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AVANT PROPOS 

Ce mémo-ilt.e de .thèu u.t l 'a.bout,u.,Jemen.t de nomblte.Mu annéeA de bta.val.i.. ; M c.onc.epti.on e;t Mn poid6 en 
l>on.t le 1r.e.6.te:t ... TJt.op épa.i-6, .tir.op de de.oCM.pûon& dé.ta..Ulée/2 cli!ton.t c.eJr..taÂJUi ... peut-me ? ma..u, leA li.m,i,tu 
du nouveUu ,ln;t;ett.p1t.é.ta.:û.onA ne 1>on-t-eUu pa.6 jl.ll>.tvne.n.t da.n-6 c.C-6 6a.li:.o d'ob-1,mva..tkm en l'a.b-l>enc.e quaû
:t.oW.e ( que c.e,.,i;t,a,i,nL, me pa.1r.donnen-t I d' ex.pélu.men.ta..tion. 

Q.uoi qu'il en J.,oi.t, il. ut: c.fMA que c.e tJta.va.il. n'a. pu me mené à -l>on .te/Ulle que pal!C,.e qu'il J., 'ut dé1r.ou
lé daM un env-ilt.onnemen.t -1,c.ie.n.ti6ique. ami.cal et: 6~ 6a.vo1Utble. 

Veu.x peMonne.-l>, à la. 60.u. d.btee.tel.1/1.,/, de 1r.ec.he1tc.he IIIILiA a.ul>Û. (pa.Jr.60.ü} de coMc.i.ence. on.t eu. une. -in6l.u.enc.e 
p1r.épondé.1JA.n.te l>uJr. mon UinéM.bte pr/t.4onnel. 

Je. ci:t.e/1.LlÂ. .tou.t. d' a.boJt.d le PJt.o6e.Me.U/l J. Aubouin qui, pait 1>on e.Meigneme.n.t blull.an.t., me 6i.t déc.ouvw 
wte c.e/1.-ta.ine géo.i'.og.le., viva.n.te, débouc.ha.n.:t .6ul!. det. l>yn.:thè6eA à la. 60.i..6 c.laJ.Jr.e.6 e;t a.u.da.c.ie.Me.6. Ve. .6uje.t de 
conc.oU/l..6 "ie.-6 c.hiù.nu de mon.ta.gne." deviJvr.e.n.t a.loJW pou/!. moi un c.enbte. d' .i..n,têJtê,t. pJtiviligié, à .e.a. l.lmi.te. du 
Jt.êve e;t de la. 11.éa.li.té, a.vec. lWM dé.pla.c.emenù hoJti.zon.:ta.ux imp1t.e.uion.na.n.t6 e;t un déûJr. na.26 e..t p1t.06ond de vc-iA 
e.t 6i.. pau,.lble. de. déc.ouvw quelque na.ppe de c.htvvu.a.ge. En me p't.opo-&a.n.t wt diplôme da.n6 lù A.lpu mélr.-i.cü.ona.lu 
d' It.al-i.e, il me peJt.mi.t n.on uulemen.t de déc.ouvJWt de 6upe.1r.bu mon.ta.gne.6, ma.i.6 a.u.,Mi de m 'ini.t-i.eJr. à la. géc>f.ogie. 
de1, c.ha.hiu té..thyûen.neA. Ap,'tè.6 mon aJL!u.vée à Lille, loll..6 de 1te.ncontltu da.rUi. le ca.d.Jr.e du. LA 2 1 5 mw a.r.!-6û a.u 
c.oU,lt.!; de quelque.1, JuVtu ma..u, pJtécie.l.Ll u v.u.i.tll6 J.,Ult le .te/t.lut<.n, j'ai c.on.t.lnué à p!to0i.te.1r. de6 c.oMei.ll> avùé6 
du. P1to6lll>t. eu.Ir. J. Aubouin. Sa 1r.écen.te élection à l 'Ac.a.dém.le del> Scie.ne.el>, .témoin de. .6on 1ta.yonneme.n.t -1,c.ien.:ti~i
què. national e..t .vr.te.Jt.na..tiona.l me ôa.i.t p,'LendJt.e c.onl>c.ienc.e de .e.a. c.hance que j'ai e.u d'êtlte e.nt:11.ai.né daM un t'1.t 
;,-i.U.age. et de .t' honneu1r., 1t.e.dou.:ta.ble., qu,i. m' éc.ho.lt de pou.va-Ut. c.ompte.Jt u.n tel memb.1t.e. a.u 6e.ut du jUJty c.ha.1r.gé 
d' ex.amine/1. c.e p1té6e.nt et pel>a.n-t ouv.1t.a.ge. Pou!t. .:tou.:t c.e.la., je lienl> à M/Le66elr. au. P.1to6e.&M.Ull. J. Aubouin le .t.é
mo.Lgnage 6-<.nèèAe de ma tltu p1t.06onde g/f..a.t.il.ude.. 

La. uc.onde peMonne à. qui c.e bta.val.i.. doi.t d' e.x..u..tVt e,1;.t le PJt.o6uJewr. P. Cele.t. Il pJti.t .tou.:t d' a.bo1r.d le 
wque de m' a.c.c.ueill-iA da.Y!l> 6011 R.a.boM..to-ilt.e. 6Wt ,tü;.,i.e e;t a.p1tè6 W'l b.1t.e6 entJte.tien à V.LUe.ne.uve d 'A;,c.q où je 
déc.ouvw W! horrme 1>.mple et c.ha.leuJr.eux qui t.u.t. me me.ttlr.e. Jta.pideme.n.t à. l 'we. Si .e.a. pltopoût.lon de thèt.e 
qu'il me 6-it. a.loir.,/, ne me convint que poult pa!Lt.le. -le c.lima.t g1tec ne me pa.Juuua.n.t pa..6 pall..t,i.c.ulièJt.ement a.da.pté 
à ma. p-<.gme.n.tation e.t le6 .te.Ma.in.-6 oph.loli.tiquu e;t mé.tamOJtph.lquu pfutô.t 1tepoU66a.l'l.t6- lu évènemenl:6 on..t mon
t/té qu'il l>'ag.u.uLlt là en 6CLU d'u.n t.u.je;t pa.Jr..ticul-i.è11.emen.t Jt.lc.he, 1ta.1tement à l'éc.a.Jt..t de l'évol.u.:tion du idé.e.6 
c.onc.eJtno.n.t .la. géolog.le. du tte.Ué.n..LdeJ., e;t du, c.ha.hiu de. mon.tagne en géné.Jta.l. VJt.o.ltUJte e;t honnête.té., goii,t du 
bw.val.i.. b.len 6a.it, impM.tan.c.e de t'ob1;e.1tva..:t.lon minut.leuJ.,e. e;t de la. .6!fnl:hè.M!.. Jti.goU!te.uJe : c.e.6 qua.li.té.-1, que. l'.ha
cwi H pla.U à. 1t.econna.Uir.e a.u P,'Wne.6Jeu/L P. Cele.t, j'en eu.6 l'exemple quo.ticü.m tan..t llU. R.a.bo1ta.to.llr.e que ~u.Jt. .e.~ 
tfl/l.)UUJI où. il me c.orv..ac.M. de nomb1tew..e,1; joUJtnée.6. Son exemple, JG.1'16 a.uc.un doute., eu.:tune. gJt.a.nde in6lu.ence 6U.'t 
.e.a. c.onc.e.p-Ci.on de. ee .tt1.a.va.if.. Pa.Jt a.-i.Ue,U,lt.!;, j'ai tou.j ou,U, Jr..e..Mmü la. bie.nveill.a.n;te a..t.ten.:tion et leA e.nc.ouJr.age
menù /tenouvelé,~ du P1t.06U<'>e.Ult P. Cele.t c.omme. une p,'te.u.ve de c.on6,i.anc.e., 6oJtt utile dan6 le1; morne.nu de doute. 
PouJt eu multiple.6 Jta.-i.6011.6, je .tien6 à lui ad1te66e1t me/2 Jt.eme.Jr.cieme.nu le.6 plul> ûnc.èJt.e/2 e;t l'M6Ulte.Jr. à la. 6o.l6 
de ma. g/tll.t.i..tu.de e;t de ma 6-i.dé.Wé.. 

Le P1to6e.Mewr. J. VeJr.coU/l..:t, ac..tue.Ueme.n.t palti.6.len, co-cü.Jtige.a. pendant de l.ongue.6 a.nnée6 l'équipe. de 1teche1r.
c.he lillo-<..t,e a.,Hociée au. C. ,\J. R. S. (E. R. A. 764) qui m'ac.c.o!tda. c.on6ianc.e. e;t C/1.édi.tl> pou/t 1t.é.a.We1r. le pJt.é.
;,en;t .tlr.ava..lt. Son dynam-<..Sme 1teconnu, et pa.1r.0o.l6 1r.edouté., a. .toujou/1..6 Ué un a.igu.i.Uon l>a.lu.ta.ilte. Jul!. le plan de 
l 'a.c..:tion <> c.ie.n-ü M,qu.e. Sa c.on.na.i-61,a.nc.e de,1; lie.Ur.nidu e;t 6G. place p1t.épon.dé1r..a.nte da.n1; lu c.ouJr.an.t.6 d' .i.déu mo
de,,mu 11.e.la..t..lvu à. la. tee.tonique de.~ plaque,!, appliquée a.u.x c.hMneA de montagne., oont du P1to6ut.eU1t J. Ve.1r.couJt.t 
un ltep!Léh e.n.ta.n.t pa.!l..t.lc.uUè.1tement quaU6ü poUlt e.x.amin.eJt. c.e. .tJta.va.il. PoUll leA 1r.won1; p1téc.éde.n.:tll6 e;t l 'a.ccepta.
üon de cet.te. cluvtge t.upplémen.ta.-i.Jte., je. lui e~p,'t-i.me iu .tau.te ma. 1t.e.c.onna.i-6t.an.ce.. 

Le PM6e.66eWr. Il. Cliamley, qui a t.ucc.édé l1ll. P11.06u<>euJr. J. Ve.1r.cou.Jt.t en .ta.nt que co-CÜJr.ee.teU/l. de l' E. R. A. 
164, a. a.c.cept.é de p1téûde1t ce j Ull.lJ de .thèt.e ma.lg1té .tel> c.ha1tgeo de plu.6 en plu.6 nomb1teu.6U qui l 'a.Ma.ilient. Le 
6el'l4 ~u. c.onta.c..t e..t l'humeuJt toujouM éga..te, e.n dé.p,U de. c.u ac..tivi.té-6 dé.b01tdan.teA, 6on.t de. ee.t émùten.t ~édime.n
.tolog.u.,te un -6péc.la.l.l6.te a.vec. qui il ut: tou.jauM ag1t.é.a.bf.e de. tMva.-i.Uvi.... Le mémo.vte pait.te. quelqu.u té.moil'!.6 
de ce;t.te c.olf.aboJr.a.:lu:Jn. Qu'il 6a.c.he que me,/, 1temeJtc.i€Jlle.n.t.6 ne 1;on.t paô 6-i.mplemen.t de. ciltc.orn..tanc.e. 



S 'a9.i..66a.nt de1, .teJ!/l.d.UU, mé.tamoltphiqu/l..6 é.tud.ii.b druù ce mémo.(/1.e, nul ne pouvai;t êbte m.i.eux. qUJLllfi.-é qu.e. 
.te PM6UHu/L I. God€-'L-iAn.x. poUlt polt.t.lllt. un jugeme>tt, più6que l>eA p!I.OP'l.U tir.a.vaux po.lt:ten.t, de.~ une. ving.taine. 
d' a.nnée!i envVLon, &Wl lu He.Uétùdu .ut:teNLU l>eptmbuona.leA &-i..tuév.. jUl>.te au. Na1td du oe.c..tewt é..tud.ié. U cM
naU mieux que qui.c.onque. tu p:.é_ègel> e.t le!> :.é,nc.eJLWudu :.é,nhéh.entl> à ce .type d' é.tude.. Le P1to6eAHWl 1. God6.!t-iAu.x 
a .tou.jol.lll.6 accepté, &hton bUl>ùté, la. du.cuM.ùJn -t.Wl f.eb d.i..ve/!A plt,Oblèmu évoqué.& ta.1tt. au. .tabOll.a.to.ui,e. que &u.'z. 

le. teNtain ; il m'a pait a.i.lle.ull..6 ma11.qué quel.que con{-i.anc.e en m'ahbOuartt ii cüveM p,i.ojeu de .11.echell.che .11.e.ta
ti6b aux 11.0c.he,1, mU.amD'1.p/uquu du Helléni..deo .ûtteMU. Je l'en .11.vneJte.i_e. !,-i,mplemen.t ma.i.t. btè& é-Ûlc.è.11.ement. 

Le Voc;.œu11. G. Ka..tûk.clao&, V.ûtecteWL du beJtv:.é,ce. c.aJttag-'111.phiqu.e del' ln-6.titut gfologi.que de G1tèc.e à. A:thè
ne&, m'a. 6a.-i..t .f.' honneWt d 'ac.ce.p.tVL de ûége/t au M!Ân du. j ull.lJ c.haJr.gé de j u.ge/1. c.e. tJr.a.vail. Sa conna-ih&ance. deA 
1tég.ww. Uu.d,i._éu ut gitan.de pU,L!,qu'il c.oOl!.donne. la ca.uog1taphie à 1/50 000 de. la bo.11.duli.e. é.gé.{'J'l)'le. du Hl!U.éni
du -lnteM.U &eptentJt,i,ona.le1, e.t qu. 'il. a lui..-mê.me. e.66eetué du .t.11..avaux. 6ondamen-tau.x en Eu.bée. Qu' .U .&ache. que 
je 6 u.iA paJL.ti.c.uliè1ternen;t Hnûble à cette ma.Jr.,que d' i.Yu:R.11.v:. e.t de con 6,i.anc.e. 

En6:.é_n, le. jWLy comp.tvr.a également dam. be.b .11.a.ngb un a.uvr.e .tec..totùc.i.en éme/Ute e.t "p!li.mé.", le P11.06eM,eu/l 
R. Blmtc.hu:, .toullné dé..6011.mw veM le.b océan& (pu.i,.t,qu.e bll.Q.6,to,lb) e.t veM lM c.luû.nu Jté.c.e.ntu du AméJu.quu 
m.u6 qui n'a c.vda.-uteme.n.t pab oub-Ué bel> pl(,em.i._è.11,u amaU//.!, c:Li.YtaJUquu. LoM de. 4a th.èu, e66edué.e en Yougoë
la.vie, il n,,i;t en é.vlde.nc.e. le. 6lq4c.h boMùque. tithon-iqu.e.-éoc1Œtac.é : il a.ppa,ll.Cl.U donc. pall.li.c.uUèJt.emc.n.t qu.aU-
6,i.i pou/L juge/!. du pl(,oblème,o du nappeA palé.ohell.éru.queA. s:.c_ le P1to6u&eU1t R. Bla.nc.he;t eM; un tectonic.ùfl 
a.ve.l!.ti e.t c.on 6-<Juné, d Jt.e/2te atwai et -oUlltout pouJt mo:.é_, l' a.nc.i.e.n ctb&,ù.,.ta.n.t de St Cloud touj ouM a:.ë_mabf.e, clil>
potùble e.t e66-ic.ace, à .ea. 60:.é,!, c.onoel>MU/t. e.t .thé.Mpeute du. ma.lhe.u1teu.x Uucüa.n.tb que l'IOU-6 é.tion.6. Il m'v.,t 
pMticuU.èJLement a.g11.éable de pou.voiA e.n6:.é,n le. 11.e.meJtùeJt., pouJt tout ce que je ,lu,,i. do.i..6. 

Je voudluLi..6 1temeJ1,c.,i.e11. .tout pa1Lti,c.uliè1temmt, paJur..i., lu memb1te1i du. juJty, leb PJt06e.MWltt> R. Blanchet, 
P. Ce..f.d e.t 1. God~ux qui ont accepté fa. lou!tde .tâ.c..he de lta.ppoll.te.Ult, .&an6 tou.j ou.M bctvo-VL ii quoi il& b 'ex
poi.cti.ent ! 

Je ne. voudlr,ai,!, pa.b oublù.Jt. le PJt06Ube.ult Bltunn qui n'a cel>.&é de b 'intéll.Uéell. à mu bta.vau.x ,,tout au. long 
de eu nombli.e,U!,eb annév., et m'a. toujoUM pl(,od.i..gué du enc.oU.11.a.gementl> cha.f.e111teux : c.' ut a.ve,c.. une c.eJLta,,i,ne 
émotion que je :üen-o à, ,lu,,i. a.dtt.e1,1., VI. de i.-i,mplu ma,,lb &:.é,nc.è/1.Q.6 1temeJtc.i.ement6. 

Comme ce.ta MAa. M.ppe.lé. daw., le te.u:e, cette étude a. bénéµc.ié de nombll.eu.be.,6 c.oUaboll.M,[oru, f.>e<.e.nti6i
quet,. PouJt. leA ôci.-t.ile.o: R. A.61.,e.11.e.tto, J.P. BaMouUe.t, T. Ve.vo4, P. Ve Weve,t, J.J. Fleult!f, E. Fou/1.c.ade., 
G. Kau66mann, li. KozU/1., G. Te.11.m.iell., B. Vfl.:.é_elynck, L. Za.nl.ne;t,t,i, ; po(,(/f,. le1i ILOc.hu élt.Upt:.é,vM : li. La,pùMe e.t 
R, MaUll.y ; pou/1. lu 1t0c.hv.i métamoll.phique.t, : J. Vet,mon&, V. LadUlton e.t C. T!Uboulet ; paWt lu donnée& MCÜ.o
mébti.quu : M. Vel.a.loye, R. Momgny et lu me.mb1tv., du labolta.to.iAe. de. &tauru,c.hwug en Allemagne. (R. AUheM, 
f. Seide.f., W. HIVlJte., H. K1teu.ze11., M. Olvuuic.h). 

En{ri,n., j'ru., w.. du dlbc.u.6t.ioM 611.u.etu.e.LJ..6U avec let, memb11.u de d.i..veMu équi.pu et notamment c.e.Uu du 
L. A. 215 e.t de l'E. R. A. 764 : J. A1tge.li.e.1t, J. Choll..Owic.z, M. CoUA:.é,n, J. GeybJ.>an:t, C. Gue11.tte.t, LE. Rù.ou 
(P<VL-i,!,) ; P. VebMbant, H. Maillot, J.F. Raoult e.t J.J. Ve/l,J{,{.e.Z (U.Ue.) et bu/L.taut avec. le PJto6U-oe.u!t J. Me/t
cleJt, P. V(!Jtge.lq IOMay), M. Bonneau (Pa..11.Ü), A. Sc.hmiti: (Mot'l-6) e.t ce,,r;ta,i,n!, Uudianù .lilloiA (E. Wigniolle, 
R. MdaenA, B. Cou/1..Ü.n, T. Holizapp6el et P. R,i,.c.ha..11.d) . 

Vu 1tenconVr.e1, u du.cU6Ûon6 non mow 6.l!Uc..tue.w..e/2, amù.alu ou Oll.age.UbU, au hab<Vtd deb bUILe.a.u.x e;t dv., 
c.oulofu ont fu-oé du tü.w.. c.ompiexv., 6a.i..tJ., de c.onn-ivenc.e. e;t paJL6 o:.é,!, d' a.mi,;t,i_,é, : je c.ite.Jta-i. ,ici, C. BltoUbmi.c.he, 
C. Beek., J.M. Vega1td.i..n, P. Ve Weve.11., J.J. Fl.ewr.y, F. Le,,thi.e.Jt.!,, J.L. ManJ.>y e.t leb c.ompagnoM de li.ou.te ve.M la 
G1tèce. : B. Clément et F. Tluébau.U. Je voudM,,,ù., ùte.ll. enfùi J. ChaJr.ve;t, anc.i.e.n et b//.illan,t memb11.e du laboM
to.iAe de. gé.olog-i.e. dynamique, à l' am,i,;tié inquiète mw MdUe, pM-Ü. ,'Lécemment ve.M d' a.ut/tu. hotuzoM. . . T au,t, 
hi.en c.on&.i.dé1té, j 'a.ultiIÂL, ·pu ".tombe.Jz." J.,Ufl. de.l. c..oŒguu e.ncoll.e p.ui,u qu'eux ! 

A l' oc.ca.ûon, j 'a:.é, é.gai.e.mmt eu deb éc.ha.ngu de vue intéJteMa.n;tb avec. du géologue.& ét:Julnge/t,6 : lu Voc.
teu!L6 Ka.t&ik.tLt/,o~ e.t Papa.n-i.k.af.aou (Gnèc.e), lu P1to6V->J.>e.u--w A.G. Smd.h e;t J.E. Vixon {G.B.), ie P1to6e1.>J.,eu/l 
V. Jac.ob&ha.gl!Yt (V), le Voc.teu..11. E. Wa.Ubneche.Jt e;t &Ulltou,t, lv, Voe.te.u.M R. AUhe.M, E. Seidel IV) . 

LoM de .t'.a .11.éa,l,ù,alion, j'ai._ béné friùé de,& coMeil.5 av:.é,l,éb de Mme P. CoM:.é,n, 11.uponbable du pub-Uc.ttt-i.onh 
de la S. G. 1-J. Qu.'cll.e oe. .:tJtouve. .i.e<. Jtem(!Jtc.i.e.Jt comme lu a.utJr.u membJr.eA du. c.ol't-6W de la S. G. N. qui.. ont ac.
cep.té ce rrwttùeti.t daw.. la t.é.JÙe du public.atioM nwné1totée.b, 



La '11.a..liAa:ti...on de ce. mé.mo..ui.e. a mob-lU&é. de. nombll.eu&eh pe/t.6onnu : 

La da.c.-tylogM.phie du terte a été a.Mu/tée avec compUence, rn.i.nuüe e,t cowr..a.ge. pa,11. MUe. C. MuUVl ; 
.\a coru.c.le.nce. et &on dé.vou.eme.nt ont ,t,ouj ou.M eu /1.aMon de. M lau,au..de. bien. c.ompltéhenôible. "1re T. Schee/t.6 
n'a cu.\é. de &e muJ.üplieJr. pou.Jt qu.e. ce mé.mo..ui.e. puio-t,e. itlte. <U!hevé à. ,t,~, c.onoeJr.va.nt ,t,oujowu. .-.a bonne hu.-
111e.u1t, mal.g1Lé la 1té.a.1Ma.t.i.on de. tlutvau." dé.lie.au (Conodon..tu, tableaux de c.hi661t.e.&, etc. ... ). Ve .-,,iJnplu 11.eme.Jt.
ûe.m~ ne. .oau/laÂ.e.nt riute. la paJt-t- pll.épondê/timte. pJLU,e. pa.Jt eu de.u.x pe,u.onne.& daM l'évolution et l'achève.me.nt 
de ce mémo..ui.e.. 

Lu ,t,Jt.avau.x photog1t.a.phiqu.u ( de.Mru. e..tc. ... ) ont Ué. e.66e.c..àd.-. pa.A J. Ca1t.pe.n.tle11. avec .-.u qua.Uté.6 
ha.bliu.e.Uu a.il,ùm,t le. talent, le. goût et une ponc.tu.ali,té. ja.ma.u, pwe. a.u dépoUll.vu. Son hwnou.lL, .te.in.té d' u.ne 
lé.gbte. ,{,Jtonie. et le. Jt.e.cu.t pe.Jtmane.nt qu. 'il p1Lend pa/1. lta.ppofl.t aux. 1t.e.mow. quotidi.e.n.6. ,{,11~uen,t qu. 'il n 'u,t, pM 
6euleme.nt u.n &~.le. ,t,e.c.Wci..e.n de. la pho.togJta.phie.. 

Mme M. Boc.qu.et a 1t.é.ali6é. une. ~e du du6W (M. B.). Je. lui. 6tuli gité de m' avo..ui. con6Vtvé une pe
We pl<U!e. au. miLi.e.u. de. .e' a.val.a.nche de du&ru qui. la 6ubm<Vr.ge.aie.nt, conne. je otull 911.é IU.t6û à Mme F. Vu.jalldi.n 
d'avo,{,11. toujoUIL6 a..o.ou/té avec dévoue.ment lu dé..veJt&U .tâ.c.hu de. Jte.c.hVtc.he b.i..bUogJr.a.phi.qu.e. pa11.60,i,,b l.ll!.ge.ntel> que 
je. lui. demaiid~. 

Mme A. BJi.e.b.i.on 6'u,t, vu. m6Ugvr. le tilta.ge. (066.-.e..t) d'Wt ouvJùl.ge 911-oM.i..6.oan..t au 6wt et à. muU/le. de. 
&a gu.ta.t.i.on : ma.lglté lu nomb1teu.&u c.ha1tgu wppléme.nta..i.11.u e,t lu c.onütion.6 de tlutva.i.l dl6Mcil.e.&, la. qu.a.
Wé du tilt.age. n'en a jama.i.-6 &ou66e.lt..t : je ne pe.u.x que. lui. riute &..&tc.èJt.eme.nt mVtci... 

En6..in, je. voudl!a,,u;, 11.eme.lt.C.i.Vt lu oubUé.J.i de.o 6.i.11.6 de .thè6e. paJtC.e qu'il,!, ~eJLv.ie.nne.nt .6!11t.Wu.t du1t.ant 
lu dé..x. p1t.e.m.i.è,11.u anné.u de c.eUe.-c..i. ( !) : MM. P. Vo/f.11 et C. Cottnil qui. ont e.66e.c..tu.é du la.me.6 mi.nc.eo de. .tlt.è4 
g1t.ande. qu.a.U.té. 

Na.tU/le.Ueme.nt, de. .tlt.è.6 nomb.1teu&u pe.1t.oonne1> bon.t .in.te1tve11uu da.n.o l'évolution de c.e. .tlta.va.U. a.u col.l/t.6 de. 
ee.6 anné eo : qu' eil.e.o ne m' en veuille.nt pM de n 'avo.i.11. pu lu c..i..te/1. t:outu . Je pe.n.o e. plu6 pafl.t.i.c.u.l.i.è.1teme.nt à. 
eeJLta..i.lu, e.n.oe..ignanùi du SN 5 (notamment a.u.x PM6e.Meu/L6 C. Velattfl.e et M. Wa.te.11.lo.t) a..i.116-i qu'aux: nomblte.ux: 
Uw:li.a.nu qui m'ont aidé ou aec.ompagné &U/L le. te.Jt.Jta.in (C. Pluque,t, M. S.imon, J.P. Ma.tk, P. M.i.connet, L. Vo.1t
c.hi.u, M. Le.quin, M. CaJW:l1t0a, etc •.. ) . 

Avant de. conc.lUlle., j 'aimVta.i.-6 a.dlt.u.-.elL un oa.lu.t '1111-Û:al ii -la. popu.ta.t.i.on g-.1te.c.que. e,t p-lu.6 pa/1..t.i.c.u.Uè,teme.nt 
ii celle det. montagnu, .tou.jou.M û a.c.c.ue..i.Uante.. Je. c.ilVta,(_ 6WLtou.t lu 6a.m.i.Ue.6 S.ilr.ou. de. Kolzlz.oti et Baba.Ua
w de. T M.kka.la dont lcu mou ne. MW1.aie.nt tJr.adu,iJi,e. la 9~u e..t le. 6 e.n6 de. l' ho6pi.ta.U.té.. 

A l' 1 rwût.u.t géolog.i.qu.e. de. G/Lèc.e à A.thènu, j'ai .touj ou1t1; é..té ctc.c.u.ull.i. avec. b.i.envuUanee. pait MM. J. 
Boll.1Lova6 et G. Ka..to.ifla:t60.o, qui ont .toujou.M oe.uvlt.é dan.o un 6e.n6 6avo1t.able à la. Jt.é.a.Uoa:ti...on de no.tlt.e. .tlt.avail, 
même. -6-i ce/L.t/.t,{,11f'.4 c.ol1VuW"--te-6 ont pa1t60.u, Um.i..té no& e.opo~. 

Je ne vou~ pa6 non plu.4 ome.t.tJte. de. pa!LlVt de.6 a.nc..i.e.n.o amü de st Cloud, de.ventLb lu 611J1Klle.6 Cuc.he, 
Che.val.UV!. et -6W1.tou.t Cha1u1û1t.e. et CaUe.n, dont le.o &a..i.ne.6 philo.ooph.i.u au niveau du. -idé'!.-6 e..t du, ac.tu ont 
.touj OUll,f, é.té, et Mn.t .tou.j OIJ/t,6, pou.li. moi u.n élime.nt de. ltécon6oltt e..t de. &.tabililé 6ac.e. aux. rn.tCJtoc.o6me.4 gJt.Ou.il
lan..t6 et a.9.i..té4 du. quotidien. 

En6.i_n, que dé..11.e. pou!t. tvun.i.neJt qui. pui66e na..i.Jle ·oubUe.1t à. mon é.pou&e e,t à mu en6anû, lu .tlt.op longuu 
ab.oe.nc.e.4 et lu vac.ance..o Mno ce.o-6e. 1te.polltée.~ : oinon un .o.imple. meAc.l ... que <Ülte. enc.01!.e. du. .tlta.vru.1 e.Ue.c.tué 
palL ma 6emme. (p1tem-i.è1te. 6.1tappe du te.rte., dU-6,{,n.o, etc ... , etc .•• ), .6a.no c.omptVL lu .oéanc.u de. p.6ycho.thé1La.p.ie. 
néce.66(l,{,/tV.. à la. .1tégula/!.Ù,aüon d 'u.n moM.l 6luc..tu.an.t e.n 6-in de. pa.1tcou.M... qu.e. lui fue. 6.utott me.Jt.c.i et e.ncoJte. 
mVLc..i. ... et qu.'e,lle be. lt.Cl46tllt.e., je. ne 6e.ltil-i pa6 mieux. la p1t.oc.ha..i.ne. 60.u, . 

. Qllllll-t aux a.ut/tu me.nib.1te& de la 6am.i.Ue, je. vou.dl!lLU, lru, .1te.me.1tc..i.Vr. poUIL lu encou1tageme.nt.o pJt.Od.i.gué.6, la. 
P1U;<-V1c.e. dé.ployée. 6ace. à l'hormie. de.4 ca.vvmu toujor.w. plt..i.6 paJL 6a. :thue et l'a.ide. e.66.ic.ac.e. qu'ili ont w palt-
60.u déployelL (duûr.6, vu bibU091taphi.qu.e a.vec. ealcu.t du 611.éque.nc.u d'appalLi.ü.on de ,t,d ou. ,t,e.l au,te.Ull, 
etc.•. ) . En~, j 'awuu:. wie. de1tniè1Le pe.n6ée. poult mon pèJt.e qui au.JUJ);t c.va:a..i.ne.me.nt été 6ie.1t. et ~élt.e..6~é. paJt 
eu que.lquu cog.ita.t.i.on.o in.te.llec..tue.Ue..o ... 
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INTRODUCTION 

1, CADRE GEOGRAPHIQUE 

A, LIMITES, 

La région considérée est située en Grèce continentale orientale et s'étend principalement 
sur la Thessalie méridionale et la Phtiotide septentrionale. Le secteur étudié en détail a la 
forme d'un quadrilatère plus ou moins rectangulaire, de 100 à 110 km de long, dans le sens NE
SW, sur 60 à 70 km de large, dans le sens NW-SE. A cela, il faut ajouter le pourtour de la plai
ne de Trikkala, y compris le massif du Koziakas, qui a fait l'objet d'une analyse partielle 
(fig. 1 et 2). 

Les limites du secteur principal correspondent approximativement à des frontières naturel
les (fig. 2) 

- les frontières orientales, et.pour partie méridionales, sont représentées par les 
côtes de la mer Egée (presqu'ile de Magnésie) et de ses dépendances, à savoir les golfes pagasi
tique (400 km2 environ) et maliaque, soit 270 km environ de falaises et de plages. La vallée du 
Sperchios qui prolonge, vers l'Ouest, le golfe maliaque constitue une limite méridionale bien 
marquée, que soulignent, par ailleurs, les falaises calcaires du Kallidromon et de l'Iti ; 

- les autres limites sont moins nettes ; elles correspondent, au Nord, à la bordure 
des plaines récentes de Larissa et Trikkala, et à l'Ouest, au grand synclinal de flysch (pindi
que et béotien) chevauché par les ophiolites d'Othrys occidentale. 

B, REGIONS NATURELLES, 

Les régions naturelles n'apparaissent pas clairement en raison de l'existence de failles 
verticales et de phases tectoniques antérieures, aux directions structurales variées. 

On peut cependant di~tinguer divers ensembles et parmi ceux-ci (fig. 2) 

- un golfe quasiment fermé, le golfe pagasitique, qui se raccorde au Sud par un chenal 
étroit (5 km environ) au bras de mer s'ouvrant sur la mer Egée; 

- des plaines récentes pouvant atteindre cent à deux cents mètres d'altitude : les 
plus importantes sont celles de Trikkala et de Larissa, au Nord de la ligne Velestinon-Farsala. 
A celles-ci s'ajoutent la plaine d'Almyros ouverte sur le golfe pagasitique et la plaine de Xi
r.ias, d'altitude élevée puisque voisine de 450 m. Au Nord de Voles et au Sud de Domokos exis
taient récemment des lacs marécageux (les lacs Voivis et Xinias) qui sont maintenant asséchés 
et occupés par des cultures ; 

- des massifs de dimensions variables dont les deux plus élevés, les massifs d'Othrys 
et du Pelion occupent l'essentiel du secteur analysé. 

Le massif de l'Othrys peut être subdivisé en trois ensembles : l'Othrys centrale ou moyenne 
comprenant les plus hauts sommets de ce massif qui culmine à 1 726 m au mont Giusi (ou Othrys), 
l'Othrys orientale et l'Othrys occidentale enfin, d'altitude moins élevée, situées de part et 
d'autre des hauts sommets. Ces deux derniers secteurs sont toutefois bien distincts du fait de 
la nature lithologique des terrains qui y affleurent, à savoir : des calcaires, des marbres, et 
des schistes oeillés à l'Est, des formations essentiellement éruptives, associées à des sédi
ments siliceux à l'ouest (+). 

(+) Contrairement à la plupart des auteurs antérieurs, j'ai employé le terme Ot..'rrys au féminin, 
sous entendant qu'il s'agissait là de la région de l'Othrys et non du massif au sens strict, 
qui correspond à la partie la plus élevée de cette région. 
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Fig. 1. - Localisation du secteur étudié. 
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Les lettres cerclées correspondent aux auteurs des thèses consacrées aux secteurs adjacents (J.A. 
Jean Aubouin, 1959 ; P.C. : Paul celet, 1962 ; I.G. : Ivan Godfriaux, 1965, 1968 ; C.G. : Claude 
Guernet, 1971). 

Le massif du Pelion, massif particulier et bien individualisé dans sa partie méridionale 
au moins, où il forme la presqu'ile de Magnésie. Je distinguerai le Pelion méridional, d'al-
titude peu marquée, du Pelion septentrional, correspondant aux plus hauts sommets (1 651 ml. Le 
secteur de Koropi-Milai, qui constitue la limite de ces deux ensembles, sera parfois appelé Pe
lion central. 

L~s autres massifs sont de dimension plus limitée ; d'Est en Ouest, on peut retenir 

- le massif de Velanidia, au Sud de la dépression Volos-Velestinon; 

- les massifs du Chalkodonio et du Saradsi, séparés par une dépression empruntée par 
la voie ferrée Larissa-Velestinon-Farsala 

- les massifs des Kassidiaris et de Mikro Vounon ou de Phyllion-Titanos, respective
ment au Sud et au Nord de la ville de Farsala. 
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Enfin, le pourtour de la plaine de Trikkala est marqué par un certain nombre de massifs, 
relativement modestes, sauf au Nord-Ouest où s'élève la barrière montagneuse du Koziakas 
(1 901 m) dont la falaise principale, à regard oriental, est, sur l'essentiel de sa longueur, 
très difficile à franchir. 

Du point de vue des paysages, il existe un contraste frappant entre les plaines où s'éta
lent des cultures variées, et les massifs qui en sont dépourvus. A cette différence habituelle, 
s'ajoute, dans le cas considéré, une opposition majeure entre les divers massifs. Les massifs 
occidentaux sont dénudés ou couverts par des buissons épineux de petite taille, alors que le 
massif du Pelion est, lui, couvert d'une végétation dense et parfois même de véritables forêts. 
Par exemple, sur le flanc oriental du Pelion septentrional, se développe une hêtraie épaisse qui 
masque l'essentiel des formations schisteuses qui le constituent. 

Il est clair que la qualité des observations géologiques qui pourront être effectuées dans 
ces différents massifs est fonction des types de végétation rencontrés . 
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Fig. 2. - Le secteur étudié cadre géographique. 
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C, HABITAT ET ACTIVITES HUMAINES, 

La répartition des villages et des villes se déduit évidemment en grande partie des carac
téristiques géographiques précédemment exposées. Ainsi, les villages sont plus nombreux dans les 
plaines et surtout sur les bordures de celles-ci. Ce phénomène a été accentué en Othrys par la 
"migration" des villages de montagne vers les zones moins élevées et plus accessibles, à la sui
te des destructions subies lors des différents conflits récents ayant marqué ces régions. De ce 
fait, la partie centrale de l'Othrys moyenne est dépourvue de villages autres que quelques grou
pements de huttes de bergers, dans un espace de 20 à 30 km de diamètre environ. 

Le problème est différent dans le massif du Pelion, plus humide, où des villages, des camps 
militaires et même des téleskis, sont installés à haute altitude. 

Du point de vue des activités humaines, le secteur est assez représentatif de la Grèce en 
général. Dans les plaines, outre les céréales, la culture du coton est très développée. Dans les 
parties un peu plus accidentées, on note la présence du tabac (Othrys occidentale surtout) et 
des oliviers (dans de nombreux secteurs). Dans le Pelion, en plus des oliviers, se développe la 
culture des arbres fruitiers (pêchers, poiriers, citronniers, pommiers, figuiers). Dans ce même 
domaine, les forêts, bien qu'abondantes, ne sont que peu exploitées. 

La même opposition s'observe entre ces deux massifs pour d'autres activités ; ainsi, si 
l'élevage est prédominant dans le massif de l'Othrys où chèvres, moutons et cochons vivent en 
semi-liberté, le massif du Pelion est lui principalement occupé par ... les touristes. 

Parmi les autres activités, on peut retenir la pèche, les activités portuaires de Voles et 
quelques industries, comme l'importante cimenterie de cette même ville. 

Les vestiges de l'histoire hellénique demeurent assez rares dans le secteur étudié. Deux 
des sites les plus intéressants sont situés aux limites septentrionale et méridionale de celui
ci : les superbes monastères perchés des Météores (à partir du XIVe siècle après J. c.) qui do
minent la plaine de Trikkala et les Thermopyles où le courageux et malheureux Leonidas, déjà 
vaincu par les Perses (480 avant J. c.), est relégué entre la route nationale et la ligne élec
trique à haute tension, en bordure du golfe maliaque. 

Par ailleurs, les sites de sesklo (Sesclo ou seskulon) et de Dimini, situés près de Volos, 
ont donné leur nom aux deux phases principales du néolithique thessalien. La phase de Sesklo (Ve 
millénaire avant J. c.1 se caractérise par une production de céramique de haute qualité, alors 
que celle-ci n'était apparue que vers 6 000 avant J. c., dans la région de Salonique. Dans la 
phase de Dillllni (IVe millénaire avant J. C.), on note quelques améliorations telle que l'intro
duction de la bichromie. 

Ainsi, durant cette période (VIe à IVe millénaire), "c'est la Thessalie qui constitue ... 
le centre de la civilisation dans le monde égéen", malheureusement "quand les Cyclades, la Crète 
et enfin la Grèce centrale et méridionale auront pris leur essor, cette région ne suivra le mou
vement qu'avec retard" (EnayaZ.opaedia Unive:rsaUs, t. S, p. 980, édition 1968). 

cependant, malgré ce retard, la Thessalie a quand même été le théâtre de quelques affronte
ments célèbres et meurtriers. On pourra retenir notamment, la bataille de Cynoscephales (Thessa
lie, 197 avant J. C.) qui vit la défaite de Philippe V de Macédoine face aux romains, alliés de 
Rhodes, Pergame et Athènes - ce fut là, parait-il, un des premiers contacts des romains avec la 
civilisation grecque- et la bataille de Pharsale (Farsala, Thessalie, 48 avant J. C.l oü César 
défit son principal rival Pompée. 

Enfin, à mi-chemin entre le rêve et la réalité, il ne faut pas oublier les Argonautes et 
leur chef Jason partis de Pagasae-Iolcos (Voles) pour quérir la Toison d'Or détenue par le roi 
Aietes de Colchide. Grâce à Médée, fille d'Aietes, qu'il épousera à Corfou, Jason réussira dans 
sa mission, mais n'obtiendra le trône de Iolcos qu'après de nouvelles péripéties : il abandon
nera notamment Médée pour la fille de Creon, roi de Corinthe son protecteur (af. Médée d'Euripi
de). 
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II, CADRE GEOLOGIQUE GENERAL LES HELLENIDES 

A, GENERALITES ET HISTORIQUE SUCCINCT, 

La chaine hellénique constitue la partie méridionale des Dinarides s.l. (Suess, 1883) com
prise entre la mer Egée, à l'Est, et la mer Adriatique, à l'ouest. Elle se prolonge au Nord par 
les Dinarides yougoslaves ou Dinarides s.s. (Kober, 1929) par delà l'accident de Scutari-Pec, 
et passe vers le Sud Est aux Taurides par l'intermédiaire de l'arc égéen. 

Des synthèses des données géologiques récentes existent notamment dans les travaux sui
vants : 

- les publications (3 tomes) du VIe Colloque de géologie des régions égéennes (1979) 
tenu à Athènes (sept. 1977) 

- le livre consacré aux Alpes, Apennins et Hellenides (Closs et al. Ed., 1978) 

- les ouvrages publiés lors du 26e Congrès géologique international (Géologie de la 
Grèce, Dercourt et al., 1980 ; Géologie des chaînes alpines issues de la Téthys : les Helléni
des, Bonneau et al., 1980). 

Naturellement, ces données récentes ne constituent que l'aboutissement de très nombreux 
travaux antérieurs. 

Ceux-ci ont été rassemblés dans un ouvrage de compilation bibliographique dû à Earalambous 
(1961 et 1975). On trouvera, en outre, un résumé de l'évolution des connaissances relatives aux 
Hellénides en introduction des publications consacrées au VIe Colloque égéen sur la géologie des 
régions égéennes (B:::-unn et al., 1979). 

Parmi les géologues qui ont eu un rayonnement particulier durant la période antérieure à 
la deuxième moitié de ce siècle, c'est-à-dire avant les premiers travaux de l'école française 
(Brunn, 1956 ; Aubouin, 1959 ; etc ... ), je citerai plus particulièrement 

Philippson (1885, 1898) qui a établi la première zonation cohérente de l'en
semble des Hellénides ; 

Renz (1903 à 1955) pour son apport à la connaissance de la stratigraphie des 
séries helléniques 

Kober (1929, 1931) pour ses interprétations tectoniques audacieuses où les 
Hellénides, y compris les Hellénides orientales, étaient assimilées à un édi
fice structural complexe constitué par un empilement de nappes. 

B, ZONEOGRAPHIE DES HELLENIDES, 

Il s'agit ici d'une présentation des zones isopiques, indépendamment des zones structurales 
(types de défo=ation) ou des zones métamorphiques (nature des recristallisations). 

Les problèmes liés à l'établissement de ces zones isopiques, notamment au niveau des Hellé
nides orientales, ont été abordés dans des publications antérieures (Ferrière, 1976 d ; Celet 
et Ferrière,1978) et seront à nouveau développés, dans les conclusions de la deuxième partie du 
mémoire. 

La zonéographie qui sera utilisée est calquée sur celle établie par Aubouin (1959) à la 
suite des travaux de Philippson (1895), Renz (1955) et Brunn (1956). Celle-ci a naturellement 
été sensiblement modifiée en fonction des travaux ultérieurs (zig. 3 A et B). 
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Fig. 3 A. - Périoda triasico-jurassique : schéma des zones isopiques dans leur position structurale 
actuelle. 

~: a. Faciès triasiques pélagiques de la zone de Péonias (Kauffmann et aZ., 1976) et peut
être de la zone d'Almopias {Mercier et vergely in oercourt et aZ., 1977). - b. Faciès triasico
jurassiques néritiques {secteurs de Péonias et du Paikon). - Zone pélagonienne (c à e) : c. Ni
veaux carbonatés triasico-jurassiques. - d. Schistes et niveaux effusifs (Trias p.p.) situés 
sous les marbres (Pélagonien 1). - e. Schistes oeillés (orthogneiss ?) situés directement sous 
les marbres (Pélagonien 2). - Zone maliaque (f à hl : f. Séries pélagiques typiques. - g. Séries 
de transition entre zones maliaque et pélagonienne. - h. Séries pagasitiques métamorphiques rap
portées à la zone maliaque. - i. ophiolites. - j. Soubassement carbonaté triasico-jurassique des 
sédiments détritiques crétacés béotiens. 
Les- autres figurés sont explicités sur la figure. 
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Fig. 3 B. - La période post-ophiolitique, crétacé-Tertiaire 
tion structurale actuelle. 

schéma des zones isopiques dans leur posi-

Plusieurs paléogéographies superposées sont en fait représentées : outre les plaines récentes 
(paléogéo. plie-quaternaire) et le sillon méso-hellénique (paléogéog. Eocène sup.-Miocène des 
zones internes), on peut également distinguer dans les zones internes une période Jurassique 
terminal-Néocomien (cet e) et une période Barrémien-Eocène inférieur (a, b, d). 
Les figurés f et g correspondent à des séries d'affinités non déterminées avec certitude : f. 
Séries à flysch tertiaire (Yprésien ou plus récent?) des séries d'Almyropotamos et de l'Ossa. -
g. Série de Styra-Ochi, à blocs ophiolitiques (olistolithes d'âge jurassique sup. ou plus ré
cent). 
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1. LES GROUPEMENTS DE ZONES ISOPIQUES DANS L'ESPACE. 

a. NOTION DE ZONES INTERNES, EXTERNES ET INTERMEDIAIRES. 

A la suite de Brunn (1956), il est classique de séparer les zones orientales, dites zones 
internes,affectées par w.e tectonique majeure d'âge jurassique supérieur-crétacé inférieur, des 
zones occidentales, dites externes, qui ne le sont pas. 

Cette distinction s'est avérée particulièrement intéressante, mais il n'est pas impossible 
de penser que les zones isopiques situées à la limite (externe?) d'extension de ces phases 
aient pu être affectées obliquement par ces dernières : une même zone isopique triasico-juras
sique pourrait ainsi appartenir, pour partie, aux zones internes, pour partie, aux zones exter
nes. 

La notion de zones intermédiaires est récente. Elle a d'abord été développée dans les Dina
rides yougoslaves (Blanchet, 1973 : Cadet, 1976 ; Charvet, 1978) où la zone bosniaque a été pla
cée dans un domaine médian pour "tenir compte de certains caractères intermédiaires qui rendent 
son classement dans les zones internes ou externes difficile". 

Cette notion a été récemment utilisée (Fleury, 1980 et Thiébault, 1982). Ce dernier are
groupé trois des zones isopiques -d'ouest en Est, les zones du Pinde-Olonos, du Parnasse et béo
tienne- au sein de "zones intermédiaires, dont la lithostratigraphie est nettement influencée 
par les tectoniques précoces des zones internes". 

La définition initiale de Bnmn (1956) ne laisse guère de place pour -de telles "zones in
termédiaires": il faudrait pouvoir établir qu'une zone a été très faiblement tectonisée, ce qui 
ne parait pas être un critère très précis. 

Dans la mesure où ces "zones intermédiaires" s'opposent aux zones plus externes par l'âge 
d'installation du flysch sommital, je pense qu'il s'agit d'une notion que l'on peut conserver, 
à condition d'en faire un sous-ensemble, au sein des zones externes. 

b. LE PROBLEME DES RELAIS. 

La disparition longitudinale de certaines zones isopiques fait que les résultats observés 
sur une transversale donnée ne sont pas obligatoirement valables pour une autre transvers~le. 
Ce pourrait ,être le cas pour la zone du Parnasse, par exemple. 

2. EVOLUTION DANS LE TEMPS LES SUCCESSIONS DE ZONES ISOPIQUES. 

Ce problème a déjà été abordé par Aubouin (1959, 1973) qui a distingué différentes pério
des séparées par des phases tectoniques, la période fondamentale de développement des zones iso
piques étant antérieure à la première période tectonique tertiaire. 

L'importance des phases paléotectoniques du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur dans les 
zones internes conduit à distinguer les organisations paléogéographiques développées avant et 
après ces phases, dont la durée est supposée faible par rapport à la "durée de vie" des zones 
isopiques (Aubouin, 1973; Ferrière, 1976 d ; Celet et Ferrière, 1978). 

Quelques propositions seront faites pour essayer d'établir une nomenclature simple dans ces 
zones internes caractérisées par de nombreuses paléogéographies superposées (obliquement), en 
définissant une hiérarchie parmi ces dernières (af. conclusions de la 2e partiel. 

3. ZONEOGRAPHIE UTILISEE DANS CE MEMOIRE. 

La base de la nomenclature est celle utilisée par Aubouin (1959). Je ne donnerai donc que 
les précisions plus récentes que cette publication. 
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a. LES ZONES EXTERNES. 

al. Les zones externes occidentales. 

Elles ne sont pas représentées dans le secteur étudié. on peut regrouper dans cet ensemble, 
d'ouest en Est (fig. 3 B) 

la zone de Paxos-Zanthe (nomenclature utilisée par Thiéba~lt, 1982) 

- la zone ionienne ; 

la zone du Gavrovo-Tripolitza. 

Plate-forme unique au Trias-Lias, cet ensemble de zones perd son homogénéité au Dogger par 
l'apparition du bassin ionien qui sépare les deux hauts-fonds bordiers : Paxos-Zanthe à l'ouest, 
Gavrovo-Tripolitza à l'Est. 

ces différentes zones reçoivent le flysch après l'Eocène : à la limite Eocène-Oligocène 
dans les zones de Gavrovo-Tripolitza et ionienne, et plus tardivement encore, à la limite Oligo
cène-Miocène dans la zone de Paxos-Zanthe. 

a2. Les zones externes orientales ("zones intermédiaires"). 

D'ouest en Est, on y reconnait classiquement (fig. 3 A et B) 

- la zone du Pinde-Olonos 

- la zone du Parnasse (Celet, 1962) 

- la zone béotienne (Celet et Clément, 1971 ; cèlet et ai., 1976). 

Ces zones ont pour point commun l'âge du flysch sommital qui s'installe au Maestrichtien
Paléocène, comme dans les zones internes. 

La zone du Pinde, qui a valeur de sillon du Trias supérieur à l'Eocène, est, comme les zo
nes externes occidentales, représentée du Nord au Sud des Hellénides. 

les zones du Parnasse et béotienne posent, quant à elles, de nombreux problèmes : 

- la zone du Parnasse représente un haut-fond dès le Trias, mais celui-ci n'est connu 
qu'entre les transversales du Sperchios et de Corinthe ; 

- la zone béotienne est, quant à elle, relativement continue dans le sens longitudi
nal, mais elle n'est peut-être pas homogène puisque ses faciès caractéristiques{"flysch béotien") 
sont d'âge crétacé et que le soubassement de ce flysch n'est pas connu avec certitude au Nord du 
Sperchios. 

La zone béotienne pourrait donc n'être bien définie que lors de la deuxième période paléo
géographique alpine, c'est-à-dire après les phases paléohelléniques. L'éventuelle discontinuité 
du Parnasse ajouterait alors à son caractère particulier puisque les éléments détritiques créta
cés ne se heurteraient pas à la barrière parnassienne sur toutes les transversales et notamment 
au Nord du Sperchios. 

En ce sens, la zone béotienne serait vraiment la zone intermé.diaire au Crétacé, mais son 
importance sur le plan spatial n'est pas suffisante, me semble-t-il, pour qu'il soit utile de 
l'élever au rang de "domaine médian" comme en Yougoslavie, où la zone bosniaque est plus déve
loppée, ou mieux connue à l'affleurement. 

a3. Entre les zones isopiques principales, on observe localement la présence de 
séries de transition représentant des sous-zones, plus particulièrement dans le cas des zones 
externes orientales. Sur la bordure orientale de la zone du Pinde par exemple, sont connues des 
séries indiquant une transition vers des zones de plates-formes peu profondes. C'est le cas : 

- des séries du Vardoussia (fig. 3 A et B) qui assurent la transition entre la zone 
du Pinde et du Parnasse, du Trias à l'Eocène. Elles correspondent à la définition des séries 
ultra-pindiques (Aubouin, 1959 ; Celet, 1962 ; Celet et al., 1978 ; Ardaens, 1978) 
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- des séries du Koziakas (fig. 3 A et B) qui présentent quelques différences dans leur 
état actuel, avec les séries du Vardoussia, puisqu'elles ne possèdent pas leur couverture créta
cée et qu'elles chev.uchent les séries crétacées béotiennes. 

Au cours du ~rias-Jurassique, ces séries du Koziakas représentent (cf, conclusions de la 
2e partiel 

- soit des séries ultra-pindiques : passage entre les zones pindique et pélagonienne 
(mais non parnassienne, pour des raisons structurales) 

- soit des séries ultra-parnassiennes et pré-maliaques (bordure interne du Parnasse) 
si le haut-fond parnassien, ou un équivalent, est présent au Nord du Sperchios ; 

- soit des séries internes (maliaques ?) enfin, mais cela est peu probable depuis la 
découverte par Jaeger (1980) de niveaux crétacé inférieur de faciès "béotien" -non discor
dants?- dans ces séries. 

Au Crétacé, les séries du Koziakas pourraient constituer le soubassement des séries béo
tiennes typiques. 

b. LES ZONES INTERNES. 

b1. La paléogéographie anté-crétacée (Trias-Jurassique) (fig. 3 A). 

bl.1. La zone pélagonienne (Aubouin, 1959 : Celet et Ferrière, 1978). 

Représentée par des séries néritiques à signification de haut-fond plus ou moins subsident 
du Trias au Malm, cette zone sert de référence dans les zones internes de par son développement 
important, à la fois longitudinalement et transversalement, 

bl.2. La zone maliaque (Ferrière, 1976 d). 

cette zone a valeur de bassin profond. Elle pourrait être liée à une croûte de type océani
que correspondant aux futures ophiolites. 

Elle représente, avec certitude, l'un des bassins situés en bordure de la zone pélagonien
ne mais la position occidentale ou orientale de celui-ci, reste à définir (cf. conclusions des 
4e et Se parties). 

Elle est surtout connue en Othrys, mais la continuité longitudinale para!t acquise dans 
certains secteurs au moins : l'Eubée (Katsikatsos, 1979 ; Ferrière, ce mémoire), la LOcride 
(Courtin in Courtin et Ferrière, en prép.l, l'Iti (Wigniolle, 1977) et probablement l'Argolide 
(Vrielynck, 1980, 1982). 

bl.3. Les zones (ou sous-zones) a.nté-crétacées du domaine vardarien (Mercier, 
1966 a, b, 1968). 

Non seulement le domaine vardarien hellénique est peu représenté en surface mais, en outre, 
les sér~es triasico-jurassigues y affleurent dans de mauvaises conditions. 

D'Ouest en Est, on rencontre (fig. 3 A) 

- quelques formations volcaniques et radiolaritiques situés sous les ophiolites et les 
series crétacées transgressives du "sillon d'Almopiasw. Ils pourraient représenter des témoins 
des séries du bassin maliaque, ou d'un éventuel bassin d'Almopias dans l'hypothèse où le bassin 
maliaque aurait occupé une position occidentale par rapport à la plate-forme pélagonienne; 

- la zone (sous-zone?) du Paikon, caractérisée par une série carbonatée de plate-for
me, à intercalations marneuses, riche en formations effusives (rhyolites, pyroclastites, .. ) au 
Jurassique supérieur : 

- la zone (sous-zone?) de Peonias. Il semble qu'il s'agisse essentiellement d'une 
plate-forme au cours du Trias-Lias qui céderait la place au cours du Lias-Dogger à des forma
tions de type volcano-sédimentaire; cependant, des calcaires siliceux à Conodontes du Trias su
périeur ont également été cités dans ce secteur (Kauffmann et aZ., 1976). Les ophiolites de Guev• 
gueli (Mercier, 1966 a, b; Mercier et al., 1975) sont supposées provenir de ce bassin. 
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.La détermination de la position des différents bassins par rapport aux plates-formes tria
sico-jurassiques n'est pas sans importance puisqu'elle conditionne les hypothèses relatives à 
l'origine des principales nappes ophiolitiques. 

bl.4. L'arrière pays serbe-macédonien et rhodopien. 

Une série carbonatée néritique, d'âge trias-jurassique, caractérise la zone serbe-macédo
nienne. 

b2. La paléogéographie crétacée-éocène (fig. 3 BÎ. 

Les series de cet âge sont relativement bien connues sur le plan stratigraphique dans l'en
semble des zones internes, mais la définition des zones isopiques reste à faire. 

En effet, du fait de la tectonisation de ces zones internes, les séries crétacées parais
sent être dans leur ensemble des séries de faciès variés, de profondeur faible ou moyenne, dépo
sés dans des bassins peu différenciés et mobiles. 

Des ~volutions bathymétriques ont pu être reconstituées dans une partie du secteur étudié 
mais en l'absence de données comparables provenant des régions voisines, il m'a paru prématuré 
d'élever au rang de (sous) zone isopique ces ensembles de faciès crétacés-paléocènes homogènes. 

Par ailleurs, l'existence probable de plusieurs phases tectoni91,1es lors de la période pa
léohellénique fait qu'il est possible qu'une paléogéographie supplémentaire ait existé au cours 
du Jurassique terminal-Crétacé inférieur p.p. 

b2.1. La paléogéographie de la période comprise entre le Tithonique et le Bar
rémien-Aptien (fig. 3 A). 

D'un point de vue très général, il semble que les zones internes helléniques soient bordées 
par deux zones d'accumulation de particules détritiques terrigènes : la zone béotienne à l'ouest, 
la zone de Peonias (Paikon ?) à l'Est. La partie principale, médiane, constituerait une zone hé
térogène émergée ou localement submergée où se seraient déposés des sédiments siliceux et carbo
natés pélagiques (Theopetra) ou néritiques (Zygosti et Vermion ; Pichon, 1979). 

b2.2. La paléogéographie post-Barrémien-Aptien (fig. 3 A). 

Après des mouvements à composante verticale, notamment à l'Albien-Cénomanien, une sédimen
tation carbonatée et détritique s'installe dans l'ensemble des zones internes et même dans la 
zone béotienne. Le fait le plus nouveau est peut-être l'apparition d'une zone déprimée -le bas
sin d'Almopias- entre les séries à soubassement pélagonien ou paikonien. 

b2,3. Le flysch sommital. 

Il est connu dans l'ensemble des zones internes jusque dans la zone (crétacée) d'Almopias, 
à l'Est. Sa base est datée du Maestrichtien-Paléocène dans l'ensemble des zones internes comme 
dans les zones externes orientales. 

Des variations locales de l'âge de la base sont toutefois connues, comme en Argolide (Vrie
lynck, 1982). 

b3. Les Daléoqéographies récentes. 

Elles correspondent aux périodes tardi-géosynclinales (s·illons molassiques) et post-géosyn
clinales (effondrements plio-quaternaires) définies par Aubouin (1959). 
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C, EVOLUTION TECTONIQUE ET METAMORPHIQUE, 

Cette évolution a été synthétisée par divers auteurs (Mercier et vergely, 1972 ; Aubouin, 
1959, 1973 ; Jacobshagen et al., 1978) qui se sont attachés à distinguer les principales phases 
ou périodes tectoniques affectant les différents secteurs helléniques. 

Les principales étapes de ce développement orogénique sont les suivantes 

1. LES PHASES PALEOHELLENIQUES (PERIODE PALEOTECTONIQUE) 
SUPERIEUR-CRETACE INFERIEUR. 

JURASSIQUE 

Elles caractérisent les zones internes, où elles sont bien marquées, puisqu'on leur attri
bue de véritables nappes de charriage ophiolitiques ou sédimentaires (maliaques et pélagonien
nes en Othrys, par exemple). 

Le métamorphisme de cet âge est bien développé au Nord de l'axe Velestinon-Farsala en Grèce 
septentrionale.: il s'agit de recristallisationsappartenant au faciès "amphibolitea ou aschistes 
verts" parfois à amphiboles bleues (Nance, 1981 ; Richard, 1980 ; Ferrière, ce mémoire) et pro
bablement d'un véritable métamorphisme HP-BT, localement au moins (Bavay et Bavay, 1980, pour 
les séries d'Eubée du Sud). 

Deux phases principales sont connues dans certaines régions (Mercier et Vergely, 1977, 
les nomment JE 1 et JE 2). 

2. LES PHASES TERTIAIRES. 

On peut y reconnaitre plusieurs phases majeures caractérisées par des structures de direc
tion différente : 

a. LES PHASES DE DIRECTICN TRANSVERSE PAR RAPPORI' A L'ALU:>NGENENT DES HELLENIDES : 
CT l (b = N 120) et CT 2 (b = N 60), de Mercier et Vergely (1977) ; T tv = •Ter
tiaire transverse" (dans ce mémoire) . 

Elles sont associées à des recristallisations métamorphiques majeures de type HP/BT (schis
tes bleus, etc ... ). 

b. LES PHASES DE DIRECTION DINARIQUE ou HELLENIQUE : CT 3, de Mercier et Vergely 
(op. ait.) ; Td = "Tertiaire dinarique" (dans ce mémoire). 

On leur doit les plus belles fenêtres tertiaires de Grèce, notamment celle de l'Olympe, 
réapparition probable des faciès de la zone de Ga,,rovo-Tripolitza sous la nappe des zones inter
nes. 

Cette phase serait anté-oligocène p.p. mais post-éocène supérieur p.p., au moins au niveau 
de la limite entre zones internes et externes. 

c. LES PHASES OLIGO-MIOCENES ( "TAlIDI-TECTONIQUE") . 

Elles sont caractérisées par le développement des chevauchements dans les zones externes 
occidentales. 

Des bombements se produisent dans les zones plus orientales, en même temps que se dévelop
pent d'importants bassins molassiques, tels que le "sillon mésa-hellénique" (Brunn, 1956). 

Bien que des niveaux oligocènes peu déformés cachètent le contact entre les zones internes 
et externes, près de Kalambaka, il n'est pas impossible que des phases compressives importantes 
se soient produites vers la fin de cette épi,-1uit oligo-miocène dans les zones orientales (Cycla
des : voir Angelier, 1979). 
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d. LES PHASES PLIO-QUATERNAIRES ( "NEOTECTCNIQUE") . 

Elles sont principalement marquées par la présence des nombreuses failles en extension bien 
connues dans l'ensemble des Hellénides. 

Celles-ci seraient liées à une extension égéenne en relation avec la subduction sous l'arc 
égéen (Angelier, 1979). 

Enfin, il faut signaler l'existence de structures polyphasées tels que certains décroche
ments qui limitent de grands compartiments structuralement "homogènes" au sein des Hellénides. 

III, CADRE GEOLOGIQUE REGIONAL 

A, HISTORIQUE SUCCINCT, 

Au début de mes propres recherches (1970), l'état des connaissances ralatif à chacun des 
secteurs étudiés était le suivant : 

1. LE SECTEUR METAMORPHIQUE (MASSIFS DU PELION, DE VEIANIDIA, CHALKODO
NIO p.p.) . 

Il était pratiquement inexploré, si bien que l'on pouvait admettre qu'il s'agissait là d'un 
ensemble essentiellement anté-alpin (Deprat, 1904; Guernet, 1971, qui se fondait surtout sur la 
bibliographie) affecté par des failles verticales récentes. 

Les rares études publiées concernaient principalement la pétrographie de quelques forma
~ions métamorphiques ou des roches volcaniques récentes qui les recoupent (Georgiades, 1937, 
1942, 1954 ; Tataris, 1960, 1971). 

Les premières données révélant l'âge mésozoïque (y compris le Crétacé) et la complexité 
tectonique de ces terrains métamorphiques (polyphasage tertiaire et anté-crétacé, nappes super
posées, blocs différents, etc ... ) ont été publiées au Ve colloque sur la Géologie des régions 
égéennes,d'Orsay, tenu en février 1975 (Ferrière, 1976 a). 

A partir de cette date -et en dehors de mes propres travaux (Ferrière, 1976 b à 1982)- une 
nouvelle génération de publications a vu le jour. Les plus intéressantes sont celles de Frost 
(1976, Ph. D., non publié) sur le secteur de Volos, et de Wallbrecher (1976, 1979) sur la par
tie sud-orientale du Pelion, et à moindre titre de Davis et Jung (1978) sur la pétrographie de 
certains schistes. 

Enfin, les cartes à 1/50 000, levées par l'I. G. M. E., sont pratiquement achevées sous la 
direction de Katsikatsos. Les résultats issus de ces travaux ont été présentés oralement au 26e 
Congrès géologique international et sont actuellement en cours de publication (Katsikatsos et 
a:., sous presse). 

2. LE SECTEUR NON METAMORPHIQUE {MASSIF DE L'OTHRYS SURTOUT). 

Ce secteur paraissait beaucoup mieux connu que le précédent vers les années 1970, puisque 
les cartes géologiques à 1/50 000 de l'Othrys étaient déjà terminées à cette époque (Marines et 
a~., 1957 à 1967). 

Ces travaux, de première génération il est vrai -les travaux antérieurs sont rares: Phi
lippson, 1895 ; Renz, 1927- se sont révélés être très insuffisants, et à la limite même dange
reux pour les interprétations d'ensemble, puisqu'ils postulaient l'absence de contacts tangen
tiels majeurs, l'unicité de la série de l'Othrys et, qui plus est, son caractère désordonné: 
"Schist-Chert-Ophiolitic-Complex". 
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Des études plus ou moins parallèles ont alors été entreprises par des géologues anglo-sa
xons (Smith et son équipe) et par m:>i-même : les premières ont une vocation pétrographique ac
centuée, les secondes sont tournées plus nettement vers la stratigraphie et la tectonique. 

Ces travaux ont abouti au même moment, à quelques semaines près, à des résultats nouveaux 
et relativement importants : 

- la mise en évidence de nappes sédimentaires superposées {futures nappes maliaques) 
en Othrys centrale, d'âge anté-crétacé supérieur ou tertiaire (Ferrière, 8 janvier 1972) 

- la confirmation de la nature tectonique du dispositif observé en Othrys et la mise 
en relation, à titre d'hypothèse, de ces marges sédimentaires avec les nappes ophiolitiques im
pliquant par là même, l'âge anté-crétacé superieur de ce dispositif (Hynes et al., présentation 
orale au IVe colloque égéen d'Hannovre, 30 janvier - février 1972, et publication ultérieure pa
rue en 1972). 

Les preuves indubitables de l'âge anté-crétacé supérieur du dispositif structural d'Othrys 
n'ont été obtenues que quelques années plus tard (Ferrière, 1974 b; Smith et al., 1975). 

Par la suite, les différentes publications consacrées à ce secteur ont été orientées vers 
l'interprétation de ce dispositif : les vergences des nappes paléohelléniques sédimentaires et 
ophiolitiques d'Othrys ne sont d'ailleurs pas encore déterminées avec certitude. 

Naturellement, ces interprétations ne sont pas indépendantes des résultats acquis à partir 
de l'étude des autres secteurs helléniques (Vergely, 1976, 1979 ; Katsikatsos, 1979), et même, 
des hypothèses plus théoriques appliquant aux Hellénides les principes de la tectonique globale 
(Dercourt, 1970, 1972 ; Bernoulli et Laubscher, 1972 ; Aubouin, 1973 ; Dewey et al., 1973 ; Biju
Duval et al., 1977; Jacobshagen et al., 1979). 

B, GEOLOGIE DU SECTEUR ETUDIE, 

1. NATURE DES RESULTATS. 

L'hétérogénéité géologique liée à la diversité des terrains affleurant dans le secteur con
sidéré -séries sédimentaires de plate-forme ou de bassin, formations éruptives, effusives (Trias) 
ou ophiolitiques, séries métamorphiques enfin- se retrouve naturellement dans les résultats ob
tenus, ne serait-ce que parce que ces différents ensembles ne peuvent être traités par des mé
thodes semblables (af. infra). 

Ainsi, l'étude des séries non métamorphiques de l'Othrys a permis d'établir la nature pré
cise de ces séries (stratigraphie, conditions de dépôt, etc ... ) et du dispositif structural ob
servé dans ce massif, mais aussi de dépasser cette étude régionale au niveau paléogéographique 
et tectonique. 

En revanche, le but de l'analyse du secteur métamorphique a été avant tout de déterminer 
les principales séries lithostratigraphiques et unités tectoniques qui pourraient être représen
tées dans ce secteur. Les incertitudes sont naturellement plus nombreuses que dans le cas des 
terrains non métamorphiques, mais des indications intéressantes sont malgré tout fournies quant 
à la nature des déformations et aux conditions de leur développement. 

2. LES RESULTATS : APERCU GEOLOGIQUE. 

Les principaux résultats géologiques sont reportés sur les figures 3, 4 A et 4 B. 

a. LES ZONES ISOPIQUES REPmSE1."'l'EES. 

al. Au Paléozoïque : des indices d'orogenèse hercynienne existent (anciens plu
tons granitiques (?) en Othrys orientale et dans le Pelion). 
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a2. La premiere paléogéographie alpine (Trias-Jurassique supérieur) 
observées ont été attribuées à: 

la zone pélagonienne appartenant aux "zones internes" ; 

les séries 

la zone maliaque (associée à l'aire ophiolitique?) située soit à l'Ouest, soit à 
l'Est de la précédente. Il s'agit encore d'un élément des "zones internes"; 

la (sous) zone de sédimentation des séries du Koziakas en position ultra-pindique, 
ou ultra-parnassienne, selon que cette dernière zone (Parnasse ou un haut-fond équivalent) exis
te ou non, au Nord du Sperchios. Il me semble utile, dans l'état actuel des connaissances, d'é
lever ces séries au rang de sous-zone puisqu'il s'agit de séries de transition (Aubouin, 1959). 
Leur position étant encore l'objet de discussion, je retiendrai le terme de "sous-zone du Kozia
kas" pour la paléogéographie triasico-jurassique. Il s'agit probablement d'un ensemble apparte
nant aux zones externes; 

les séries pindiques ne montrent pas leurs niveaux triasico-jurassiques et la zone 
du Parnasse n'est connue que par-delà la vallée du Sperchios, c'est-à-dire en dehors du secteur 
étudié. 

a3. La deuxième paléogéographie alDine (Crétacé-Eocène). 

Il est possible que cette période comprenne en fait deux paléogéographies successives, sé
parées par une phase majeure intra-Crétacé inférieur (JE 2 de Mercier et Vergely, 1977). J'ai 
cependant admis que l'essentiel de la tectonique paléohellénique (mise en place des ophiolites 
mais aussi des nappes maliaques et pélagoniennes) était achevé au Jurassique terminal-Crétacé 
basal (?) (JE 1 de Mercier et Vergely, 1977). 

Je considère en effet que la paléogéographie installée au Tithonique-Néocomien n'a pas été 
bouleversée profondément dans ce secteur par les pulsations tectoniques ultérieures d'âge créta
cé (cf. conclusions 4e partie). 

Les principales zones ou bassins de sédimentation représentés sont mal définis à cette épo
que; on peut distinguer : 

- les zones internes avec : 
+ une zone surélevée au niveau de l'Othrys occidentale; 
+ un bassin plus profond vers l'Est en Othrys orientale e~ peut-être dans l'es

sentiel du secteur métamorphique (cf. conclusions du Crétacé, 2e partie, chapi
tre V) ; 

+ une aire de sédimentation mal connue, la plus orientale du secteur étudié, cor
respondant aux séries de l'unité de Lechonia; 

- les zones externes avec : 
+ une zone fondamentale, la zone béotienne, aire d'accumulation des détritus pro

venant des zones internes ; 
+ les niveaux crétacé inférieur décrits par Jaeger (1980) sur le revers orien

tal du massif du Koziakas pourraient appartenir à cette zone béotienne, mais la 
formation rythmique caractéristique, d'âge crétacé inférieur, y est absente, si 
bien qu'on peut également admettre qu'il s'agit là d'une zone de transition en
tre les zones internes et la zone béotienne s.s. 

a4. Les paléogéograDhies oost-éocènes. 

Elles correspondent aux périodes définies par Aubouin (1959) 

- la période tardi-géosynclinale avec le développement du sillon méso-hellénique oli
go-raiocène ; 

- la période post-géosynclinale (Miocène superieur ?) plie-quaternaire, caractérisée 
par l'apparition de structures majeures en extension : les grandes plaines de Larissa, Trikkala 
et Alrnyros, les golfes pagasitique et maliaque, et probablement la fosse nord-égéenne de direc
tion ENE-WSW située à l'Est du Pelion. 
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Fig. 4 A, - Schéma structural du secteur étudié. 

a. plaines récentes. - b. flysch des zones pindique et béotienne (pointillés fins et tirets) 1 

Crétacé béotien (gros points). - c. zone du Parnasse. - d. ecailles du Koziakas. - e. Crétacé 
des zones internes. - f à i. Ophiolites. - f. Unités (U.) ophiolitiques non différenciées (sur
tout péridotites). - g. u. de Domokos ("filonien"). - h. U. de Metalleion (harzburgites), et de 
Lamia-Ag. Paraskevi. - i. u. de Fourca (pillow-lavas). - j à m. unités maliaques. - j. U. de 
Loggitsion. - h. U; de Kastri et Profitis Ilias. - 1. u. de Garr-·eni-Rachi et de Pirgaki. - m. U. 
de Chatala. - n. u. pagasitiques (~ u. maliaques métamorphiques). - o. U. pélagonienne Pg 2. -
p. schistes oeillés du Pelion-Sud d'âge paléozoique (traits horizontaux) ou non déterminé (Palé
ozoique ou Jurassique supérieur). - q. u. pélagonienne Pg 1. - r. série de Makrinitsa (fenêtre 
ou base de Pg ll et série métamorphique de Mikro-Vounon. - s à v. Contacts anormaux. - s. Terti
aire. - t. anté-Crétacé supérieur (s + t: contact repris au tertiaire). - U. limitant des uni
tés ophiolitiques. - v. disharmonie ou contact majeur. 

Fig. 4 B. - Coupe géologique schématique au niveau de la transversale étudiée. 

Zones externes (a à d) : a. Unités du Gavrovo-Tripolitza. - b. Unités pindiques. - c. unité par
nassienne (?). - d. Unités béotiennes. - Zones internes (e à j) : e. Crétacé transgressif. - f. 
Ophiolites (péridotites, gabbros, filonien). - g. Laves ophiolitiques. - h. Unités maliaques. -
i. Unités pélagoniennes à soubassement de schistes oeillés (Pg 2), - j. Unité pélagonienne à 
soubassement de schistes et termes effusifs du Trias p.p. (?) (Pg 1). - k. Unité des schistes 
bleus (?). - 1. Unité de l'Ossa (?). 

Les unités correspondant aux figurés a (sous le Pe1ion), c, j, k et 1 sont hypothétiques : ex
trapolation à partir des secteurs proches de l'Ossa-Olympe au Nord, et de l'Eubée au Sud. 
Les épaisseurs ont été quelque peu exagérées. 
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b. PHASES ET UNITES TECTONIQUSS. 

Les principales étapes de l'évolution tectonique reconnues dans le secteur considéré sont 
les suivantes : 

- des évènements anté-permiens (hercyniens?) : granites, grano-diorites? 

- la période de différenciation des zones isopiques au Trias moyen (extension) 

- la période paléohellénique (P.H.), d'âge jurassique terminal (crétacé inférieur?), 
dont les effets sont particulièrement spectaculaires en othrys : mise en place des nappes ophio
litiques maliaques et pélagoniennes, métamorphisme dans les secteurs septentrionaux et orien
taux; 

- la période (hellénique) d'âge tertiaire, caractérisée par une succession de phases 
de déformation, dont: 

+ une phase Ttv' de direction "transverse" (axes b, linéations) par rapport à 
l'allongement des Hellénides, syn-métamorphique dans les secteurs orientaux 
(p.p. HP/BT) ; 

+ une phase de direction "dinarique" (Td), d'axe b compris entre N 120 et N 150, 
qui donne les directions structurales d'ensemble des Hellénides externes mais 
aussi du domaine Vardarien; 

+ des phases récentes avec, principalement, des bombements et des failles verti
cales ; mais la mise en place de certaines unités tangentielles (Lechonia) est 
postérieure à la formation de certains de ces bombements. 

Lors des phases compressives majeures (P.H., Tt , Td), des unités tectoniques tangentielles 
(nappes, chevauchements) se développent, mais des co~lissages horizontaux se produisent égale
ment le long d'accidents verticaux (Sperchios, Pelion, etc ... ). 

c. LES EVENEMENTS MAGMATIQUES. 

En dehors des évènements anté-permiens (granites, grano-diorites ?) , on peut retenir : 

- le volcanisme du Trias moyen (basaltes et trachytes en Othrys e.t Koziakas, basaltes 
et dolérites dans le Pelion ?) 

- le phénomène ophiolitique (péridotites foliées, cumulats, complexe filonien et pil
low-lavas) 1 

- de possibles et rares coulées au Malm (af. 2e partie, chapitre IV) 

- des phénomènes récents : laves (plio)quaternaires de la bordure occidentale du go!fe 
pagasitique et à titre d'hypothèse, les filons post-métamorphiques observés dans le massif du 
Pelion. 

Des corps éruptifs existent en abondance dans les formations crétacées visibles dans l'en
semble de la région étudié : il s'agit le plus souvent d'olistolithes resédimentés ; mais le dou
te est parfois permis, notamment dans certaines formations métamorphiques (près de Volos par 
exemple). 

C, BUTS DE L'ETUDE ET METHODES APPLIQUEES, 

1. BUTS DU TRAVAIL ET THEMES DEVELOPPES. 

Comme l'a montré l'historique succinct rapporté dans le paragraphe précédent, les massifs 
de l'Othrys et du Pelion avaient été quelque peu négligés avant les dix dernières années. 

Cela, joint au fait qu'il s'agissait là du dernier grand secteur hellénique (en dehors du 
Rhodope) non étudié par un membre de l "'école française" (af. infra), justifiait amplement la 
mise sur pied d'un nouveau programme de travail. 

Le but initial de ce travail était donc d'étudier les différentes caractéristiques géologi
ques de cette partie des zones internes helléniques, constituée en proportions à peu près égales 
de terrains sédimentaires éruptifs et métamorphiques, afin d'en dégager la signification par rap
port aux autres secteurs des Bellénides. 
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Comme je l'ai déjà dit, cette étude s'intëgre dans le cadre d'un programme de travail mené 
non seulement dans les Hellénides, mais aussi dans les Dinarides s.s. ; à savoir : 

- pour les Hellénides : Brunn (1956), Aubouin (1959), Celet (1962), Dercourt (1964), 
Godfriaux (1965, 1968), Mercier (1966 a, b, 1968), Guernet (1971), Angelier (1979), Fleury 
(1980), Thiébault (1982). Le secteur étudié est situé aux limites des terrains analysés par Au
bouin, Celet, Godfriaux et Guernet (fig. 1) ; 

D'autres études sont en voie d'achèvement : Clément, vergely, Verriez. 

- pour les Dinarides : Rampnoux (1970), Blanchet (1973, 1975), Cadet (1976), Chorowicz 
(1977), Charvet (1978), Cousin (198). 

A la lecture de ces travaux, on s'aperçoit que l'étude ici présentée correspond en fait, 
pour les Hellénides, à un travail de seconde génération (cf. coupure de 1968-71 à 1979), et ce, 
d'autant plus que celui-ci débuta au moment où les règles, alors très contestées, de la "tecto
nique globale" commençaient à être appliquées -de façon encore schématique il est vrai- aux 
chaines alpines et notamment aux Hellénides (Dercourt, 1970, 1972 ; Bernoulli et Laubscher, 
1972). 

Les résultats obtenus lors des prellll.eres années d'étude ont conduit à dégager des thèmes 
privilégiés qui ont servi de guide lors des recherches ultérieures. Parmi ces thèmes d'étude 
privilégiés, on peut retenir : 

- la connaissance du dispositif structural paléohellénique et des phénomènes géologi
ques qui lui sont liés (séries sédimentaires, roches éruptives, déformations, métamorphisme, 
etc ... ) ; 

- la signification des phases tertiaires "transverses" associées à un métamorphi•sme 
pro-paz,te HP/BT ; 

- la distinction des métamorphismes superposés, d'âge tertiaire et jurassique term.i
nal-crétacé inférieur, au sein des massifs orientaux (Velanidia, Pelion). 

2. APERCU SUR LES METHODES UTILISEES ET LES CONDITIONS DE LEUR MISE 
EN OEUVRE. 

La diversité des terrains rencontrés a conduit à la mise en oeuvre de méthodes diverses, 
qui ont souvent nécessité la collaboration de spécialistes (cf. infra). 

Cependant, étant donné l'importance de la superficie étudiée et le peu de connaissances ac
quises sur le secteur avant la dernière décennie, les méthodes classiques de la cartographie et 
de la stratigraphie ont apporté des résultats non négligeables. 

Ainsi dans le domaine oriental, totalement métamorphique, c'est surtout la reconstitution 
des séries lithostratigraphiques qui a permis d'établir la succession des principales unités 
tectoniques, alors que les études pétrographiques posent encore de très nombreux problèmes, dans 
la mesure où les phases de recristallisation superposées ont des intensités relativement compa
rables et de faible degré (~chistes verts•avec ou sans amphiboles sodiques, *schistes bleus~ .. ). 

a. CARI'OGRAPBIE. 

Les levers de terrains ont été effectués de 1970 à 1980 en utilisant des agrandissements à 
1/50 000 des cartes topographiques allemandes à 1/100 000, réalisés par le bureau des travaux 
spéciaux de l'I. G. N. 

Les cartes concernées (pour des parties parfois peu importantes) sont les suivantes 

Kalambaka (5 El Trikkala (6 El 
Kardi tsa ( 6 F) 
Karpenission (6 G) 

Larissa (7 El 
Farsala ( 7 F) 
LAMIA (7 G) 

Ajiia (8 E) 

Wolos (8 F) 
A talandi ( 8 G) 

Skia thos (9 F) 

La documentation cartographique géologique utilisable en 1970 était représentée par la car
te à 1/500 000 de la Grèce (Renz e~ al., 1954), la carte (thèse) à 1/200 000 levée par Aubouin 
(1959) pour la limite entre les zones internes et externes, et.pour certains secteurs, les car
tes à 1/50 000,qui comptent parmi les premières cartes helléniques à cette échelle,publiées par 
l'Institut Géologique (I. G. S. R. puis I. G. M. E.) : 
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- pour l'othrys (Marinos et ai., 1957 à 1967) : Almyros (1962), Myli (1957), Anavra 
(1957), Stylis (1963), Domokos (1957), Lamia (1967), Leontarion (1962) ; 

- pour les bordures de la plaine de Trik.kala : Sofadhes et Farsala (Bornovas et Phi
lippakis, 1969), Trikkala et Kardhitsa (Savoyat et Lalechos, 1969), Kalabaka (Savoyat et Lale
chos, 1970). Pour ces différentes cartes, la stratigraphie a été établie par J.J. et/ou G. Bi
zon ; 

- pour le secteur de Grammeni-Archanion, à l'ouest de l'Othrys occidentale 
(Kallergis et al., 1970). 

Sperkhias 

Au cours de mes propres recherches, à partir de 1976, j'ai p~ avoir accès à certaines car
tes géologiques à 1/25 000 correspondant aux travaux (Ph. D.) de c~rtains membres de l'équipe de 
Cambridge dirigée par Smith : Hynes (1972, non publié) et Nisbet (1973, non publié). 

Enfin, j'ai utilisé : les indications cartographiques de Beck (1972) pour le secteur de Ne
raida en Othrys centrale, la carte à 1/100 000 de Courtin (1979) pour le secteur situé à l'Ouest 
de Moschokarya entre Grammeni et Dafnospilia (limites entre zones internes et externes et secteur 
de Domokos), la carte de Richard (1980) à 1/50 000 pour la région de Farsala-Mikro Vounon. 

Pour le secteur métamorphique, je n'ai eu le support d'aucune carte géologique à 1/50 000, 
puisque celles-ci sont en cours de réalisation depuis quelques années seulement sous la direc
tion de Katsikatsos. Les seuls documents intéressants correspondent à la carte de la partie sud
orientale de la presqu'ile de Magnésie, de Wallbrecher (1976), et une carte des alentours de Vo
los à 1/25 000, par Frost (1976, non publié) surtout intéressante pour le secteur du Cap Angis
tri. 

En ce qui concerne les photos aériennes, j'ai pu observer à l'Institut (I. G. M. E.), une 
partie de la couverture de l'Othrys mais n'ai pu avoir accès à celles du Pelion. J'ai également 
consulté des photographies obtenues par le satellite Landsat (18 septembre 1972). 

b. STRATIGRAPHIE. 

Ce type d'étude qui s'est avéré fondamental dans la découverte et la reconnaissance des nap
pes paléohelléniques n'a pu être mené à bien que grâce à l'aide efficace de nombreux spécialis
tes ffiicropaléontologistes 

- Paléozoïque : Lys (Foraminifères, Algues) ; 

- Trias : Termier (Invertébrés), Vrielynck et surtout Kauffmann et Kozur (Conodontes), 
Zaninetti {Foraminifères) ; 

- Jurassique-Crétacé inférieur : Bassoulet et Fourcade (Foraminifères, ... ) 

- Crétacé supérieur-Eocène : Fleury (Foraminifères). 

Ont participé également à des titres divers : Durand-Delga (Calpionelles), De Wever, Devos 
et El Kadiri (Radiolaires), Cros (Algues triasiques). 

c. PETROGRAPHIE. 

cl. Roches sédimentaires. 

Je n'insisterai pas sur les problèmes de nomenclature. Les différentes classifications des 
carbonates, par exemple, sont maintenant d'usage courant. J'ai donc utilisé les termes qui me 
paraissaient les plus adaptés en privilégiant cependant la classification de Folk (1959). 

La signification des termes figurant dans ce mémoire est en général conforme aux définitions 
proposées dans le dictionnaire de Raoult et Foucault (1980), auquel on pourra se reporter. Cepen
dant, je n'ai pas toujours suivi, à la lettre, les conseils de ce précieux guide et j'ai employé 
des termes tels que "graywacke" pour désigner des grès à matJ::ice détritique et lithoclastes de 
roches éruptives abondants. 

Le caractère tectonisé et parfois recristallisé des terrains d'origine sédimentaire d'Othrys 
rend difficile toute étude sédimentologique.particulière. 
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une tentative a été faite sur le matériel pélitique de l'Othrys, en collaboration avec Cham
ley et Holtzappfel. L'existence d'une diagenèse importante n'a cependant pas permis de reconsti
tuer précisément le paléoenvironnement maliaque et pélagonien. 

J'ai également utilisé les travaux de Price (1977) sur les calcaires allodapiques (turbidi
tes calcaires, etc ... ) d'Othrys centrale, mais cette étude mériterait d'être reprise pour diver
ses raisons (stratigraphie rudimentaire, présence de plusieurs unités tectoniques), 

c2. Roches éruptives. 

Elles ont été étudiées en collaboration avec Lapierre et Cou·rtin pour les laves triasiques, 
et, pour partie, avec Lapierre pour les laves ophiolitiques. J'ai, par ailleurs, pu profiter des 
conseils avisés de Maury pour l'ensemble de cette étude. 

Les datations radiométriques des laves ophiolitiques sont dues à Delaloye (+). 

c3. Roches métamorphiques. 

J'ai bénéficié pour cette étude de l'aide de spécialistes tels que Desmons et Triboulet 
(en France) et travaillé dans un environnement privilégié au sein du groupe Godfriaux, Laduron, 
Schmitt, Pingo et Vautier (Belgique). 

Les datations radiométriques des roches métamorphiques sont dues à Montigny (trois amphibo
lites d'Othrys) et surtout à l'équipe de Braunschweig en Allemagne (Harre, Kreuzer ainsi que 
Altherr et Seidel (+), avec qui j'ai eu, par ailleurs, des échanges fructueux sur le plan de la 
géologie des Hellénides). 

Naturellement, de nombreuses insuffisances demeurent dans l'ensemble des études pétrogra
phiques, qui demandent une expérience, qu'il est évidemment difficile d'acquérir en quelques an
nées. 

Il faut cependant garder à l'esprit qu'il s'agit avant tout, surtout dans le cas des roches 
métamorphiques, de données préliminaires souvent exploratoires, destinées à poser les problèmes. 

D, PRESENTATION DES RESULTATS OBTENUS, CONCEPTION DU MEMOIRE, 

1 . PLAN ADOPTE. 

L'existence de nombreuses paléogéographies successives et de phases tectoniques superposées 
ne permet pas d'utiliser un découpage par zones isopiques pour l'ensemble du mémoire. 

Un plan chronologique où se seraient succédées les différentes étapes de l'évolution des 
séries du secteur étudié aurait été souhaitable, mais le caractère métamorphique d'une grande 
partie des terrains présents introduit trop d'incertitudes pour qu'une telle solution -qui cor
respond en fait à la conclusion souhaitée- puisse être retenue. 

En conséquence, la description des terrains reconnus dans le secteur considéré a été scin
dée en deux parties (2e et 3e partie). 

2e partie : les terrains non rrétamo:t'[Jhiques. 

Il s'agit en fait de terrains suf:fisamment peu rec::.-istallisés pour qu'une stratigraphie, 
même rudimentaire, puisse y être effectuée : 

- un plan chronologique a été retenu pour établir les principaux chapitres (six pério
des) 

(+) Je remercie les différents géologues qui m'ont procuré ces. datations radiométriques et 
permis de les adjoindre à ce mémoire, avant que ne soit réalisées les publications corres
pondantes, en collaboration. 

Les échelles utilisées sont celles de Odin et Kennedy (1982) et de Odin et Curry (1981) 
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- dans chaque chapitre, les subdivisions correspondent aux unités (Trias-Jurassique} 
ou à des secteurs géographiques (autres périodes) ; 

- la pétrographie des formations éruptives a été traitée en fonction de leur âge sup
posé (laves triasiques et quaternaires) ou de l'âge de leur première mise en place tectonique 
(ophiolites). 

3e pa.Ptie : Les terrains métanr.)rphiques, 

Le but essentiel étant de reconstituer, dans le domaine métamorphique, les principales sé
ries lithostratigraphiques afin de leur assigner une signification paléogéographique et structu
rale, j'ai essayé de distinguer des ensembles homogènes du point de vue des successions litholo
giques (selon la verticale). 

Quatre grands "blocs", regroupés en trois ensembles, ont pu être ainsi déterminés 

- le secteur situé à l'Ouest du méridien de Velestinon 

- le massif de Velanidia; 

- les blocs du Pelion Nord et du Pelion Sud séparés par les failles de Koropi. 

Ces deux derniers blocs ont été regroupés pour ne pas dissocier l'étude des affleurements 
crétacés probablement "comparables" des deux secteurs et ne pas multiplier ainsi à l'extrême les 
chapitres. 

A l'intérieur de chacun de ces ensembles, les subdivisions ont été effectuées en distin
guant: les principales unités superposées, des séries fondamentalement différentes du point de 
vue historique (séries crétacées discordantes), ou encore des séries d'affinités ambiguës (série 
de Makrini tsa) . 

Ces différentes subdivisions, et notamment celles qui s'appliquent aux unités paléohelléni
ques, correspondent en fait aux conclusions que les paragraphes concernés sont censés établir. 
C'est là une remarque qu'il faut garder à l'esprit pour la lecture de cette troisième partie. 

Les descriptions des paragenèses métamorphiques ont été effectuées dans chacun de ces para
graphes de la troisième partie pour deux raisons: il s'agit de descriptions qui restent relati
vement objectives puisqu'elles ne sont pas classées à priori dans une succession de phases pré
établies et, de plus, les analyses pétrographiques peuvent être situées précisément sur les cou
pes. Ainsi en cas de modifications éventuelles des interprétations d'ensemble, les analyses pé
trographiques restent utilisables. 

L'inconvénient de cette présentation est de séparer l'analyse des relations entre recris
tallisations et déformations (4e partie) de la description des minéraux et des paragenèses (3e 
partie) ; mais naturellement, les données structurales utiles à la distinction de ces dernières 
ont été utilisées dans cette troisième partie. 

4e partie. 

La quatrième partie est, elle, consacrée à l'analyse des déformations et des relations en
tre celles-ci et les recristallisations métamorphiques. 

Les subdivisions retenues pour cette quatrième partie sont d'ordre géographique. J'ai ce
pendant essayé de définir des ensembles relativement homogènes du point de vue des structures 
tectoniques (six subdivisions). 

Pour faciliter la lecture, un chapitre synthétique a été placé en tête de cette quatrième 
partie : les structures tangentielles et les principaux compartiments limités par des accidents 
verticawc:, souvent décrochants, y sont décrits succinctement. 

Les justifications de cet aperçu synthétique (chapitre II) sont exposées dans les paragra
phes ultérieurs (chapitres III à VIII). 

Se partie. 

La cinquième partie, enfin, est consacrée à une synthèse géodynamique établie d'après l'en
semble des faits rapportés dans les parties précédentes. Ces types de modèles qui font interve
nir les mécanismes décrits dans le cadre de la tectonique des plaques sont maintenant nombreux, 
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même pour la seule chaine hellénique. J'essaierai donc de détailler les périodes pour lesquelles 
les affleurements étudiés apportent des informations originales, à savoir la période paléohellé
nique et les phases tertiaires transverses. 

J'insisterai par ailleurs sur l'importance des accidents transverses et des mouvements de 
coulissages longitudinaux, mais nous verrons que de nombreuses ince7titudes demeurent lorsqu'il 
s'agit de fixer l'ampleur et l'âge exact de ces phénomènes. 

2. REMARQUES CONCERNANT LA LECTURE DU MEMOIRE. 

a. PROBLEMES DE TOPONYMIE. 

La transcription des noms de lieux grecs en alphabet latin pose un problème qui n'a jamais 
reçu, à ma connaissance, de solution unique et satisfaisante à tous égards. 

Pour ma part, j'ai pris pour base les documents cartographiques les plus precis rédigés en 
alphabet latin qui soient à ma disposition, c'est-à-dire les fonds topographiques à 1/100 000 
allemands. Quelques conversions ont cependant été rendues nécessaires de par l'existence de dif
férences d'usage ou de phonétique entre les langues allemande et française. 

Certains remplacements n'ont pas de conséquence sur la phonétique des mots ; ils ont été 
appliqués lorsqu'i~ m'a semblé qu'il s'agissait d'une simplification ou d'un usage courant dans 
les textes (géologiques) antérieurs : w devient v, certains j deviennent g. En revanche, j'ai 
conservé -peut-être à tort- la plupart des k ou des f même dans des cas où l'usage aurait voulu 
que l'on utilise ph (exemple : Pharsale est appelé Farsala, comme sur les cartes topographiques 
allemandes et géologiques grecques}. 

D'autres conversions ont été utilisées pour rendre compte de la phonétique réelle : u de
vient ou (ex. : Messovouni) ; cependant, dans de rares cas, cette modification n'a pas été ef
fectuée ; ainsi, j'ai retenu le nom de Seskulon porté sur la carte allemande et non pas Seskou
lon pour ce village célèbre pour son site archéologique, et connu en France sous le nom de Ses
klo. 

En règle générale, j'ai donc "sacrifié" certains usages français historiques (Sesklo, Phar
sale) ou orthographiques (Hagios est devenue Agios) pour rester le plus près possible du support 
cartographique utilisé. 

Ce choix a le mérite d'être simple mais il ne résoud pas tous les problèmes puisque cer
tains noms ne sont pas reportés sur les cartes allemandes. J'ai tenté, dans ce cas, de rester 
cohérent avec la nomenclature choisie. 

b. DESIGNATION DES ENSEMBLES GEOI.OGIQUES. 

comme c'est le cas pour toutes les études géologiques régionales, il s'est avéré nécessaire 
de regrouper les informations géologiques obtenues, au sein d'ensembles cohérents. 

Les règles internationales de la stratigraphie offrent diverses possibilités mais les ca
ractéristiques propres au terrain étudié ne permettent pas toujours de les utiliser facilement. 
Il semble même qu'il soit préférable de ne pas appliquer sans précaution certains types d'ana
lyse tels que l'analyse lithostratigraphique, au moins dans le cas considéré. Cette méthode, 
fondée sur la reconnaissance d'ensembles lithologiques particuliers, paraît à priori objective 
et simple. L'usage montre qu'il s'agit en fait d'une méthode dangereuse, qui entraîne de nom
breuses confusions au plan stratigraphique et par conséqu.ent structural (cf. Smith et al., 1975, 
où les niveaux werféno-anisiens des unités maliaques sont confondus avec les niveaux du Trias 
supérieur-Jurassique pélagonien, etc ... ). 

Cette méthode s'avère être en fait intéressante, en tant que méthode synthétique, lors
qu'une série est suffisamment étudiée du point de vue bio- et chronostratigraphique, dans des 
régions étendues, pour simplifier les appellations : c'est le cas pour la série pindique par 
exemple (Fleury, 1980). 
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En conséquence, pour ne pas compliquer la terminologie, même dans le cas des terrains méta
morphiques, j'ai choisi de privilégier la définition de "Séries types" et non celles de "Forma
tions lithologiques". 

Dans la mesure du possible, une hiérarchie a été établie : 

- les termes qui représentent des ensembles importants dans la toponymie locale, dési
gnent des éléments géologiques fondamentaux : la zone isopique maliaque emprunte; par exemple, 
son nom à un golfe important et célèbre (af. Thermopyles). _ 
Par souci de simplification, ce nom a été appliqué à l'ensemble des séries de cette zone (séries 
maliaques) et des unités tectoniques qui en dérivent (unités maliaques). 
En outre, afin de rendre sensibles les affinités établies entre certains ensembles sédimentaires 
et métamorphiques, j'ai retenu des noms désignant des éléments géographiques analogues : les sé
ries et unités du Pelion, supposées homologues des séries et unités maliaques d'Othrys, ont ain
si été désignées par le nom du golfe en bordure duquel elles affleurent : le golfe pagasitique ; 

- dans le détail, les unités (= unités tectoniques) ont été caractérisées, dans la me
sure du possible, par des noms de monts importants (exemples : Unités du Messovouni, de Chatala, 
de Pirgaki, etc ... ). Cependant, certaines unités, qui apparaissent en fenêtre au fond de certai
nes vallées ou ne donnent jamais de monts importants du fait de leur lithologie, portent des 
noms de villages : Unités de Loggitsion, de Prosilia (huttes de bergers) 

- les séries ont, par rapport aux unités tectoniques, une représentation très ponctuel
le elles portent donc le nom d'un lieu proche de l'endroit où la série type affleure; 

- j'ai également utilisé, de façon informelle, quelques noms locaux pour désigner des 
formations lithologiques intéressantes à l'échelle d'un secteur plurikilométrique (exemples 
"flysch de My li" , "Schistes oei llés de Seskulon" , les "marbres gris de Lafkos-Siki") . 

Enfin, des noms particuliers, employés antérieurement, ont été retenus pour désigner des 
ensembles d'aspect chaotique dont la signification est parfois contestée. C'est le cas des for
mations "volcano-détritiques" dites encore "Volcano-Détritique" en remplacement du terme "Mélan
ge" pourtant simple mais arnbigÜ (af. 2e partie, chapitre IV). 

Etant donné la diversité des séries lithologiques et des unités structurales, j'ai essayé 
de réduire au maximum le nombre de termes géographiques utilisés. Ainsi, lorsqu'une unité est 
caractérisée par un seul type de série lithologique ou qu'existe un type moyen représentatif des 
séries de cette unité, j'ai retenu un nom unique pour désigner l'unité et la série (exemple : 
Unité et série du Pirgaki ; unité(s) et série de Loggitsion). 

J'attirerai enfin l'attention sur un terme particulier servant à désigner les phases tecto
niques anté-Crétacé supérieur des zones internes helléniques, dites ici "paléohelléniques". 

Cette dénomination utilisée récemment (Aubouin et al., 1979 ; Dercourt et al., 1980) est 
construite sur une terminologie plus ancienne due à Rampnoux (1970) qui créa la notion de "Paléo
dinarides" et Aubouin (1973) celle de "phases paléotectoniques". 

Par la suite, oubliant quelque peu la terminologie préexistante, certains auteurs ont cru 
utile de regrouper ces phases sous le nom de phases "éohelléniques" (Jacobshagen et al., 1976) , 
s'opposant aux phases tertiaires "néohelléniques" (Katsikatsos, 1970). Ces termes, aux conson
nances proches et ambiguës (af. néotectoniquel, ne semblent guère utiles, cependant le premier 
de ceux-ci semble avoir eu quelque succès d'usage, de par sa concision et sa construction qui 
rappelle le modèle alpin. Il ne m'apparaît pas utile de conserver ces différentes dénominations 
et j'emploierai par conséquent le vocable "phases et unités paléohelléniques" et "paléohelléni
des". 

C. INDICATIONS POUR LA LECTURE DU MEMOIRE. 

c 1. Les figures. 

La présentation des terrains rencontrés s'appuie principalement sur des coupes plutôt que 
sur des "logs" jugés moins proches des réalités, par leur aspect synthétique, et par conséquent 
moins susceptibles d'être précisés ou infirmés. 
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ces coupes sont repérées de deux façons différentes : 

- sur une carte aussi précise que possible, à grande échelle, associée à la coupe, qui 
permet de situer la coupe sur le terrain ; 

- sur une carte générale placée en début de chapitre, qui replace les coupes les unes 
par rapport aux autres, mais aussi par rapport aux grandes unités géologiques. 

Les légend.Bs : 

- les numéros dessinés sur les coupes renvoient au texte ; 

Les figurés correspondant aux faciès les plus communs sont explicités sur la figure 5 pour 
les faciès non métamorphiques décrits dans la 2e partie et sur là figure 185 B pour les faciès 
métamorphiques décrits dans la 3e partie. Ces figurés sont rappelés en annexe. 

Pour les faciès particuliers, des cartouches complémentaires ont été joints aux coupes el
les-mêmes. 

c2. Le texte. 

J'ai déjà signalé les grandes lignes de la conception d'ensemble (voir ci-dessus et table 
des matières) du mémoire, je ne parlerai ici que des aspects techniques. 

Repéro.ge 

- des pages de couleur signalent les limites des différentes parties constituant le 
mémoire 

- les titres des chapitres ou des principaux thèmes développés sont rappelés dans la 
légende des figures, ce qui permet de se situer au sein de chacune des grandes parties; 

- pour simplifier le repérage des lieux géographiques sur la carte à 1/100 000 jointe 
au mémoire, une liste alphabétique des noms de lieu est proposée, en association avec une carte 
schématique portant des repères latéraux simples (voir annexe). 

Leature : 

- le type de mémoire ici présenté est relativement volumineux de par l'exposé détaillé 
des faits, ce qui a pour principal inconvénient de diluer les conclusions dans la masse des don
nées; 

- comme il n'est pas possible de rappeler les conclusions à la fin de chacune des sub
divisions sans aboutir à de nombreuses répétitions, le lecteur désireux d'avoir une vue d'ensem
ble sur les sujets abordés, ou intéressé par un aspect particulier de ces derniers, pourra se 
reporter directement aux conclusions de chacune des grandes parties du mémoire (+). 

Des figures synthétiques sont proposées dans ces différentes conclusions 

- pour les sé~ies stratigraphiques (2e partie, chapitre VII) 

- pour les séries lithostratigraphiques métamorphiques (3e partie, chapitre V) ; 

- pour la pétrographie des roches éruptives. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de 
se référer aux conclusions des paragraphes concernés figurant dans les chapitres consacrés au 
Trias (2e partie, chapitre Il, paragraphe IX) d'une part, à la période Jurassique terminal-Cré
tacé basal pour les ophiolites (2e partie, chapitre IV), d'autre part ; 

' 
- enfin, pour avoir un aperçu sur les principales structures tectoniques, on pourra 

consulter non seulement les conclusions de la 4e partie (chapitre IX) et la Se partie, mais aus
si l'introduction de la 4e partie (chapitre II) et la carte générale à 1/100 000 jointe au mé
moire. 

(+) Des répétitions subsistent, car il m'a paru nécessaire de donner une certaine "autonomie" 
aux conclusions générales de chacune des parties. Cette façon de procéder satisfera, je 
l'espère, les lecteurs pressés ; que le (?) lecteur assidu me pardonne d'avoir accru sa 
souffrance de quelques pages ... 
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Fig. 5. - Cartouches communs à l'ensemble des coupes et des cartes relatives aux terrains non métamor
phiques. (Base valable pour la 2e partie, sauf indications contraires). 

Coupes. - 1 à 22. Calcaires. - 1. gris-blanc, massifs (bas) ou lités (haut), localement à bauxi
tes. - 2. noirs ou gris sombre. - 3. roses ou rouges. - 4. dolomitiques et dolomies. - 5. recris
tallisés. - 6. à filaments. - 7. noduleux. - 8, siliceux en lits (haut) ou en "nodules" (bas). -
9. marneux. - 10. gréseux. - 11. oolithiques. - 12. microbréchiques ou calcarénites, - 13, bré
chiques ou calcirudites. - 14. bio/intrasparite, bio/intramicrite ou graveleux. - 15, calcaréni
tes ou calcirudites à oolithes resédimentées. - 16. conglomérats divers. - 17. conglomérats à 
galets radiolaritiques et éruptifs roulés. - 18. conglomérats à éléments anguleux ou roulés de 
nature radiolaritique et éruptive. - 19. brèches et mégabrèches à éléments de marbres. - 20. à 
Globotruncana. - 21 et 22. à Rudistes (débris : 21, entiers : 22). 

23 à 28. Roches sédimentaires non calcaires. - 23. schistes oeillés paléozoiques. - 24. pélites. -
25. pélites gréseuses. - 26. grés. - 27. radiolarites ou pélites radiolaritiques. - 28. formation 
chaotique à blocs éruptifs ("Volcano-Détritique" du Malm). 

29 à 31. Roches éruptives. - 29. pillow-lavas triasiques amygdalaires. - 30. pillow-lavas ophio
litiques. - 31. ophiolites s.l. ou serpentinites. 

Cartes. - 32. Néogène et quaternaire, - 33. zone béotienne, - 34. Crétacé-Paléocène des zones in
ternes. - 35. ophiolites. - 36. base des figurés relatifs à la zone pélagonienne. - 37. Unité de 
Chatala. - 38. base des figurés relatifs aux unités maliaques (sauf U. de Chatala). - 39. Paléo
zolque. 
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TERRAINS NON METAMORPHIQUES PREMIER CHAPITRE 

PALEOZOIQUE 

I , GENERA LI TES 

Les terrains paléozoïques fossilifères ne sont connus, au sein du domaine étudié, que dans 
les parties orientale et centrale du massif de l'othrys (fig. 6). ces affleurements ne permet
tent malheureusement pas de faire une étude stratigraphique très précise, dans la mesure où ils 
constituent la base des nappes maliaques en othrys centrale, et sont légèrement métamorphisés 
en Othrys orientale. 

Certaines fo.rmations plus intensément métamorphisées des massifs du Pelion et de Velanidia 
ou du massif de Phyllion au Nord de Farsala, pourraient aussi appartenir au Paléozoique (Troi
sième Partie de ce mémoire), mais aucun fossile ne permet de confirmer ces interprétations. 

! Zones 

!extern•s 
i 

;::- KASSIDIARIS 

' ' / 
r, I -...... _____ .... __ ,,, 

RAMMENI O 
~ " ,, T 

, \' .... · \ ~---- , ... ,_, 
'-:_:_:-:.~_,LAMlA 

Plain• 

d 'ALMYROS 

--~ 

Golfe 

pagasitique 

,:··"' N 
Giusi PALEO- .. .-.. : 

• GAVRIANI ·•:•:· 
1726m \ . .-.-

HR y s 

0 10km 
Golfe ma/iaque 

Fig. 6. - Paléozo1que. Situation des secteurs d'affleurement. 

P 1. Othrys orientale. - P 2. Othrys centrale. - P 3. Othrys occidentale (Paléozo1que douteux). 
P 4. Terrains métamorphiques supposés paléozo!ques. 

A, HISTORIQUE SUCCINCT, 

Le Paléozoïque de Grèce a été mentionné ou décrit, avec plus ou moins de précision, dans 
de très nombreuses publications, dont les premières datent de la fin du siècle dernier. ou 
point de vue bibliographique, on pourra consulter avec profit la thèse de Guernet (1971), où 
figure une carte des principaux affleurements avec les références bibliographiques correspon
dantes, ainsi que la thèse plus récente d'Argyriadis (1978) qui, à l'occasion d'une étude sur 
le Permien alpine-méditerranéen, résume ou détaille certaines des plus importantes series pa
léozoïques de Grèce. Je me contenterai de signaler ici quelques faits saillants ou quelques 
travaux très récents. 
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Quelques secteurs privilégiés dominent dans cette évolution des recherches sur le Paléo
zoïque hellénique : ce sont les îles de Chias et d'Hydra ainsi que le secteur d'Attique-Eubée, 
où les études furent menées principalement par Renz, associé ou non à Reichel (1904 à 1955) et 
Ktenas (1921 à 1926). 

Ainsi le Paléozoïque superieur fut signalé pour la premiere fois dans l'île de Chios 
(Stache, 1876 in Guernet, 1971 ; Teller, 1880) mais il fut également découvert peu après en 
Eubée (Deprat, 1904), en Attique (Renz, 1908) et en othrys orientale (Renz, 1910). 

C'est encore à Chias que le Paléozoîque antérieur au Carbonifère, plus précisément le Dé
vonien, fut mis en évidence pour la première fois (Ktenas, 1921). Depuis lors, les différents 
étages du Silurien y ont été datés (Kauffmann, 1965 ; Besenecker et al., 1968) après que celui
ci eût été découvert dans l'île de Kos, également proche de la Turquie (Desio, 1930). 

Ces premières découvertes et celles qui suivront concernent essentiellement des secteurs 
appartenant aux zones internes. En revanche, elles sont beaucoup plus rares dans les zones ex
ternes : Ktenas (1926), le premier, mentionne la présence de Paléozoïque supérieur à Fusulini
dés dans les zones externes du Péloponnèse, puis Lys et Thiébault (1971) datent le Permien su
périeur au Nord de Sparte. En Crète, du Permien superieur a également été signalé, à la base 
de la série recristallisée de l'Ida d'affinités ioniennes (Epting et al., 1972). 

De beaux affleurements d'âge paléozoïque supérieur ont également été décrits dans l'île 
j'Hydra (Renz, 1911 ; Renz et Reich~l, 1945 ; Ozawa et Tubler, 1929 ; Romermann, 1968), dont 
les séries sont classiquement attrîbuées aux séries externes du Pinde et du Parnasse (Renz, 
1955). Toutefois, les nouvelles interprétations concernant l'Argolide voisine (Vrielynck, 1978, 
1980) où les auteurs décrivent des séries pélagiques charriées dès les phases anté-Crétacé su
périeur sur des séries néritiques, obligent à reconsidérer cette assimilation peut-être hâtive 
des séries d'Hydra à des zones externes helléniques. 

S'agissant plus particulièremen~ des zones internes de Grèce continentale auxquelles ap
partient le domaine étudié, outre les publications synthétiques de Renz et Reichel (1945) et 
de Renz (1955), on peut retenir, parmi les travaux les plus récents qui apportent des préci
sions d'ordre stratigraphique sur les séries perme-carbonifères 

- pour l'Attique-Béotie-LOcride : Trikkalinos (1958), Maratos (1963), Clément et aL. 
i1971), Clément (1976) et Clément et Lapierre (1980). Le premier nommé signale une discordance 
du Carbonifère sur des terrains cristallins, qui est niée par les auteurs plus récents; 

- pour l'Eubée : Marines et Reichel (1958), Christodoulou (1967) et Guernet (1971), 
qui reconnaît le Moscovien, l'Ouralien et le Permien supérieur ; 

- au Nord de l'Othrys, des affleurements d'âge paléozoïque ont été décrits dans le 
Vardar oriental (Mercier, 1966), mais il semblerait qu'il s'agisse en fait de formations méso
zoïques (Kauffmann et al., 1976). 

Par ailleurs, il existe quelques travaux plus synthétiques qui proposent une vue d'ensem
~le du Permien, soit à l'échelle de la mer Egée (Kauffmann, 1976, 1978), soit à l'échelle de 
~•ensemble alpino-méditerranéen (Argyriadis, 1978). 

Enfin, en ce qui concerne le domaine étudié, du Paléozoïque superieur daté par des Fusuli
nes a été signalé dès le début du siècle en Othrys orientale (Renz, 1909-1910) alors que les 
affleurements d'Othrys centrale ont été figurés pour la première fois sur la carte à 1/500 000 
de la Grèce (Renz et aZ., 1954), puis étudiés par Marinas et Reichel (1958). Des précisions ont 
également été apportées sur les affleurements d'Othrys orientale par ces derniers auteurs (op. 
cit.) et par moi-même (Ferrière in Aubouin et al., 1970). En Othrys occidentale, près de Gram
meni, Koch et Nicolaus (1969) et Kallergis et al. (1970) notent la présence d'un bloc (olisto
lithe ?) à AmbLysiphoneîîa qui serait d'âge permien, et attribuent par ailleurs la "formation 
détritique de Kastri" à cette même période, bien que cela reste discutable. 

B, SUBDIVISIONS CHRONOSTRATIGRAPHIQUES EMPLOYEES, 

Afin de situer les quelques niveaux datés dans les affleurements paléozoïques du secteur 
étudié, le tableau ci-joint rappelle les principales subdivisions chronostratigraphiques qui 
seront employées ci-dessous. Cette terminologie est celle utilisée par Lys qui a déterminé la 
plupart des microfossiles paléozoiques décrits dans ce paragraphe (tabl. II 1). 



a:: 
::, 
:,J .... 

- 39 -
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Tabl. II.1. - Paleozoique. Zones à Fuslines utilisées dans la stratigraphie du Pamir et subdivisions 
du Permien en U.R.S.S. (d'après Leven, 1967; in Lys, 1977). 

II, LE PALEOZOIQUE D1 0THRYS ORIENTALE 

Les affleurements paléozoïques d'Othrys orientale (fig. 6} forment une large bande de 
15 km sur 5 km environ, allongée dans le sens Est-Ouest, et centrée sur les villages de Pteleon 
et Gavriani. Ils sont limités au Sud par le contact anormal chevauchant tertiaire, dit de Myli
Gavriani. Malgré les recristallisations intenses qui affectent ces terrains; une faune de Fusu
linidés et de CyatophyLlum, attribuée au Paléozoïque récent, a été signalée dès le début du 
siècle en Othrys orientale, dans des blocs isolés, près de Gavriani notamment (Renz, 1910). 
Marinas et Reichel (1958) ont par la suite donné les premières indications sur les affleure
ments plus orientaux du mont Chlomon, au sein desquels j'ai signalé la présence de Codonofu
siella sp. et de CoLanieLLa pa.."'Va du Permien terminal (Ferrière in Aubouin et al., 1970). En 
dehors de schémas très succincts (Marinas et Reichel, 1958), aucune coupe ou série précise re
lative à ces affleurements n'a été jusqu'alors publiée, 
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A, LES PRINCIPALES FORMATIONS LITHOLOGIQUES COUPE DU CHLOMON AU PIRGOS, 

Cette coupe, de direction subméridienne comprise entre le mont Chlomon (893 ml, peint cul
minant de la bordure occidentale du golfe Pagasitique, au Nord, et la colline du Pirgos (380 m 
environ), au Sud, est centrée sur le mont Granitsas (439 m). 

Le long de cette coupe, affleurent des terrains à pendage moyen vers le Nord, au sein 
desquels on reconnaît, du NNE au SSW, la succession suivante (fig. 7) ·: 

(1) une formation carbonatée épaisse de plusieurs centaines de mètres, consti
tuée de marbres gris massifs et de calcaires dolomitiques recristallisés 
appartenant au Trias et peut-être au Jurassique ; 

(2) un ensemble calcaro-détritique caractérisé par sa couleur sombre due à la 
richesse en matière organique, et daté du Permien supérieur par des Fusuli
nes (Ferrière in Aubouin et al., 1970). Son épaisseur est difficile à éva
luer du fait de l'existence de nombreux replis, mais peut être estimée à 
une centaine de mètres ; 

(3) une formation de schistes siliceux, les "schistes de Pteleon'! caractérisée 
par la présence de grandes plages feldspathiques qui leur donnent l'aspect 
de "schistes oeillés" au sein desquels s'intercalent des niveaux amphiboli
tiques. 

Cet ensemble (3) repose anormalement sur une écaille de marbres dolomitiques (4) quiche
vauche elle-même des péridotites serpentinisées (5). L'étude des faciès et des structures tec
toniques montre qu'il s'agit d'un flanc inverse de pli, étiré, le niveau de marbres dolomiti
ques (4) étant l'équivalent, laminé, du niveau (1). De ce fait, une partie des affleurements 
méridionaux appartenant aux "schistes de Pteleon" (3) pourrait également présenter une polë:.rité 
inverse. 

Pirgos 

r,:;:-::y 
C:::':]Q 

-........ 

Grrznit:sas 
439m 

1 

Fig. 7. • Paléozoique. Coupe d'ensemble. P 1, fig. 6. 

Route 
SOURP1 •PTELEON 

Permien I F l 
517m 

2' 1 
3 '· 

Fig. suivantr 
0 

1"tt Chlomon 
'93m 

F 

Hm 

NNE 

Numéros : voir texte. - a. Schistes oeillés ou fins. - b. Calcaires noirs permiens. - "· Calcaires 
et dolomies massifs (Trias-Jurassique (?)). - d. Serpentini tt=s. 

Je décrirai successivement les deux formations lithologiques anté-triasiques (2 et 3} mi
ses en évidence sur cette coupe, en commençant par la formation la plus récente. 
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B, LA FORMATION CALCARO-DETRITIQUE SUPERIEURE 
FUSULI NES, 

1. LE FLANC MERIDIONAL DU MONT CHLOMON. 

a. AFFLEUREMENTS OCCIDENTAUX. 

al. coupe type. (fig. 8) 

LE PERMIEN SUPERIEUR A 

Cette coupe a été levée le long du sentier, accessible depuis la route Sourpi-Pteleon, 
qui longe le flanc oriental du sommet coté 515 m, au Sud-ouest du mont Chlomon. Du Sud au 
Nord et de bas en haut, affleurent successivement (fig. 8 A) 

(1) les "schistes de Pteleon", fo=és de schistes oeillés feldspathiques et de 
schistes plus fins, de couleur grise ou jaunâtre ; 

(2) des niveaux essentiellement carbonatés, recristallisés, formés de calcaires 
dolomitiques et de dolomies grises à rares passées grésa-micacées. De nom
breuses sections de fossiles s'y observent : coquilles de Lamellibranches 
et de Gastéropodes, articles d'encrines et sections d'Algues ovoïdes notam
ment ; 

(3) une alternance de calcaires noirs et de niveaux détritiques gréso-micacés, 
parfois calcareux, de couleur sombre. Les bancs gréseux sont constitués de 
quartz, feldspath (albite?), mica blanc, chlorite (.rare) et minéraux opa
ques. Certains des phyllosilicates présents dans les plans de schistosité 
sont probablement de néogenèse (métamorphismes alpins), alors que d'autres, 
notamment ceux de plus grande taille, sont d'origine détritique ; 

(4) à nouveau un ensemble carbonaté à nombreuses traces fossilifères semblable 
aux niveaux inférieurs (2), constitué de calcaires noirs parfois gréseux, 
de calcaires dolomitiques, de marbres gris et de rares passées grésa-mica
cées. Quelques niveaux rouges carbonatés ou dé~itiques apparaissent à la 
partie supérieure ; 

(5) des marbres plus ou moins dol=itiques, gris, massirs, où s'observent des 
restes mal conservés de fossiles, qui appartiennent probablement dfjà au 
Trias. 

Les subdivisions faites au sein de l'ensemble carbonaté détritique de couleur noire, ne 
sont peut-être pas le reflet de la stratigraphie réelle, dans la mesure où de nombreux replis 
d'origine tectonique affectent cet ensemble. 

Quoi qu'il en soit, des échantillons prélevés dans les calcaires noirs recristallisés ap
partenant aux niveaux (2) et (3) ont livré, outre des restes d'Algues, de Lamellibranches, de 
Gastéropodes, et de nombreux articles d'Encrines, des microfossiles dont : des Fusulinidés 
(détermination personnelle) tels que Codanofusigîla sp., Tetrataxis sp. et peut-être ReicheZi
na sp. du Permien supérieur. 

Des microfossiles observés dans des niveaux plus gréseux prélevés dans le tenne suoerieur 
(4) ont déjà été décrits (Ferrière in Aubouin et al., 1970) il s'agit de ColanieZla parva 
(Colani), CodonofusieZla nana Erk et C. pa:radoxica Dunbar et Skinner, qui indiquent également 
le Permien supérieur, et plus précisément le Dzhulfien. 

a2. Analyse des relations entre la formation calcaro-détritique et les autres 
fo=ations lithologiques. (fig. 8, B et C) 

Les passages entre cette fo:rmation calcaro-détritique noire du Permien superieur et les 
formations sous et sus-jacentes n'ont pu être observés dans de bonnes conditions le lo~g du 
sentier contournant la colline (fig. 8 A). En revanche, des observations complémentaires inté
ressantes ont été faites dans des secteurs très proches : 
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- le passage entre les schistes de Pteleon et la formation calcaro-détritique per
mienne (fig. 8 C) 

ce passage peut être observé en bordure de la nouvelle piste qui court sur le 
flanc de la colline (515 m). Les schistes oeillés de base (la) surmontés de 
schistes fins micacés (lb) sont séparés de l'ensemble sus-jacent, formé de ni
veaux gréso-micacés associés à des calcaires noirs en plaquettes (3a) et de 
bancs de calcaires noirs massifs (3b), par une diza~ne de mètres de niveaux 
altérés grisâtres, d'aspect poussièreux (2), indiquant pour le moins une dis
harmonie majeure ; 

- le passage de la formation calcaro-détritique permienne aux marbres massifs tria
siques (fig. 8 B) 

il peut être observé quelques dizaines de mètres à l'Est de la route Sourpi
Pteleon, au Nord Ouest de la colline cotée 515 m, près du lieu où la route re
coupe le contact entre les "schistes de Pteleon" et les formations carbonatées 
sus-jacentes. A la base de ces dernières affleure une alternance de calcaires 
noirs en plaquettes et de grès micacés brunâtres (2), qui passe vers le haut à 
des calcaires noirs en plaquettes de 20 à 30 cm d'épaisseur, ou en bancs mas
sifs (3), s'enrichissant ensuite en niveaux métriques de dolomie grisâtre (4), 
qui pourrait représenter une transition vers les marbres, parfois dolomitiques, 
gris-blanc, d'âge triasique, qui affleurent plus à l'Est. En l'absence d'une 
stratigraphie fine, on ne peut malheureusement pas exclure la possibilité de 
failles verticales, et ce d'autant plus que les calcaires sont déjà très forte
ment recristallisés. 

b. LE SECTEUR PROCHE DU GOLFE PAGASITIQUE. 

Sur le flanc méridional du mont Chlomon mais au Nord-Est de Pteleon cette fois, l'obser
vation d'affleurements parfois dispersés permet de reconstituer avec plus ou moins de précision 
le passage entre les formations schisteuses de base, nettement métamorphisées, et les marbres 
sus-jacents (fig. 9). 

Ainsi, en bordure même du golfe pagasitique, juste au Nord de la chapelle Agios Georgios 
(fig. 9 B), le passage entre les schistes oeillés et fins de base (1) et les marbres supérieurs 
(2) se fait de façon relativement brutale, mais des traces de tectonisation sont localement vi
sibles. 

Quelques centaines de mètres plus à l'Ouest, un autre type de succession lithologique a pu 
être observé(fig. 9 A). Entre la masse schisteuse principale de base (1) et les marbres gris
blanc massifs supérieurs (4) triasiques (?), s'intercalent 10 m environ de beaux marbres blancs 
antérieurement exploités dans une petite carrière (2), puis une dizaine de mètres également de 
schistes violacés (3), à quartz, plagioclase sodique, mica blanc et tourmaline, où deux schis
tosités s'entrecroisent. Des calcaires noirs très recristallisés, qui apparaissent quelques 
centaines de mètres plus à l'Ouest au sein d'une végétation assez dense, pourraient être situés 
dans la partie supérieure de la masse schisteuse principale (1), comme cela a été représenté 
sur la figure 9 A, à titre d'hypothèse. 

Un troisième type de succession lithologique (fig. 9 C), assez proche des affleurements 
précédemment décrits, est visible sur le bord oriental du mont Tragovouni (630 m), en bordure 
du golfe pagasitique. Deux faits majeurs peuvent être dégagés : 

des schistes violacés (2) à quartz et mica blanc de néogenèse affleurent 
entre les schistes oeillés jaunâtres (1) et la masse principale des marbres 
sus-jacents (3 et 4) 

le passage des schistes (2) aux marbres massifs (4) datés du Trias (moyen?) 
est a~suré par des marbres en plaquettes, parfois fossilifères, appartenant 
déjà au Trias. 
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Fig. 8. - Paléozotque. Coupe du sonmet 515 m (Chlomon - 893 m). P 1, fig. 6. 
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Numéros: voir texte. - a. Schistes oeillés feldspathiques. - b. Schistes fins. - c. Pélites gré
seuses. - d. Calcaires noirs fossilifères. - e. Calcaires gréseux. - f. Calcaires dolomitiques 
gris. - g. Calcaires massifs (Trias?). 

2 . LE SECTEUR DE PALEOG.i\VRIANI LES CONGLOMERATS SILICEUX. 

Les terrains qui aÏfleurent à proximité des ruines de Paleogavriani sont constitués de 
calcaires noirs à Fusulinidés, mais aussi de niveaux siliceux gréseux et conglomératiques qui 
n'ont pas été observés dans les coupes précédentes du mont Chlomon, à l'Est du secteur consi
déré. C'est dans cette région que Renz a découvert, dans des blocs isolés, des Fusulinidés du 
Permien (Renz, 1909-1910). 
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Fig. 9. - Paléozo!que. Passage des schistes paléozo!ques aux marbres triasiques. Secteur de Pteleon-Agios 
Georgios. Situation : P 1, fig. 6. 

Numéros : voir texte. - a. Schistes oeillés feldspathiques. - b. Schistes fins. - c. Pélites gré
seuses. - d à h: calcaires. - d. Noirs recristallisés parfois fossilifères. - e. Fins. - f. Sili
ceux. - g. A phyllites (cipolins). - h. Dolomitiques. 
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a. DESCRIPTIOO. 

La coupe décrite ici a été levée dans la vallée principale qui longe la piste d'accès à 
l'ancien village (Paleogavriani), entre ce dernier (600 m d'altitude environ) à l'ouest, et la 
chapelle Agios Georgios (440 m d'altitude environ) à l'Est. 

De l'amont vers l'aval, c'est-à-dire d'Ouest en Est, on rencontre successivement (fig. 
10) 

.. 

wsw 
P4LEOGAVRIANI 

1 ruines) 
1 

(1) des niveaux détritiques siliceux (20 à 40 m) de couleur claire. Ce sont des 
grès feldspathiques, des quartzites et des conglomérats riches en galets àe 
quartz ou de quartzite blancs ou violets, dans lesquels s'intercalent des 
bancs gréseux rouges. Des stratifications entrecroisées permettent de s'as
surer que la polarité de la série est normale; 

(2) 10 m environ de dolomie grise en bancs massifs ; 

(3) un ensemble de niveaux siliceux, détritiques, semblable à l'ensemble supé
rieur (1), limité à sa base par des bancs conglomératiques à galets sili
ceux, blancs ou violets, pouvant atteindre 20 cm de longueur. Ces faciès 
rappellent les faciès classiques de type "Verrucano" (discussion in Argy
riadis, 1978) 

(4) des faciès détritiques fins, gréseux ou gréso-pélitiques, parfois calcareux, 
à schistosité nettement oblique sur la stratification qui leur donne parfois 
un débit en mullions, de direction N 150-N 160. L'épaisseur totale de cet 
ensemble ne peut être précisée, sa base n'étant pas visible à l'affleurement. 
En lame mince, on note la présence des minéraux suivants : quartz, feldspath, 
mica blanc, chlorite verte probablement d'origine détritique, dans un fond 
de calcite, mica blanc et petits grains de couleur rouille (an.kérite ?) . 
A ce niveau, existe un hiatus d'observation qui s'accompagne d'un changement 
de faciès, mais aussi de pendage des couches, qui étaient jusqu'alors~ en 
amont, à pendage Ouest et prennent brusquement, en aval, un pendage Est. 
Une faille verticale est probablement présente à ce niveau ; 

(5) des bancs de calcaires recristallisés noirâtres fins, microbréchiques ou mê
me conglomératiques à galets pluricentimétriques, reposant sur des bancs de 
calcaires gréseux de teinte sombre. Des granuloclassements frustes pourraient 
indiquer une polarité inverse. Les surfaces polies par la rivière permettent 
d'observer des sections de microfossiles, et notamment des Fusulinidés. En 
lame mince, on peut reconnaitre les associations suivantes (dét. Lys) 
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Fig. 10. - Paléozotque. Coupe de Paleo Gavriani. P 1, fig. 6. 

Numéros : voir texte. - a. Grès, parfois granoclassés. - b. Grès à stratifications entrecroisée. -
c. Conglomérats. - d. Schistes fins ou gréseux. - ~J : calcaires. - e. Gréseux. - f. micro
bréchiques. - g. Bréchiques. - h. A éléments roulés. - i. Marneux (calcschistes). - j. Fins. 
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- dans des éléments centimétriques d'une brèchê calcaire : des débris de 
Gastéropodes, de Schwagerinidés et Tet:t'Cl.:1:is sp.; CockmofusieZ7.a. sp, et Chu
senel'la (?); et enfin l'association Codonofusiell,a sp., dont C. nana possi
ble, Staffel7.a. sp., GlobivaLvuLina sp. et Geinitzina sp. ; 

- dans des calcaires homogènes noirs très recristallisés : Dunba!'ULa pro
bable (formes juvéniles) d'une part, Gymnoaodium sp., Hemigordius sp., Staf
fell,a sp. et Codonofusiella sp. d'autre part. 
Toutes ces formes indiquent un âge permien supérieur, murghabien supérieur 
ou plus récent; -

(6) des niveaux de calcaires marneux et de calcschistes jaunâtres en surface, 
à intercalations de calcaires marmoréens noirâtres. Les niveaux jaunes sont 
constitués, pour l'essentiel, de calcite, quartz, mica blanc et chlorite, 
en association avec des _rhomboèdres d'ankérite ; 

(7) des bancs siliceux à grains grossiers séparés des niveaux précédents par un 
contact anormal, probablement vertical. 

b, INTERPRE'D.TION. 

Les calcaires noirs à Fusulinidés du Permien superieur (5 et 6) rappellent ceux de la cou
pe du Chlomon (fig. 8), bien qu'ils soient ici plus riches en passées bréchiques. En revanche, 
l'ensemble lithologique (1 à 4), constitué de grès feldspathiques et de conglomérats siliceux, 
est caractéristique de ce secteur. 

La présence de discontinuité dans les affleurements et de failles verticales (?) n'a pas 
permis de rétablir l'ordre de superposition originel, mais on peut malgré tout conclure, de 
par la ccmparaison des composants détritiques de ces deux ensembles, qu'ils appartiennent bien 
à une série unique. 

C, LES FORMATIONS SCHISTEUSES DE BASE LES SCHISTES DE PTELEON, 

Les formations de schistes fins et surtout oeillés qui constituent le soubassement des 
calcaires noirs à Fusulines et des niveaux siliceux de faciès "Verrucano" vus précédemment, 
affleurent largement entre Pteleon et Gavriani, dans les monts Granitsas {439 m) et Dassia 
(431 m) notamment. Ils sont notés gneiss sur la carte à 1/500 000 de Grèce (Renz et al., 1954). 
Smit.~ et al, {1975) signalent, sans détailler ce problème, que les formations à Fusulines sont 
géométriquement discordantes sur ces schistes de Pteleon, constitués de quartzites, de sables 
arkosiques métamorphisés, de schistes, de "Phyllites" et de quelques marbres ; mais ils consi
dèrent qu'ils appartiennent aux faciès "schistes verts" inférieurs, à mica blanc et albite, 
camne les formations sus-jacentes. 

l. LES PRINCIPAUX FACIES OBSERVES. 

a. LE SECTEUR OCCIDENTAL : COUPE DE L'AGIANNORREMA. 

Cette coupe, d'accès plus ou moins facile, a été levée dans l'importante vallée de 
1 1 Agiannorrema, au sortlr iies profondes gorges c:1·eusées âans les carbonates triasico-jurassi
ques, à l'Est de Vrinena. De l'amont vers l'aval, c'est-à-dire d'Ouest en Est, cette vallée re
coupe successivement (fig. 11) : 

(1) et (2).des péridotites serpentinisées (1) et des calcaires recristallisés 
triasico-jurassiques (2) qui recouvrent les formations schisteuses de Pte
leon (3 à 5), situées en aval; 

(3) des schistes oeillés feldspathiques, à grain plus ou moins grossier, de cou
leur claire. Parmi les faciès observés, on peut noter : 

- des schistes oeillés, blancs ou jaunâtres, qui montrent, dans un fond 
de quartz, de mica blanc et d'épidote, de grandes plages de feldspath et de 
mica brunâtre chloritisé. Les feldspaths sont transformés mais les analyses 
montrent qu'il s'agit soit d'orthose, soit d'albite. Des zircons et des gre
nats rosés, provenant de la fragmentation de grands grenats, complètent l'as-

. sociation. Ces grenats sont riches en almandin (tabl. II 2} ; 
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Fig. 11. - Paléozolque. Coupe de l'Agianorrema. p 1, fig. 6. 

Numéros: voir texte. - a. Schistes oeillés fins feldspathiques. - b. Schistes oeillés à grain 
grossier. - c. Alternance schistes oeillés-amphibolites vertes. - d. Amphibolites vertes. - e. 
Calcaires dolomitiques. - f. Calcaires recristallisés (Trias?). - g. Serpentinites. 

- des schistes oeillés verdâtres, présentant un fond de quartz, chlorite 
verte et épidote (pistachite), au sein duquel apparaissent des plages felds
pathiques semblables à celles des niveaux précédents, mais aussi des cris
taux de hornblende verte ( 3 mm) à bordure vert pâle ( actinote), d' épidote 
rougeâtre de type allanite, de sphène et de mica brunâtre (biotite). Parmi 
les plages feldspathiques claires, certaines présentent des structures ré
vélant une "albitisation de remplacement" ; 

(4) une vingtaine de mètres de roches massives vert foncé (4a) encadrées de 
schistes "grenus" à passées alternativement claires et verdâtres (4b) : 

- les roches vert foncé (4a) sont des amphibolites plus ou moins felds
pathiques à texture granoblastique. On y reconnait : de la hornblende verte 
à bordure plus claire (actinote), quelques feldspaths (plagioclases) trans
formés en séricite et épidote, des restes de biotite, du sphène (abondant), 
de l'apatite, ainsi que de la pistachite et de la chlorite verte postérieure 
aux minéraux précédents. Ces niveaux amphibolitiques se terminent en biseau 
vers le Sud; 

- certains lits encadrant les amphibolites sont formés d'une alternance 
de lits clairs centimétriques, à petits yeux feldspathiques altérés et 
quartz, et de lits verdâtres, centimétriques également, à hornblende verte, 
feldspath altéré et sphène (4b). S'y ajoutent de l'épidote de type allani
te, mais aussi de la pistachite (postérieure?) et de la chlorite verte 
plus récente que les précédents minéraux ; 

(5) des schistes oeillés et fins de couleur claire ou brunâtre (5) passant pro
gressivement aux niveaux précédents (4) et qui sont assez semblables aux 
schistes de l'ensemble (3). Certains échantillons sont très riches en 
felàspaths, biotite, apatite et minéraux opaques et présentent une texture 
mylonitique 

(6) des marbres blancs associés à des schistes clairs, qui apparaissent plus 
à l'Est, mais leurs rapports avec les niveaux précédents n'ont pu être ob
servés. 
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En résumé, cette coupe permet d'observer deux types de faciès principaux, caractérisés 
par leur richesse en minéraux blancs, quartz et grands feldspaths, d'une part, et en hornblen
de verte associée à des feldspaths, d'autre part. Un premier évènement est à l'origine de 
l'association minéralogique caractérisée par la présence de grands minéraux de feldspath (or
those et plagi=lases), de hornblende verte, de mica brun ou brun-vert, de mica blanc, d'épi
dote (allanite), de sphène et peut-être d'apatite. Une évolution ultérieure entraîne notamment 
la transformation des feldspaths en épidote et mica blanc, et l'apparition de chlorite verte. 
L'origine de ces roches sera discutée dans la conclusion de ce paragraphe. 
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------- coeur coeor coeur borrl coeur coeur coeur coeur coeur 
- --- -----

42,94 43, t4 44 ,42 44, 27 45, 11 45,68 43, 73 U,17 43 ,24 

1,71 1,58 1,32 0,61 0,91 0,71 1, 10 1, 17 1,59 

Il, 20 11,23 10,51 10,85 l0,48 9, 78 10,67 10,63 11,02 

14,92 14,32 14,35 14,69 14,40 13, 78 13,59 14,88 13,91 

- 0,34 0,45 0,46 0,26 0,22 0, 16 

11,47 11,32 11,64 12, 17 11,99 12, 17 11,90 12,24 11,32 
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1,00 0,99 1,00 0,65 0,91 0,73 0,83 0,62 0,93 
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99,24 98,95 99,49 99,20 100, 12 98, 79 98,02 99,39 97,75 

atoaique, 

6,419 6,481 6,554 6,658 6,652 6,794 6,634 6,549 6,5'• 1 

1,581 1,519 1,446 1,432 1,348 1,206 1,366 1,451 1,459 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 s,oo 
0,399 0,463 0,669 0,461 0,469 o,sos 0,537 0,402 0,501 

o, 193 o, 177 o, 144 0,067 0,099 0,081 0,087 o, 129 o, 180 

0,)6(, o,ou 0,835 0,421 0,070 0,412 0,%7 
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5,000 5,000 5,000 5,000 5,00 5,000 4,978 5,000 5,002 
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Mn 0,008 

1,966 1,980 1,996 1,951 2,034 1,949 2,020 1,945 1,996 

0,022 0,007 0,004 0,049 - 0,051 0,033 0,004 

O,Oll(Fe2•) 0,013(11n) 0,022(FeHln) 

2,000 2,000 2,000 2,1100 2,08 4 2,000 2,020 2,000 2,000 
----- ------ --------------~--------------------- -----------------------------------

7.25 
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2,000 2,000 

Si 
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5 ... 
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0,J0S 0,380 

0, 122 0, 129 

2,000 2,000 
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' : Tschermokit 

aso~I -----------------1 

0,418 0,43 5 0,321 0,405 

o. 140 o, 159 0, 115 0, 179 

2,000 2,000 2,000 2,000 

Diagramme de Leake (1978). 

Tabl. II.2A. - Paléozoïque. Analyses à la microsonde électronique (Nancy : Lapierre 
Amphiboles {hornblende) des schistes oeillés d'Othrys orientale. 

Louvain Vautier). 
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"~CllllITES Of.Jl.l F.~" , 011tRYS ORlF,JIT,\I.E 

HlCA BI.AIIC BIOTlTf G1lF.11,\TS fF.l.l>SPATIIS 

··---··------ - ------- --------------- -- ----------- - - - --- ---------------- -------- --- . -- . - ·- . - -- ---- ----
F.r.h, F6-·406 F6-406 F6-406 F.ch. F6-J99 F6- l99 f(,-406 F6-l99 f6-J99 F6-406 

% pd!t 2 % rd• 2 
• ------- ----- --· ---------------- - ------- -------------- ---- --------------- --- ------ ---- - - ---- ------- ------ ---- -- -------- --·- --

~l07 47. Q4 36.06 )5 .44 Si!l;! 17 .90 37 ,87 )8.25 62 ,67 63,91 67 ,62 

Ti"7 2, A.\ 2 ,92 Ti07 0,07 0, 18 0,(11, 0,01 0,04 

AlzCll H,00 16,85 16,65 At 20, 22, 1 J 27,00 21 ,qz lft,66 18,79 20, 10 

f"pfl. 2 ,OJ 2 ,.o, 20, lR Cr201 0,01 0,23 0,04 O,OR 0,02 

"10 0,27 0, 20 0,25 ••201 28. ]8 23, 79 21,q7 

Hf!O 1, 10 7,81 B,21 ,~o 0,04 

CaO 0, 12 0,24 1,24 11n0 A,1H 12, 1'.3 8,84 0,03 

"•20 0,32 0,04 H11O 1,81 1,21 1, 51 

KzO l0,58 7,86 7,lf c.o 1, 14 4 ,46 1. 75 0,04 0,32 

(llzOl l,84 J ,82 Ra2o 0 .07 0,01 o. 18 o,n Il ,21 

TOTAL %,)7 9fi, 11 96, 10 K20 o,o~ 0,04 15,47 15, 7 7 0,09 

---- --------------- - ------------ ---- --- -- ·- -- JUTAL 102 ,42 101.88 I02. JI 97 ,02 98, 96 99.43 
Pror, 8t09. 22 °"l'i• Z2 Oxn. 

.... ------~ ... - ---'------------ - ----- --------------- ---- -·------------- - ------------------- ---- -- ------ -------------- ----- ----------- - -----
SI 6,329 S,6JO 5,561 Prop. lltOWI. 12 Oxyg. 8 0..Y8• 

------------- ------------------------------ --- ----------- --------------- --- --- --
AtlV 1,671 2,370 2,439 SI 5,965 5,981 6,017 2,977 2 ,9RO 2,970 

800 800 ROO Tl 0,008 0,021 0,004 0,001 

AJVI 3,6 IO 0,731 0,541 Al 4, I06 4,095 4,06S 1,044 1,0]J 1,040 

Ti 0,334 0,344 r., 0,001 0,019 0,005 0,003 o,oot 
,.].+ FeJ• ), 736 J, 142 l,fiRO 

Fe1• 0,223 2,743 2,674 Fe2-I- 0,001 

Hn 0,030 0,021 O,OJJ Hn 1, 17ft 1,623 1,178 0.001 

Hg 0,217 1,817 1 ,9Jt; "• 0,430 0,2M 0,355 

40ll 5652 '\527 Ca o. 529 o. 755 0,632 0, 002 0,0015 

ra 0,015 0,041 0,20!! N• 0,072 0,002 0,016 n,011 0, 955 

Na 0,081 0,011 l 0,010 0,008 o. q37 0,931 0,005 

l 1 ,7"J 1. ';65 1,424 

18R 1606 1641 TOTAL 15,985 1 S ,933 I>, 946 ,,. q77 4,986 4, 9AR .... .,... ___ .., _____ .. ,.. • .,.,..._._ • .,...,.,._,...., • ._ _____ _. ______ .., ... .,..m-- -.... ., .... ,.,,, ... ____ _. __ 
(11 2,000 2,000 AL 63, 70 54, 2) 6Z, 99 Ah 1.11 3,25 97, 95 

TOTAi. 11,264 f 7,271 Pv ~. H 4, 94 ft,OR Or 9R,08 %·,75 0,50 

Sr 20.03 23,02 20, 16 An 0,71 1, 55 

ir ~. 71 Il, 74 10, 57 

M o. 11 0,]l 0,0(, 

"" O,OR 0,7'i n, 14 

Tabl. II.28. - Paléozoïque. Analyses à la microsonde électronique (Louvain 
schistes oeillés d'Othrys orientale. 

Vautier). Minéraux des 

b. LE SECTEUR MEDIAN LES MONTS PIRGOS ET GRANITSAS. 

bl. Les affleurements situés sur le revers septentrional du mont Pirgos. 

Dans un petit vallon situé à quelques dizaines de mètres à l'ouest de la route nationale 
Larissa-Lamia, juste au Nord des calcaires cristallins triasico-jurassiques (?) du mont Pirgos 
;fig. 7), on peut observer, sur une épaisseur de quelques mètres, le long d'une petite falaise 
verticale, une grande diversité de faciès schisteux appartenant à la formation des "schistes 
de Pteleon". 

La polarité de cette série située à proximité du chevauchement tertiaire Myli-Gavriani, 
~•est pas connue avec certitude. On peut y reconnaitre de bas en haut: 

des faciès oeillés, riches en quartz et feldspath en cristaux plurimillimé
triques peu altérés, dans un feutrage d'épidote et de mica blanc (séricite) 
remplaçant d'anciens feldspaths. Une cataclase importante affecte les quartz 
et les feldspaths ; 

des faciès chloriteux à quartz et feldspath plus ou moins altérés en épidote 
et :nica blanc ; 
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des niveaux sombres à amphibole vert foncé (hornblende), sphène et plagio
clases altérés en épidote (teinte de polarisation : bleu de Berlin) et mica 
blanc (séricite). Des filonnets remplis de chlorite verte recoupent cette 
première association de minéraux équigranulaires millimétriques 

des schistes quartzeux à feldspath altéré, mica blanc, chlorite et grands 
minéraux d'apatite ; 

des faciès quartzeux oeillés, à grands feldspaths altérés en épidote et mica 
blanc, associés à de grands cristaux d'épidote et dè sphène, et des micas 
brunâtres. 

b2. Compléments. 

Près de Gavriani, on peut noter la présence d'un faciès à hornblende verte frangée d'am
p~ibole vert pâle à incolore, feldspath altéré (mica blanc, épidote) et grands cristaux d'épi
dote et de mica brunâtre, associés à du quartz. Des cristaux d'épidote zonée atteignant 2 mm 
de longueur, présentent un coeur pléochroique dans les teintes brun-rouge (allanite) et une 
bordure plus claire, la limite entre les deux étant soulignée par des oxydes de fer (?), et 
probablement aussi par de la biotite. Certains cristaux de mica brunâtre se développent égale
ment dans des cassures de la hornblende verte, et seraient donc plus récents. 

Le mont Granitsas est constitué de faciès semblables à ceux qui ont été décrits dans la 
vallée Agiannorrema et au mont Pirgos. La nouvelle piste qui court sur son flanc septentrional 
permet de bien observer ces différents faciès, et notamment ceux à hornblende verte, dont cer
taines atteignent des tailles de 3 à 4 mm. 

c. LES AFFLEUREMENTS DU SECTEUR ORIENTAL A L'EST DU PTELEON 
METAMORPHISME RECENT. 

DEVELOPPEMENT DU 

Le long de la piste qui, de la chapelle Agios Georgios, à l'Est de Pteleon, descend vers 
le Nord, en bordure du golfe pagasitique, affleurent des schistes fins marrons et des schistes 
oeillés verdâtres qui sont surmontés, vers le Nord-Ouest, par les marbres triasic.o-jurassiques. 

Ces schistes sont quelque peu différents de ceux qui constituent les secteurs plus occi
dentaux, dans la mesure où les recristallisations les plus récentes semblent beaucoup mieux 
développées. Ainsi, on peut observer : 

des schistes fins à quartz, mica blanc-verdâtre (abondant) en lamelles bien 
cristallisées, feldspath (albite?), chlorite (rare), épidote altérée et 
tourmaline à coeur vert sombre et bordure vert pâle ; 

des schistes semblables aux précédents, à amygdales quartzo-feldspathiques 
bien jéveloppées ("schistes oeillés"). Les feldspaths sont moins altérés 
que dans les coupes précédentes ; 

des schistes fins, brunâtres, riches en quartz, mica blanc et mica brunâtre. 
Ce dernier est bien développé, et en moyenne de taille légèrement supérieure 
à celle du mica blanc, et disposé comme lui obliquement par rapport à la 
schistosité la plus visible. 

En plus de ces minéraux, certains échantillons montrent des minéraux incolores à fort re
lief, à teinte de polarisation très faible ou nulle. Certains correspondent très probablement 
à de l'apatite ; d'autres, très altérés et éteints en lumière polarisée analysée, n'ont pu être 
identifiés (petits grenats?). 

En réswné, ces schistes, qui représentent la partie superieure des "schistes de Pteleon" 
dans le secteur le plus oriental de l'Othrys, sont caractérisés par leur richesse en mica blanc
vert pâle (phengite ?) et quartz,associés à quelques autres minéraux, comme l'épidote et la 
tou=aline. Cette paragenèse correspond très probablement à celle qui, dans les affleurements 
occidentaux du Pirgos et d'Agiannorrema (fig. 11), se développe sur l'association minéralogique 
antérieure, à hornblende verte, feldspath et biotite. 

Quoi qu'il en soit, cette paragenèse à mica blanc-vert pâle, bien développée dans le sec
teur le plus interne de l'Othrys orientale, est très probablement due à l'un des métamorphismes 
alpins (phases paléohelléniques et/ou phases tertiaires). 
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2. LES SCHISTES DE PTELEON IN'rERPRETA.TIONS. 

a. ANALYSE DU PR0BLEHE EN OTHRYS ORIENTALE. 

Les observations pré:::édentes montrent qu'au sein d'un même échantillon, deux associations 
rain6.ralogiques différentes peuvent être reconnues : 

- la plus récente est une paragenèse métamorphique de, faible degré ("schistes Vëerts"), 
qui es·t toutefois !'.li.eux déveJ oppée vers l'Est. Cet épisode au cours duquC':l cristallisent notam- • 
ment quartz, albite, mica blanc, épidote, chlorite et amphibole vert pâle de type actinote (sur 
la. hornblende ve1.te antérieure), est indubitablement d'âge alpin. D'après le contexte local, on 
peut penser qu'il s'agit principalement d' évène1nents contemporains des pha::;es paléohelléniques, 
n·,ais peut-être aussi p::mr les secteurs les plus orientaux, des phases tertiaires ; 

- l'association minéralogique antérieure à ce métamorphisme de type schistes verts 
est constituée principalement àe feldspath alcalin, plagioclase altéré, quartz, hornblende ver
te et b:Lotite, associés à des minéraux moins abondants : épidote de type allanite, apatite, 
sphène, grenat (rare) et mica blanc. Les différents types de roches sont déterminés par les 
propor"!:ions de ceo: Qlvers mineraux et par la variabilj_té de leurs dimensions, encore ~u'ils 
soient. en général cie grande taille puisc{ue feldspath et hornblende forment des prismes trappus 
atteignant fréquemment. 3 à 4 mm de longueur. Naturellement, ces minéraux ont été plus ou moins• 
transformés l.ors d~s ph2ses de métamorphisme les plus récentes : les :!:eldspaths en épi.dote et/ 
ou séricite, la h:irnblende verte en actinote (sur les bordures), par exemple. 

Deux hypothèses peu·J<:mt être envisagées pour expliquer l'association minéralogique la 
plus '1 ancicnne" ~ 

- la première interprétation consiste à aclmettre que les seuls évènements importants 
sont d'âge alpin et qu'il s'agit de rochés détritiques de type arkoses ou "graywackes", dans 
le:;que;lles se seraient intercalées des roches effusi ves ou filoniennes. Toutefois, la taille 
des minéraux de certaines roches (3 à 4 mm en moyenne) nécessiterait une recristallisation de 
ces dernières au co,u;:s à.es pha.ses alpines (formation d 1 amphibolite à hornblende verte et· bio
tite) d'une intensité bien supérieure à celle que l'on peut observer r,ar exemple au niveau _àes 
faciès volcano-détriU.ques du Halm; en Othrys orientale ; 

- le deuxième type d'interprétation possible est de considérer que des évènements ma
jeurs ont eu lieu avant le Permien supérieur. Au cours de ces évènements, des plutons de roches 
Ç[N?-nues associées à des roches microgrenues, granitiques, et surtout grano-dioritiques et di.o
ritiques, se seraient mis en place, rendant compte ai.nsi des caractéristiques minéralogiques 
pa:-::tic::uli~res observées, telles que la présence de hornblende verte, de biotite, de sphène et 
d'allanite de grande taille. 

Ur, mé;œnorrphisme ancien pourrait être également envisagé, ce qui expliquerait la difficul
té qu'il y a à reconnaître la nature éruptive origi.nelle des schistes de Pteleon, déjà trans·
forrnés en orthogneiss avant le Permien supérieur, dans la mesure où les phénomènes d'âg-~ alpin 
af.fec-::-.ant les terrains d'Othrys orient.ale paraissent insuffisants pour engendrer de telles 
trm1sformations. Mais il faut reconnaître qu I il est hasardeux d'extrapoler des observations fai
tes sur les niveaux d'âge jurassique supérieur à des terrains paléczoîques qui étaient peut-être 
situés à des profondeurs importantes au cours des phases alpines. 

Naturellement., la présence de roches d'origine sédimentaire au sein de "schistes de Pte
leon" n'est pas exclue, dans cette deuxième hypothèse : ce pourrait être le cas, par exE,rnple, 
d-2 ce!.-t.3.ins niveaux carbonatés -mais leur position structurale est mal défi.;üe- et de niveaux 
schist.2u:,: siliceux, où des variations àe la taille des grains rappellent dc"s granuloclasseL1ents 
ù 1 ori.gine sédimentaire. 

La deuxième hy_!?othèse est corroborée par les datations radiométriques obtenues ê'JJ labo
l.a'.:.oi:ce de Montigny snr les hornblendes vert.es provenant d'échantillons de la coupe Agi.annorre
rna iftg. 11 ; éch. A. 0, E, et F 6-405). Ces datations sont encore peu nombreuses mai.s Eclles 
.Pêffaissent cohérentos, puü:que les âges déduits sont de 307 ± 10 et 325 :': li ou 314 ± 10 e-::. 
332 ± 11 selon les~ouvelJes constantes (tabl. II 3). 

Quoi CJ:ll'il en soi::., cet.te deuxièm2 hypothèse, quJ. pa.rait: le plus vra.i.se-~:::.1~lc.tl.)le, fai.t in
tee~v-::niT des évènemr,nts :najeurs d'âg~i anté-p2rn.ien sup,~rj_eur, hercyniens ou pllls a.nciens. T.Jn2 
co;IïF2'raison avec les sec:-::eurs voisins est donc néccssa.ire pour déteD:Jint~:: si cette interpréta
tion est envisageeble a l'échelle a~s Hellénides. 
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1-.nalyse 

KzO 
(%) 
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40A , . ~ . raa1ogen1que 

en 10-I l mol/g 

40
A radiogéniquexlOO 

40A Total 

Age± I a 

en Ma 

_ ---·'!..--------1-- _, __ ! _____ .._ ------------------- + --------------'-----/..( 1 ) -------------- ( 2 2._. 
f6-405 amplÜbole 

(hornblende) 

0,839 44,04 91 325 ± 11 332 ± 11 

~--------- -~ ~--------- ---------------------------------------------------------
A O E amphibole ,. 

~ 

(hornblende) 0,783 38,64 93 307 ± 10 314 ± 10 
..,_____________ .,.,_, .... ____________ ._ --------·---------------------------------------

(1) À
8 

= 0,585 x 10-10 a-1 ÀS = 4,72 x 10-10 a-1 , 4°K/K Total= 1,19 x 10-4 mol/mol 

(1) == anciennes constantes 

(2) Àz = 0,581 x 10-10 a-1 Àg = 4,962 x 10-10 a-1, 4°K/K Total= 1,167 x 10-4 mol/mol 

Tdbl. II. 3. - Paléozoïque. Datations de hornblendes vertes provenant d'amphibolites intercalées dans 
les schistes ocillés d'Othrys orientale. (Analyses : Montigny, Strasbourg). 

b. COMPARAISONS AVEC LES SECTEURS PROCHES DE L'OTHRïS. 
' 

Etant donnée l'importance des métamorphismes alpins dans les zones internes au Nord de 
1' Othrys, les séries paléozoïques les mieux connues sont celles des régions rréridionales et 
oriental~s de ces ~ones internes : 

- en Attique ; si certains auteurs ont décrit une discordance du PerQo-Carboriifère 
sur des schistes cristallins sous-jacents (Trikkalinos, 1958), d'autres auteurs (Clérn~nt et 
a?.., 1971 ; Clément, 1976) ont reconstitué une série sé'!dimentaire quasi-complète, sans discor
dance o,ijeure, avec au plus quelques conglomérats siliceux intercalés, qu'ils datent du Viséen 
au Permien supérieur 

- à Chios, des terrains sédimentaires non métamorphique, d'âge dévonien et même si
lurien, ont, par ailleurs, été signalés (Ktenas, 1921 ; Besenecker et al., 1968) 

- en Eubée ùu Nord, le secteur d'Aedipsos est constitué de schistes et de calcaires 
faiblement métamorphisés qui représent.ent les affleurements palcfozoiques les plus proches de 
l'Othrys orientale. 

Dans cet enserrble, quelques kilomètres plus au Sud Ouest, Guernet (1971) cite, à la base 
de la série du mont Teledrion, "des grès feldspathiques épirnétamorphiques ou bien des gneiss 
plagioclasiques très altérés et repris dans une phase de métamorphisme postérieure à leur for
mation", et ajoute qu'il n'a pu "préciser les relations entre les gneiss (?) et les schistes 
sus-jacents". Le·problèrne entrevu par Guernet est donc bien de même nature que celui soulevé 
par les schistes de Pteleon en Othrys orientale, même si les niveaux à hornblende verte n'ont 
pas été observés en Eubée du Nord. 

Dans cette même coupe du mont Teled.rion, Guernet (op, cit.) rapporte la p!:"ésence, à la 
partie supérieure de la série paléozoïque, d'un conglomérat siliceux à galets de quartz et sur
tout de micaschistes. Près de la fontaine de t.iri, au pied du r.1ont Dirphy, outre des galets de 
quiirtz et de lydienne, ces conglomérats contiennent des galets pluricentimétriques de "gra'"lite 
(ou de gneiss) et de micaschistes" (Guernet, 1971). 

Ces observations indiquent bien la présence de terrains graniti,:::ues ou net.temc,nt métamor
phiques à proxiruité des bassins où !;e déposaient les sédiments d'âge paléozo'i.c;ue supérieur, 
p2:!~?'.1it:ns not~1mment, 2.:f leu.ra :1t actu2 J lement en.- E'Jbée. 

L' ~ige des terrëlins r.;étamorprd qc1es ou çra.."1:i.tiques qui constituent ces galets remaniés 
da:-1s le Pe.léozoîque su_::,éri~ur n'est pa.s con11u. Si l'on tient compte dt:~s observations faites en 
J\tU.qu•~, J es i:.Grrai.ns seraien~. ,mté--cëJ.:·bo::ifèn:,s, et.. r.1éme anté-si.luriens d'après les données 
obtenu~s â Chic,s~ 
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En Grèce septentrionale toutefois, au Nord Ouest du mont Olympe, dans les Pierias, les 
granodiorites de Kataphygion, bien que repris par des phases de métamorphisme alpin d'âge cré
tacé inférieur (Yarwood et Dixon, 1979), ont pu être datés de 302 ± 5 millions d'années (Yar
wood et Aftalion, 1976). or ces granodiorites -et peut-être même certaines diorites à hornblen
de décrites par Godfriaux (1968)- sont surmontées par des séries de type pélagonien, vers le 
Nord-Est et l'Est d'une part, vers le Nord-Ouest d'autre part (Godfriaux, 1968), et constituent 
des nappes qui se seraient mises en place au cours des phases paléohelléniques (Yarwood et Di
xon, 1979). Ils appartiennent donc aux zones internes, et probablement même à la zone pélago
nienne, bien que certains auteurs envisagent qu'il s'agisse de nappes provenant du massif ser
be-macédonien ou rhodopien (Yarwood et Dixon, 1979). 

Par ailleurs, Katsikatsos et al. (1980 et sous presse) décrivent, à l'Ouest et au Sud de 
l'Olympe, sous les marbres de type pélagonien, deux séries de schistes : un ensemble supérieur 
peu métamorphique qui serait d.'âge paléozoïque supérieur-trias moyen, et un ensemble inférieur 
plus ancien et plus cristal.lin. 

En Péswné, l'analyse des données concernant les terrains paléozoïques situés dans les sec
teurs les plus proches de l'Othrys montre que des évènements majeurs, éruptifs et/ou métamor
phiques, hercyniens (grani.te de Kataphygion), peut-être plus anciens (galets de micaschistes 
et de gneiss d 'Eubée ?) , ont probablement affecté une partie des zones internes helléniques, et 
notamment le domaine pélagonien septentrional. Toutefois, en ce qui concerne les évènements 
hercyniens datés (302 ± 5 MA), il ne s'agit pas de phénomènes répandus dans l'ensemble des 
Hellénides internes puisqu'en Attique et à Chios, des séries sédimentaires plus anciennes sont 
connues sans que des discordances majeures aient été observées, 

Pour ma part, la description de faciès grano-dioritiques d'âge hercynien dans les Pierias 
me parait être l'élément de comparaison le plus intéressant dans la tentative d'interprétation 
des "schistes de Pteleon". Malheureusement, il faut reconnaitre que les secteurs où les indices 
d'évènements hercyniens existent sont aussi des secteurs de métamorphisme alpin, ce qui laisse 
planer un doute quant à leur .nature réelle ; de nouvelles datations radiométriques s'avèrent 
nécessaires afin de préciser ces interprétations. 

Ill, LE PALEOZOIQUE D1 0THRYS CENTRALE 

Des affleurements paléozoïques sont signalés en Othrys centrale, sur la carte géologique 
à 1/500 000 de la Grèce (Renz et al., 1954), mais les premières informations paléontologiques 
sont fournies par Marinas et Reichel (1958), qui citent 20 genres de microfossiles rapportés 
au Permien supérieur, dont Neosahwagerina cf. m:œga:r'itata Deprat, N. amtiaulifero Schwager et 
~odonofusiella pa:ro.doxiaa DUnbar et Skinner. 

Ces niveaux paléozoïques constituent la base d'unités tectoniques majeures (nappes malia
quesl et sont de ce fait réduits et très souvent perturbés ; toutefois, ils sont exempts de 
métamorphisme, ce qui permet·a'observer de belles microfaunes. 

Le Paléozoïque d'Othrys centrale affleure de part et d'autre de la crête de Garmeni Rachi, 
au coeur de deux bombements anticlinaux dégagés par l'érosion : celui de Messochori au Nord
Est et celui de Kati-Vrissi au Sud-ouest (fig. 12). 

A, DESCRIPTlON DES PRINCIPAUX AFFLEUREMENTS, 

1. COUPE DE MESSOCHORI 

Une coupe levée à proximité de la source aménagée de Messochori, sur le flanc occidental 
du mont Yorgatsi (GeorgatsiJ (1 303 m), permet d'observer (fig. 12 A) 

(1) des grès et des pélites jaunâtres, à quartz, feldspath (rare), micas blancs 
ou brunâtres et débris lithiques ; 
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(2) des calcaires noirs à Fusulines du Permien supérieur (2a), qui semblent se 
terminer en biseau latéralement (2b) 

(3) des grès et des pélites jaunâtres semblables aux niveaux (1) 

(4) des calcaires gris en bancs d'épaisseur variable (20 cm à 1 ml, datés du 
Werfénien et de l 'Anisien par des Foraminifères dont Meandl"ospira pusi 7/la 
(Ho). 

Les calcaires noirs présents sur le flanc du mont Yorgatsi se sont révélés être particu
lièrement fossilifères. Les associations observées sont les suivantes : 

- niveau (2a) : échantillon de calcFire biodétritique, clastique, à Stromatolithes et 
Dunba.PUla mathieui Ciry, Codonofusiella sp., Pa:rafusulina sp. ou Chusenella sp., u:z.siodisaus 
sp., Paohyphloia sp., Pa:raglobivalvulina sp., Tuhiphytes obsourus MZslov, Caloitornella sp. et 
peut-être Neosohwagerina sp., Kahlerina sp. et Rauserella sp. Cette association appartiendrait 
à la zone à Yabeina du Murghabien supérieur, et présenterait, selon Lys, des parentées de fa
ciès avec les régions d'Ankara-Haymana étudiées par Skinner ; 

- un autre échantillon prélevé juste au Sud de Yorgatsi (équivalent latéral des ni
veaux 2a) montre en lame mince : des oncolithes, des stromatolithes, Tuhiphytes obsou:rus Maslov, 
I,asioJisaus (L. gt'anifer ?) , Paohyphloia sp., Kahle:rina sp. probable, Herrrigordius sp. ou Baisa
lina sp., ainsi que Tuhe:ritina oollosa Reitlinger et Globivalvulina vondersahsahrrritti Reichel, 
qui indiquent le Permien supérieur (Murghabien supérieur ou plus récent). 
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Fig. 12. - Paléozoique. Affleurements d'Othrys centrale(Georgadzi-Kotroni). p 2, fig. 6. 
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Numéros : voir texte. - a. Grès et pélites. - b à d : calcaires. - b. Noirs à Fusulines. - c. 
Gris triasiques. - d. {Micro)bréchiques siliceux (Trias). - e. Radiolarites. 
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2. LES AFFLEUREMENTS A L'EST DE LA SOURCE KATI-VRISSI. 

La coupe décrite ci-dessous (fig. 12 B), levée à mi-distance entre la crête orientée Sud 
Est-Nord Ouest du Garmeni Rachi et la source aménagée dite Kati-Vrissi (1 200 m d'altitude en
viron), est en fait de même type que celle de Messochori : 

sous les niveaux triasiques, où l'on reconnaît des calcaires werféno-ani
siens (4), des radiolarites (5) et des calcaires miêrobréchiques (6), appa
rait une formation gréso-pélitique jaunâtre (1 et 3) dans laquelle s'inter
calent des niveaux de calcaires noirs à Fusulines (2) du Permien supérieur. 
Là encore, ces bancs calcaires se présentent sous forme d'affleurements dis
continus , sans qu'il soit possible de déterminer si ce caractère particu
lier correspond au dispositif sédimentaire initial (lentilles calcaires) 
ou s'il a été secondairement acquis au cours des différentes phases tecto
niques, Celles-ci ont en effet des conséquences non négligeables au sein 
des séries stratigraphiques : ainsi, au Nord Ouest de la coupe (B), les 
radiolarites rouges (5) et les calcaires microbréchiques du Trias supérieur 
(6) viennent reposer directement sur les formations paléozoïques ; 

les calcaires noirs (2), en général bioclastiques et riches en oncolithes 
et Stromatolithes, ont livré de nombreux fossiles et surtout microfossiles 
Tuhiphytes obsaurus Maslov avec des individus pris dans les oncolithes, des 
Bryozoaires, Tetro.taxis sp., des Schwagerinidés dont PaPafusulina sp. et 
ChuseneUa (?), et probablement Dunbarula nv.thieui Ciry, Neosahwagerina sp. 
ou Yabeina syrtalis, Afghanella sp. ou Neoschwagerina sp. Cette association 
indique le Permien supérieur et plus particulièrement le Murghabien termi
nal, ou la base de la zone à Yabeina du Pamirien {Dhzulfien). Un échantillon 
prélevé à proximité du précédent, a montré en outre, Lasiodiscus sp. (L. 
granifer ?) . 

3. ELEMENTS PALEOZOIQUES DES BRECHES MESOZOIQUES. 

Des calcaires bréchiques polygéniques et polychromes (jaune, vert et noir surtout) affleu
rent en association constante avec les calcaires werféno-anisiens, dont ils constituent proba
blement la partie supérieure, au contact avec les formations volcano-sédimentaires du Trias 
moyen. Ces brèches sont particulièrement riches en éléments de calcaires du Paléozoïque supé
rieur. Ainsi, dans un élément de calcaire détritique prélevé dans une brèche affleurant vers 
1 100 m d'altitude, en aval de Kati-Vrissi, dans la vallée principale qui descend du mont Mete
rizia (1 516 m), on note la présence de microfossiles épigénisés ou fragmentés, dont : des Bryo
zoaires, des stromatolithes, Tubiphytes obscurus Maslov, des Schwagerinidés (Chusenella ?) , Gei
nitzina sp., Neoendothyra sp., Kahlerina ussaniaa, Tul>eritina collosa Reitlinger et Dagma:t'ita 
chanak.chiensis Reitlinger, du Permien supérieur (Murghabien supérieur ou plus récent). 

B, LA LIMITE PALEOZOIQUE-MESOZOIQUE, 

Deux problèmes différents se posent en fait : celui de la position exacte de la limite 
Paléozoïque-Mésozoïque dans la succession lithologique, mais aussi celui de l'existence d'éven
tuelles discordances au niveau de cette limite ou à d'autres niveaux, C'est en effet en Othrys 
centrale que Marines et Reichel (1958) ont décrit une discordante majeure entre le Permien su
périeur et le Trias. 

Les coupes précédemment décrites (fig. 12) montrent que les premiers niveaux datés du 
Trias (Werfénien à Meandrospira pusiL7,a), appartiennent à des ensembles carbonatés épais, de 
couleur claire (4), alors que les derniers niveaux, datés du Permien supérieur, sont des cal
caires noirs à Fusulines (2), intercalés dans des formations détritiques (3), à quelques dizai
nes de mètres sous le contact avec la formation sus-jacente (4). Ainsi, la limite entre Paléo
zoïque et Mésozoïque est obligatoirement située entre ces deux ensembles carbonatés ((2) et {4) 
sur les coupes A et B, fig. 12). 

Une disharmonie assez importante existe en général entre les calcaires clairs du Trias in
férieur et moyen et les formations sous-jacentes ; toutefois, près de la prise d'eau qui ali
mente le village d'Anavra, dans le secteur de Messochori, on peu~ observer la succession litho
logique suivante, avec de bas en haut (fig. 13) 
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F'ig. 13. - Passage Paléozoïque-Trias en Othrys centrale. C, fig. 12 1 P 2, fig. 6. 

s 

Numéros voir texte. - a. Grès. - b, Pélites. - c à e : calcaires. - c. Fins. - d. Oolithi
ques. - e. Dolomitiques, 

(1) des grès et àes pélites jaunâtres ; 

(2) 2 m de calcaires gréseux, gris clair, à oolithes et oncolithes, souvent épi
génisés par des cristaux de dolomite ankéritique (2). ces calcaires contien
nent de nombreux petits Foraminifères, dont Meandr-ospiru pusiZZa (Ho) du 
Trias inférieur ; 

(3) 5 m environ de grès et de pélites gréseuses, de couleur jaune, semblables 
à ceux de la formation inférieure (1) 

(4) des calcaires parfois dolomitiques, plus ou moins gréseux, de couleur claire, 
en bancs assez massifs. une microfaune du Trias inférieur (dont Meand:rospira 
pusilla (Eo)) est présente, quelques mètres au-dessus de la base de cette 
formation carbonatée épaisse de plusieurs dizaines de mètres. 

Le contact entre les niveaux (1) et (2) n'a pu être observé dans de bonnes conditions, et 
quelques traces de tectonisation sont visibles à la base de la barre calcaire (2) ; toutefois, 
on peut conclure que : 

- des passées gréso-pélitiques importantes existent dans le Trias inférieur, puis
qu'il semble que l'on puisse exclure l'hypothèse de répétitions tectoniques de type tangentiel 
ou de plis couchés dans cette coupe, d'après les observations faites sur le terrain 

- il n'existe pas àe hiatus majeur entre les types de sédimentation datés du Paléo
zoïque supérieur et ceux du Trias inférieur, caractérisés notamment par des calcaires gréseux. 

La première oonolusion consiste à admettre que la limite entre la masse de calcaires dolo
mitiques clairs et l'essentiel des formations détritiques gréso-pélitiques jaunâtres, est si
tuée dans le Werfénien, peut-être très près de sa limite inférieure, et que, par conséquent, 
la limite Paléozoïque-Mésozoïque se trouve dans la partie sommitale de ces formations péliti
ques et gréseuses (1, fig. 13). 

La seconde conclusion est qu'il n'y a pas de discordance majeure, ce que confinne l'analy
se des datations obtenues (Permien terminal d'une part, Triâs inférieur d'autre part), qui mon
tre que, s'il existe une lacune -ce qui n'est pas prouvé- celle-ci est obligatoirement très 
modeste. Les seules structures présentant l'apparènce de discordances angulaires que j'ai pu 
observer sur le terrain sont en fait des structures dues à des glissements différentiels entre 
jes formations détritiques et des calcaires de compétence différente (fig. 12 B). 
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IV, LE PROBLEME DU PALEOZOIQUE D1 0THRYS OCCIDENTALE 

La présence de Paléozoique en Othrys occidentale a été signalée par Koch et Nicolaus (1969 
et carte Sperkhias, Kallergis et al., 1970). Ces auteurs décrivent notamment des blocs fossili
fères à Amblysiphonella du Permien, mais ce sont là, selon les auteurs eux-mêmes, des blocs re
sédimentés dans des formations triasico-jurassiques. Koch et Nicolaus (op. ait.) proposent éga
lement, sans preuves paléontologiques cette fois, un âge permien supérieur-trias inférieur (?) 
pour les "Kastri beds", au Sud de Grammeni, supposés représenter la base de la série subpéla
gonienne, alors que Marines et al. (carte de Lamia, 1967) assimilent les prolongements orien
taux de ces "Kastri beds" à une partie faiblement métamorphisée du complexe "Shale-Chert-Ophio
lite", d'âge triasico-jurassique (présumé). 

Récemment, j'ai découvert, au sein de ces "Kastri beds", sur le flanc méridional de la col
line de Kastri, des calcaires à filaments et Conodontes du Trias moyen-supérieur (chapitre 
Trias), qui montrent qu'une partie au moins de ces formations est plus récente que ne le suppo
saient les auteurs de la carte Sperkhias (op. ait.). Cela ne permet pas d'affirmer que les for
mations détritiques, plus ou moins recristallisées, situées en bordure du Sperchios, ne soient 
pas d'âge paléozoïque ; toutefois, d'autres hypothèses sont envisageables. La présence de 
schistes pélitiques rouges et jaunes à Radiolaires (Ferrière, 1979) et d'un conglomérat à ga
lets calcaires rappelant les faciès triasiques (Courtin, 1979) au sein même de cet ensemble dé
tritique, pla~de en faveur d'un âge mésozoïque, qu'il s'agisse d'un équivalent -peu chaotique !
des formations du Jurassique supérieur des séries maliaques, ou d'un équivalent,particulièrement 
détritique et riche en faciès diabasiques,du volcano-sédimentaire du Trias moyen-supérieur de 
ces mêmes séries maliaques. 

Pour ces différentes raisons, les "Kastri beds" seront analysés dans la paragraphe consa
cré à la stratigraphie du Trias, où leur liaison avec une éventuelle structure transversale 
sera envisagée (Transversale du Sperchios). 

V, CONCLUS l ONS 

Dans le domaine étudié, les seuls affleurements paléozoïques fossilifères reconnus sont 
ceux de l'Othrys orientale et de l'Othrys centrale, découverts respectivement par Renz (1910) 
ainsi que par Marines et Reichel (1958). 

Les principaux résultats issus de mes propres observations concernent la mise en évidence 
de nouvelles associations fossilifères, associées à des faciès conglomératiques siliceux en 
Othrys orientale, et le problème des évènemen~s "hercyniens" (fig. 14). 

La discordance entre le Permien supérieur et le Trias inférieur_ est, selon moi, absente, 
contrairement aux affirmations de Marines et Reichel (1958), alors que des évènements majeurs 
(plutons, métamorphisme?) sont en revanche envisageables, avant le Permien supérieur, en Othrys 
orientale (fig. 14). 

Les terroins datés appay,tiennen~ tous au Permien supérieur, Murghabien, ou plus récent. 
Il s'agit de calcaires noirs à Fusulines, associés à des niveaux détritiques siliceux, gréso
feldspathiques et gréso-micacés (Othrys centrale et mont Chlomon), ou même encore congloméra
tiques (Paleogavriani). Ces conglomérats contiennent des galets de quartz et de quartzite de 
teinte blanche ou violacée, et peuvent être rapprochés des faciès classiques de type "Verruca
no" (discussion in Argyriadis, 1978). 

Le passage du Paléozoïque au Trias se fait de façon continue en Othrys centrale, et proba
blement aussi en Othrys orientale. C'est au cours du Trias inférieur que le passage de faciès 
entre les niveaux détritiques de base et les calcaires gris sus-jacents semble s'effectuer, au 
moins en Othrys centrale. En Othr,{s orientale, les datations sont imprécises, mais on peut si
gnaler la présence de schistes rouges à la limite entre les schistes inférieurs et les marbres 
sus-jacents (fig. 4). 

ces sédiments du Permien supérieur indiquent un bassin peu profond, alimenté en apports 
détritiques grossiers à partir de massifs cristallins assez peu éloignés. Du point de vue pa
léogéographique, peu de reconstitutions ont été tentées (Kauffmann, 1978, pour le Permien des 
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Hellénides ; Argyriadis, 1978, pour le Permien méditerranéen) mais il est clair que le Permien 
supérieur d'Othrys est semblable à celui d'Eubée du Nord, et qu'il présente des affinités avec 
celui d'Attique et d'Eubée centrale. 

En ce qui concerne Zes périodes les plus anciennes, il semblerait que l'on puisse envisa
ger, d'après les observations faites en Othrys orientale, l'existence d'évènements majeurs her-
cyniens ou anté-hercyniens (fig. 14}. Le fait essentiel est qu'il existe dans les "schistes de 
Pteleon", qui ont subi des phases de métamorphisme alpin de faible intensité, des associations 
minéralogiques qui, par la nature (hornblende verte, biotite, sphène .. :) et la dimension des 
minéraux qui les constituent, rappellent des roches éruptives grenues et microgrenues, de type 
granite et diorite quartzique. Des métamorphismes ultérieurs, accompagnés de schistosité, d'âge 
alpin (phases paléohelléniques et/ou tertiaires), mais peut-être aussi anté-permien supérieur, 
ont repris et modifié ces faciès particuliers. Si cette hypothèse s'avérait exacte, ces faciès 
grenus quartzeux pourraient être rapprochés des grano-diorites des Pierias, datés du Carbonifè
re : 302 ± 5 MA (Yarwood et Aftalion, 1976), comme les hornblendes vertes d'Othrys orientale 
(307 ± 10 ou 314 ± 10 MA et 325 ± 11 ou 332 ± 11 MA). 
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Fig. 14. - Paléozoique. Colonnes synthétiques. 

a à f : calcaires. - a. Fins. - b. oolithiques. - c. Gréseux. - d. Dolomitiques. - e. Noirs 
fins. - f. Noirs microbréchiques ou bréchiques. - g. Conglomérats siliceux. - h. Grès, - i. Grès 
pélitiques. - j. Pélites. - k. Schistes oeillés. - 1. Amphibolites. 



TERRAINS NON METAMORPHIQUES DEUXIEME CHAPITRE 

TRIAS 

I, GENERALITES 

Les niveaux triasiques représentent une part importante des terrains qui affleurent au 
sein àu domaine étudié, notamment dans les massifs de l'othrys et du Koziakas. De rares fossi
les triasiques ont également été mis en évidence dans les terrains métamorphiques du massif du 
Pelion (Troisième Partie). 

A, HISTORIQUE 

C'est à la fin du siècle dernier (Douvillé, 1896) que fut signalé le premier fossile in
contestablement d'âge triasique en Grèce ; une ammonite découverte par Deloisy dans des débris 
situés sur les pentes de l'acropole de Mycènes et attribuée au genre Joannites, du Trias supé
rieur, par Diener. Cette observation fut reprise par Cayeux et Ardaillon (1901), qui établirent 
une équivalence entre ces façiès triasiques et ceux du mont Cheli, en Argolide septentrionale. 

A partir de cette date, les découvertes de fossiles triasiques vont se multiplier rapide
ment : Gyroporelles à Mykonos (Cayeux, 1901), en Grèce occidentale (Renz, 1904) et à la base 
du Tripolitza (Renz, 1909-1910), l.fyophoria en Crète (Cayeux, 1902), Megalodon en Eubée (Deprat, 
1904), Cardi~a l Corfou (Renz, 1904), Madréporaires dans le Parnasse (Renz, 1908), Halobies à 
Hydra, Haloties et Daonelles dans l'Erymanthe et dans le Pinde (Renz, 1904-1905), mais aussi de 
nouvelles et nombreuses ammonites provenant des calcaires rouges à "faciès du Hallstatt" du 
sanctuaire d'Epidaure, en Argolide (Renz, 1906 à 1910). 

Ces divers types de fossiles seront ensuite reconnus dans la quasi-totalité des Helléni
des, notamment les Algues Dasycladacées, les Madréporaires et les Mégalodontes, dans les faciès 
néritiques d'Attique (Renz, 1910 à 1913 ; Negris, 1911, 1913), du Péloponnèse (Ktenas, 1924), 
du Parnasse (Celet, 1962) ou d'Othrys (Marinas, 1956), et les Halobies et Daonelles dans les 
faciès pélagiques du Pinde par exemple (Aubouin, 1959). 

Du fait de l'existence fréquente, dans les zones internes septentrionales, de recristalli
sations majeures (métamorphismes anté-crétacé supérieur et tertiaire), les découvertes de fos
siles triasiques au Nord du Sperchios sont assez rares ; on retiendra toutefois les observa
tions suivantes, dues à : 

- welter (1924), qui rapporte la présence d'un spécimen de Haydenites dans la pres
qu'ile de Lin (lac d'Ochrida) ; 

- Mitzopoulos et Renz (1938), qui comparent aux calcaires d'Epidaure, les blocs de 
calcaires noduleux rouges, non métamorphiques, du secteur d'Archanion (Othrys occidentale) à 
Céphalopodes du Trias moyen et du carnien inférieur; 

- Brunn (1956), qui signale des "calcaires à Diplopores" entre Siatista et Galatini, 
au Nord-Est du sillon mésa-hellénique, et cite -sous réserves- Teutloporella Pia du Trias, et 
plus particulièrement du Trias moyen. Mercier (1966) note également la présence d'Algues mal 
conservées (Gr~phopore z_ la CU1'Vata Pia ? } du Trias, dans les marbres pélagoniens du massif du 
Kaimaktchalan, au Nord àe la Grèce. 

Si de nombreuses publications font état de la découverte de l'un ou de plusieurs de ces 
types de fossiles, il faut toutefois reconnaitre que des incertitudes demeurent, notamment en 
ce qui concerne les faciès "néritiques". Ainsi, les Algues sont souvent de détermination déli
cate, certains Madréporaires supposés triasiques (Renz, 1908) se sont révélés être jurassiques 
(Celet, 1962) et les Mégalodontes existent aussi bien dans le Trias supérieur que dans le Lias 
(Celet, 1962). Ce n'est qu'avec le développement des études micropaléontologiques relatives 
aux Foraminifères et aux Conodontes, à partir des années 1960·, que des •corrélations précises 
ont pu être établies entre les différentes séries triasiques des Bellénides. 
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Parmi les résultats concernant les zones externes, on peut retenir la mise en évidence 
d'un "flysch" du Trias supérieur, dans les séries du Pinde (Terry in Aubouin et aL., 1970) et 
d'une série triasique complète, avec Werféno-Anisien à Conodontes et Ostracodes, dans le Var
doussia (Ardaens et a:., 1979). 

De no!:lbreux affleurements appartenant au massif du Koziakas ont pu être datés du Trias su
périeur (Ferrière, 1974 ; Scandone et Radoicic, 1974 Ardaens, 1978 ; Jaeger, 1979). 

Au niveau des zones internes -Argolide comprise-, de nombreuses précisions stratigraphi
ques, aboutissant très fréquellllllent à la mise en évidence de séries triasiques complètes, ont 
été obtenues ; je citerai plus particulièrement les travaux concernant les secteurs suivants : 

- Z'ArgcZide : les principales découvertes résultent de l'étude des Conodontes : 
Bender et a&. (1959), Dercourt et Mauvier (1963), Bannert et Bender (1968) et Vrielynck (1978 a 
et 1980) 

- : 1At~ique : les études sur les conodontes entreprises par Bender et Kockel (1963) 
permettent à Clément (1968) de proposer une série triasique du Patseras, qu'il complètera par 
la suite (Clément, 1976) par une étude plus détaillée des Foraminifères, également entreprise 
par Christodoulou et Tsaila-Monopolis (1975) ; 

- Z'Eubée : Christodoulou (1967) puis Guernet (1971) y citent Triasina hantkeni Maj
zon, de la limite Trias-Jurassique ; Kauffmann (1976) propose une série allant du Werfénien au 
Carnien supérieur-Norien supérieur, dans des niveaux de signification mal précisée ; 

- : 1tle de Chias : les 
et Renz, 1928, 1931 ; Renz, 1928 
Bender (1967), Besenecker et a1. 

séries triasiques, en partie étudiées antérieurement (Ktenas 
; Renz c. et Renz o., 1948), sont analysées en détail par 
(1968), Jacobshagen (1972) et Jacobshagèn et Tietze (1973) 

- Z-a ?art{e septentrionaie des zones internes : des précisions intéressantes ont été 
apportées grâce à l'étude des Foraminifères et des Conoâontes sur les séries triasiques du Var
dar oriental (Kauffmann et a:., 1976) ; par ailleurs, des datations du Trias moyen-supérieur 
ont été obtenues grâce à des Conodontes extraits de marbres intercalés dans des schistes situés 
à la base des marbres massifs pélagoniens, près de Sarandaporon, à l'ouest de l'Olympe (Katsi
katsos et a:,, sous presse ; Godfriaux et aL., 1980), et plus au Nord-Ouest près de Kastoria 
(Papanikolaou et Zambetakis-Lekkas, 1980). 

?our ma part, alors qu'il n'existait, pour le massif de l'Othrys, que des datations de si
gnification douteuse -de belles faunes de Céphalopodes malheureusement contenus dans des blocs 
à valeur d'olistolithes;, près d'Archanion (Mitzopoulos et Renz, 1938), et des Algues, non lo
calisées ou mal localisées, de type Diplopores ou attribuées à Teutloporella aff, heroula 
Stoppani (Marinos, 1956) (+)- j'ai pu, grâce à l'étude des Foraminifères et des Conodontes, 
mettre en évidence quatre types principaux de séries triasiques, au sein du massif de l'O-
thrys ; certaines sont datées du Werfénien au Norien, avec une imprécision toutefois au niveau 
du Ladinien (Ferrière, 1972, 1974b) .' 

Rares sont les publications à caractère synthétique concernant les séries triasiques : 
Kauffmann (1976) compare un certain nombre de colonnes stratigraphiques appartenant aux zones 
internes des secteurs péri-égéens (Chios, Hydra, Argolide, Attique-Locride, Eubée et Othrys), 
et insiste sur les variations de faciès au niveau du Werfénien supérieur et de l'Anisien. J'ai, 
pour ma part (Ferrière, 1974b,1976), insisté sur le fait que les différences fondamentales en
tre les séries triasiques concernaient les niveaux du Trias superieur, qui sont soit de type 
pélagique (séries de type maliaque), soit de type néritique (séries de type pélagonien). 

\+) ce fossile proviendrait, d'après l'analyse du texte de Marines (1956), du même secteur que 
les calcaires à Céphalopodes, et non pas d'Othrys orientale, cOIIlllle cela a souvent été signa
lé dans les publications ultérieures ; les seuls fossiles susceptibles d'être triasiques 
cités par Marinos (1956) en Othrys centrale ("Mittel Othrys") sont des Megafodon. 



- 61 -

B, CONDITIONS DE L'ANALYSE STRATIGRAPHIQUE, 

1. ECHELLE CHRONOSTRATIGRAPHIQUE RETENUE. 

J'utiliserai naturellement l'échelle chronostratigraphique établie d'après l'étude du 
Trias alpin. Toutefois, certaines déterminations de Conodontes dues à Kozur se réfèrent à une 
échelle différente, issue de travaux sur le Trias de type germanique. Les équivalences entre 
ces deux échelles sont reportées sur le tableau ci-dessous (tabl. II 4 -et II 5) • 

201.!I. 
RHErlEN --------------

,_ __________ 

Sevatien 
rRIAS SUPERIEUR NCRIEN Alaunien 

220 
Lacien 

Tuvalien 
CARN/EN Julien 

229 

rRIAS MOYEN 233 

Cordevolien 

LADINl€N i.angooaraien ,-_____ . -

ANIS/EN 
239 

rRIAS INFERIEUR 
21.5!5 

SCYrHIEN 
CompiliM 
Seissien 

Tabl. II.4. - Echelle stratigraphique du Trias utilisée dans le mémoire. 
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Tabl. II.5. - Subdivisions du Trias moyen-supérieur zones de Conodontes (extrait de Vrielynck, 1980). 
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2. PROBLEMES D'ORDRE PALEONTOLOGIQUE. 

La diversité des types de fossiles rencontrés pose naturellement le problème des corréla
tions entre des échelles parfois établies sur des fossiles appartenant à des faciès différents. 
C'est ainsi que les Foraminifères sont plus abondants dans les calcaires massifs "néritiques" 
de faible profondeur, et les Conodontes dans les faciès calcaro-siliceux supposés de plus gran

de profondeur. 

J'ai, par ailleurs, déjà signalé les imprécisions propres à certains groupes, tels que les 
Madréporaires, les Mégalodontes et même les Algues, pourtant abondantes et souvent citées (mais 
très souvent avec des réserves), au niveau des déterminations générique et spécifique. 

Quant aux Céphalopodes, ils sont rares dans le secteur étudié. En outre, les spécimens que 
j'ai pu observer dans des séries intéressantes sont mal conservés, alors que les belles ammoni
tes appartiennent à des blocs à valeur d'olistolithes. 

.ül!SIEN l.ADINIEN CARNIEN MORION 
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1 - 1 C C 0 c:: 1 
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{
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Prioniodina excavata MOSHER 
Paragondo{elfa tadpole IHAYASHll. i,--~~-- --- 1 

Epigondo/e({a permica 1 HAYASHII 
1 
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1 1-· ~ ~ • 
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Tabl. II.6. - Répartition stratigraphique des Conodontes du Trias moyen et supérieur cités dans le texte . 
.. d'après Vrielynck (1980) reprenant les données de Ziegler et al. (1977) pour 

les nom~ des Conodontes non soulignés. Répartition représentée par un trait continu 
.. d'après Charvet, Fischer et Kauffmann (1974) pour les noms des Conodontes soulignés, 

Répartition représentée par un trait discontinu. 
Le trait discontinu associé à des pointillés indique une incertitude, 

La répartition et la nomenclature adoptées par Kozur sont reportées dans le texte et en partie 
dans le tableau précédent (Tabl. II.5.). 
Les tableaux de répartition figurant à côté des coupes ont été établis à partir de données 
fournies par les micropaléontologistes dont le nom est rappelé dans le texte correspondant. 
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En résumé, j'utiliserai principalement les données issues de l'étude des Foraminifères et 
des conodontes, en prenant comme repères des fossiles jugés caractéristiques, tels que Mean.d:l'os
pira pusil1a (Ho), M. dincœica (Koch.-Dev. et Pantic), ou des associations, soit d'Involutini
dés, soit de Conodontes (tabl. II 6 et II 7). 

FORAMINIFERES OïNlERÊT STRATIGRAPHIQUI SKYTHIEN ANISIEN LAOINIEN CARNlf:N NOR11g~
1 

LIAS 

Meandrospira pusif/a 
Glomospirella elbursorum . . . . 

,,, triphonensis . . . 
Qphtalmi_dium ?chia/inochiangense 
6lomosp1re((a grandis ..... 
Glomospira âensa . . . . . . 
Meandrospira dinarica 
Trochamm,no almtalensis . 
Endothyranella wirzi 
Glomospirefla semiP.fana . 
►ruritelfella" mesotriasica . . 
Ammobacculites rodstatensis 
Meandrospiranella samueli . 
Glomospira gemerica . . 
Ophtalmidium exiguum . . 
Agathammina austroalpina 
Jnvolutina gr. sinuosà _ 

,, gr. eomesozo1ca 
.., gr. gaschei 
,, planidiscoïdes 

Trochotina biconvexa . 
Endothyra J<üpperi 
Miliolipora cuvillieri . . . . . 
Galeanella panticœ (pre-:p::mticœJ 

H toamanni . . . . . 
Glomospirefla friedli 

" parolfela 
,, ex pansa 

lnvolutina communis 
~ tumida 
, impressa 
,. tenuis 
,. fiassica 
, turgida 

Triasina oberhauseri 
., hantkeni .. 

Trocholina permodiscoides 
Ophtolmidium martanum 
Turrispirif/ina minima .. 
Trochàmmina alpina. 

-----------
--1----+---~-

t 

-----
. : + ---~--+- - 1 
-- ,. - __ .,.. _____ ..-j 

1 

-.--[~:--1 
... --- ... ;....---. 

' 

. __ .... __ .,. ___ _ 
1--
i 

Tabl. II. 7. - Répartition stratigraphique des principaux Foraminifères triasiques cités dans le texte. 
D'après Zaninetti (1976). 

Mises à part quelques espèces (cf. astérisques), ces for10es ont été rencontrées dans le 
secteur étudié. 

C, PLAN ADOPTE, 

Je distinguerai tout d'abord, pour des raisons géographiques mais aussi théoriques, les 
affleurements de l'Othrys et ceux du Koziakas dont les positions paléogéographiques étaient 
peut-être totalement différentes. 
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Au sein du massif de l'Othrys, je décrirai les séries triasiques en allant des plus "né
ritiques" (zone isopique pélagonienne) aux plus pélagiques (zone isopique maliaque), en passant 
par des séries intermédiaires (également intégrées à la zone isopique maliaque). J'adopterai 
toutefois un plan structural, en allant du bas vers le haut du dispositif structural anté-cré
tacé supérieur, dans la mesure où chacune des unités tectoniques est caractérisée par des fa
ciès distincts de celles qui l'encadrent. Par ailleurs, pour ces différentes unités, l'analyse 
sera faite d'Est en Ouest, afin d'établir et de comparer d'éventuelles variations de faciès au 
sein de celles-ci (fig. 15). 

r-------------------.------'--------------~ 

I

Archa 
Gram 

' 

1 

Ml 

, ...... 

' 

/ 

r.7· 
~J 

0 10km 

Fig. 15. - Principales unités structurales d'Othrys utilisées pour la description des séries triasiques 
et jurassiques. 

a à c : unités pélagoniennes. - a. De Prosilia. - b. Du Messovouni. - c, D'Othrys orientale. -
d à h : unités maliaques. - d. De Chatala. - e. Du Pirgaki. - f. De Garmeni Rachi. - g. unité 
inférieure de Loggitsion (unité d'Agrilia). - h. Unité supérieure de LOggitsion (unité de Kala
makion). - i. Unité de Profitis Ilias. - j. Série néritique (pour partie) de Trilofon. - k. Uni
tés ophiolitiques principales. - 1. Unité harzburgitique de Trilofon-Metalleion. 

II, LES SERIES TRIASIQUES PELAGONIENNES ET LA SERIE DE TRILOFON 

Les principaux affleurements du Trias carbonaté pélagonien se répartissent en deux ensem
bles séparés par un synclinal de Crétacé supérieur. Le premier correspond à l'Othrys orientale 
et le second à la partie septentrionale de l'Othrys centrale. Il existe également quelques lam
beaux de calcaires néritiques triasiques coincés à la base des ophiolites, en Othrys occiden
tale, dans le secteur Grammeni-Trilofon (fig. 16). 
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Fig. 16. - Le Trias pélagonien et les blocs calcaires de Trilofon 

Tp 1 à 5. Coupes décrites (T. Trias. - p. Pélagonien). 

situation des affleurements étudiés. 

A, LE TRIAS PELAGONIEN D1 0THRYS ORIENTALE, 

Il est représenté dans ce secteur par des calcaires très cristallins, parfois dolomiti
ques, où les fossiles sont rares et mal conservés. 

Marinos (1960) cite StromatopoPG. (?) dans les marbres du mont Chlomon. Pour ma part, j'ai 
signalé la présence d'une Involutine triasique au Nord du monastère Xenias, près de Vrinena 
(Ferrière, 1974) (+). 

De nouvelles découvertes de fossiles permettent d'affirmer que les niveaux triasiques sont 
bien développés dans ce secteur. 

1. LES AFFLEUREMENTS MERIDIONAUX LE CHAINON DU TRAGOVOUNI (630 rn). 

Les affleurements les plus intéressants de ce chaînon, qui borde à l'Est le village d'A
chilleon, sont situés sur le flanc oriental du mont Tragovouni, en bordure du golfe pagasiti
que, d'une part, et sur son flanc sud-occidental, au niveau du petit col emprunté par une pis
te en terre permettant d'accéder facilement à ces affleurements, d'autre part. 

a . COUPE SUR LE FLANC ORIENTAL DU M:>NT TRAGOVOUNI. 

On peut y remarquer le passage apparemment normal de schistes métamorphiques à des calcai
res parfois dolomitiques, en plaquettes puis massifs, très recristallisés. Sur des schistes 
oeillés (1) recouverts de 3 à 5 m de schistes violacés (2) déjà décrits (fig. 4, Paléozoïque), 
mais appartenant très probablement au Trias, on note (fig. 17 B) 

(+) Les légendes des cartes à 1/50 000 de l'Othrys (Marinas et al., 1957 à 1967) sont à peu 
près identiques, et les calcaires triasico-jurassiques y. sont figurés de la même façon sur 
toutes les cartes ; il est impossible de savoir si les fossiles indiqués existent ou non 
sur une carte particulière. C'est ainsi que, sur les cartes de Lamia, Stylis ou Domokos, 
où n'affleurent que des calcaires à Conodontes du Trias supérieur, sont représentés des 
calcaires à Megalodon, Diplopores et C7..adocoropsis ! 
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(3) 5 m de marbres en plaquettes à calcite en grands cristaux et grains de quartz 
dispersés ; 

(4) une formation très épaisse de marbres parfois dolomitiques, formant l'essen
tiel du mont Tragovouni. Des lames minces effectuées dans les niveaux situés 
à la base de la masse calcaro-dolomitique recristallisée ont révélé la pré
sence de fossiles, dont des Algues et des Foraminifères : 

- les niveaux inférieurs (4a) présentent une association homogène à Am
modisaus pa:r>aprisaus Bo et Glomospira sp. ; ces GlQmospires sont soit peti
tes, soit très grandes (550 à 600 µ), et pourraient attsindre le Trias moyen 
selon Zaninetti, mais leur association avec Ammodisaus pa:r-ap:risaus plaide en 
faveur du Skythien-Trias moyen bas ; 

- les niveaux sus-jacents (4b) ont livré : Ammodisau.s pa:r-ap1'isaus Ho, Am
modisaus sp., des Glomospires petites et grandes, dont Glomospira sinensis 
Ho, Glomospirella aff. G. shengi Ho, des Duostominidés et Calaito:t'nella 
sp. ?. Etant donné les répartitions connues de ces différentes formes (Zani
netti, 1976), cette association faunistique indique le Trias inférieur-moyen, 
et plus probablement une période comprenant le Werfénien supérieur et la par
tie basale du Trias moyen (Anisien) ; 

- les niveaux supérieurs (4c) sont caractérisés par Ammodisous sp., des 
grandes Glomospires et un certain nombre de rnicrofossiles mal conservés, 
dont CalaitoPnella (?), des T1'oahamminidae (?) et peut-être MeandPospira 
sp. (?), dont la présence au sein d'une telle association a été reconnue en 
de nombreux endroits (Zaninetti et Dager, 1978). Ces derniers rnicrofossiles 
indiqueraient -mais leur existence doit être confirmée- le Werfénien supé
rieur ou l'Anisien. 

Les différents faciès observés se rapprochent d'ailleurs des faciès bien 
datés du Werfénien (supérieur) - Anisien présents à la base de certaines 
séries rnaliaques d'Othrys (séries de Pirgaki-Garmeni). 
Une faille interrompt ensuite la coupe ; les niveaux de marbres qui appa
raissent alors sont constitués de calcite microcristalline, et non fossili
fères. 
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Fig. 17. - Trias pélagonien. coupes du mont Tragovouni, Othrys orientale. Tp 1, fig. 16. 

Numéros: voir texte. - coupes : a. Schistes oeillés. - b. Schistes violets. - c. Calcaires 
cristallins. - d. Marbres dolomitiques. -~ : e. Schistes rouges et laves (Trias ou Jurassi
que). 
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b. COUPE SUR LE FLANC SUD-OCCIDENTAL DU MONT TRAGOVOUNI. 

Les affleurements visibles sur ce flanc (fig. 17 A) sont plus dolomitiques et peut-être un 
peu moins recristallisés que ceux de la coupe précédente. Il s'agit de calcaires dolomitiques 
fins, à "bird eyes", bioclastiques ou riches en microorganismes (biosparite ou biomicrite), 
quantitativement riches en microfossiles, mais pauvres en nombre d'espèces. On peut noter la 
présence de G:omoBpira sp., de Gîomospirella sp. (grandes), d'Ammodiscus sp. très recristalli
sés, et de Coprolites très probablement du Trias (à l'exclusion du Tri~s inférieur?). 

Un certain nombre de microfossiles recristallisés pourraient être assimilés à des Involu
tines, mais cela reste très hypothétique. 

Des Ostracodes et des Algues (Cyanophycées?) complètent cette association que l'on pe~t 
rapporter avec une certaine probabilité au Trias moyen et/ou supérieur ; mais aucun Megaîodon 
n'y a été découvert. 

c. DONN:::ES COMPLEMENTAIRES LES NIVEAUX "VOLCA..'UQUES" ET SCHISTEUX DE GLIFA. 

Dans les collines situées au Sud du chainon du Tragovouni, juste à l'Est du village de Gli
fa, d'épaisses formations (plusieurs dizaines de mètres) de schistes rouges associés à des tufs 
et des roches éruptives de teinte verte ou violacée, apparaissent au sein de marbres dolomiti
ques gris blanc, probablement triasiques (pour partie) en raison de leurs affinités de faciès 
avec les roches du mont Tragovouni décrites précéde=ent (fig. 17, carte). 

Les schistes rouges, qui sont parfois bréchiques et présentent alors quelques petits li
thoclastes quartzo-micacés, ne montrent pas de Radiolaires identifiables avec certitude. Les ro
ches "volcaniques", schistosées et métamorphisées, sont vertes à taches violacées, ou gris vio
let à taches claires. Leur origine n'est pas clairement élucidée ; certaines roches sont proba
blement des tufs, alors que d'autres sont très nettement des laves basiques. Les faciès les 
moins transformés se révèlent être formés, au microscope, de grandes plages (2 mm environ) de 
pyroxène (augite ?) associées à des éléments de teinte grenat, opaques en lame mince, dans un 
fond microcristallin de chlorite (rare), d'épidote et d'amphibole pâle de type actinote. 

On peut rapprocher ces formations de celles qui ont été décrites dans les séries triasi
ques (Trias moyen surtout) de type pélagonien, en Attique-Béotie ou en Eubée, par Clément 
(1968), Guernet (1971) et Kauffmann (1976), par exemple. 

Toutefois, la proximité de faciès schisteux rouges à niveaux volcaniques -de faciès diffé
rents, il est vrai- associés à des calcaires légèrement recristallisés, datés du Jurassique 
moyen-supérieur dans le chainon du Paleopyrgos, juste à l'ouest du village de Glifa, permet 
d'envisager une autre hypothèse, à savoir que les formations à schistes rouges, tufs et laves 
âu chainon du Tragovouni, seraient un équivalent latéral des formations volcano-détritiques du 
Malm, coincées tectoniquement entre des unités carbonatées. 

2. LES AFFLEUREMENTS SEPTENTRIONAUX. 

lls constituent le chainon du chlomon-Kokkinovrachos à l'Est, et le chaînon du ?rofitis 
Ilias-Krevatia, près du ~onastère Xenias, à l'ouest. 

a, COUPE AU NORD DU M:>NASTE:RE XENIAS. 

Les observations rapportées dans ce paragraphe concernent la masse des marbres gris blanc 
qui constituent les crêtes (mont Profitis Ilias, 638 met mont Krevatia, 593 ml séparant la 
plaine d'Almyros-Sourpi à l'Est de la dépression creusée dans les péridotites serpentinisées du 
monastère xenias, situé sur la route de Vrinena. La coupe qui sera décrite ici est celle qui a 
livré les seuls fossiles que j'ai pu observer dans ce secteur. 

al. Couoe à l'Est du mont Vedourias (fig. 18). 

D'Ouest en Est, affleurent différentes formations lithologiques facilement reconnaissables, 
séparées par des failles verticales (fig. 18) 
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Fig. 18. - Trias pélagonien. Coupe du mont Vedourias, Othrys orientale. Tp 2, fig. 16. 

Numéros : voir texte. - a. Calcaires cristallins. - b. calcaires dolomitiques. - c, Dolomies. -
d. Serpentinites schistosées. - e et f: Crétacé supérieur. - e. Flysch calcaire. - f. calcaires 
noirs gréseux. 

(1) les calcaires sombres et peu recristallisés du mont Vedourias (la), d'âge 
crétacé supérieur, qui surmontent un flysch également crétacé (lb) 

(2) des péridotites serpentinisées associées à des corps laviques 

(3) des niveaux carbonatés gris-blanc, en bancs massifs de 50 cm à 1,50 m. Il 
s'agit en fait de calcaires intensément recristallisés (marbres), dont les 
caractéristiques sédimentologiques ont totalement disparu, associés à des 
dolomies blanchâtres en barres plurimétriques. J'y ai observé un Mégalodonte 
typique de grande taille (10 cm) et peut-être quelques autres moins bien con
servés (+). En outre, les lames minces ont permis de reconnaitre une Involu
tine triasique, naturellement mal conservée mais encore reconnaissable, et 
Irocholina permodiscoides Oberhauser. L'association de ces fossiles indique 
un âge trias supérieur, et même norien, pour la partie de l'ensemble carbo
naté où j'ai pu les observer, bien évidemment. 

a2. Observations complémentaires. 

Si l'on remonte en direction du Nord-ouest, c'est-à-dire vers le sommet Profitis Ilias, 
des niveaux de schistes siliceux rouges et jaunes à Radiolaires très mal conservés, apparais
sent au sein des marbres gris-blanc. Je considère qu'il s'agit là d'écailles tectoniques, et 
que ces niveaux schisteux correspondent aux formations volcano-détritiques du Malm. 

b. LES MONTS CHLOMON (896 m) ET KOKKINOVRACHOS (448 m). 

Cette crête, formée là encore de marbres gris-blanc massifs, est située entre la plaine 
d'Almyros-Sourpi à l'Ouest, et le golfe pagasitique à l'Est. Les marbres sont en général limi
tés par des failles verticales, sauf sur le flanc sud du mont Chlomon où ils reposent sur les 
formations paléozoîques (chapitre I Paléozoïque). C'est près du contact de ces deux formations 
que Marines (1960) cite s~romatopora? dans les marbres qu'il attribue au Trias, 

(+) En 1970, j'ai cité, dans un bloc éboulé (Aubouin et al., 1970), un fossile rapporté à 
Protodiceras sp. L'environnement triasique m'incite à penser qu'il s'agit plutôt d'un 
~égalodonte très déformé. 
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Les calcaires cristallins (marbres) susceptible~ de représenter le Trias, soit par leur 
proxl.lllité avec les niveaux paléozoïques sous-jacents, soit par leur microfaciès, sont en géné
ral massifs et de couleur claire, gris-blanc le plus souvent ; ils peuvent être veinés de rose, 
ou plus rarement prendre des teintes roses uniformément réparties dans la masse. Certains ni
veaux sont plus nette~ent dolomitiques. 

Je n'ai observé aucun fossile indubitablement d'âge triasique ; toutefois, certains micro
faciès mieux conservés permettent d'établir des rapprochements avec ceux du mont Tragovouni (ci
dessus), ou mieux encore, avec les faciès triasiques d'Othrys centrale- (ci-dessous). Il s'agit 
de faciès bioclastiques (biosparites) intensément recristallisés ; on y reconnait des formes 
ovoïdes remplies de calcite cristalline au sein d'éléments ou d'un fond de calcite microcris
tallisée. Certaines de ces formes rappellent des Ostracodes, alors que d'autres, présentant des 
restes de loges, peuver.t être assimilées à des Involutinidés. Des fragments importants d'Algues 

montrent que le dépôt de ces sédiments carbonatés s'est fait dans un milieu peu profond, ou à 
proximité d'un tel milieu. 

Les essais de recherche de Conodontes n'ont pas abouti. 

LE PROBLEME DES FACIES BRECHIQUES ENTRE LES MONTS TARAMAS ET TARATSA. 

Sur la carte très schématique de l'Othrys, publiée par Smith et aL. (1975), figurent, au 
Nord du mont Taratsa (920 m), d'importants affleurements de la "Karolina sequence" (série péla
gonienne triasico-jurassique) caractérisée par ses faciès de plate-forme. Les faciès présents 
en cet endroit sont généralement des mégabrèches, constituées en quasi-totalité par des éléments 
de calcaires cristallins gris. De telles brèches existent fréquemment dans le Trias pélagonien ; 
c'est le cas par exemple, en Othrys centrale et en Eubée (Guernet, 1971). 

En fait, en Othrys orientale, le ciment de ces brèches; peu important il est vrai, a livré 
des fossiles du crétacé supérieur et notamment des Globotruncana et des Calcisphères (Ferrière, 
1974). Il s'agit donc de formations d'âge crétacé supérieur, descendues par failles verticales(?) 
au contact des véritables calcaires cristallins, non bréchiques, triasiques ou jurassiques se
lo!:. les lieux .. 

3, CONCLUSIONS SUR LE TRIAS D'OTHRYS ORIENTALE. 

La découverte de fossiles en Othrys orientale a permis d'attribuer un âge triasique à un 
ensemble carbonaté (épaisseur probable : 200 m environ) constitué de calcaires cristallins mas
sifs et de dolomies. 

L'existence de formations schisteuses et volcaniques triasiques (près de Glifa) est envi
sageable mais non prouvée. 

Les datations sont assez peu précises, toutefois on peut considérer : 

- que le Trias supérieur à Involutinidés et Mégalodontes existe au mont Profitis 
::l.i.as 

que le Trias inférieur (partie supérieure) - moyen (Anisien), à Arrmodiscus parap:ris
cus et ~:omospira sinensis notamment, est présent au mont Tragovouni. A ce propos, on peut re
marquer que : a) cet âge trias inférieur-moyen (Anisien) obtenu en Othrys orientale est impor
tant, car c'est le seul niveau de cet âge qui ait pu être mis en évidence dans les séries péla
goniennes du massif de l'Othrys ; b) les niveaux carbonatés du Trias inférieur-moyen sont· situés 
à proximité (10 m environ) des schistes sous-jacents, ce qui permet de penser que la partie som
m.i.tale de ces derniers, et notamment les schistes violacés, est bien du Trias basal. 

B, LE TRIAS PELAGONIEN D1 0THRYS CENTRALE, 

Les séries triasiques de type pélagonien affleurent dans la partie septentrionale de l'O
thrys centrale, au sein d'une· structure tectonique majeure : la "fenêtre de l 'Othrys" (Ferrière, 
1972). Peu de fossiles triasiques y ont été signalés : Renz (1955) puis Marines (1956) citent 
des Mega7,odon en Othrys centrale, mais leur localisation est imprécise ou absente ; la carte 
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d'Anavra (Marinos et aZ., 1957) porte mention de fossiles, dans ce secteur, qui selon mes pro
pres observations, pourraient être -dans certains cas au moins- des Mégalodontes triasiques (+). 

J'ai moi-même décrit, en Othrys centrale, différentes séries triasico-jurassiques de type 
pélagonien, dont la base est datée du Trias supérieur par des Foraminifères (Involutinidés sur
tout) associés à des Mégalodontidés (Ferrière, 1972, 1974 b) • 

Le caractère massif et homogène des calcaires affleurant dans la "~enêtre de l'Othrys", 
lié au développement d'une morphologie karstique, fait qu'il est souvent difficile de repérer 
des séries continues. Parmi les différents affleurements de Trias, j'en décrirai plus particu
lièrement trois, choisis pour leur richesse en fossiles ou/et la possibilité qu'ils offrent de 
pouvoir suivre une série continue sur quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Les affleurements 
appartiennent tous à l'unité pélagonienne supérieure, dite "Unité du Messovouni". 

Des blocs de calcaires pélagiques resédimentés apparaissent dans les formations chaotiques 
du Malm de l'unité inférieure de Prosilia : elles seront décrite à part (paragraphe VII du même 
chapitre). 

1. LES CALCAIRES TRIASIQUES DU MONT XEROVOUNI (1 462 rn) 

Le mont xerovouni est accessible à partir du village d'Anavra, en suivant le chemin mule
tier qui rejoint le lieu-dit Prosilia, où s'installent durant l'été les bergers venus d'Othrys 
orientale. 

a. COUPE SUR LE FLANC OCCIDENTAL DU MONT XEROVOUNI . 

Cette coupe peut être levée en partant de la petite source située à l'entrée de la vallée 
qui sépare les monts Messovouni (1 374 ml et Xerovouni (1 462 m), en remontant vers l'Est sur 
le flanc (occidental) de ce dernier. 

Sur des pélites rouges et des radiolarites (lb) associées à des calcaires noirs datés du 
Jurassique moyen-supérieur (la), repose un ensemble de calcaires parfois dolomitiques, en bancs 
de 50 cm à 1 m d'épaisseur, d'une puissance voisine de 200 m, où s'observent successivement, du 
bas vers le haut, les faciès suivants (fig. 19) : 

(2) des calcaires gris-brun, fins ou à pellets (pelmicrites), qui, mis à part 
quelques Gastéropodes, sont pauvres en fossiles ; 

(3) des calcaires très riches en Foraminifères, plus ou moins bien conservés, 
réunis par un ciment de calcite recristallisée. On peut y reconnaître : des 
Duostominidés, Involutina sinuosa sinuosa (Weynschenkl, I. sinuosa pragsof
des (Oberhauser), I. tumida (Kristan-Tollmann), I. gasohei (Koehn-Zaninetti 
et Brënnimann), I. cormrunis (Kristan), I, tenuis (Kristan), ':.'ro~hoîina. per
modisooides Oberhauser et Triasina hantkeni Majzon, du Norien supérieur
Rhétien ; 

(4) des calcaires fins à Involutinidés très mal conservés du fait de la myloni
tisation de ces niveaux ; 

(5) une alternance de calcaires fins, gris-.brun, à Involutinidés très bien con
servés (biomicrite) et de calcaires plus ou moins dolomitiques bréchiques, 
plus rares toutefois, de teinte gris-rougeâtre, à éléments violacés et 
noirs : 

- les faciès bréchiques : ce sont des brèches polygéniques ou monogéni
ques où s'observent des bioclastes ou des lithoclastes calcaires provenant 
de micrites orientées, de calcaires graveleux à ciment de calcite cristal
line (intrasparite), ou de faciès fins de couleur plus sombre (ocre) proba
blement en partie dolomitiques. Ces éléments livrent essentiellement Glo
mospireZLa friedLi Kristan-Tollmann, du Norien-Rhétien : 

(+) Des Mégalodontes associés à des Lithiotis liasiques existent cependant dans la partie orien
tal-e de ce secteur. 
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- les faciès biomicritiques possèdent une riche microfaune : Glomospi
rella friedli Kristan-Tollmann {fréquente), G. parallela Kristan-Tollmann, 
G. gr. e:::pansa Kristan-Tollmann, Involutina sinuosa sinuosa (Weynschenk), 
I. tenuis (Kristan), I. impressa Kristan-Tollmann, 1. minuta parva, I. com
munis (Kristan), Trocholina, pe:rmodiscoides Oberhauser, du Norien-Rhétien. 

Les niveaux (3) et (5) peuvent être rapportés au Norien s.l. ; toutefois, les derniers (5) 
possèdent en abondance des Glomospirelles absentes des bancs à Triasines (3) ; ces deux niveaux 
ne sont donc probablement pas équivalents. La présence de Triasines dan~ les niveaux {3) permet 
de penser qu'ils sont un peu plus récents que les niveaux à Glomospirelles (5). La position de 
ces niveaux à Triasines, qui affleurent à une altitude inférieure à celle des niveaux (5), ain
si que la présence de calcaires très tectonisés entre ces deux termes fossilifères, s'expliquent 
très probablement par l'existence de plis ou de failles verticales, dans la mesure où celles-ci 
sont très fréquentes sur la bordure méridionale de la fenêtre de l'othrys. 
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Fig. 19. - Trias pélagonien. Coupes du Xerovouni, Othrys centrale. Tp 3, fig. 16. 

Numéros : voir texte. - a et b : Trias. - a. Calcaire massif. - b. Calcaire bréchique. -~ 
e: Jurassique. - c. Calcaire noir du Malm. - d. Radiolarites et pélites à Radiolaires. - e. 
Formation chaotique du Malm. 

b. COUPE SUR LE SOMMET DU MONT XEROVOUNI . 

La partie supérieure du mont Xerovouni est une sorte de plateau calcaire qui monte faible
ment vers le Nord, où il culmine à 1 462 m (B sur carte, fig. 19}. 

Dans les calcaires à pendage faible vers le Sud, on reconnait deux faciès principaux 

- au sud, des calcaires fins, mal stratifiés, dans lesquels s'intercalent des bancs à 
éléments algaires plus ou moins roulés permettant parfois de repérer le pendage. 
En lame mince, outre des débris de coraux et des coprolites, on y reconnait : Duotaxis sp., Glo
mospirella friedli Kristan-Tollmann (abondanté), Involutina comrrunis (Kristan), I. gas~hei 
Koehn-Zaninetti et Brënnimann, Involutina aff. I. tenuis (Kristan), et des Spirillines ou Tur
rispirillines. Cette association est semblable à celle du niveau (5) de la coupe précédente ; 
toutefois, les brèches y sont moins fréquentes ; 

- au Nord en revanche, on observe des calcaires parfois bréchiques (biomicrites et 
biosparites), riches en microorganismes ovoides de taille comprise entre 500 et 700 ~ qui cor
respondent d'une part à des Ostracodes, d'autre part à des Involutinidés. 
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Des Dasycladacées complètent cette association où l'on peut noter : Involutina gasahei 
Koehn-Zaninetti et Bronnimann, I. communia (Kristan), Involutina sp., Glomospirella frieàli 
KriEtan-Tollmann, ':'T'oahoîina pePmodisaoï.des (?), du Norien-Rhétien. 

Ces faciès rappellent les niveaux à Triasines de la coupe du flanc ouest du Xerovouni. 
D'a~lleurs, les calcaires formant la pente nord-ouest du sommet livrent des fossiles mal conser
vés qui sont très probablement des Triasines. 

2. LES CALCAIRES TRIASIQUES DANS LE SECTEUR DU MONT MESSOVOUNI 
( 1 314 m) . 

a. COUPE DE LA CRETE DE L' ANEMORRACHl (MESSOVOUNI SEPTENTRIONAL) . 

Cette coupe (fig. 20) peut s'effectuer en partant du Nord du massif de l'Othrys et en re
montant le cours de la rivière Xirias, sur sa rive occidentale. 

Sous le Crétacé superieur transgressif (1), affleurent deux unités tectoniques (2 et 3) 
reposant sur un autochtone relatif formé de calcaires massifs (4) du type pélagonien. 

Il est possible de lever une coupe de détail sur une vingtaine de mètres d'épaisseur dans 
ces calcaires massifs, sur les versants d'une petite vallée de direction SW-NE. Du bas vers le 
haut, c'est-à-dire du Sud-Est vers le Nord-Ouest, on peut subdiviser l'affleurement en cinq ni
veaux à peu près de même épaisseur {3 à 5 ml (fig. 20) : 

1 

• i 
i 

NW 
MALIAQUE l 2at3l_i_ 

700 

_____ _,..___ ______ 1 

• Un. Garmeni Un. chalata 

l~RNI 
t Cr. sup. 

l 1 

OURNI ,·· N '/ .. 

. ;_~~~-~~~-,-
~ r:1, 

; •;t 

l '~·-: 
' • 1km 

• 1 

SE ll NNW 
li 
Il PELAGONIEN 

Un. Mes•oYNJni 

4 

-@ ---4f ~ , , ur.l?l 
4e 

4d 

4t 
VI "' 
" 

... 
4b - 'tJ 

t:: C 0 

··11 ::, 
4a 0 

> 
C . " :l: 

SSE 
t 4 l 

0 :SOOm 

~a EfE • 
errab ~f 

~ç ~9 

~d L~J.'lh 

..... -----------------------------------------------------~ 

F1g. 20. - Trias pélagonien. Coupe de l'Anemorrachi, Othrys centrale. Tp 4, fig. 16. 

Nuaéros : voir texte. - a à d : Trias. - a. Calcaires gris massifs. - b. A Mégalodontes. - c. 
Bréchique à intraclastes. - d. Graveleux. - e. Calcaires microbréchiques à extraclastes (Tr.
Jur.) . - f. Radiolari tes. - g. Formation chaotique (Mal ml . - h. Calcaires conglomérat igues et 
bréchiques (Crétacé supérieur). 
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des calcaires gris, légèrement graveleux, à Mégalodontes de grande taille 
(4a). Les recristallisations sont nettes au niveau du ciment et des gravel
les qui sont micritisées (intramicrosparite). Ces calcaires contiennent : 
des Frondiculaires, des Milioles, des Endothyridés (?), Involutina sp. et 
Duota:i:is birmanica Zaninetti et Bronnimann, qui actuellement n'est connu que 
dans le Trias supérieur ; 

des calcaires à Frondiculaires et Milioles, gris, dont le caractère bréchi
que est accentué par des déformations cassantes (4b-). La majorité des élé
ments présente un faciès particulier fait d'organismes ovoïdes recristalli
sés (Ostracodes et Involutinidés (?)) déjà vus dans le mont Xerovouni,par 
exemple ; 

des niveaux calcaires gris, graveleux (4c) ; c'est une intramicrite à plages 
recristallisées où l'on observe des Foraminifères mal conservés : Involutina 
sp. (?) et Galeanella sp. (?), ainsi que des Nodosariidés ; 

des calcaires bréchiques, rougeâtres ou gris, à éléments de couleur ocre ou 
violacée (4d), semblables à certains niveaux datés du Trias supérieur dans 
les coupes du mont xerovouni ; 

des bancs calcaires gris, très riches en Involutinidés en voie de recristal
lisation, dont Involutina gaschei (Koehn-Zaninetti et Bronnimann}, Involuti
na sp. et des Glomospires, du Norien-Rhétien (4e) 

des radiolarites rouges apparaissent ensuite à la partie supérieure de ces 
calcaires à Involutines, mais le contact entre ces deux termes lithologiques 
est masqué par des éboulis (4f). 

L'unité tectonique (2) qui repose sur ces calcaires triasiques est, elle aussi, formée de 
calcaires massifs triasiques à Involutines, mais nous verrons que ses microfaciès sont assez 
différents, et plutôt comparables à ceux de la crête du Likorrachi-Est de l'unité de Chatala. 

En résumé, les faciès triasiques qui affleurent sur le flanc nord de la "fenêtre de l'O
thrys" sont des calcaires massifs à Mégalodontes et Involutines semblables à ceux du bord sud 
(Xerovouni). Toutefois, sur cette bordure septentrionale, la série calcaire semble s'arrêter 
dans le Norien-Rhétien. 

b. COMPLEMENTS SUR LE TRIAS DU MONT MESSOVOUNI. 

Des lames minces effectuées dans les calcaires du sommet du Messovouni ont permis d'obser
ver une association à Duostominidés, Involutines (Involutina cormrwiis (Kristan), Involutina sp.) 
et Triasina hantkeni Majzon, du Norien-Rhétien. 

3. LES CALCAIRES TRIASIQUES DU MONT STRIMBES (1 280 m environ). 

Le mont Strimbes est le point d'affleurement des séries triasico-jurassiques pélagoniennes 
le plus occidental de l'Othrys. On y accède facilement à pied par la piste qui relie Anavra à 
Almyros. 

une coupe intéressante peut être levée sur le flanc nord-ouest du Strimbes constitué de 
calcaires massifs blancs à l'affleurement, gris-brun en cassure, à pendage (30° environ) vers 
le Nord-Ouest légèrement supérieur à l'inclinaison de la pente. 

a. COUPE SUR LE FLANC NORD-OUEST DU STRIMBES. 

Du Sud-Est au Nord-Ouest, c'est-à-dire du bas vers le haut de la série, on recoupe succes
sivement (fig. 21) 

(1) des calcaires dolomitiques bréchiques de couleur ocre, à éléments plus som
bres, violacés ou noirs, et ciment micritique plus ou moins recristallisé. 
La microfaune à Glomospirelles (très probablement Glomospirella friedli Kris
tar.-Tollmann) et Involutines (dont Involutina gaschei (Koehn-Zaninetti et 
Bronnimann)) est du Trias supérieur ; 
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des calcaires gris massifs, homogènes, à Mégalodontes. Ce sont des biomicri
tes, parfois recristallisées, à riche microfaune constituée surtout de Fora
minifères : des Glomospirelles dont Glomospirella fnedli Kristan-Tollmann, 
des Glomospires, Involutina sp., Troaholina permodisacn-des Oberhauser et 
Triasina ha:ntkeni Majzon. L'association faunistique est du Norien-Rhétien ; 

des niveaux carbonatés caractérisés par une alternance de lits centimétri
ques riches en Ostracodes intacts, de lits constitués d'accumulation de co
quilles très petites dont certaines sont des valves d'Ostracodes, et de ni
veaux micritiques peu épais (5 cm environ) à rares Ostracodes dispersés. 
De tels faciès existent en association avec de gros Mégalodontes, très pro
bablement triasiques, sur le flanc sud-oriental du mont Strimbes 

un banc calcaire gris, de faciès bréchique, assez recristallisé, contenant 
des éléments riches en Thawratoporella parvovesiaulifera Raineri 

(5) des calcaires à microfaciès particulier correspondant à l'accumulation de 
particules d'origine variée, très souvent algaire, enveloppées dans des 
structures calcitiques plus ou moins concentriques, de type oolithique et/ 
ou oncolithique. Le ciment est formé de calcite cristalline, mais il s'agit 
d'un phénotrène de recristallisation d'un ciment originel probablement micri
tique. 
Dans les séries du Likorrachi et du Kedro-Rachi (voir ci-dessous, paragraphe 
relatif aux unités maliaques), ces faciès sont associés à des niveaux à Invo
lutines triasiques 

(6) l'ensemble suivant est fonné de calcaires gris massifs, assez fins, riches 
en Thaumatoporelles, Textulariidés et Verneuilliidés, appartenant probable
ment déjà au Lias. 
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Fig. 21. - Trias pélagonien. Coupe de Strimbes, Othrys centrale. Tp 5, fig. 16. 

Numéros : voir texte. - a à e : calcaires triasiques. - a. Fins - b. Dolomitiques bréchiques 
(intraclastes ?). - c. A Mégalodontes. - d. A Ostracodes. - e. A Algues, - f. calcaires juras
siques massifs. - g. Pélites siliceuses. - h. Radiolarites et calcaires siliceux (u. Garmeni). -
i. Serpentinites. 

b, COMPLEMENTS SUR LE TRIAS DU MONT STRIMBES . 

Des niveaux à grands Mégalodontes s'observent au Nord, à l'Est et sur le flanc méridional 
du Strimbes. 
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Des niveaux proches des calcaires à Mégalodontes ont livré différentes espèces d'Involuti
nes dont InvoLutina cO/'T/117W1.is (Kristan), I. sinuosa pragsotdes (Oberhauser), ainsi que Agatham
mina austro-aLpina Kristan-Tollmann et Tollmann, en association avec Triasina hantkeni Majzon, 
L'ensemble est donc homogène et appartient au Norien-Rhétien. 

Il existe également des faciès très riches en Dasycladacées, associés à ces différents ni
veaux triasiques. 

En résumé, des niveaux d'âge norien-rhétien forment l'essentiel du·mont Strimbes. En plus 
des faciès bréchiques ocres à Glomospirelles et des biomicrites à Involutines déjà signalés dans 
les monts Xerovouni et Messovouni, il existe, à la partie supérieure de la série triasique, des 
faciès particuliers à Ostracodes, et surtout des faciès algaires ohcolithiques et oolithiques 
qui rappellent certains faciès de l'unité maliaque de Chatala. 

4. CONCLUSIONS SUR LE TRIAS PELAGONIEN D'OTHRYS CENTRALE. 

Les calcaires triasiques de type pélagonien n'existent, en othrys centrale, que dans l'u
nité du Messovouni. Il s'agit de calcaires massifs à Mégalodontes, Algues Dasycl.adacées, Ostra
codes et nombreux Involutinidés du Trias supérieur (Norien-Rhétien). Ces faciès indiquent un 
milieu peu profond et de faible énergie. 

Les termes du Trias inférieur et moyen n'existent pas, car des contacts tectoniques (pha
ses paléohelléniques) tronquent l'unité du Messovouni au niveau des calcaires du Trias supé
rieur. 

C, ~ES BLOCS DE CALCAIRES "NERITIQUES" TRIASIQUES D1 OTHRYS OCCIDENTALE 
LA SERIE DE TRILOFON", 

Des blocs de calcaires "néritiques• triasiques à Algues et Madréporaires affleurent en 
Othrys occidentale, entre les villages de Grammeni, au Sud, et de Trilofon (Kournovon), au 
Nord. Certains de ces blocs ont été figurés sur la carte au 1/50 000 de Sperkhias (Kallergis 
et ai., 1970) sous forme d'olistolithes. Courtin (1979), qui a repris en détail l'étude de ce 
secteur, considère qu'il s'agit de copeaux tectoniques appartenant à une série néritique plus 
complète, triasico-lias:ique, qu'il nomme "série de Trilofon" (fig. 16). 

Les données micropaléontologiques obtenues par Courtin (1979) et Courtin et ai. (1981) in
diquent un âge ladino -ca:rnien. Si certaines formes telles que TurrispiriUina mesotriasiaa 
Koehn-Zaninetti sont fréquentes dans le Ladinien, d'autres n'ont jamais été observées dans des 
terrains plus anciens que le Carnien: Tu:rriteLZeita. carnica Dager, ParaophtaLmidium aa:rpathi
c:wn Samuel et Borza, Muz>anel,,7,,a sphaenca Borza et le genre Gemeridiel,,7,,a Borza et Misik (Courtin 
et ai. , 1981) . 

Ces copeaux de calcaires néritiques, où s'observent également de nombreux Madréporaires, 
apparaissent coincés entre des unités à radiolarites, grès et laves, mais sont, d'un point de 
vue plus général, situés entre la masse des péridotites ophiolitiques (Mega Isoma) au sommet, 
et des séries pélagiques maliaques de type Loggitsion (ou des séries voisines) riches en laves 
triasiques, à la base. 

L'hypothèse de copeaux calcaires de type pélagonien, entrainés à la base des ophiolites, 
lors de leur mise en place tectonique, ne peut donc être écartée à priori. Toutefois, l'analy~ 
détaillée des microfaciès de ces calcaires montre qu'ils sont assez différents des faciès ob
servés en Othrys centrale, au moins en ce qui concerne les termes qui peuvent être comparés. 

Parmi différentes nypothèses, celle d'un haut-fond à soubassement continental séparé de la 
plate-forme pélagonienne par le bassin maliaque, et situé entre ce dernier et le bassin pindique 
a été envisagée (Fleury, 1980). Cette interprétation ne me parait pas rendre compte de deux 
faits importants: la positio~ structurale de la série de Trilofon entre les ophiolites et les 
séries maliaques, d'une part, et le caractère localisé des calcaires néritiques de Trilofon 
alors que les séries supposées représenter la transition à celles du Pinde (séries du Koziakas) 
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affleureraient jusqu'au Kastaniotikos. En revanche, ces deux observations s'expliquent si l'on 
admet que les calcaires de Trilofon caractérisent un haut-fond local à soubassement éruptif ap
partenant à une zone hétérogène comprise entre le bassin maliaque et l'aire ophiolitique, quel
le que soit d'ailleurs la position de ces deux éléments par rapport au Pélagonien (Courtin et 
Ferrière, en prép, et fig. 181). 

D, CONCLUSIONS RELATIVES AU TRIAS PELAGONIEN D
1
0THRYS, 

1. BILAN DES OBSERVATIONS. 

Le Trias pélagonien est caractérisé par l'existence de calcaires massifs parfois dolomiti
ques, à faune benthique, formés à très faible profondeur. Certaines contraintes limitent l'ana
lyse stratigraphique de ces formations en Othrys : les recristallisations dues au(x) métamor
phisme(s) en Othrys orientale d'une part, et le débitage des séries en unités tectoniques tron
quées à leur base en Othrys centrale,d'autre part. Compte tenu de ces limitations, le bilan des 
observations est le suivant : 

- le Trias inférieur-moyen (Werfénien supérieur-Anisien, probablement) existe proba
blement en othrys orientale, où il est représenté par des calcaires cristallins massifs à Fora
minifères (coupe du Tragovouni), recouvrant des schistes violacés, probablement triasiques eux 
aussi, par l'intermédiaire de marbres en plaquettes ; 

- le Trias supérieur (Norien-Rhétien) est présent en Othrys orientale, mais est sur
tout bien représenté en Othrys centrale, dans l'unité du Messovouni. Il s'agit surtout de cal
caires gris massifs, à Mégalodontes et Involutinidés ; 

- les niveaux intermédiaires (le Ladinien, le Carnien et même l'Anisien franc à Mean
dJ>ospira dinari~a) n'ont pu être caractérisés en Othrys. ceci est probablement dû aux difficul
tés précédemment signalées (tectonique et métamorphisme), mais une autre cause, ou une cause 
complémentaire, est envisageable. En effet, dans la zone maliaque d'Othrys, comme dans la plu
part des zones helléniques d'ailleurs, des phénomènes tectoniques et éruptifs ont lieu au Trias 
moyen. Or, ces évènements ont pu avoir des conséquences sur la sédimentation carbonatée à cette 
époque, et entrainer localement son arrêt, par exemple. Les passées de schistes associés à des 
roches effusives métamorphisés, qui affleurent à l'Est de Glifa, pourraient être des témoins de 
ces évènements triasiques, mais cela n'est pas prouvé, dans la mesure où un âge jurassique su
périeur est également admissible. 

Les calcaires "néritiques" d'Othrys occidentale, bien que peu représentés (quelques dizai
nes de blocs métriques à décamétriques), ont été datés du Trias supérieur et peut-être du Trias 
moyen (Ladinien possible) ; cependant, je considère, reprenant en cela une des hypothèses de 
Courtin (1979), qu'il s'agit d'une série n'appartenant pas à la plate-forme pélagonienne. 

2. COMPARAISON SUCCINCTE AVEC LES REGIONS VOISINES. 

wa comparaison avec les séries pélagoniennes métamorphiques situées au Nord et à l'Est de 
l'Othrys sera traitée dans la troisième partie de ce mémoire. 

Par rapport aux séries observées en Othrys, les formations triasiques des séries pélago
niennes méridionales d'Eubée ou d'Attique-Béotie (Guernet, 1971 ; Clément, 1968, 1976 ; Kauff
mann, 1976) paraissent beaucoup moins homogènes du point de vue lithologique. Si des faciès gré
seux puis calcaires s'observent au Werféno-Anisien, et des faciès de calcaires massifs au Trias 
supérieur comme en Othrys, dans ces secteur.sen revanche, des niveaux de calcaires noduleux à Co
nodontes, des tufs et des roches effusives associées à des niveaux siliceux y caractérisent sou
vent le Trias moyen (Sud du mont Pastra, en Attique : Clément, 1968 ; Kauffmann, 1976). Des sé
ries calcaires continues y seraient également reconnues : au Nord du mont Pastra (Kauffmann, 
1976) et peut-être en Eubée du Nord, d'après la carte de Myli à 1/50 000 (Marines et al., 1957). 

111, LE TRIAS DE L
1

Ul'lITE DE CHATALA (ZONE ISOPIQUE MALIAQUE) 

Les series triasiques des zones internes, que nous attribuons à la zone isopique maliaque, 
sont toutes caractérisées par l'existence de calcaires siliceux â Conodontes, au moins au cours 
du Trias supéri_eur pro-parte. 
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L'unité de Chatala affleure uniquement en Othrys centrale, en bordure méridionale des cal
caires néritiques pélagoniens de la "fenêtre de l'Othrys" (Ferrière, 1972), et peut-être en par
tie sur son flanc septentrional. La mise en évidence de séries particulières constituant l'unité 
de Chatala, ainsi que leur étude stratigraphique, et notamment celle de ses niveaux triasiques, 
est récente (Ferrière, 1972, 1974b) et parfois contestée puisque Hynes et ai. (1972) puis Smith 
et ai. (1975) considèrent qu'il s'agit d'un mélange tectonique (!) ou (au Likorrachi) d'un équi
valent du Pélagonien (Strimbes limestones). 

J'étudierai d'abord les principales séries triasiques de l'unité ùe Chatala, au sud de la 
"fenêtre de l'Othrysn, en allant de l'Est vers l'Ouest, puis donnerai quelques indications sur 
les faciès triasiques qui occupent une position structurale comparable au Nord de la fenêtre 
(fig. 22) . 
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Fig. 22. - Le Trias de l'unité de Chatala : situation des coupes étudiées. 

TC 1 à 4. coupes décrites (T. Trias. - c. Chatala). 

A, COUPE DE LA CRETE DE LIKORRACHI-EST, 

0 
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Cette crête, qui ne porte pas de nom sur les différents fonds topographiques utilisés, est 
située immédiatement à l'Est de la crête du Likorrachi, et rejoint au Sud un soDDDet coté 1 366 m, 
près du lieu-dit Kazarma Diasmos. 

Ce secteur n'est pas d'un accès très a.1.se. On peut y parvenir en partant de l'Ouest, en em
pruntant le chemin muletier Anavra-Prosilia, et en poursuivant ce chemin vers le mont Jerakovou
ni (1 642 m} à l'Est, ou en partant de l'Est, en suivant l'itinéraire Kokkoti (village) - Tsata
li (bergers) - mont FlamboW::i (1 375 ml - mont Kastro-Griva (1 280 m). 

La crête du Likorrachi-Est, orientée NE-SW, est constituée de calcaires formant une masse 
blanche qui tranche dans le paysage rougeâtre des radiolarites environnantes et peut se confon
dre avec les calcaires massifs gris-blanc pélagoniens, qui affleurent juste au Nord. 
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1. DESCRIPTION. 

La coupe levée selon une direction NNW-SSE puis NW-SE, permet d'observer successivement 
(fig. 23) : 
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Fig. 23. - Trias maliaque. U. Chatala. Coupe du Likorrachi, othrys centrale. TC 1, fig. 22. 

Numéros : voir texte. - a à e : calcaires Unité Oiatala. - a. Fins (Trias). - b. Calcarénites, 
biosparites (Trias). - c. Brèches à éléments triasiques (Trias ou Lias?). - d. A Algues. - e. 
Brèches et microbrèches (Jurassique). - f. calcaire siliceux du Jurassique (unité Garmeni). -
g. Calcaires massifs (Pélagonien). - h. Radiolarites. - i. Formation chaotique à blocs. 

(1) des calcaires massifs pélagoniens, d'âge jurassique (la), surmontés d'une 
formation chaotique du Malm (lb) ; 

(2) des calcaires en plaquettes, microbréchiques, polygéniques, du Jurassique 
moyen-supérieur coincés entre deux failles verticales. Ces calcaires corres
pondent à la partie supérieure (Jurassique) de la série triasique qui nous 
intéresse ici ; 

(3) une épaisse formation (100 m environ?} de calcaires en bancs de 30 cm à 
1 m d'épaisseur, d'âge triasique à leur base au moins. On peut y reconnaitre 
les faciès suivants : 

- des bancs de calcaires gris à pellets et intraclastes, riches en Thau
rratoporella pa'I'Vovesiaulifera Raineri et petits Foraminifères indétermina
bles, évoquant le Trias supérieur ou le Lias ; 

- des calcaires bioclastiques gris-jaunâtre, à Dasycladacées visibles à 
la loupe. Il s'agit d'une biomicrite à Algues, Miliolidés, Duostominidés et 
Involutin.a sp., triasique; 
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- des brèches hétérogènes à débris de Madréporaires. L'un des éléments 
calcaires contient un Foraminifère planctonique qui, selon Zaninetti, pour
rait appartenir au groupe des Oberhauserellidés ; 

- des calcaires fins alternant avec des biopelmicrites à Algues de cou
leur ambrée, contenant des microgastéropodes, Glomospirella sp. et surtout 
des Duostominidés ; 

- des calcaires gris-blanc : ce sont essentiellement des biosparites à 
débris d'Algues, Gastéropodes et Duostominidés, très caractéristiques, que 
l'on retrouve dans les différentes séries de l'unité de Chatala. Les débris 
d'Algues (Cyanophycées ... ), roulés et entourés de couches concentriques de 
calcite, se détachent bien en lame mince sur le fond de calcite cristalline. 
Ces faciès alternent avec des calcaires identiques mais à grain plus fin, et 
avec des faciès franchement bréchiques à Involutina sp. et Duostominidés. 
Ces biosparites algaires passent, vers le haut, à des bio-intrasparites à 
Quinqueloculines ou MiLiolipora sp. et nombreuses Involutines dont Involu
tina sinuosa pragsoides (Oberhauser) de grande taille (1,5 mm), Involutina. 
gr. gas~hei (?), Involu~ina cf. aormrunis. Cette association indique un âge 
ladinien-norien, et plus probablement trias supérieur ; 

(4) les calcaires sus-jacents sont des pelmicrites à Thaumatoporelles et des 
brèches remaniant les biosparites à Involutines. Ces niveaux très épais ap
partiennent peut-être déjà au Jurassique ; 

(5) à (8), des calcaires bréchiques du Dogger-Malm (5) surmontés de la formation 
chaotique volcano-détritique (6) et de niveaux appartenant probablement à 
l'unité de Garmeni-Pirgaki (7 et 8). 

2. INTERPRETATION. 

Les observations faites sur le terrain et en lames minces ne permettent pas d'affirmer que 
cette coupe soit continue. Toutefois, il se dégage une certaine homogénéité d'ensemble au niveau 
des microfaciès et surtout des microfossiles, qui permet de penser qu'une partie des niveaux dé
crits appartient au Trias supérieur, même si localement, du fait de l'existence de failles ou 
de plis, affleurent au milieu de ces derniers des niveaux d'âge jurassique. 

Les microfaciès triasiques du Likorrachi-Est indiquent essentiellement des milieux de dé
pôt de haute énergie (biosparites notamment) et sont fréquemment bréchiques. Les microfossiles 
reconnus appartiennent à des groupes déjà observés dans les calcaires gris pélagoniens, notam
ment les Algues, les Duostominidés et surtout les Involutinidés, mais les espèces présentes, et 
surtout les associations de microfossiles, sont nettement différentes. 

B, COUPE DE PENDE-VRISSES A CHATALA, 

Le lieu-dit Pende-Vrisses correspond à un ensemble de sources, cinq si l'on en croit le 
nom qui lui est donné, situées en bordure nord-ouest du mont Chatala (1 360 m environ) dont le 
sommet offre un point de vue remarquable sur la partie orientale de l'Othrys centrale. L'accès 
à Pende-Vrisses se fait, là encore, par le chemin muletier Anavra-Prosilia. 

La coupe est faite en partant de la source et en rejoignant le sommet du mont Chatala, se
lon une direction WNW-ESE au départ, puis NW-SE. 

1. DESCRIPTION. 

Du point de vue lithologique, on rencontre essentiellement des niveaux de jaspes et de 
calcaires en plaquettes, siliceux, fins ou microbréchiques, affectés de nombr~ux plis, au sein 
desquels il est malaisé de définir des ensembles lithologiques distincts. Du Nord-OUest au Sud
Est et de bas en haut,affleurent (fig. 24) 
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Légendes dans le texte. Figurés : fig. 5. 

une fonnation de calcaires gris siliceux en plaquettes (3 et 4) reposant, 
par un contact anormal, sur un ensemble chaotique correspondant très pro
bablement à la formation volcano-détritique du Malm de la série pélagique 
sous-jacente (1). Des jaspes d'âge non précisé marquent localement la limite 
entre ces deux ensemble (2) ; 

(3) les niveaux de base sont des calcaires à silex à fines coquilles, à aspect 
de filaments en section (3a), surmontés de calcaires gris à filaments et 
Radiolaires, pauvres en silex (3b). Dans ces derniers, s'intercalent des 
lits argileux centimétriques de couleur jaune. De minces passées (1 cm en
viron) bioclastiques, s'observent au sein de cet ensemble de calcaires fins 
épais de 80 à 100 m. 
Des Conodontes ont été extraits des calcaires à silex de base (3a) (dét. 
Kozur) : Enantiognathus ziegleri (Diebel), ~pigondolella sp., Gondolella sp., 
Gondolella naviaula (Huckriede), Hindeodella (Metaprioniodus) sp. et surtout 
Metapolyg,uithus abneptis permiauB (Hayashi), (Epigondolella permiaa (Hayas
hi)) et Gondolella polygnathiforrnis Budurov et Stefanov, du Carnien supé
rieur (Tuvalien terminal) ; 

(4) les niveaux sus-jacents (80 à 100 m) sont des calcaires bioclastiques ou 
des brèches à éléments de taille parfois supérieure à 2 cm, que l'on peut 
subdiviser de la façon suivante ; toujours de bas en haut: 

- des calcaires bioclastiques à grain fin, à Ophtalmidiwn S?,, GaleaneZla 
sp. (pré-galeanelles ?) et Miliolipora sp. ? ; 

- des calcaires bréchiques à gros débris plurimillimétriques de Madrépo
raires et éléments de calcaires, dont le faciès rappelle celui des calcaires 
à Galéanelles. Des Foraminifères agglutinés s'y développent ; 

- des calcaires bioclastiques qui se révèlent être, au microscope, des 
biosparites typiques à Duostominidés et Involutines, dont Involutina sinuosa 
sinuosa (Weynschenkl, I. swiuosa oberhauseri (Salajl, I. sinuosa pragsoides 
(Oberhauser), du Ladinien-Norien; 
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- des calcaires bréchiques dont les éléments de taille centimétrique ont 
livré : Involutina gr. sinuosa, I. sinuosa pragsoides (ôberhauser), I. aom
mu.nis (Kristan), Troaholirza permodisaoides Oberhauser et des ouostominidés, 
ainsi que, dans d'autres échantillons : OphtalmidiWTI sp. dont certains à 
grand col, Quinqueloculina sp. ou Milioliporo sp. et Galeanella panticae· 
Zaninetti et Bronnimann. Ce dernier fossile indique le Norien s. st, ; 

- un niveau peu épais (1 m environ) à grain fin, à Ophtalmidium sp., 
Duostominidés, Lituolidés (Ammobacntlites sp. ?) , TroahoZina sp. et Galea
nella pantiaae Zaninetti et Bronnimann ; 

- des calcaires riches en Algues, coquilles diverses et Madréporaires, 
caractérisés en lame mince par la richesse en Foraminifères agglutinés en
croûtants. GaleanelZa pantioae Zaninetti et Bronnimann, du Norien, y est 
encore présente ; 

- les derniers bancs calcaires ont un caractère bréchique accentué, Au 
sein des éléments, on peut noter la présence de Duostominidés, de petites 
Endothyres, de Trochamminidés et de Milioles ; 

(5) un ensemble essentiellement siliceux (200 m d'épaisseur maximum) à jaspes, 
radiolarites et calcaires siliceux à filaments et Radiolaires, n'ayant pas 
livré de Conodontes ; 

(6) une formation calcaire (80 à 100 m d'épaisseur) à rares lits siliceux, for
mée de calcaires fins, bioclastiques et bréchiques. Les éléments des brèches 
contiennent des petites Endothyres, des Milioles et 'lur'iteZlelZa aarniaa (?). 
Les faciès les plus fins sont riches en débris de coquilles de Mollusques 
et d'Echinodermes, Lentiaulina sp. et Lagénidés. Ces faciès à Lagénidés pré
sentent certaines affinités avec les faciès calcaires du Lias, à Involutina 
liassiaa (Jones),. du Strimbes (unité pélagonienne) ou du Kedro-Rachi (unité 
de Chatala) ; mais ce n'est peut-être là qu'une analogie due à un milieu de 
dépôt particulier ; 

(7) la formation sommitale est riche en niveaux siliceux, radiolarites, jaspes 
et calcaires à silex et à filaments, intensément plissés. 

2. CONCLUSIONS. 

La partie basale (3 et 4) de cette coupe est particulièrement intéressante : on peut y ca
ractériser le Carnien supérieur, représenté par des calcaires en plaquettes fins et parfois si
liceux à Conodontes, et le Norien, sous le faciès de calcaires en bancs peu épais bioclastiques 
ou bréchiques riches en Involutinidés et Galean.ella pantiaae. 

Les niveaux supérieurs (5 à 7) n'ont pu être datés précisément : il peut s'agir de la sui
te normale de la série, c'est-à-dire du Trias terminal et du Lias, mais les niveaux de cet âge 
sont différents dans lès autres séries de l'unité de Chatala (mont Kedro-Rachi notamment, para
graphe ci-dessous). Malgré l'absence de conodontes, qui peut être due à la nature très siliceu
se des échantillons traités et non pas obligatoirement à leur âge, on peut envisager que cet 
ensemble supérieur représente des niveaux triasiques du Carnien-Norien, réapparaissant à la fa
veur de structures tectoniques particulières (failles verticales, plis ou écaillages). 

Par rapport aux séries plus orientales du Likorrachi-Est, la série de Pende-Vrisses-Chatala 
apparait beaucoup plus siliceuse et présente une microfaune plus "pélagique", avec notamment des 
Radiolaires et des Conodontes. Bien que la série ici décrite soit datée pour partie du Norien 
par GaleanelZa pantiaae, il n'est pas évident que les termes lithologiques observés représentent 
une période de temps identique à celle des calcaires du Norien du Likorrachi-Est, ces derniers 
semblant plutôt représenter les termes de passage au Jurassique. Toutefois, des faciès communs 
rapprochent ces deux ensembles, et plus particulièrement les biosparites à Involutinidés et 
Duostominidés. 

(+) Aucun nom ne figurant sur les cartes, j'ai employé le nom utilisé par les bergers installés 
dans ce secteur. 
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C, COUPE DU MONT KEDRO-RACHI, 

Le mont Kedro-Rachi (+) (1 300 m environ) est situé en bordure méridionale du chemin mule
tier reliant le village d'Anavra au lieu-dit Prosilia (huttes de bergers). Il est limité à 
l'Ouest par la rivière Chavos et à l'Est par la rivière Georgadzi, qui le sépare du mont Chatala. 

l. DESCRIPTION. 

La coupe décrite ci-dessous est levée selon une direction NNE-SSW ; elle passe par le som
met principal du Kedro-Rachi et le col situé entre ce dernier et le mont Georgadzi (1 303 m) au 
Sud. Elle recoupe un ensemble de couches à pendage sud, qui se révèlent être constituées, du 
Nord au Sud et donc de bas en haut, par (fig. 25) 

ssw 
GEORGADZI 

(1) un ensemble chaotique riche en radiolarites pélitiques, corps basiques ou 
ultrabasiques et grès d'âge jurassique supérieur (?), appartenant probable
ment à l'unité pélagonienne sous-jacente ; 

(2) et (3),quelques mètres de radiolarites très tectonisées (2) surmontées de 
calcaires siliceux (3) à Conodontes d'âge carnien (dét. Kauffmann et Kozur) 
dont Gondo"'leZZa poZygnathiformis (Budurov et Stefanov) ; 

(4) une formation calcaire constituée de calcaires en plaquettes siliceux, de 
calcaires bréchiques à lithoclastes, et de calcaires bioclastiques fins ou 
grossiers (éléments plurimillimétriques). Les faciès les plus caractéristi
ques sont des biomicrites (ou biomicrosparites) en partie dolomitisées, à 
Involutines et Algues de couleur ambrée, et des bio-intrasparites à éléments 
algaires plus ou moins roulés. Les lames minces révèlent en outre des débris 
d'Echinodermes, des sections de coquilles de bivalves, ainsi que de nombreux 
microfossiles : Nodosariidés, Miliolidés (Sigmoi"lina. sp.), Duota.:cis birma:ni
oo Zaninetti et Brônnimann, et Involutinidés dont Invo"lutina. sinuosa pra.g
soides (Oberhauser) abondante, I, sinuosa sinuosa (Weynschenk), I. gaschei 
Koehn-Zaninetti et Brônnimann, TI'ochoZina perrmodiscoides Oberhauser et des 
Triasines jeunes (?). Cette association indique un âge norien-rhétien ; 

KEDRORACHI NNE 

Camicn sup. Norie11 int. l?I - 6 ~ 5 

Li;;.-----=-_:~ 
Trias sup. 

0 100 • 

.. 

/ 
/ 

/ 
/ 

~ 
Un. CHATALA 

Camicn 

., J 

~~-- _Jft_-.,.,... ---/. 
Jurassique 

pélogonicn 

Fig. 25. - Trias maliaque. u. Oiatala. Coupe du Kedro Rachi (Othrys centrale). TC 3, fig. 22. 

Numéros : voir texte. - a. Biosparite et intrasparite. - b. Biosparite à Algues. 
Autres ·figurés : fig. 5. 
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;5; des niveawc siliceux alvéolaires de couleur jaunâtre, interrompus par une 
vingtaine de mètres de calcaires gris à silex, en plaquettes. Ces derniers 
montrent des faciès à Radiolaires et filaments souples (sections de coquilles 
très fines de Bivalves), de véritables faciès à "filaments" plus rigides que 
les précédents (Halobidés ?) , et enfin de rares brèches à éléments centimé
triques de "calcaires à filaments" ou de biomicrosparites à Endothyro sp. 
\peti.te) ; 

(6) une formation de calcaires en bancs de 10 cm à 1 m. d'épaisseur, constituée 
de calcaires gris fins, à silex, contenant Radiolaires et "filaments", et 
de calcaires bioclastiques à débris d'Algues ou de Madréporaires et nombrewc 
Foraminifères encroûtants. Des niveaux calcaro-siliceux situés près de la 
base ont li.vré des Conodontes (dét. Kauffmannl, Enantiognathus ziegie'I'i 
(Diebel) et EpigondoZeZZa abneptis eahinata (Hayashil, qui seraient d'âge 
carnien supérieur-norien inférieur 

i?) une passée de calcaires gris fins, à silex (30 m environ), à Radiolaires et 
coquilles de bivalves "pélagiques" 

(8) des calcaires essentiellement bioclastiques, riches en Foraminifères : 
- les niveaux de base, riches en débris de coquilles et de Madréporaires, 

montrent en lame mince des Foraminifères aggluti.nés encroûtants, des ouosto
minidés, des Endothyriidés (petites Endothyres}, OphtaLmidium sp., des Sig
moilines, de rares Involutines de petite taille et des Milioliporidés, Mi
Lioliporo sp. ou GaZeaneZ.1-a sp., connus au Non.en-Rhétien. 
Un niveau plus fin, situé dans cet ensemble, a livré des Conodontes : Neo-
1-zindeodel Za triassica tz-iassiaa (Müller) et P'I'icmiodina '::)yp1'idodeUa) muel
~e:ri (Tatge) ; malheureusement, ces conodontes donnent un âge imprécis permo
tri.asique, le Trias étant probable i 

- les calcaires sus-jacents sont bioclastiques ou bréchiques à lithoclas
tes. Ils sont riches en Algues et en Involutines. Deux microfaciës, déjà ob
servés dans le niveau (3), y sont bien représentés : des bio-intrasparites, 
riches en éléments algaires d'une part, et des biomicrites légèrement re
cristallisées, à Algues et Involutines de couleur ambrée caractéristique,de 
ces séries d'autre part. Les microfossiles, parmi lesquels on peut reconnai
tre : Invoiutina sinuosa p1'agsoides (Oberhauser>, :. tenuis (Kristan), I. 
a~11TftUJ'!iB (Kristan) ainsi que 'I'ut'Tispi~illina minima Pantic, permettent de 
conclure à l'âge norLen-rhétien des niveaux ou des éléments qui les contien
nent : 

,9) les calcaires sommitaux sont assez bréchiques et les microfaunes des divers 
éléments observés sont du Norien. Une lame mince a toutefois révélé la pré
sence de TroahoZina sp. et de Protopeneroplis st.r>iata Weynschenk du Oogger
Malm et des calcaires (blocs ou lentilles?) à InvoZutina Ziassiaa (Jones), 
du Jurassique inférieur, sont localement présents dans cet ensemble (9a) ; 

(10) à (12J, les niveaux sus-jacents sont des radiolarites non datées (10 et 12), 
dans lesquelles s'intercalent des calcaires du Oogger-Malm (11). 

SL la partLe supérieure de la coupe du Kedro-Rachi paraît assez claire, il n'en est pas de 
même de la partie "inférieure" septentrionale. Les âges obtenus montrent que la coupe pourrait 
être continue, avec par exemple le Carnien à la base (3), puis le Norien inférieur (4, 5 et 6} 
et enfin le Norien-Rhétien (7 et 8). Toutefois, des incertitudes demeurent dans la mesure où il 
esL difficile de comparer des données relatives à des subdivisions inférieures à l'étage, issues 
de l'étude des Conodontes d'une part, et des Foraminifères d'autre part. 

Les identités de faciès valables jusque dans le détail des microfaciès, observées entre les 
niveaux bioclastiques à Involutines et Algues des termes (4 et 8), conduiraient plutôt à envisa
ger des hypothèses faisant intervenir des str~ctures tectoniques (plis ou écaillages, fig. 25} 
pour expliquer ces particularités. 

En revanche, les ressemblances avec les successions lithologiques des monts Chatala et Li
horrachi témoignent, elles, en• faveur d'une continuité de ces séries (fig. 27, dans les conclu
sLons sur le Trias de l'unité de Chatala.). 
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2. CONCLUSIONS. 

Cette coupe est intéressante à divers titres : elle montre différents tennes lithologiques 
appartenant au Carnien et au Norien s.l. (Norien-Rhétien) datés par les Conodontes et les Fora
minifères : le passage du Trias au Jurassique peut être analysé dans de bonnes conditions -même 
s'il n'est pas précisément situé- et enfin, les microfaciès observés permettent d'établir des 
comparaisons avec les séries précédemment décrites, du mont Chatala et de la crête du Likorra
chi-Est. C'est ainsi que les biosparites à débris algaires roulés, et les brèches et biospari
tes à Involutinidés observées dans le Likorrachi, sont comparables à cèrtains des microfaciès 
constituant l'ensemble (8) du Kedro-Rachi, incontestablement triasiques. Le passage du Trias au 
Jurassique au niveau du Kedro-Rachi est marqué par la présence de brèches (8 et 9), comme au 
Likorrachi, mais celles-ci semblent beaucoup moins épaisses que dans ce secteur oriental. 

D, COUPE AU NORD DE L1 0THRYS, 

Cette coupe correspond à la prolongation vers le Nord de l'une des coupes décrites à pro
pos des séries triasiques' pélagoniennes, à savoir la coupe de la crête de l'Anemorrachi, sur 
la retombée septentrionale du uont Messovouni (fig. 14) . 

Sur les calcaires massifs triasiques (et liasiques?) pélagoniens, reposent en effet une 
unité de calcaires assez massifs ("unité de Xirias"), de teinte gris-blanc, séparée des calcai
res précédents par un contact faiblement incliné vers le Nord et jalonné de niveaux radiolari
tiques rouges écrasés. Ces calcaires occupent donc la même position structurale que l'unité de 
chatala, située plus au Sud. 

Si certains faciès rappellent ceux des séries triasiques pélagoniennes, d'autres se rappro
chent au contraire des faciès triasiques du Likorrachi-Est. Pour ces deux raisons, structurale 
et faciologique, la stratigraphie de l'unité de Xirias sera analysée dans ce paragraphe ; mais 
il est clair que cette série représente une transition entre les séries pélagoniennes et les 
séries typiques de l'unité de Chatala. 

1. COUPE DE L'ANEMORRACHI-NORD (UNITE DE CHATALA-XIRIAS). 

Du Sud-Ouest vers le Nord-Est et de bas en haut, on peut distinguer (fig. 26) 

(1) quelques mètres de niveaux siliceux écrasés 

(2) des calcaires d'aspect bréchique, à traces rouges, contenant, à la base, 
des éléments siliceux rouges qui n'existent pas à la partie supérieure. Si 
le caractère bréchique de ces roches est parfois d'origine sédimentaire, 
il est souvent accentué par une intense mylonitisation de ces niveaux de 
base : 

(3) des biosparites à éléments algaires roulés et entourés de couches successi
ves de calcite, à Involutina sp. triasique ; 

(4) et (5) 1 après une nouvelle zone intensément mylonitisée (4), vient un ensem
ble de bancs calcaires (50 à 100 m) massifs, gris-blanc, parfois bien con
servés (5). Ces bancs contiennent des fossiles triasiques et se présentent 
fréquemment sous le microfaciès biosparitique à éléments algaires signalé 
ci-dessus et dans les coupes du Likorrachi et du Kedro-Rachi. Les microfos
siles observés sont des microgastéropodes, des Algues, des Ostracodes, des 
coprolithes, des Miliolidés, des Duostominidés, des Endothyridés, Troaham
mina cf. alpina, Duota.xis sp. et des Involutines de petites taille (400 à 
800 ~ en moyenne) dont Involutina sp., Involutina cf. I. communia (Kristan} 
et Invoiutina sinuosa gr. pragsoides (atteignant jusqu'à 1,2 mm). Dans la 
mesure où les déterminations spécifiques sont parfois difficiles à établir, 
l'âge de ces niveaux ne peut être donné précisément; toutefois, l'associa
tion de microfossiles et les affinités de faciès avec d'autres séries per
mettent de proposer un âge trias supérieur, et plus probablement norien s.l. 
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Numéros : voir texte. - a. Brèche tectonique calcaire à éléments radiolaritiques. - b. Biospa
rites à Algues et Involutines. Autres figurés : fig. 5. 

2 . COMPLEMENTS. 

Les biosparites algaires à Involutines (ici très recristallisées) se retrouvent sur le 
flanc oriental de la rivière Xirias, en position tectonique complexe, à cause de failles verti
cales, mais apparel!llllent toujours entre les faciès pélagoniens francs et le crétacé supérieur, 
à proximité des faciès siliceux radiolaritiques rouges du Malm. C'est le cas notamment sur le 
flanc nord-occidental du mont Kotsalos (884 m). 

E, CONCLUSIONS RELATIVES AU TRIAS DE L'UNITE DE CHATALA, 

L'étude des séries occidentales de l'unité de Chatala a permis de mettre en évidence le 
carnien (supérieur), le Norien et le Norien-Rhétien, au sein de séries caractérisées par l'as
sociation de calcaires à silex à Conodontes, de niveaux holosiliceux à Radiolaires et de cal
caires de type biosparite à Algues ou/et à Involutinidés (fig. 27). 

L'observation en lame mince et le fait que les formes présentes dans certains de ces fa
ciès appartiennent à des associations faunistiques cohérentes, indiquent qu'elles ne sont que 
faiblement re.naniées, bien que l'on observe localement des granuloclassements verticaux, ou des 
faciès nettement bréchiques. 
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a à h: calcaires. • a. Fins. - b. A silex. - c. A filaments. - d. Biosparite et intraspari
te. - e. A Algues. - f. Microbréchiques. - g. Bréchiques. - h. Jurassiques. - i. Radiolari
tes. - j. Formation chaotique à blocs. - k. Passage Trias-Jurassique, zone d'incertitude. 

Dans la partie la plus orientale de l'unité de Chatala (série du Likorrachi-Est), les cal
caires sont moins siliceux et plus massifs que ceux des séries du Kedro-Rachi et de Chatala, 
plus occidentales (fig. 27). Cette comparaison pourrait être particulièrement significative 
pour la période Norien-Rhétien, datée dans les différentes séries par des faunes équivalentes 
d'Involutinidés, à condition que certaines des brêches à Involutines du Likorrachi soient bien 
de cet âge. 

Par rapport aux séries du Trias supérieur pélagonien, le milieu de sédimentation des series 
de même âge de l'unité de Chatala indiquent un milieu de plus haute énergie, marqué notamment 
par le développement des faciês biosparitiques dans cette dernière, s'opposant aux faciès bio
micritiques pélagoniens. La taille des individus des biosparites est supérieure, en moyenne, 
à celle des individus de la même espèce des faciès biomicritiques. En outre, les espèces telles 
que :nvoLutina twnida, I. tenuis, :. minuta, de forme aplatie, ne se rencontrent que dans les 
faciès biomicritiques pélagoniens (lagunaires). ces observations sont en accord avec les inter
prétations proposêes par Zaninetti (1976, p. 66 à 75) sur la signification des associations 
d'Involutinidés du Trias supérieur. 

En Pésumé, les faciès du Trias superieur des series de l'unité de Chatala, riches en bios
pa:ites, s'opposent nettement aux faciès pélagoniens (biomicrites principalement), sauf dans le 
cas de l'unité de Xirias qui représente une transition entre ces deux ensembles. En outre, une 
évolution nette s'observe d'Est en ouest, à l'intérieur même de l'unité de Chatala ; le dévelop
pement des faciès calcaro-siliceux à Conodontes indiquerait un accroissement de la profondeur 
vers l'Ouest, à condition toutefois que les niveaux bréchiques à Involutines du Likorrachi 
soient bien de même âge, c'est-à-dire du Trias supérieur et qu'il ne s'agisse pas de Jurassique, 
riche en éléments triasiques. 
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IV, LES SERIES TRIASIQUES DES UNITES DU PIRGAKI ET DE GARMENI RACHI (ZONE 
ISOPIQUE MALIAQUE) 

Ces deux unités tectoniques, qui surmontent les unités pélagoniennes et de Chatala, et 
qui sont recouvertes par les unités de Loggitsion, ont un développement spatial très important 
(fig. 15). Elles constituent l'essentiel de l'Othrys centrale et le secteur méridional de l'O
thrys qui borde le golfe maliaque, entre Stylis et Pelasgia. 

Les séries de ces unités ont des âges compris entre le Permien supérieur et le Malm, et 
sont caractérisées par l'existence d'une série triasique continue et la prédominance de faciès 
bréchiques polygéniques au Trias supérieur. 

La mise en évidence de ces unités, et corrélativement des séries qui les composent, ainsi 
que la datation du Trias au sein de celles-ci, est récente (Ferrière, 1972). Depuis lors, de 
nombreuses précisions d'ordre paléontologique ont permis d'affiner la stratigraphie de cessé
ries (Ferrière, 1974). Smith et al. (1975) ont défini les principales formations lithologiques 
constituant ces séries et leur ont donné des noms particuliers, mais certaines d'entre elles 
doivent être abandonnées du fait de la présence, au sein d'une même formation, de niveaux d'â
ges ou de faciès totalement différents. 

Les affleurements correspondant à ces series, ainsi que les coupes décrites dans ce para
graphe, sont reportés sur les figures 28 et 39. Je distinguerai trois secteurs correspondant à 
des types de séries différents. 
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Fig. 28. - Trias maliaque. U. Pirgaki. Situation des principales coupes. 

Tpk 1 à 11. Tpk (T. Trias. - pk. Pirgaki). 
a. Crétacé supérieur. - b. Pélagonien. - c. Calcaires werféno-anisiens (Unité du Pirgakil 

A, LE TRIAS DE LA PARTIE ORIENTALE DE L'UNITE DU PIRGAKI, 

L'unité du Pirgaki affleure dans la partie orientale de l'Othrys centrale (mont Pirgaki, 
560 m environ ; mont Giusi, 1 726 m) et dans la partie méridionale de l'Othrys centrale et 

orientale (du mont Gortses, 1 012 m, à l'Ouest, au mont Chelona, 244 m, à l'Est). 
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Je décrirai en premier lieu les séries triasiques du secteur oriental (Tpk1 à Tpk6 , fig. 
28). 

1. LES AFFLEUREME~TS SITUES EN BORDURE DE LA PLAINE DE PELASGIA. 

a. COUPE SUR LA RETOMBEE OCCIDENTAIE DU MONT PALEOPYRGOS (580 m environ). 

Cette coupe se développe de part et d'autre de la route nationale à péage Larissa-Lamia, 
deux kilomètres au Nord de la sortie vers Pelasgia. 

Les couches observées ont un pendage moyen de 30° vers l'ouest. Sur un autochtone relatif 
pélagonien formé de schistes radiolaritiques à blocs gréseux et éruptifs (lb) surmontant des 
calcaires marmoréens massifs datés du Jurassique (la), on distingue, du Nord-Est vers le Sud
Ouest, c'est-à-dire de bas en haut (fig. 29) 

200 Ntogtnc 

j 

.. 

(2) des calcaires parfois dolomitiques, en bancs de 30 à 50 cm d'épaisseur, de 
couleur brune en surface, gris-noir à l'intérieur, parfois intercalés de pé
lites marneuses jaunâtres. Ces calcaires contiennent de gros "ooclastes" ; 
il s'agit d'oosparites à oolithes et oncolithes dont le nucleus est souvent 
recristaliisé en un ou plusieurs grands cristaux de calcite ; 

(3) des calcaires dolomitiques en bancs massifs intensément recristallisés. Des 
fossiles sont encore reconnaissables dans ces niveaux carbonatés à l'ouest 
de la route nationale, mais aussi dans la carrière située juste à l'Est de 
celle-ci. On y observe notamment des Algues et Meandrospira din.ariaa Kochans
ky-Devide et Pantic, de l'Anisien; 

(4) enfin, à l'ouest d'une faille verticale probable (F ?) , des niveaux radiola
ritiques rouges, dans lesquels s'intercalent des niveaux de calcaires bré
chiques assez schistosés. Des niveaux bréchiques sont datés du Dogger-Ma.lm 
(4b), mais les radiolarites de base et certains bancs de calcaire bréchique 
(4a) pourraient encore appartenir au Trias (moyen-supérieur). 
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Fig. 29. - Trias maliaque. u. Pirgaki. Coupe sur le flanc Ouest du Paleopyrgos, Othrys orientale. 
Tpk 1, fig. 28. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 
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b. COUPE DES MONTS CHELCNA ET KORASSIS. 

cette coupe (fig. 30), située immédiatement au Sud de la précédente, permet également d'ob
server une série relativement complète. Toutefois, du fait de la présence de sédiments quater
naires, cette série est séparée en deux ensembles : les monts Chelona et Toritsa, à l'Est, qui 
permettent d'observer les formations de base, ici peu recristallisées, et le mon~ Korassis, à 
l'ouest, où affleurent les niveaux supérieurs. 
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_ Trias maliaque, u. Pirgaki. Coupes des monts Korassis-Chelona, Othrys orientale. Tpk 2, Fig. 30. 
fig. 28. 

Légende dans le texte. Figurés: fig. 5. 

bl. Les affleurements des monts Chelona, 244 m - Toritsa, 82 m (fig. 30 B). 

La coupe d'ensemble (fig. 30 A) montre un dispositif semblable à celui décrit plus au 
Nord, sur le flanc du Paleopyrgos, avec une série de calcaires (2) chevauchant une série péla
gonienne (1). C'est la base de cette unité chevauchante qui sera décrite en premier lieu. 

La route Pelasgia-Glifa recoupe les affleurements calcaires de la base de l'unité supé
rieure, au passage entre la colline de Toritsa et le mont Chelona. La coupe effectuée sur le 
bord sud de cette route permet d'observer un ensemble de couches à pendage ouest, constitué, 
d'Est en Ouest et de bas en haut (?), par {fig. 30 B) 

(1) une alternance de calcaires brun-noir, en bancs assez massifs (50 cm à 1 ml 
épais d'une dizaine de mètres environ, et de passées également décamétri
ques de calcaires brun-noir en plaquettes, à interlits marneux de teinte 
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jaune. Ces calcaires sont essentiellement des micrites, plus ou moins re
cristallisées, à plages plus claires en lame mince, constituées de rhomboè
dres de dolomie secondaire ou de calcite cristalline, représentant proba
blement des débris de tests d'organismes. De rares intrasparites s'interca
lent dans cet ensemble. 
Le contenu faunistique est relativement homogène dans l'ensemble de cette 
formation. Outre des microgastéropodes et des embryons d'Ammonites, on 
note la présence de Foraminifères, dont Meand:rospiro pusil'l,a (Ho), abondante 
et bien conservée, connue dans le Werfénien supérieur et l'Anisien (infé
rieur surtout). Des échantillons prélevés dans la partie orientale de la 
coupe, à l'Est de la faille (la, fig. 30 B), ont livré des Meandrospires 
de plus grande taille que celles des niveaux apparemment sus-jacents (1b), 
associées à des Endothyra sp. De ce fait, on pourrait envisager pour les 
niveaux (la), un âge plus récent (anisien ?) que celui des formations (1b). 
Toutefois, les analyses stratigraphiques et tectoniques (absence de série 
inverse, etc ... ) que l'on peut faire sur les séries de ce secteur, ne sem
blent pas en faveur de cette interprétation. L'accroissement de taille des 
Meandrospires dans les calcaires situés dans la partie orientale de la coupe 
est peut-être plus simplement lié aux faciès, dans la mesure où les formes 
de plus grande taille sont présentes dans les faciès les plus grossiers 1 

(2) des calcaires massifs, gris-blanc, plus ou moins dolomitiques, à oolithes 
complexes montrant jusqu'à trois générations successives de développement 
(2a). Ces faciès ont l'aspect d'oosparites, mais des recristallisations im
portantes les affectent. Ils affleurent également au Nord de la route repré
sentée sur la figure 30 B (2b). 

b2. Les affleurements du mont Korassis (180 m environ) (fig. 30 A). 

A l'Ouest du mont Chelona, au-delà d'une petite plaine quaternaire, entre la colline du 
Korassis (180 m environ) et le village de Pelasgia, on retrouve la suite de la série triasique 
dont la base vient d'être décrite. Du Sud-Est vers le Nord-ouest, on rencontre successivement 
(fig. 30 A) 

(3) des calcaires dolomitiques massifs très recristallisés, à Dasycladacées, Os
tracodes et Foraminifères indiquant l'Anisien : des Duostominidés (Diplotre
mina? sp.), Glomospim sp. etsurtoutMeandrospira dina:rica Kochansky-Devidé 
et Pantic ; 

(4) des radiolarites franches de couleur rouge; 

(5) un ensemble de niveaux pélitiques ou holosiliceux, jaspes et radiolarites 
typiques, au sein duquel s'intercalent des corps éruptifs (dolérites et spi
lites amygdalaires de couleur violette surtout) et des lentilles (?) de cal
caires rouges. Les recherches de Conodontes dans ces calcaires n'ont pas été 
couronnées de succès ; 

(6) des calcaires siliceux fins ou microbréchiques, associés à des niveaux holo
siliceux qui, par comparaison avec d'autres séries, pourraient déjà représen
ter le Dogger-Malm (chapitre Jurassique). 

b3. Interprétation. 

L'âge des niveaux siliceux et éruptifs (5) situés immédiatement sur les calcaires dolomi
tiques anisiens n'a pu être déterminé. Malgré leur caractère quelque peu chaotique (d'origine 
tectonique?) qui pourrait faire penser au "Volcano-Détritique" du Malm, ces niveaux sont pro
bablement d'âge triasique. L'absence de corps serpentineux, par exemple, dans cet ensemble (5), 
plaide en faveur de cette dernière interprétation. 

2. LE SECTEUR DES MONTS ACHLADI (196 m) ET MEGA KOTRONI (668 m). 

Dans ce secteur compris entre les méridiens de Pelasgia, à l'Est, et de Paleokerassea, à 
l'ouest (Tpk 4 à Tpk 6, fig. 31 et 32), affleurent des séries qui sont comparables à celles qui 
ont été décrites précédemment (à l'Est de Pelasgia), mais les faciès sont moins recristallisés, 
et les relations entre les diverses formations peuvent être analysées dans de meilleures condi
tions. 
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Je décrirai les affleurements en commençant par les plus anciens. 

a. LES AFFLEUREMENTS DE LA COLLINE ACHIADI ( 196 m) • 

Ces affleurements ont été attribués au Crétacé supérieur sur la carte à 1/50 000 de Myli 
(Marines et aZ.., 1957). ces calcaires, que l'on peut observer dans de bonnes conditions le long 
de la route à péage Lamia-Larissa, 2 km environ à l'Est du village Achladion, sont en fait du 
Trias inférieur-moyen (Tpk 4, fig. 31). 
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Fig. 31. - Trias maliaque. u. Pirgaki. Coupe du Mega Kotroni, Othrys orientale (Tpk 6, fig. 28) et 
carte détaillée de situation des affleurements Tpk 4, 5 et 6. 

Légende dans le texte. Figurés: fig. 5. 

Il s'agit principalement de calcaires en plaquettes (50 mou plus), fins, gris-blanc en 
surface mais sombres à la cassure (brun-noir), qui surmontent localement des calcaires massifs 
oolithiques ou non, souvent dolomitisés partiellement. 

Les principaux faciès observés, dans l'ordre probable de leur succession stratigraphique 
reconstitué d'après les pendages relevés, sont les suivants : 

des calcaires massifs de type microsparite à oolithes mal formées ~t éléments 
roulés de taille millimétrique, recristallisés en quasi-totalité, qui sem
blent correspondre aux proto-oolithes à plusieurs générations de croissance 
signalés (ci-dessus) à l'Est de Pelasgia. Ces faciès sont rares, et surtout 
présents,à l'Est de la colline ; 

- des calcaires fins (micrites) à rares Foraminifères (Lagénidés}, passant à 
des calcaires plus grossiers (éléments ou plages de calcite cristalline dans 
un fond de calcite microcristalline) contenant de très beaux spécimens de 
GZomospira sp. et de GlomospireZZa sp. (G. cf. sinensis ?) 
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des calcaires de type biomicrite, où s'intercalent des niveaux à intraclas
tes dolomitisés et ciment recristallisé. Des échantillons prélevés au niveau, 
et à l'Ouest, du grand parking situé dans la courbe de la route à péage, ont 
permis d'observer, en lame mince, des microgastéropodes, des débris d'Echino
dermes, des Ostracodes et des Foraminifères : Mearzd:t,ospiro pusilla(Ho) dans 
les micrites, Glomospiro sp., Glomospirella sp. de grande taille, Endothyro 
sp. et Aeolisacaus sp., dans les faciès les plus "grossiers". La microfaune 
permet d'attribuer ces niveaux au Werfénien supérieur-Anisien basal ; 

des calcaires massifs, biogéniques à Algues Dasycladacées, Meandrospiro di
n~iaa (?) petite et Trochamnri,na almtalensis Koehn-Zaninetti, qui indiquent 
l'Anisien (ils sont peu fréquents et n'ont été observés qu'à l'ouest du par
king cité précédemment). 

Les faciès diffèrent de ceux des collines de Chelona-Toritsa par la présence de bancs ri
ches en Glomospirella sp. et Glomospira sp. 

Différentes observations permettent de penser que ces faciès représentent les termes man
quants dans la coupe des monts Chelona-Korassis, assurant la transition entre les calcaires mar
neux à Meandrospira pusilla (Werfénien supérieur-Anisien basal) et l'Anisien franc à MeandPos
piro dinariaa; ce sont 

- la présence de l'Anisien franc à Trochamrtina almtalensis à proximité des calcaires 
à Meandrospira pusilla, dans la colline d'Achladi. Cette observation pourrait être déterminan
te, mais la présence de failles verticales, bien qu'elle soit peu probable, ne peut être exclue, 
dans le cas présent, entre ces différents termes lithologiques ; 

- l'existence de calcaires sub-oolithiques à la base des calcaires en plaquettes à 
Meandx-ospira pusiZZa, et non pas au sommet, comme dans les affleurements des monts Chelona
Toritsa 

- enfin, les différences de faciès entre les calcaires à Meandrospiro. pusilla, plus 
me.rneux à l'Est (Chelona-Toritsa) qu'à l'Ouest (Achladi), qui semblent indiquer qu'il s'agit 
bien de deux niveaux différents, même si leur contenu faunistique -d'ailleurs dissemblable en 
ce qui concerne les associations de microfossiles- ne permet pas de faire des distinctions 
d'âge entre eux. 

b. COUPE DU MEGA KOTRONI (668 m). 

Cette coupe, de direction subméridienne, montre une épaisse formation calcaro-dolorr1itique 
d'âge anisien franc, et peut-être des calcaires siliceux du Trias supérieur. 

En partant du Sud, où affleurent les calcaires microbréchiques du Dogger-Malm (lb), sur
montés de radiolarites rouges (la), du synclinal d'Agios Dimitrios, et en remontant vers le 
Nord puis le NNW, on rencontre successivement (fig. 31, Tpk 6) 

(2) 200 m au moins (?) de calcaires gris-blanc, parfois dolomitiques, en bancs 
massixs, qui ont livré une très belle association de microfossiles d'âge 
anisien franc : des Algues oasycladacées, des Duostominidés, Glomospira 
densa (Pantic), Glomospira sp., Endothyranella wirzi (Koehn-zaninetti), 
EndothyraneUa sp., Ammobaaulites sp., Troahamrr.ina almtalensis Koehn-Zani
netti, Tetrataxis sp. et Meandrospira dinax-iaa Kochansky-Devidé et Pantic 
très abondante ; 

(3) de mauvais affleurements de radiolarites et grès 

(4) à (6),un copeau de serpentines (4) soulignant un (petit?) chevauchement 
d'une unité de laves violacées (5) surmontées de calcaires en plaquettes 
beiges, à silex, contenant des Conodontes du Trias moyen-supérieur (6) : 
Enantiognathus ziegleri (Diebel), rnoniodina muelleri (Tatge) et Neohin
deodella sp. Des formes de transition entre Gondolella et Metapolygnathus 
angustus Kozur, déterminées par Kozur, conduisent ce dernier à proposer un 
âge tuvalien (carnien supérieur) pour l'un de ces niveaux; 

(7) à (9) 1 des affleurements médiocres où s'observent des blocs épars de laves, 
radiolarites, grès et même serpentine (7), passant à des calcaires micro
bréchiques (8) datés (pour partie) du Dogger-Malm, puis à des radiolarites 
rouges (9) 

(10) l'unité de Loggitsion. 
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Dans la mesure où les niveaux superieurs (6 à 9) sont recouverts tectoniquement par la 
série de Loggitsion, on peut admettre que ceux-ci représentent la partie supérieure de la sé
rie de l'unité de Pirgaki, représentée ici par ses faciès caractéristiques de l'Anisien (2). 
La présence de failles verticales et du copeau de serpentine (4) à la base des calcaires à Co
nodontes triasiques (6), témoin d'un contact tectonique tangentiel, ne pe:rmet cependant pas 
d'être affirmatif quant aux rapports originels entre les termes lithologiques (2) et les ni
veaux sus-jacents (3 à 9). 

Quoi qu'il en soit, cette coupe permet de mettre en évidence des-calcaires massifs très 
épais (200 m ?), d'âge anisien, gui constituent également la falaise subverticale (pente 
structurale?) qui borde, à l'Est, la profonde vallée de la rivière Kanala. Ces calcaires ont 
d'ailleurs été fréquemment assimilés aux calcaires pélagoniens triasico-jurassiques {Hynes et 
ai., 1972 ; Smith et al., 1975 ; Price, 1976), bien que leur âge anisien et leur place dans 
les séries de type Garmeni-Pirgaki aient été signalés antérieurement (Ferrière, 1972, 1974b). 

c. LES AFFLEUREMENTS DE IA ROUTE DE (NEO) SPARTIA LES NIVEAUX SUPRA-ANISIENS. 

Sur la route de Spartia, juste avant les premieres maisons du nouveau village, au niveau 
du mont Prodotis (220 m environ), on peut observer la coupe suivante {fig. 32) 

.. 

(1) des calcaires massifs qui, d'après les faciès, appartiennent à l'Anisien; 

(2) un niveau de calcaires bréchiques à éléments de calcaires de faciès anisiens 
unis par un ciment de calcite cristalline, dont le caractère bréchique est 
dû, pour partie au moins, à des phénomènes tectoniques ; 

(3) des radiolarites rouges qui sont apparemment en contact normal avec les 
calcaires précédents, bien que le contact soit légèrement renversé ; 

(4) des laves violacées amygdalaires, de type pillow-lavas ; 

(5) des calcaires massifs mylonitisés au contact d'une faille verticale. 
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Fig. 32. - Trias maliaque. u. Pirgaki. coupe du Prodotis, Othrys orientale. Tpk 5, fig. 28 et 31. 

Numéros : voir texte. - a à c : calcaires. - a. Mylonitisés. - b. Massifs, - c. D'aspect 
bréchique, tectonisés. - d. Radiolarites. - e. Spilites (pill=l. 

un contact de même nature existe plus au Nord, entre les calcaires anisiens du mont Psi
lorrachi (au Sud de Myli) et les formations siliceuses sus-jacentes. 

oans la mesure où de nç,mbreux affleurements de laves violacées amygdalaires ont pu être 
datés du Trias (moyen surtout) dans les unités de Loggitsion, mais aussi de Ga.rmeni, il est 
logique d'attribuer les niveaux radiolaritiques et laviques qui reposent sur les calcaires ani
siens, au Trias, et plus particulièrement au Trias moyen. 
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3, CONCLUSIONS. 

Les coupes effectuées à l'Est du village de Paleokerassea ont permis de détailler la base 
de la série triasique de l'unité de Pirgaki, mais ont livré des informations fragmentaires sur 
les niveaux du Trias supérieur. 

A la suite de ces observations, on peut reconstituer la base des séries triasiques de l'u
nité du Pirgaki en Ot.."1rys orientale, de la façon suivante, de bas en h~ut : 

- des calcaires marneux à Meancœospira pusilla du Werfénien supérieur-Anisien (basal 
probable) (80 à 100 m ?) ; 

- des calcaires massifs plus ou moins oolithiques (50 m au moins) ; 

- des calcaires en plaquettes à Meancœospira pusilla, Glomospirelles et Glomospires 
abondantes (40 à 50 m au moins) ; 

- des calcaires massifs à Meancœospiro dinariaa de l'Anisien (200 m ?) ; 

- des radiolarites rouges et des laves basaltiques violacées amygdalaires (Ladinien ?) , 
surmontées (peut-être) de rares calcaires siliceux peu épais (20 m ?) à Conodontes. 

B, LE TRIAS DE LA PARTIE OCCIDENTAL.EDE L'UNITE DE PIRGAKI, 

Cette partie occidentale de l'unité du Pirgaki est présente dans les monts Migdalia-Gort
ses (1 012 ml, au Sud, et Pirgaki-Giusi (1 726 ml, au Nord. 

On y observe dans de bonnes conditions, le Trias supérieur, mais aussi, pour les affleure
ments méridionaux (mont Migdalia), le Trias moyen. 

1. COUPES DANS LE CHAINON DU MIGDALIA (838 m). 

Le mont Migdalia est situé à l'intersection de deux crêtes principales : au Sud-Est, celle 
du mont Michalaki (634 ml, de direction NW-SE, au pied de laquelle est installé le village d'A
nidro, et au Nord, celle des monts Padi (975 ml et Gortses (1 012 m), de direction nord sud. 
Cette dernière est bordée par deux profondes vallées, notamment du côté oriental, où coule la 
rivière Kanala. 

Les séries triasiques qui atfleurent dans ce secteur comptent parmi les plus complètes de 
la région étudiée. Cependant, en raison de la tectonique qui les affecte, l'analyse de plusieurs 
coupes s'avère nécessaire pour reconstituer la colonne stratigraphique caractéristique de ces 
séries (fig. 2g). 

a. COUPE DU MONT MIGDALIA. 

Cette coupe est faite en partant de la premiere grande vallée située au Nord-Ouest du vil
lage d'Anidro, en remontant en direction du Nord vers le sommet Migdalia, après avoir effectué 
200 m environ dans ce vallon. 

al. Description. 

Du Nord au Sud, on rencontre successivement (fig. 33) 

(1) des calcaires sublithographiques gris-brun, en plaquettes, à silex noirs. 
Des passées de calcaires bioclastiques à grain fin s'y intercalent. L'épais
seur de ces niveaux ne peut être définie avec précision, du fait de l'exis
tence de nombreux replis; on peut l'estimer à 200 m environ. Les Conodon
tes provenant de cet affleurement particulier n'ont pu être déterminés, mais 
plus au Sud (coupe du Michalaki), ils indiquent le Carnien et le Norien. 
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Des échantillons bioclastiques prélevés au Nord-Ouest de la coupe, dans la 
partie sud-occidentale de la formation des calcaires gris, .ont livré des Fo
raminifères : Galeanella sp. (prepantiaae ?) , Involutina sp., Neoendotrryra 
sp., Sigmoilina sp., Duotaxis cf. D. bi'PTT/Œ1,ioa Zaninetti et Bronnimann, et 
des Duostominidés du Trias supérieur, et plus précisément du Norien, du fait 
de la présence de Galeanella et Duota:r:is cf. bi"Pmaniaa. Toutefois, les Proto
Galeanelles de type "prepantiaae" pourraient appartenir au Carnien. ; 

(2) des calcaires massifs, gris clair (200 m environ), riches en Algues. Les ni
veaux de base (20 à 30 m} sont biodétritiques à gr~in fin, et ne contiennent 
pas de fossiles caractéristiques. Ils sont surmontés de calcaires dolomiti
ques plus massifs, fossilifères, à Duostominidés, Endothyranella sp. et Baei
nella ordinata, dans les niveaux les plus bas~ associés à des Duostominidés, 
Endothyranella sp. proche de E. elon.gata Salaj, Troaharrmina altrralensis 
Koehn-Zaninetti et Meandrospira dina:rioa Kochansky-oevidé et Pantic, de l'A
nisien, dans les niveaux les plus élevés. Involutina sp. existe également 
dans l'association à Meandx,ospira dinarioa, ce qui indiquerait un âge ani
sien élevé (Bronnimann et al., 1973) (+}. La présence de Baoinella ordinata., 
décrite dans le Ladinien, dans ces mêmes roches, est en faveur de cette in
terprétation ; 

(3) 50 m environ de calcaires gris, en plaquettes, à silex, de type biomicrite 
à .Radiolaires et filaments souples. Une mylonitisation intense des niveaux 
supérieurs marque la présenc~ d'un contact tectonique 

(4) entre 550 m d'altitude et le sommet Migdalia (838 m}, une masse importante 
de calcaires dolomitiques massifs, plissés et souvent recristallisés, sem
blables aux niveaux (2). A la partie supérieure, on reconnaît des Ostracodes, 
des Dasycladacées et Earlandia graoilis (Pantic}, principalement cité dans 
le Ladinien; 

(5) au-delà d'une faille verticale, affleurent des calèaires dolomitiques massifs, 
gris, biogéniques à Algues, ou de type biomicrosparite à Serpulides 

(Spirorbis), Endothyranella sp. et Baainella ordinata ; 

(6) quelques mètres de calcaires gris, à silex, à radiolarites et filaments ; 

(7) des niveaux bréchiques grossiers, à éléments de calcaires gris "néritiques" 
et ciment dolomitique rouge. Les éléments contiennent une microfaune ani
sienne à Meandrospira dina:rioa Kochansky-Devidé et Pantic, Tu:rrispirillina 
(?} et Duostominidés ; 

(8) une épaisse (150 m ?) formation de calcaires gris-bleuté ou gris-noir, à 
bancs siliceux, constituée d'une alternance de biomicrites à Radiolaires et 
filaments souples, d'intramicrites à filaments plus rigides, de biomicrites 
à filaments typiques (sections d'Halobies ?) et de calcaires bréchiques con
tenant ces différents faciès. Les principaux niveaux fossilifères sont, de 
bas en haut (colonne, fig. 33) 

- des calcaires gris foncé (Ba), à filaments et Conodontes (Kozur} Gon
dolella. polygnathiformis Budurov et Stefanov, Prioniodella exoavata Mosher, 
Neohindeodella triassiea riegeli (Mosher), N. triassiea triassioa (Müller), 
~- dropla (Spasov et Ganev}, indiquant le Tuvalien inférieur (Carnien supé
rieur bas) selon Kozur ; 

- des calcaires gris, fins, parfois à filaments, contenant des conodontes 
(Sb à Bd} ; Kozur y reconnait les associations suivantes (de bas en haut) : 

+ (Bb} : Gondolella. polygnathifomris Budurov et Stefanov, Gondolella 
naviaula Huckriede, et des formes de transition entre Gondolella et 
Metapolyqnathus angustus Kozur ; 

+ (Be} : Gandolella polygnathiformis Budurov et Stefanov (fréquent), 
et Enantiognathus ziegleri (Diebel) ; 

+ (Bd) : Gon.dolella polygnathifoPmis Budurov et Stefanov. 

(+) Cette association est, à ma connaissance, citée pour la première fois en Grèce. Elle est, 
par ailleurs, connue en Yougoslavie (Bronnimann et al., 1973) et en Turquie (Marcoux in 
Zaninetti, 1976). 
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La présence de cette dernière espèce conduit Kozur à attribuer un âge tuva
lien inférieur (carnien supérieur bas) à ces niveaux. Cependant, pour Fischer 
et Kauffmann (in Charvet et al., 1974), cette forme est connue dans la tota
lité du carnien (+). Kauffmann a, en outre, déterminé dans ces niveaux Gon
doleZZa palata {Bender), qu'il considérait alors (1973) comme caractéristi
que du Carnien inférieur-moyen, mais qu'il cite depuis dans la totalité du 
Carnien (tableau I ; in Charvet et al., 1974). En conséquence, je retiendrai 
un âge carnien pour ces différents niveaux (8a, Sb, 8c, 8d), en précisant 
qu'ils pourraient appartenir à la "zone" à GondoleZla polygnathifoms de 
Kozur ; 

- des calcaires gris d'aspect bréchique (Bel. Ce sont des biointramicri
tes à Algues, dont BaccaneZLa floT'ifoms Pantic, du Ladinien-Norien, et Fo
raminifères parmi lesquels Zaninetti a reconnu des Lagénidés, des Nodosarii
dés, Endothyranella sp., et un Miliolidé Ophtalmidiinae particulier, connu 
au Ladinien-Carnien ; 

- des biomicrites à filaments typiques (Sf) et à Conodontes, parmi les
quels Kozur a pu déterminer : Enantiognathus ziegleT'i (Diebel), Metapolygna
thus abneptis pe:rmicus (Hayashi) et M. pT'imitia (Mosher) fréquent, de la zo
ne à Klamathites maarolobatus du Tuvalien supérieur (Carnien terminal). ou
tre les deux premières formes, Kauffmann cite également (détermination en 
1973) Epi9ondolella nodosa (Hayashil et Epigondolella postero (Kozur et 
Mostler), qui le conduisent à proposer un âge norien inférieur. Toutefois, 
ces deux dernières espèces sont incompatibles d'après les répartitions rete
nues par Kauffmann lui-même (in Charvet et al., 1974) : si EpigondoleZLa 
nodosa (Carnien supérieur-Norien inférieur, d'après ce même auteur, op. ait.) 
est en accord avec l'âge proposé par Kozur, E. postez>a en est assez éloigné 
(partie moyenne du Norien, excluant le Norien basal). 
En conséquence, je retiendrai comme très probable, l'âge carnien terminal 
(tuvalien supérieur), et comme possible, l'âge norien inférieur, pour ces ni
veaux ; 

- des calcaires microbréchiques à Involutina sp. (rare) (Bg) 
- les derniers niveaux ayant livré des conodontes sont des calcaires gris 

biomicritiques, à Radiolaires et filaments (Sh), contenant, selon Kozur 
Metapolygnathus abneptis abneptis (Huckriede) et M. posterus (Kozur et Most
ler) (7). Kauffmann y reconnaît avec certitude cette dernière espèce -Epi
gondolella postera (Kozur et Mostler)- connue, selon cet auteur, du Norien 
inférieur élevé à la base du Norien supérieur, alors que Kozur considère 
qu'il s'agit du Norien inférieur (moyen 7). Il s'agit de niveaux appartenant 
à une période de temps comprise entre la base du Norien et la partie basale 
du Norien supérieur, et plus précisément, à la "zone" à Epigondo'lella pos
tera". 
Cette formation de calcaires gris siliceux (B) se termine par des niveaux de 
faciès semblables aux niveaux sous-jacents, mais ils sont apparemment dépour
vus de Conodontes ; 

(9) et (10)✓ vers 920 m d'altitude, apparaissent des calcaires bréchiques à ooli
thes remaniées, dans lesquels s'intercalent des bancs de calcaires gris si
liceux, à Radiolaires. Ces calcaires bréchiques sont datés, dans leur partie 
sommitale, du Dogger-Malm. 

a2 .. conclusions. 

L'étude de cette coupe aboutit à la mise en évidence d'un certain nombre de niveaux tria
siques : 

- des calcaires dolomitiques massifs à Meand:rospira dinaT'ica, de l'Anisien. La pré
sence d'Jnvolutina sp. et d'Algues du type BacineZla ordinata permet de penser que cet ensemble 
carbonaté atteint la limite Anisien-Ladinien, et peut-être même le Ladinien ; 

(+) ces différences ne sont pas obligatoirement le reflet d'incompatibilités entre les deux 
propositions, dans la mesure où Kozur indique souvent, pour les formes déterminées, des 
degrés d'évolution qui le conduisent à affiner les répartitions stratigraphiques des as
sociations de Conodontes observées. 
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- des niveaux calcaro-siliceux à Conodontes, âu Carnien d'une part, du Norien d'autre 
part. Malgré la présence de failles verticales dans ce secteur -elles pourraient masquer un con
tact tangentiel majeur- l'existence de niveaux calcaro-siliceux au sommet des carbonates ani
siens permet de considérer qu'il s'agit bien là de la couverture de ces niveaux anisiens. Le 
problème du Ladinien reste posé ; on sait qu'il est souvent sous un faciès volcano-sédi.mentaire 
dans les séries voisines, mais ici, ces niveaux n'apparaissent pas pour des raisons non détermi
nées (lacune stratigraphique ou disparition tectonique, ou encore, faciès différents). 
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Fig, 33. - Trias maliaque. U. Pirgaki. Coupe du mont Migdalia, Sud Othrys centrale et colonne stratigra-
phique correspondante. Tpk 9, fig. 28. 

Numéros : voir texte. - a à f: calcaire~(une barre : Trias l double barre : Jurassique). -
a. Fins, massifs (2, 4, 5) ou bien lités (1, 9, 10). - b. Dolomitiques. - c. Siliceux, lits 
siliceux (c 1) ou nodules (c 2). - d. Calcarénites (biomicrites, intramicrites). - e. Microbré
chiques à extraclastes et oolithes. - f. Bréchiques à extraclastes et oolithes. 

b. COUPE ANIDRO-MICHALAKI. 

Les observations rapportées ci-dessous ont été effectuées de part et d'autre de la vallée 
NE-SW qui, partant du mont Michalaki, rejoint le golfe maliaque, après avoir traversé le villa
ge d'Anidro. 
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bl. Description. 

Depuis Anidro, en remontant vers le Nord-Est, on recoupe successivement (fig. 34) 

(1) des calcaires gris siliceux (silex ou silexites noirs), parfois à filaments, 
en bancs peu épais. Les âges fournis par l'étude des conodontes indiquent 
une polarité inverse pour la partie supérieure, au moins, de la formation 

- les niveaux (la) contiennent, selon Kozur : Gcm.dolella naviaula stein
bergensis (Mosher), Metapolygnathus posterus (Kozur et Mostler), Prioniodi
na sweeti Kozur et Mock, ainsi que Metapolygnathus abneptis spatulatus 
(Hayashi) , NeohindeodeZ la d.Papla (Spasov et Gànev) , Metaprioniodus suevic:us 
(Tatge) et Prioniodina mueZZeri (Tatge}, du Norien moyen. 
outre les trois premières formes, Kauffmann cite EpigondoZeZla abneptis 
almeptis (Huckriede) et propose un âge compris entre la partie supérieure 
du Norien moyen et la base du Norien supérieur. 
Ces différentes déterminations conduisent à retenir un âge correspondant à 
la partie moyenne du Norien (Norien moyen probable, et base du Norien supé
rieur possible) ; 

- les niveaux (lb), situés à proximité des calcaires massifs supérieurs 
(2), sont,. quant à eux, attribuables (Kozur) au Cordevolien terminal-Julien 
(Carnien inférieur-élevé et moyen) à : Prioniodina venusta (Huckriede), 
Ozarkodina saginata Huckriede, Gondolella tadpole Hayashi, Neohindeodella 
driopla (Spasov et Ganev) ; 

(2) à (4), des calcaires dolomitiques gris-blanc, massifs (2 et 4), présentant 
des passées de calcaires gris à silex, à filaments et Radiolaires (3), cor
respondant probablement à des niveaux supérieurs descendus par faille ver
ticale, ou localement coincés dans des structures synclinales. 
La masse carbonatée principale (2 et 4) est constituée de faciès biogéniques 
à Algues et de rares biointrasparites à grain fin. Elle est datée pour l'es
sentiel de l'Anisien, par une riche microfaune à Duostominidés, G.Z.omospira 
der.sa (Pantic), EndothyraneZZa sp., EndothyraneZla wirzi (Koehn-Zaninetti), 
.4mmobaaulites sp., ainsi que des Meandrospires dont Meand.Pospira dinarica 
Kochansky-oevidé et Pantic abondante, des formes voisines de Meandrospira
neZZa samueli Salaj, ainsi que de rares Meand:tiospira pusilla (Ho), connues 
elles aussi dans l'Anisien, bien que plus fréquemment citées dans le Trias 
inférieur ; 

(5) une passée de calcaires gris, siliceux, à Radiolaires ; 

(6) des calcaires massifs, d'aspect bréchique, à filonnets rouges ; ils contien
nent encore Meand.Pospira dinarica Kochansky-Devidé et Pantic, Glomospira sp., 
Endothyrcme:za wirzi Koehn-Zaninetti, Troahamnina altmalensis Koehn-Zaninet
ti et InvoZutina sp. (?), qui permettent de leur attribuer un âge anisien 
(supérieur ?) ; 

(7) des calcaires gris-noir, en plaquettes, à lits siliceux. Leur épaisseur sem
ble ici anonialement faible par rapport aux observations faites dans la cou
pe du mont Migdalia. Les échantillons traités n'ont pas fourni de Conodon
tes ; 

(8) à (10),un ensemble chaotique à pélites, tufs et corps volcaniques spiliti
ques notamment (8), surmonté de calcaires bréchiques polygéniques (9) datés 
à quelques mètres de la base, du Dogger-Malm par ProtopeneropZis striata 
Weynshenk. Ces niveaux bréchiques supportent également une formation chaoti
que à blocs éruptifs (10), séparée des calcaires à orbitoïdes du Crétacé 
supérieur (11) par une faille verticale. 

Les niveaux (8) à (10) constituent très probablement le prolongement, vers le Nord Ouest, 
de l'unité tectonique du mont Valsera (520 m), situé plus au Sud-Est (coupe Tpk 7 ; fig. 22 et 
28). 

b2. Conclusions. 

La coupe Anidro-Michalaki permet 
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- de confirmer l'existence d'une épaisse (200 m ?) masse calcaro-dolomitique à faciès 
de plate-forme, riche en Algues, d'âge anisien, se terminant même à la limite Anisien-Ladinien 
(présence d'Involutina sp. associé à Meandrospira dina:riaa) 

- de démontrer que les calcaires gris siliceux (1), situés sous les niveaux carbona
tés anisiens, appartiennent au carnien et au Norien, et qu'ils sont donc l'équivalent des ni
veaux à Conodontes de la partie septentrionale de la coupe de Migdalia (8, fig. 33). La polari
té inverse de cette formation (1) permet même de confirmer qu'il s'agit du flanc inverse d'un 
grand pli couché, faiblement écaillé qui s'amortit vers l'Ouest; 

... 

- de poser le problème de l'existence de niveaux volcano-sédimentaires au Trias moyen
superieur (8) dans cette série. Mais les informations fournies par l'étude de la coupe du mont 
Valsera (ci-dessous) montrent qu'il peut s'agir, tout aussi bien, de Jurassique supérieur. 

sw 
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,.,t. ,.,idalaki 
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Crétaci 
11 

Fig. 34. - Trias maliaque. U. Pirgaki. Coupe du mont Michalaki, Sud Othrys centrale. Tpk 8, fig. 28. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. S. 

c. COUPE DU MONT VALSERA (520 m environ) . 

Cette coupe, de direction SSW-NNE, est accessible à partir du village d'Anydro, ou mieux 
encore, à partir de la route de Paleokerassea, en empruntant la première piste de direction SE
NW se terminant au pied du mont Valsera. 

cl. Description. 

DU SSW au NNE, on recoupe successivement (fig. 35) 

(1) les calcaires dolomitiques massifs de l'Anisien ; 

(2) des radiolarites rouges et vertes (50 m environ), intensément tectonisées, 
à tufs e,t corps volcaniques (visibles latéra,lement) 

(3) une alternance (100 m d'épaisseur environ) de calcaires gris, fins, à silex 
roses ou gris, et de calcaires microbréchiques ou bréchiques (taille des 
éléments atteignant 40 cm), à éléments radiolaritiques rouges, d'âge juras
sique moyen-supérieur ; 
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(4i une succession sur 200 m d'épaisseur environ, de faciès calcaires variés 
avec de bas en haut : 

- un ensemble (40 m) de calcaires gris-rose, d'aspect noduleux ou bréchi
que, intercalés de calcaires gris à filaments (4a) 

- des brèches calcaires (30 m) de teinte rouge-violet, à éléments verts 
d'origine volcanique (4b) ; 

- des calcaires gris, siliceux, à filaments fins, d'une puissance voisine 
de 15 m (4c) ; 

- 30 m de calcaires noduleux roses, à Conodontes (4d) MetapoZygnathys 
sp., Neohindeodetla tr>iassioa, N. d:I'opla (Spasov et Ganev) indiquant un âge 
compris entre la zone à KLamathites maaroLobatus (Carnien supérieur) et le 
Norien inférieur (Kozur) ; 

- 60 m de calcaires gris à taches vertes et de calcaires siliceux gris, 
à filaments et Conodontes (4e) : MetapoZygna.thus abneptis abneptis (Huckrie
de), M. abneptia apatuiatua (Bayashi), du Norien inférieur-moyen (Kozur) 

- des calcaires rouges, noduleux à bréchiques, (15 m visibles) qui cons
tituent le sommet du mont Valsera {4f) ; 

(5) enfin une formation chaotique sédimentaire et volcanique (Jurassique?), qui 
affleure au Nord d'une importante faille verticale. 

En bordure de la route de Paleokerassea, un calcaire noduleux rose a pu être daté du car
nien par GondoleZZa potygnathiformis Budurov et Stefanov. Ce niveau est probablement à rappor
ter à l'ensemble (4d). 

SSW Mt. VALSERA NNE 
510 m 

Anisirn Oogg~r- Malm 

400 ~rplis? 

300 

0 100. 

... 
Fig. 35. - Trias maliaque. U. Pirgaki. Coupe du mont Valsera, Sud Othrys centrale. Tpk 7, fig. 28. 

Légende dans le texte. Figurés: fig. 5. 

c2. Cane lus ions. 

Cette coupe met clairement en évidence l'origine tectonique-de la superposition observée, 
dans la mesure où des niveaux jurassiques affleurent entre des formations de l'Anisien, à la 
base, et du Trias supérieur au sommet. Elle permet, en outre, de dégager un certain nombre de 
faits et de poser différents problèmes. 
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- Les faits concernent la mise en évidence de niveaux triasiques particuliers, Les 
niveaux du Trias supérieur sont bien développés puisqu'iis atteignent une épaisseur de 200 m 
environ. 

Leur faciès diffèrent quelque peu de ceux qui ont été décrits dans les coupes précédentes 
(coupes du Migdalia : fig. 33 et du Michalaki : fig. 34). A une sédimentation générale de même 
nature -celle des calcaires siliceux à Radiolaires et à filaments- se surajoute une sédimenta
tion particulière. donnant naissance à des calcaires noduleux rouges (4a pour partie, 4d, 4fl 
et à des calcaires bréchiques rouge-violet à taches vertes (4b). 

- Les problèmes posés : 

+ les formations du Trias supérieur (et les brèches jurassiques) représentent
elles la couverture -ou un équivalent proche, dans la mesure où la superposition est de nature 
tectonique- des niveaux carbonatés anisiens sous-jacents? 

La comparaison entre les niveaux du Trias supérieur du mont Valsera et ceux des monts Mig
dalia-Padi (supposés représenter la couverture normale des calcaires anisiens) montre que les 
premiers sont plus riches en microbrèches et calcaires noduleux roses. Cette constatation ne 
doit pas masquer le fait qu'il s'agit, dans les deux cas, d'une sédimentation calcaro-siliceuse, 
indiquant une ambiance sédimentaire de même type. Il n'est pas possible de fixer précisément 
l'ampleur des rapprochements tectoniques impliqués dans la coupe du mont Valsera, mais cette 
dernière constatation permet de penser que ceux-ci ne sont pas supérieurs à quelques kilomè
tres ; 

+ l'existence éventuelle d'un volcano-sédimentaire triasique supra-anisien. cet
te coupe, comme celle du Michalaki (ci-dessus), permet d'observer des niveaux volcano-sédimen
taires et surtout radiolaritiques, directement sur les calcaires massifs de l'Anisien, comme 
en Othrys orientale (coupe du montKorassis). Cependant, il s'agit ici de niveaux très tectoni
sés, et l'analyse des affleurements situés quelques centaines de mètres au Sud-Est de la coupe 
proposée, montre que ces niveaux volcaniques et sédimentaires sont probablement liés aux forma
tions d'âge jurassique. 

Quoi qu'il en soit, la présence même de ce niveau de décollement privilégié à la limite 
Anisien-Ladinien est une indication en faveur de l'existence d'Wl changement fondamental de la 
sédimentation, dès cette époque. 

2. COUPES DANS LES MONTS GIUSI-PIRGAKI. 

Ce secteur des monts Pirgaki (1 560 m) et Giusi (= Othrys), point culminant du massif de 
l'Othrys à 1 726 m, correspond aux affleurements les plus septentrionau.~ de l'unité du Pirgaki 
(fig. 15) . 

a. LES AFFLEUIŒMENTS TRIASIQUES DU MONT GIUSI. 

Une très belle coupe peut être effectuée sur le flanc oriental du mont Giusi, entre la fa
laise qui borde la vallée de la rivière Tria Potamia et le sommet principal du Giusi, à 1 726 m 
(fig. 36). Les niveaux triasiques qui affleurent approximativement de 1 450 m à 1 600 m d'alti
tude, sont situés au coeur d'un pli-faille dont le caractère chevauchant s'accentue vers le 
Nord. De part et d'autre, affleurent des calcaires bréchiques datés du Jurassique, qui présen
tent, COIJDDe les niveaux triasiques, un pendage moyen vers l'Est. 

al. Description de la coupe. 

Sur des radiolarites et des calcaires bréchiques (1) du Dogger-Malm, à ProtopeneropLis 
striata Weynschenk, affleurent successivement, d'ouest en Est et de bas en haut (fig. 36) 

(2) des calcaires gris-noir, en plaquettes, à lits siliceux bien développés, 
très plissés. Ce sont des biomicrites à Radiolaires et coquilles très fines 
(filaments souples). la recherche des Conodontes s'est avérée infructueuse ; 

(3) 50 m de calcaires gris, à lits siliceux et gros nodules de silex, en bancs 
plus massifs (20 cm à 1 m). Ces niveaux ont livré des Conodontes : Gondoiei
la foLiàta (Budurov} et G. poLygnathifo:rmis? (spécimen juvénile), d'âge la
dinien terminal à carnien basal (Kozur) ; 
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(4) 30 à 50 m de calcaires roses, parfois à silex, d'aspect noduleux ou bréchi
que. Il s'agit de biomicrites à filaments rigides, formés de nodules limités 
par des joints stylolithiques soulignés par des oxydes métalliques rougeâ
tres (Fe et Mn probablement). Des échantillons prélevés respectivement à la 
base et au sommet de cet ensemble, ont révélé la présence de Conodontes 
(Kozur) 

- niveau de base : Neohindeodella triassiaa massiaa (Müller), N. trias
sica kobayashii (Igo et Koike) et GondoLeZla sp. (stade très jeune), du 
Trias moyen-supérieur ; 

- niveau sommital : Enantiognathus petraevir>idis (Buckriede), Prioniodina 
venusta (Huckriede) ,Chirodella dinodoides (Tatge), Neohindeodella triassiaa 
et GondoZeUa sp. (forme jeune), NeopLeatospathodus rrrueUeri Kozur et Most
ler, Diplopodella bidentata (Tatge), du Trias moyen au Carnien moyen ; 

(5) les calcaires sus-jacents sont des calcaires bréchiques remaniant des élé
ments de calcaires néritiques à Involutines, du Norien. Ils forment la base 
d'une épaisse formation de calcaires bréchiques dont le sommet est daté du 
Malm. Un hiatus (d'origine tectonique?) pourrait exister entre les calcai
res roses (4), dont le sommet n'est pas, à cet endroit, plus récent que le 
carnien moyen, et la base des calcaires sus-jacents (5) remania.~t des élé
ments lithifiés du Norien. 

a2. Conclusion. 

Des niveaux plus anciens que le Carnien moyen (Trias moyen à Carnien moyen) et plus préci
sément du passage ladinien-carnien pour l'un d'eux, ont pu être datés grâce à des Conodontes 
extraits de calcaires noduleux roses et de calcaires siliceux gris à Radiolaires et filaments, 
provenant du mont Giusi. Des ressemblances existent entre ces faciès et ceux du mont Valsera 
(fig. 35) pourtant légèrement plus récents. 

19)() wsw 

1400 

KANALA Rit. 

1300 

1200 0 

/ 

/ , 
200m 

/ 

Dogg cr- Malm 

./ 
/ 

3 

? 

/ 
/ 

. (> .. / 

... ....~;, 

'-<. 

Mt. Giu:ri (OTHRYSJ 
1126m 

ENE 

-; Trias moy. - Carnicn moy. 
/ 

·- •. :--,- Triis rrw,y. sup. 
/ 

'- Ladinicn terminal- Carnicn basal 
/ 

/ 

E23a fjljb 

lêl"le ~d E23c ~f 

1700 

1600 

Fig. 36. - Trias maliaque. u. Pirgaki. Coupe du mont Giusi, othrys centrale. Tpk 10, fig. 28. 

Numéros : voir texte, - a à e: calcaires (une barre : Trias ; une double barre : Jurassique). -
a. Gris à lits siliceux. - b. A nodules siliceux. - c. Roses noduleux. - d. Bréchiques. - e. 
_r-assiques (fins à bréchiques). - f. Radiolarites. 
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b. LES AFFLEUREMENTS TRIASIQUES DU_ MONT PIRGAKI. 

ce mont, caractérisé par une importante falaise à regard oc:cidental, ne présente pas un 
sommet bien défini mais plusieurs culminations comprises entre 1 520 et 1 560 m, formant deux 
arêtes principales de direction NW-SE. C'est dans la plus orientale de ces deux crêtes qu'est 
effectuée la coupe décrite ci-dessous. 

bl. Description. 

Du SSW au NNE et de bas en haut, on observe (fig. 37) 

(1) 80 à 100 m de calcaires à Conodontes, gris-noir, à lits siliceux ou à nodu
les siliceux noirs, en bancs de 10 à 20 cm d'épaisseur, intercalés de niveaux 
plus massifs à nodules siliceux noirs. Les Conodontes permettent d'attribuer 
un âge norien supérieur-terminal à cet ensemble (dét. Kozur) : 

- les biomicrites à Radiolaires et filaments souples de la base (la) ont 
livré : Neohind.eod.ella d.Popla Spasov et Ganev, N. triassica Chirodella gra
cilis Mostler, Parvigond.oleUa a.ndz-usovi Kozur et Mock, Gondolella sp. (ju
vénile), Metapolygnathus bidentatus (Mosherl très évolué, indiquant la partie 
élevée ·de la zone à M. bid.entatus du Sevatien supérieur (mais non terminal) ; 

- le banc de calcaire massif à silex, du sommet (lb), d'aspect bréchique 
par endroits, est un assemblage de passées pelsparitiques et de passées mi
critiques. Oncod.ella paucid.entata (Mostler), extrait de l'une de ces passées 
micritiques, permet de lui donner un âge sévatien élevé à terminal ; selon 
Kozur, c'est une forme fréquente de la zone ("assemblage zone"} à Misikella 
he:rnsteini ; 

(2) 120 m environ de calcaires gris présentant les mêmes faciès que l'ensemble 
sous-jacent, mais n'ayant pas livré de Conodontes à ce jour 

(3) des calcaires gris bréchiques, d'âge jurassique, à oolithes remaniées et élé
ments de calcaires à Involutines du Trias supérieur. 
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Fig. 37. - Trias maliaque. U. Pirgaki. Coupe du mont Pirgaki, Othrys centrale. Tpk 11, fig. 28. 

Numéros: voir texte. - a à e : calcaires. - a. Fins. - b. A lits siliceux. - c. Siliceux, à 
silice diffuse (haut) ou en nodules (bas). - d. Calcarénites (biointramicrites). - e. Jurassi
ques (fins à bréchiques). 
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b2. Conclusion. 

La coupe du Pirgaki est intéressante à divers titres : 

le Norien superiem; et même terminal y est daté par des Conodontes au sein de cal
caires gris siliceux, à passées calcaro-détritiques fines ; 

- le passage du Trias supérieur au Jurassique peut y être analysé : il semble pouvoir 
être placé dans la formation des calcaires gris siliceux (absence de Conodontes dans la partie 
supérieure de la formation), ou, à la rigueur, dans les niveaux bréchiques sus-jacents. 

Il n'est pas possible de déterminer si la série triasique du Pirgaki est la même que celle 
du Giusi, dans la mesure où les niveaux datés dans ces différents secteurs ne sont pas de même 
âge (antê-carnien supérieur au Giusi, norien supérieur au Pirgaki), et sont séparés par un con
tact tectonique tangentiel. on peut toutefois remarquer que cette dernière structure tectonique 
est de type pli-faille et qu'elle semble s'amortir vers le Sud-Est, ce qui laisse supposer des 
raccourcissements de faible ampleur. 

3. CONCLUSIO~S RELATIVES AU TRIAS DE LA PARTIE OCCIDENTALE DE L'UNITE 
DU PIRGAKI. 

L'étude des terrains qui affleurent dans l'axe orographique nord-sud Migdalia-Gortses
Giusi-Pirgaki, apporte de nombreux renseignements sur les séries triasiques de la partie occi
dentale de l'unité du Pirgaki, et notamment sur le Trias supérieur, quasiment absent dans la 
partie orientale de cette unité. 

La figure 38, qui résume les principales données chronologiques obtenues, montre que la 
plupart des sous-périodes du carnien et du Norien ont été mises en évidence grâce à l'étude des 
conodontes. Des incertitudes demeurent naturellement; l'une d'elles, par exemple, concerne la 
polarité de la série triasique du mont Giusi (hypothèses a et b). 

Cette figure comparative permet également de constater qu'il existe des variations de fa
ciès, non pas sur la totalité des séries, mais sur des termes lithologiques correspondant à de 
courtes périodes de temps, appartenant au Carnien et au Norien. Cela est surtout valable pour 
les séries du Valsera et du Migdalia nord, la première citée présentant des calcaires roses à 
tendance noduleuse que ne possède pas la seconde au Camien supérieur-Norien inférieur✓ par 

exemple. Dans l'hypothèse où la série triasique du Giusi a une polarité normale (hypothèse b), 
la même conclusion peut être dégagée de la comparaison avec la serie du Migdalia-sud. 

En ~ésumé, il apparait que les séries du Trias supérieur des unités chevauchantes du Val
sera et du Giusi présentent des faciès quelque peu différents des séries des unités sous-jacen
tes de Migdalia et peut-être du Pirgaki (mais les âges observés dans ce dernier massif ne per
mettent pas de conclure). Ces dernières séries sont caractérisées, au Trias supérieur, par des 
calcaires à conodontes siliceux gris, de type micrite, à passées calcaro-détritiques à grain 
fin, alors que les unités chevauchantes possèdent, en outre, des niveaux de calcaires roses 
plus ou moins noduleux, également à Conodontes, et de rares microbrèches rouges à éléments ver
dâtres. 

Les ambiances sédimentaires sont toutefois assez voisines au Trias supérieur, et les rac
courcissements consécutifs au chevauchement des unités du Valsera et du Giusi ne sont pas obli
gatoirement de grande ampleur. 

En dehors de ces remarques concernant le Trias superieur, des observations intéressantes 
ont également été effectuées sur les niveaux plus anciens (Trias moyen) du mont Migdalia. L'Ani
sien est présent sous la forme de calcaires dolomitiques très épais, à Algues et Mearulz-ospira 
dina:rica. La partie supérieure de cette formation contient en outre Invoiutina sp., dont l'as
sociation avec M. dinarica indique l'Anisien terminal. Le changement fondamental de sédimenta
tion se produit d'ailleurs très probablement à cette époque, à la limite entre l'Anisien et le 
Ladinien, les niveaux précédents étant surmontés de quelques mètres de calcaires siliceux gris 
et de brèches à éléments anisiens. 

La comparaison entre les différentes séries de la partie occidentale de l'unité du Pirgaki 
et les séries observées en Othrys orientale, montre que la principale différence réside dans le 
grand développement des calcaires gris siliceux à Conodontes, du Carnien-Norien à l'Ouest, alors 
qu'ils sont apparemment absents ou très rares (coupe du Mega Kotroni} à l'Est. Les calcaires no
duleux roses pourraient représenter les termes de transition, au Trias supérieur, entre cette 
zone orientale, peut-être surélevée, et les secteurs plus occidentaux (Migdalia), riches en cal
caires siliceux à conodontes. 
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Fig. 38. - Trias maliaque. U. Pirgaki. Colonnes schématiques montrant la position des principaux niveaux 
datés des séries occidentales de l'unité du Pirgaki. 

a à g: calcaires (une barre : Trias ; une double barre : Jurassique). - a. Fins, massifs (Ani
ilin). - b. Siliceux, et/ou à filaments. - c. A nodules siliceux. - d. Roses noduleux. - e, cal
carénites (bio- et intramicritesl. - f. Bréchiques. - g. Terrains situés entre les niveaux datés 
(typesb et e). - h. Niveaux datés par microfossiles (trait continu: période la plus probable 1 
trait discontinu : période possible; af. texte). 
~•échelle est en fonction de l'~ge (ex. : Carnien; Norien). 

C, LE TRIAS DE L'UNITE DE GARMENI-RACHI, 

Cette unité est bien définie dans sa partie septentrionale, dans le secteur des monts Ma
vrika (1 549 ml à l'Est et Meterizia (1 516 ml - Kasarma (1 645 m environ) à l'ouest. En revan
che, au Sud de la crête Kasarma-Sapounas (1 435 m), il est difficile de délimiter cette unité, 
en raison de 1' intense tee tonisa tion de l'ensemble des terrains et des médiocres conditions 
d'affleurement, dans certains secteurs au moins (fig. 15). 

Le Trias de cette unité a déjà été décrit succinctement dans des publications antérieures 
dans un premier temps, ont été définis les calcaires massifs du Trias inférieur et les forma
tions volcano-sédimentaires sus-jacentes (Ferrière, 1972), puis les différents niveaux ont été 
datés grâce aux Foraminifères et aux Conodontes (Ferrière, 1974 b). 
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Après avoir situé les principales formations lithologiques triasiques sur des coupes d'en
semble, l'étude de chacune d'elles sera précisée grâce à des coupes partielles. 

l. COUPES D'ENSEMBLE DES SERIES TRIASIQUES DE L'UNITE DE GARMENI-RACHI. 

a , COUPE SUR LE FLANC NORD DU MONT KOTRCNI . 

Le mont Kotroni correspond à la bordure méridionale du lieu-dit Messochori, où affleure 
une partie des formations paléozoïques à'Othrys centrale (chapitrer, fig. 12). cette coupe, 
accessible à partir de Messochori, correspond au prolongement vers le Sud de celle qui a servi 
à détailler le passage du Permien au Trias. 

Sur les grès et calcaires noirs fossilifères du Permien supérieur, affleurent successive
ment, du Nord au,. Sud (fig. 39 Al 

(1) 80 à 100 m maximum de calcaires dolomitiques ou localement gréseux, en bancs 
assez massifs, gris-blanc ou blancs, qui peuvent disparaitre latéralement 
sous l'effet de disharmonies importantes. Une récurrence gréseuse de quelques 
mètres d'épaisseur s'intercale localement à la base de ces calcaires. Les mi
crofaciês, souvent masqués par une dolomitisation secondaire et des recris
tallisations liées à la tectonique, correspondent à des pelmicrites, des mi
crites à joints ankéritiques leur donnant un aspect noduleux ou bréchique, 
et surtout des oosparites. 
Les microfossiles observés dans cet ensemble carbonaté au pied du Kotroni 
sont 

- dans les niveaux de base : des Glomospires, des Glomospirelles et quel
ques centaines de mètres plus à l'Est, l'Annélide polychête Spirorbis phiyc
taena Bronnimann et Zaninetti, typique du Trias inférieur ; 

- dans les niveaux sus-jacents : des Glomospires, des Glomospirelles et 
des sections rappelant Meand:r-ospi'I'a pusi 1, 7,a (Bol , du "Skythien" (Werfénienl 
supérieur (à Anisien) ; 

(2a) quelques mètres de calcaires bréchiques dolomitisés, associés à de rares 
bancs de grès calcareux ou psammitiques, qui couronnent la formation carbo
natée principale (1). Ces brèches contiennent essentiellement des éléments 
de calcaires oosparitiques (Trias inférieur-Anisien ?) et des calcaires pa
léozoiques ; 

(2b) des radiolarites rouges et des pélites gréseuses, au sein desquelles s'in
tercalent des niveaux effusifs (spilites notamnent) et doléritiques. L'épais
seur de cette formation volcano-sédimentaire est très variable, de quelques 
mètres à plusieurs dizaines de mètres, car elle constitue un niveau de décol
lement privilégié ; 

(3) un ensemble de calcaires siliceux, rougeâtres puis gris, dolomitisés à la 
base, où alternent des calcaires fins, microbréchiques et bréchiques, poly
géniques. La partie supérieure de ces calcaires, épais de 200 à 300 m envi
ron, est datée du Malm; la base, en revanche, n'a pu être datée précisément 
sur cette coupe (elle appartient en fait au Trias supérieur, af. infra). 

b. COUPE AU NORD DE PROFITIS ILIAS. 

Cette coupe (fig. 39 B) est située à un kilomètre à l'ouest de la précédente, entre les 
monts Meterizia à l'Ouest, et Kotroni à l'Est. Elle montre le même type de succession litholo
gique que la coupe du Kotroni, mais les épaisseurs sont quelque peu différentes (disharmonies 
probables) : une foI.'Illation calcaro-dolomitique de base (1), ici très réduite, du Trias infé
rieur (moyen?) ; un ensemble radiolaritique à éléments éruptifs (2) et une épaisse formation 
de calcaires fins à bréchiques (3 à 5) datée près de sa base (4) du Norien inférieur à moyen 
par des Conodontes, dont Meta:polygnathus abneptis spatulatus (Bayashi). 

J'analyserai successivement ces différentes formations en les décrivant d'Est en ouest, 
àans la mesure où cela s'avère possible. 
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Fig. 39. - Trias maliaque. u. Garmeni Rachi. 

~ : situation des principales coupes d'Othrys centrale septentrionale (Tg 1 à 10). - cou~s 
A. Coupe du Kotroni (Tg 4). - B. coupe Garmeni-Prof. !lias (Tg 5). 
Légende ·aes coupes dans le texte. Figurés : fig. 5. 
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2. LES CALCAIRES DOLOMITIQUES DU TRIAS INFERIEUR-MOYEN. 

a. LES AFFLEUREMENTS DU SECTEUR DE MESSOCHORI , 

Des calcaires dolomitiques gris clair affleurent sur le pourtour des terrains paléozoïques 
de Messochori (Charalai). 

La coupe du Kotroni déjà décrite dans ce paragraphe (fig. 39) correspond à la bordure mé
ridionale de cet ensemble d'affleurements. L'étude des bordures orientale (mont Georgadzi) et 
occidentale (vallée située sur le revers oriental du mont Garmeni Rachi) apportent quelques 
précisions intéressantes : 

al. Les affleurements les plus orientaux (Georgadzi et Kotroni-est). 

Des calcaires gris, intercalés entre les grès permiens à la base et des radiolarites rouges 
au sommet, situés dans la partie orientale du mont Kotroni, à 400 m environ au Sud du mont Geor
gadzi {Tg 2, fig. 39), ont livré une association de Glomospires, Glomospirelles et surtout un 
Annélide polychète, Spirorbis phlyataena Brônnimann et Zaninetti, caractéristique de la partie 
basale du Trias inférieur (Skythien inférieur). 

Les calcaires dolomitiques gris de la base du mont Georgadzi (Tg 3, fig. 39), qui occupent 
la même position que ceux du Kotroni-est, sont essentiellement des biomicrites riches en Forami
nifères : I.agénidés, Glomospiro sp. ?, Glomospirella sp., de grandes Glomospirelles, Arrmodisaus 
cf. pamprisaus Ho et Meandrospira pusilla (Ho) du Skythien supérieur, associés à des Ostracodes 
à paroi épaisse et des microgastéropodes. Des Conodontes extraits de la partie supérieure de ces 
calcaires dolomitiques permettent de dater (Kozur) la partie moyenne de l'Anisien inférieur 
(Egéen supérieur à Bithynien inférieur) : Enan.tiognathus petraeviridis (Huckriede), NeopLeatos-

pathodus muelleri Kozur et Mostler, Neohindeodella dropla (Spasov et Ganev), Enantiogna.thus zie-
9leri (Diebel), Metaprioniodus peatiniforrnis (Huckriede) et Gondolella regale (Mosher). 

a2. Les affleurements de la bordure orientale du Garmeni Rachi. 

Le long de la vallée située à la limite des formations paléozoïques de Messochori-Charalaî 
et des formations triasiques du revers oriental du Garmeni Rachi, affleurent des petites écailles 
(tectoniques) de calcaires dolomitiques (Tg 6, fig. 39). 

Au sein de ces affleurements très réduits, un niveau de calcaires gris-brun à filaments 
courbes (coquilles de Lamellibranches, très probablement) a pu être daté de l'Anisien basal 
(Egéen inférieur) par Gladigondolella tethydis (Huckriede), OzŒPkodina cf. saginata (Huckriede), 
Prioniodina venusta (Huckriede), Enantiognathus petraeviridis (Huckriede), Neohindeodella dro
pÎ-a (Spasov et Ganev), Prioniodina muelleri (Tatge) et Neospathodus homeri (Bender). 

a3. Les affleurements de Mandrostassia. 

En aval des petits affleurements précédemment décrits, près du lieu-dit Mandrostassia, la 
vallée recoupe un ensemble calcaro-dolomitique beaucoup plus épais. 

Du Nord au Sud, en remontant la vallée, on rencontre su=essivement (fig. 40) 

(1) un complexe sédimentaire et volcanique. Il est essentiellement constitué de 
radiolarites, de grès psannnitiques et d'argiles noirâtres, au sein desquels 
apparaissent des corps ou des coulées de roches éruptives, et notamment des 
spilites amygdalaires violacées. Cet ensemble est probablement en partie 
d'âge triasique, mais les niveaux inférieurs appartiennent peut-être déjà 
aux formations chaotiques du Malm des unités sous-jacentes ; 

(2) une masse importante (100 m ?) de calcaires dolomitiques gris-blanc, en 
bancs massifs, n'ayant livré que de rares Foraminifères: Meandrospira pu
silla. (Ho) ? ; 

(3) un niveau (15 à 20 m visibles) de calcaires et de marnes gréseuses jaunâ
tres, riches en fossiles parmi lesquels on reconnaît : de petits Gastéropo
des (nombreux), des Lamellibranches, de type Pectinidés surtout, et des~ 
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monites de petite taille (3 à 4 cm de diamètre) que Collignon et Asseretto 
ont attribuées au Trias inférieur (probable) sans pouvoir toutefois propo
ser de déterminations spécifiques indubitables ; 

(4) une masse de calcaires dolomitiques gris-blanc, en bancs massifs, se termi
nant par des calcaires bruns à pâtine jaunâtre d'aspect noduleux, parfois 
gréseux, dont la surface est parcourue par des traces que l'on peut attri
buer à des pistes de vers. Les "pseudo-nodules" sont limités par des joints 
de couleur brune, de nature ankéritique et argileuse, et contiennent de nom
breux spécimens de Meandrospiro pusilZa (Ho), du Skythien supérieur (Ani
sien bas). Ces faciès rappellent les calcaires du Werfénien supérieur de 
Yougoslavie, rapportés au faciès Campil (Rampnoux, 1970 ; Charvet, 1978) ; 

(5) des niveaux apparemment déplacés de calcaires dolomitiques rouges et de brè
ches à Involutines (rares) du Trias supérieur, 

s 
Permien 

MAMDROSTASSIA 

' 2 3 

0 100m 

Fig. 40, - Trias maliaque. u. Garmeni Ra.chi. coupe de Mandrostassia (Othrys centrale), Tg 7, fig. 39. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 

b, COUPES DANS LES VALLEES DE DIRECTION SE-NW, ENTRE LE MONT METERIZIA ET ANAVRA. 

bl, coupe dans la vallée occidentale (fig. 41). 

La coupe la plus intéressante peut être levée dans la vallée la plus occidentale creusée 
par les torrents qui, partant du mont Meterizia, rejoignent Anavra et se jettent, vers l'Ouest, 
dans l'Enipefs, Ce torrent recoupe une structure anticlinale dont le coeur est occupé par des 
calcaires dolomitiques et gréseux, entre 900 et 1 070 m d'altitude environ (Tg 10, fig. 39). 

Sous les radiolarites à corps effusifs (2), surmontées des calcaires siliceux souvent bré
chiques du Trias supérieur-Jurassique (1), on rencontre, en remontant le torrent du NNW au SSE, 
les niveaux suivants (fig. 41) : 
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(3) de 980 à 1 000 m d'altitude environ, des calcaires dolomitiques gris-brun, 
à niveaux calcaro-gréseux et gréseux à la base, de type oosparite et biomi
crite (dolomitisées secondairement), à nombreuses sections de coquilles vi
sibles en lame mince, mais sans microfaune caractéristique. L'épaisseur ap
parente de cet ensemble est de l'ordre de 200 à 300 m, mais il faut tenir 
compte des replis possibles. Vers 1 000 m d'altitude, un changement de pen
dage brutal intervient : les couches qui avaient un pendage NW en aval pren
nent un pendage SSE en amont; 

(4) de 1 000 à 1 070 m, des calcaires dolomitiques gris clair, massifs ou en 
plaquettes sombres, intercalés de niveaux gréseux ou marneux jaunes, compre
nant schématiquement du bas vers le haut : 

- des calcaires gris massifs, formés de microsparites à pellets et petites 
oolithes, et de micrites devenant gréseuses au sommet (4a) 

- une passée gréseuse jaunâtre (4b) ; 
- des calcaires marneux jaunes, à Gastéropodes et Lamellibranches (4c) 
- vers 1 050 m d'altitude, des calcaires massifs gris et des plaquettes 

calcaires marneuses jaunes, de type biomicrite à Giomospirella sp., Arrmodis
cus paraprisc:us Ho (?) et Meandrospira pusilla (Bo) (100 m environ), d'âge 
skythien (werfénien) supérieur {4d) ; 

- des calcaires cristallins blancs, de type oosparites, à oolithes écla
tées et dispersées (4e) ; 

- des calcaires d'aspect noduleux ; certains "nodules" ayant un faciès de 
micrite pure, d'autres de micrite à filaments (sections de coquilles). Ce 
niveau a livré des conodontes d'âge anisien (4f) : Neohindeodella triassiaa 
(Müller), Comudina sp., Chirodeiia dinoides (Tatge), Diplododeiia bidentata 
(Tatge) ; 

- des calcaires biogéniques à Algues et Foraminifères : Duostominidés, 
Glomospira sp., GlomospirieUa sp., Endothyronella sp., Troahammina almtalen
ais Koehn-Zaninetti et Meandrospiro dinarica Kochansky-Devidé et Pantic, de 
l' Anisien (4g) ' 

(5) et (6)1 après un hiatus d'observation, on retrouve les radiolarites et les 
calcaires siliceux riches en brèches, du Trias supérieur-Jurassique. 
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Fig. 41. - Trias maliaque. U. Garmeni Rachi. Coupe Meterizia-Anavra (Othrys centrale). Tg 10, fig. 39. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 
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b2. Coupe dans la vallée orientale (fig. 42). 

Cette profonde vallée laisse apparaître, entre 1 050 et 1 200 m d'altitude environ, des 
faciès calcaro-dolomitiques plissés localement, associés à des grès et des radiolarites, pro
bablement sus-jacentes (Tg 9, fig. 39 et 42). 

Outre certains des faciès déjà observés dans la vallée occidentale, on note la présence 
(1, fig. 42) : 

- de biomicrites à Meand:r'Ospira pusiZZa (Ho) et EarZan.dia tintinniformis (Misik) ; 

- de calcaires à Duostominidés, Meand:rospira dina:rica (?) et EarÜJ.ndia amplirmœalis 
(Pantic), connue dans l'Anisien supérieur-Ladinien. 

b3. Bilan des observations. 

Le Werfénien supérieur et l'Anisien sont représentés dans ce secteur par des calcaires do
lomitiques gris-blanc, intercalés de passées marneuses ou/et gréseuses. Les formations datées 
de l'Anisien par les Foraminifères et les conodontes,semblent assez peu épaisses (40 à 50 m ?) . 

c. CONCLUSIONS. 

Le Trias inférieur et le Trias moyen de l'unité de Garmeni Rachi apparaissent sous la for
me d'un ensemble calcaro-dolomitique à passées gréseuses et marneuses, au sein duquel ont été 
trouvés, notamment, des Arnm.onites (mal conservées et petites), des Foraminifères et des cono
dontes. 

Les principaux niveaux fossilifères mis en évidence au sein des calcaires dolomitiques 
peuvent être résumés comme suit, de bas en haut stratigraphiquement: 

- des niveaux à Spirorbis phlyctaena, fréquents dans la partié inférieure du Werfé
nien 

- des niveaux à Meand:rospi:ra pusitZa accompagnés de Glomospires et d'Arrmodiscus cf. 
pcuvzprisaus, du Werfënien supérieur (Anisien bas) 

- des biomicrites à "filaments", datées par des Conodontes de l'Anisien basal et de 
l'Anisien inférieur (partie moyenne) ; 

- des calcaires dolomitiques à Algues, datés de l'Anisien par MeandPospira dina.rica 
et Troahammina aùrrtaZensis, atteignant peut-être l'Anisien supérieur-Ladinien ?, du fait de la 
présence d'Eartandia ampZimuraZis. 

Les faciès de calcaires dolomitiques en plaquettes, parfois gréseux, peuvent être rappro
chés du faciès de Campil, alors que la base de ces calcaires (au mont Yorgatsi et au pied du 
mont Kotroni, par exemple), de nature gréseuse et qui correspond à la partie basale du Trias, 
peut être rapprochée des faciès de Seis, tels qu'ils sont décrits en Yougoslavie, par exemple 
(Aubouin et ai., 1970 ; Charvet, 1978). 

Par rapport aux faciès werféno-anisiens de l'unité de Pirgaki (Othrys orientale), les fa
ciès carbonatés de même âge de l'unité de Garmeni Rachi (Othrys centrale) semblent avoir une 
puissance inférieure, notamment pour les faciès carbonatés anisiens, posséder des bancs d'as
pect moins massifs et être plus riches en faciès à Lamellibranches pélagiques et Conodontes. 

3. LA FORMATION VOLCANO-SEDIMENTAIRE TRIASIQUE. 

Ces niveaux, situés entre deux masses carbonatées importantes (Werfénien-Anisien à la ba
se, Norien-Jurassique au sommet), constituent un niveau de décollement privilégié, qu'il s'a
gisse de simples disharmonies ou même de véritables contacts de nappes, comme à l'Est du mont 
Vassilia Tambouri (1 282 m). Dans ce dernier cas, les formations triasiques reposent sur le 
complexe chaotique volcanique et sédimentaire du Malm des unités sous-jacentes, avec lequel il 
peut alors être confondu. Les seules coupes valables sont donc celles où l'on peut s'assurer de 
la présence des niveaux calcaro-dolomitiques du Trias inférieur-Anisien à la base, et si possi
ble des niveaux de calcaires bréchiques du Trias supérieur au sO!llIIlet ; mais même dans ces cas 
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privilégiés, cette formation volcanique et sédimentaire s'est avérée être intensément tectoni
sée, En dehors des coupes déjà décrites sur le flanc des monts Meterizia et Kotroni, les affleu
rements les plus intéressants sont ceux que l'on peut observer dans les profondes vallées creu
sées par les torrents qui descendent de ces sommets. 

a. COUPES DANS LA VALLEE ORIENTALE METERIZIA-ANAVRA. 

al. La oartie supérieure de la formation volcano-sédimentaire (coupe A, fig. 42). 

Près du confluent de cette profonde vallée et de la vallée secondaire qui longe le Garmeni 
Rachi, vers 1 050 m d'altitude, on peut observer (fig, 42 A) 

(1) les calcaires dolomitiques gris-blanc, du Trias inférieur-Anisien, séparés 
des niveaux sus-jacents par une faille verticale mineure ; 

(2) des niveaux gréseux associés à des roches éruptives : 
- les niveaux gréseux sont des grès calcareux, parfois bréchiques, rema

niant les calcaires sous-jacents (biomicrites et surtout oosparites). Des 
éléments de roches volcaniques microlithiques et des minéraux chloriteux 
s 'y observent ; 

- les niveaux éruptifs sont des roches effusives spilitiques et des ro
ches à structure doléritique. ces dernières montrent en lame mince : des 
lattes de feldspath (jusqu'à 4 mm), des amphiboles vertes et des restes de 
minéraux très réfringents : olivine et/ou pyroxène ; 

(3) des radiolarites de couleur rouge, assez bien litées, qui semblent passer 
progressivement aux calcaires sus-jacents ; 

(4) des niveaux carbonatés, roses ou rouges,1 passant progressivement à des cal
caires de couleur grise. 

Les niveaux carbonatés roses ou rouges sont des calcaires fins, siliceux ou bréchiques, 
partiellement ou totalement dolomitisés. Des Conodontes du Trias supérieur ont pu être extraits 
de ces niveaux roses. Les brèches contiennent des éléments centimétriques de roches effusives 
microlithiques. 

a2. La partie basale de la formation volcano-sédimentaire triasique {coupe B, 
fig. 42). 

Dans cette même vallée Meterizia-Anavra, juste en amont du confluent précédemment cité, 
affleurent des calcaires dolomitiques werféno-anisiens très plissés (1), encadrant des niveaux 
de radiolarites rouges (2a et 2d ou 3), de grès jaunâtres (2c) et de brèches calcaires {2b). 
Ces brèches sont tout à fait comparables à celles qui couronnent la masse carbonatée werféno
anisienne, sur le flanc nord du mont Kotroni (fig. 39) ; il en résulte que ces formations gré
so-radiolaritiques et bréchiques (2a, 2b, 2c) sont l'équivalent de la "formation volcanique et 
sédimentaire" signalée dans cette même coupe du Kotroni. 

Les brèches (2b) ont un ciment souvent rougeâtre, ankéritique en partie, qui unit des élé
ments parfois pluricentimétriques de grès, de calcaires dolomitiques (biomicrites et oosparites 
du Trias inférieur-Anisien) et surtout de calcaires noirs du Permien supérieur (Murghabien su
périeur ou plus récent), à Bryozoaires, Stromatolithes, Tubiphytes obscurus Maslov, SahùX:i.geri
nidae (ChuseneZZa ?) , Geinitzina sp., Neoendothyro sp., Kahlerina ussuriaa, Tuberitina aoUosa 
Reitlinger et Dagrna:r,ita ahanakahiensis Reitlinger. 

Entre ces brèches (2b) et les calcaires dolomitiques werféno-anisiens, s'intercalent des 
radiolarites rouges (2a). Les contacts entre ces différents termes lithologiques n'ont pu être 
analysés, mais les successions lithologiques étant les mêmes aux deux extrémités de la coupe B, 
il semble bien qu'il s'agisse là d'une portion continue de la série stratigraphique triasique, 
simplement plissée en synclinal. 

Les principales caractéristiques de la serie volcano-sédimentaire de la vallée Meterizia
Anavra sont résumées sur la colonne jointe à la coupe de la figure 42, 
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Fig. 42. - Trias maliaque. u. Garmeni Rachi. Coupe de la vallée orientale Meterizia-Anavra (Othrys 
centrale). Tg 9, fig. 39. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 

b. COMPLEMENTS. 

Les autres coupes étudiées sur le pourtour des affleurements paléozoiques n'offrent pas 
d'informations supplémentaires. Elles confirment uniquement la présence de roches volcaniques 
effusives de type spilitique dans les formations du Trias moyen (Ladinien) - Trias supérieur 
(anté-Norien) . 

Ainsi, un bel affleurement de spilites amygdalaires violacées, en pillow-lavas, existe 
dans la vallée ENE-WSW, empruntée par le chemin muletier Anavra-Prosilia, à la base des calcai
res dolomitiques, plus ou moins bréchiques, du Trias supérieur (Norien) du mont Tambouri vassi
lia (1 282 m). Un doute subsiste cependant, car le soubassement de ces spilites n'est pas visi
ble. Cet affleurement pourrait en effet être assimilé à une petite fenêtre tectonique, laissant 
réapparaitre les formations à corps éruptifs du Malm ("volcano-détritique"l des unités sous-ja
centes, même si cela semble peu probable, du fait des caractéristiques de l'affleurement consi
déré (les spilites semblent plutôt former des coulées que représenter des blocs resédimentés). 

4. LES NIVEAUX CARBONATES CLASTIQUES DU TRIAS SUPERIEUR. 

Ces niveaux constituent la base d'une épaisse formation de calcaires siliceux où alternent 
des calcaires fins, des calcaires microbréchiques et des calcaires bréchiques polygéniques ; la 
partie supérieure est datée du Dogger-Malm. 
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a. ANALYSE DE QUELQUES COUPES. 

ai. couoe NW-SE du mont Garmeni Rachi à la chapell~ Profitis Ilias, 1 584 m 
(fig. 39 B). 

Cette coupe est faite dans la petite vallée qui limite à l'Ouest le mont Kot.rani, longe 
le Garmeni Rachi et rejoint la vallée principale Meterizia-Anavra au point de confluence où 
nous avons décrit les niveaux volcano-sédimentaires triasiques. 

Sur les niveaux radiolaritiques et spilitiques (2) surmontant 20 à 30 m de calcaires {oos
parites, intrasparites et biomicrites) du Werféno-Anisien (1), on observe successivement, en 
remontant la vallée du Nord-ouest au Sud-Est (fig. 39 B) : 

(3) des calcaires rouges (30 à 40 m), partiellement ou totalement dolomitisés 
postérieurement à leur genèse : 

- les bancs inférieurs sont des calcaires détritiques qui montrent des 
granuloclassements lit par lit; les éléments calcaires des bancs les plus 
grossiers atteignent 2 ou 3 mm, mais la dolomitisation ne permet pas de re
connaitre les faciès d'origine ; 

- les bancs sus-jacents sont formés de niveaux fins, roses ou rouges, 
totalement dolomitisés, et de calcaires bréchiques, également dolomitisés, 
à éléments grossiers d'ordre centimétrique. Parmi les éléments, on recon
nait des grès, des biomicrites à filaments et Radiolaires, des oosparites 
appartenant probablement au Trias inférieur et moyen, mais aussi quelques 
lithoclastes de calcaires à Fusulinidés ; 

(4) des calcaires gris, siliceux (20 m environ), parfois bréchiques, dont le 
microfaciès le plus remarquable est une biomicrite à "filaments" rigides. 
Des Conodontes (dét. Kozur) dont Metapolygnathus abneptis spatulatus {Ha
yashil, permettent d'attribuer à ces niveaux un âge norien inférieur-moyen 
(zone à spatu la tus) ; 

(5) un ensemble de calcaires gris, siliceux, formé d'une alternance de calcaires 
fins, biomicrites à filaments souples et Radiolaires (rares) et de calcaires 
détritiques fins ou grossiers (brèches) de type oosparites et intrasparites 
à extraclastes. 
Une intrasparite à extraclastes prélevée quelques centaines de mètres à 
l'ouest de la coupe décrite, a livré Invotutina sp. et GaleaneZZa pantiaae 
Zaninetti et Bronnimann, apparemment non remaniée, du Norien. Toutefois, la 
limite Trias-Jurassique n'a pu être caractérisée, faute de fossiles carac
téristiques. 

a2. Couoe du mont Mavrika (1 549 m) (fig. 43), 

Ce mont est situé sur la crête qui sépare les deux grands bassins de réception des rivières 
Kanala, qui se jette dans le golfe maliaque au Sud, et Xirias, qui rejoint le golfe pagasitique 
au Nord-Est, après avoir traversé la partie nord du massif de l'Othrys. 

La coupe décrite ici a été levée sur le flanc oriental du mont Mavrika. D'Est en Ouest et 
de bas en haut, affleurent successivement {fig. 43) 

(1) des radiolarites rouges, d'âge non précisé 

(2) une formation calcaro-siliceuse (120 m environ), caractérisée par sa couleur 
à dominante rose-violet, dont le détail de la succession lithologique est 
reporté sur la figure, Les principaux faciès observés sont : 

- des faciès siliceux, de teinte variée, gris ou rose (peu abondants) ; 
- des calcaires roses, plus ou moins dolomitisés ; 
- des calcaires gris-violet, détritiques, à éléments calcaires pluricen-

timétriques, souvent peu dolomitisés, parmi lesquels des oosparites et des 
biomicrites à filaments souples et Radiolaires. 
Des calcaires fins, roses, situés à 20 ou 25 m de la base ont livré (dét. 
K.auffmann) : Epigondolella abneptis abneptis (Huckriede) et Epigondolella 
triangula~is (Budurov), du carnien supérieur-base du Norien supérieur ; 
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(3) 50 m de niveaux calcaires, de couleur grise, fins ou bréchiques, de type 
intrasparite à extraclastes, à Algues et petits Foraminifères sans intérêt 
stratigraphique ; 

(4) des calcaires roses ou violets, à passées détritiques gréseuses ; 

(5) des jaspes rouges intercalés de bancs peu épais de calcaires siliceux à la 
partie supérieure, qui constituent probablement la petite dépression située 
vers 1 450 m d'altitude ; 

(6) et (7),des calcaires siliceux, gris, fins ou bréchiques (6), séparés d'un 
ensemble de bancs calcaires rougeâtres (7) par une faille verticale, peut
être mineure. CO!llllle pour la coupe précédente, la limite Trias-Jurassique n'a 
pu être précisée sur cette coupe. 

Mt. MAVRIKA 15,'9 m -

0 

3 

so. 

E 

2 

Fig. 43. - Trias maliaque. u. Garmeni Rachi. Coupe de Mavrika (Othrys centrale). Tg 1, fig. 39. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 

b. DONNEES COMPLEMENTAIRES L'AGE DES FORMATIONS ROUGES DE BASE, 

Des associations de conodontes ont permis de dater les formations rouges de base, non seu
lement dans la partie centrale de l'unité du Garmeni, où celle-ci est la plus complète (Kotro
ni, Garmeni Rachi, etc ... ), mais aussi plus au Sud, près du mont Sapounas (1 435 ml, et même au 
Nord de la "fenêtre de l' Othrys". 

bl. Le secteur central. 

Le long du chemin muletier Anavra-Prosilia, à l'endroit où celui-ci sort du défilé qui sé
pare les monts Vassilia Tarnbouri au Nord et Garmeni Rachi au Sud, et débouche sur le lieu-dit 
"Levadies", vers 1 000 m d'altitude (Tg 8, fig. 39), les niveaux calcaro-dolomitiques rouges 
ont livré une riche association de Conodontes du Norien moyen (supérieur?) 

une premiere association (trouvée dans deux bancs différents) contient Meta
polygnathus almeptis (Huckriede) et M. posterus (Kozur et Mostler), du Norien 

·moyen (dét. Kozur) 

une deuxième association est formée par Enantiognathus ziegLeri (Diebel), 
Neohindeodella triassica (Müller), des formes évoluées de Metapolygnathus 
aimeptis a'br!eptis (Huckriede) et Neohindeodella dx-opZa (Spasov et Ganev), 
du Norien inférieur ou moyen (dét. Kozur) 
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Outre des formes à large répartition stratigraphique, telles que Neohindeo
deLLa tr-iassiaa tr-iassiaa (Müller) ou Prioniodina (CypPidodella) muelLeri 
(Tatge), Kauffmann pense avoir également reconnu, dans ces mêmes niveaux, 
EpigondoLeLLa (MetapoLygnathus) bidentata Mosher, du Norien supérieur. r..a 
coexistence de M. poster-us et E. bidentata dans les mêmes niveaux -mais 
cela mériterait une confirmation- indiquerait une période de temps située 
à la limite du Norien moyen et du Norien supérieur. 

b2. Le secteur septentrional (Sud du mont Fourni, 734 ml. 

A un kilomètre au Sud du mont Fourni, juste au Nord de la "fenêtre de l'Othrys" existe un 
petit affleurement de calcaires rose-violet, alternativement fins et bréchiques, situé à quel
ques dizaines de mètres sous les niveaux transgressifs du Crétacé supérieur. Les biomicrites 
ont livré des Conodontes : Gondoieiia naviaula Buckriede, Enantiognathus zieglepi (Diebel), Epi
gondolelZa pr-imitia Mosher, EpigondoleLZa trianguLar-is (Budurov), du carnien supérieur-Norien 
inférieur (dét. Kauffmann). 

b3. Le secteur méridional (le mont Sapounas, 1 435 m). 

L'unité de Garmeni Rachi peut être reconnue vers le Sud jusqu'au mont Sapounas. Sur le 
flanc nord de ce mont, affleurent les niveaux calcaires fins et bréchiques, rouges, du Trias 
supérieur, qui reposent en contact anormal sur un ensemble de radiolarites rouges, à corps de 
serpentines, surmontant des calcaires jurassiques (fig. 100). L'association de Conodontes extrai
te des calcaires fins à filaments canprend (dét. Kauffmann) : EpigondoLeLLa abneptis abneptis 
(Buckriede), EpigondoleUa postero. (Kozur et Mostler) et Pr-ioniodin.a (Cypr-idodeUa) sp., du No
rien, et plus précisément du sommet du Norien inférieur à la base du Norien supérieur, d'après 
la présence de E. postera. Gondoieiia polygnathifO!'rrris, également présent, est une forme du car
nien qui serait donc remaniée (?) dans ces niveaux. 

Au Sud et au Sud-Ouest du mont Sapounas, existent des klippes de calcaires siliceux à Cono
dontes du Trias supérieur, parfois associés à des calcaires rouges, microbréchiques, à Epigon
dolella postero (Kozur et Mostler), du Norien inférieur (élevé) - supérieur (bas) ; mais ces 
klippes appartiennent très probablement aux unités de LOggitsion. Les séries de ces différentes 
klippes seront donc traitées dans le paragraphe consacré au Trias de ces unités de Loggitsion 
(a;. infm). 

5. CONCLUSIONS SUR LE TRIAS DE L'UNITE DE GARMENI RACHI. 

Le Trias de l'unité de Garmeni Rachi est bien représenté dans les series qui affleurent 
dans le massif du Kasarma-Meterizia, au Sud•Est d'Anavra. Trois formations lithologiques prin
cipales, de signification nettement différente, peuvent y être distinguées (colonnes fig. 44) 

- des calcaires dolomitiques à Algues et Foraminifères, mais aussi à Conodontes, du 
Werfénien (supérieur) - Anisien, surmontant des faciès détritiques gréseux représentant proba
blement la base du Trias inférieur. Le Werfénien serait donc caractérisé ici par des faciès 
classiques, qui ont pour nc:ms : faciès de Seiss, à la base, et de Campil, au sommet (Aubouin 
et al., 1970). 
Les calcaires anisiens sont nettement moins épais que les faciès de même âge de l'unité du Pir
gaki ; 

- une formation volcano-sédimentaire qui affleure en général dans de mauvaises condi
tions. Elle est surtout constituée de radiolarites, de grès et de roches éruptives doléritiques 
ou effusives de type pillow-lavas. Des brèches calcaires, remaniant les faciès sous-jacents 
(calcaires werféno-anisiens mais aussi paléozoïques), s'intercalent à la base de la formation, 
alors que sa partie supérieure est souvent caractérisée par la présence d'une passée décamétri
que de radiolarites rouges. Cette période est incontestablement une période d'instabilité majeu
re, 

- des calcaires siliceux, parfois dolomitiques, fins ou bréchiques, datés du Norien 
par les Conodontes. 

Le Ladinien et le Carnien n'ont pu être caractérisés par les microfossiles. C'est durant 
cette période, et notamment au Ladinien, que doit se constituer la formation volcano-sédimentai
re. Il est à remarquer que, contrairement aux séries maliaques précédemment décrites, le carnien 
n'existe pas sous le faciès de calcaires siliceux gris, à Conodontes ; les radiolarites rouges, 
situées au sommet de la formation volcano-sédimentaire, sont peut-être de cet âge. 
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Fig. 44. - Trias maliaque. Les séries triasiques de l'unité de Garmeni-Rachi (Oth:cys centrale). 

a. Grès. - b. Grès pélitique. - c. Radiolarites. - d. Laves. - e. Dolérites. - f à n: calcai
~- - f. Noirs à Fusulines. - g. Massifs. - h. Siliceux. - i. Dolomitiques. - j. oolithiques. -
k. Filaments. - 1. Siliceux. - m. Microbréchiques. - n. Bréchiques. - Fossiles-Conod. : Cono
dontes. - M. pus. Meandrospira pusiH.a. - M. din. MeandnJspira d:inarica. - sp. phl. Spirorbis 
phl-yctaena. 

V, LES SERIES TRIASIQUES DE LA NAPPE DE LOGGITSION (ZONE ISOPIQUE MALIAQUE) 

Les unités de la nappe de Loggitsion constituent la partie supérieure de l'édifice struc
tural anté-crétacé supérieur, situé immédiatement sous les unités ophiolitiques (fig. 15). A la 
suite d'observations menées conjointement avec Beck, le Trias a d'abord été mis en évidence, 
grâce aux Conodontes, dans des séries de la partie méridionale de l'Othrys centrale (Beck, 1972). 
Par la suite, j'ai pu reconnaitre et dater le Trias de la nappe de Loggitsion en Othrys orien
tale et en othrys occidentale (Ferrière, 1974b,1978, 1979). C'est dans la partie la plus exter-
ne de ce dernier secteur, près des villages d'Archanion et de Grammeni, que des Ammonites du 
Trias moyen et supérieur ont été signalées, dans des blocs isolés (Mitzopoulos et Renz, 1938). 
Par la suite, Koch et Nicolaus (1969), et Courtin (1979) ont repris l'étude des séries de ce 
secteur occidental et précisé leur stratigraphie. 

Je développerai quelque peu les descriptions de ces séries triasiques de type "LOggitsion", 
dans la mesure où leur richesse en laves et pélites a entrainé de nombreuses confusions. Elles 
ont été intégrées dans des ensembles variés, tels que le "Shale-Chert ophiolitic Complex" (Mari
nos et al., carte de Lamia à 1/50 000, 1967), ou même encore très récemment aux ophiolites, par 
Kauffmann (1976) qui retient, dans sa synthèse sur les séries triasiques péri-égéennes, parmi 
les séries triasiques d'othrys (Ferrière, 1974b) ,la série pélagonienne et la série de Garmeni
Pirgaki, mais regroupe bizarrement la série de LOggitsion avec les ophi~lites. 

Je décrirai successivement les séries représentées dans les trois principaux secteurs d'af
fleurement de la nappe de LOggitsion, à savoir (fig. 45) : l'othrys orientale (à l'Est de Pa
leokerassea), l'othrys centrale (du village d'Anavra au Nord, à celui de LOggitsion au Sud~, et 
enfin l'Othrys occidentale (à l'Ouest de la route Lamia-Domokos). 
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Fig. 45. - Trias maliaque (Othrys). Nappe de Loggitsion et séries de bordure du Sperchios (Pr. !lias, 
Kastri ?) : situation des affleurements décrits. 

1. Crétacé supérieur, - 2. Péridotites (ophiolites), - 3. Nappe de Loggitsion. - 4. Série de 
Profitis !lias. - 5. Série de Kastri, - 6. Principales coupes décrites dans le texte. - T. 
Trias. - L, Loggitsion. - Sp. Sperchios. - 7. (noms soulignés) D:>nnées complémentaires sur le 
Trias des secteurs considérés (af. texte). 

A, LE TRIAS DE LA NAPPE DE LOGGITSION EN OTHRYS ORIENTALE, 

Les séries constituant l' (les) unité(s) de Loggitsion affleurent en Othrys orientale selon 
une étroite bande d'un kilomètre ou deux de large, située au Sud des conglomérats et calcaires 
du Crétacé supérieur qui les recouvrent, entre la rivière Kanala à l'ouest, et le méridien de 
Pelasgia à l'Est. on peut y rattacher un certain nombre d'affleurements isolés, présents égale
ment à l'Est de la rivière Kanala, à savoir ceux du mont Paluki et du mont Giusi. 

1. COUPE AU NORD DU MEGA-KOTRONI, 668 m. 

Sur la crête qui mène du mont Mega-Kotroni, au Sud, au mont Kati-Chorafi au Nord, on ren
contre successivement, de bas en haut (fig. 46) : 

(1) des calcaires bréchiques et fins, gris, intercalés dans des radiolarites 
rouge-lie-de-vin, datés du Dogger-Malm par Protopeneroptis st:riata Weyns
chenk 1 

(2) des laves spilitiques violacées, écrasées, marquant u~.contact tectonique 
majeur ; 

(3) des radiolarites rouges, en bancs très peu épais, ; 

(4) une importante formation (60 à 100 m environ) de calcaires siliceux, en 
bancs de 20 à 50 cm d'épaisseur 

- la base (4a) est formée de calcaires Ïins, rouges ou roses, siliceux, 
au sein desquels apparaissent des niveaux microbréchiques. Plusieurs niveaux 
de micrites ont fourni des Conodontes ; de bas en haut : Gondotetta hatstat
tensis (Mosher) (?) du Norien inférieur (Kozur), d'une part, Epigondolel7,a 
sp, et NeogondoLeLZa naviauia steinbergensis (Mosher) du Norien supérieur 
(Kauffmann), d'autre part; 
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- l'ensemble sus-jacent (4b) est constitué de calcaires gris, fins ou gra
veleux, qui n'ont pas livré de Conodontes. Les microfaciès sont des micrites, 
mais aussi des intrasparites et des oosparites à lithoclastes provenant de 
niveaux indurés de faciès différents (biomicrites à Radiolaires et filaments 
souples). Les fossiles observés sont principalement des Algues et des petits 
Foraminifères. Ces niveaux correspondent probablement au Trias terminal et/ 
ou au Lias p.p. ; 

(5) des calcaires plus marneux et plus siliceux, en fines plaquettes roses et 
vertes ; 

(6) une épaisse formation de laves associées à des hyaloclastites, des brèches 
volcaniques et des morceaux de sédiments siliceux. De beaux pyroxènes actuel
lement à l'étude (microsonde), sont présents au sein de feldspaths très al
térés, dans les laves basaltiques. 

cette coupe permet de situer les principaux termes lithologiques triasiques (laves, radio
larites et calcaires siliceux) des séries qui constituent l'unité de Loggitsion en Othrys orien
tale, et qui sont fréquemment plissées ou écaillées. Seul le Norien a pu y être daté. 

600 
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Dogger - Molm 

100■ 

Fig. 46. - Trias maliaque. U. Loggitsion. Coupe du mega Kotroni {Othrys orientale). TL 1, fig. 45. 

Légende dans le texte. Figurés: fig. S. 

2. LES AFFLEUREMENTS TRIASIQUES DE PLATANIA. 

Sur le chemin muletier qui relie le nouveau village de Paleokerassea aux ruines du vieux 
village, existe, vers 550 m d'altitude, une source importante ou lieu-dit Platania, dans un val
lon où coule un affluent de rive gauche de la rivière Kanala. La falaise située à l'ouest de la 
source, au pied du mont Kastrakia, permet d'observer une superbe discordance du crétacé supé
rieur sur· des calcaires siliceux et des radiolarites plissées. 

Nous n'étudierons, dans ce paragraphe, que la stratigraphie des ni veaux si tués sous cette 
discordance déjà signalée par ailleurs pour son intérêt tectonique (Clément et Ferrière, 1973; 
Ferrière et Vergely, 1976). Les déterminations des Conodontes sont dues à Kozur. 
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En suivant le torrent de l'aval vers l'amont, c'est-à-dire vers le NNE puis le Nord-Est, 
on observe successivement (fig. 47) : 

(1) quelques mètres de radiolarites rouges ; 

(2) 10 m de calcaires à silex, en bancs de 10 à 30 cm d'épaisseur. Les niveaux 
de base, blancs en surface et gris-beige à la cassure, deviennent rouges au 
sommet, Quelques Conodontes ont pu être dégagés de ces calcaires : 

- au sommet (F6-418 puis FS-10), deux associations de Conodontes ont pu 
être observées ; de bas en haut: 

+ NeohindeodelZa dropla (Spasov et Ganev), N. cf. triassiaa (Müller), 
Metaprioniodus sp. et DiplopodBlla meissner>i (Tatge), d'âge anisien
carnien moyen, D, meissnervi n'étant pas connue, jusqu'à ce jour, au
dessus du carnien moyen, selon Kozur, mais Vrielynck (1980) considè
re que cette forme existe au Norien (+) ; 

+ dans le dernier banc : NeohindBodella dropla (Spasov et Ganev), Hib
ba:r-della sp., P:!>ioniodina sp., Enantiognathus ziegleri (Diebel) et 
peut-être E, petroeviridis (Huckriede). Ce dernier est connu de l'A
nisien au carnien moyen, malheureusement la détermination n'est pas 
certaine, du fait de l'état du matériel 

(3) des radiolarites rouges en bancs peu épais ; 

(4) et (5), à nouveau des calcaires siliceux, gris à la base (4), et roses ou 
rouges et plus siliceux au sommet (5), dessinant un pli à plan axial incliné 
vers le Sud-ouest. Les calcaires gris de base (4) sont essentiellement des 
biomicrites à filaments rigides, riches en conodontes ; de bas en haut, on 
peut signaler (dét. Kozur) : 

- .E§.::m Gondolella sp. et Ozarkodina tortilis (Tatge), du Trias moyen-
supérieur ; 

- F6-423 
supérieur ; 

Gon.dolelZa polygnathiformis (Budurov et Stefanov), du carnien 

- F6-424 Gondolella polygnathifo!'mis (Budurov et Stefanov) fréquent, 
Metapolygnathus primitius (Mosher), spécimens primitifs, forme de transition 
à M. aormrunisti (Hayashi) ; âge : tuvalien, partie terminale de la zone à 
Tropites subbulatus ; 

- F6-425 : Gondolella polygnathi;orrmis (Budurov et Stefanov), MetapoZy
gnathus primitius (Mosher) moyennement évolué, Prioniodina excavata Mosher 
âge : tuvalien, limite entre la zone à Tropites subbulatus et la zone à Kla
mathitee macrolobatua ; 

- F6-426 : Gondolella n. sp. A (ou peut-être forme de transition entre 
G, poLygnathifonrrieetG. hallstattensis), Metapolygnathus primitius (Mosher) 
âge: compris entre la partie terminale de la zone à TI'opites subbulatus et 
la zone à Klamathites m::zcroZobatus et correspondant plus probablement à cet
te dernière ; 

- F6-427 : Gondolella polygnathifomris (Budurov et Stefanov) fréquent, Me
tapolygnathus primitius Mosher) fréquent; âge : très probablement la zone 
à Klamathites macrolobatus ; 

- F6-429 : GondoLella n. sp. A, Metapolygnathus aff. angustus Kozur; 
âge : partie terminale de la zone à Tropites subbulatus ou zone à Klamathi
tes ma.arolobatus. 
Les niveaux rougeâtres du sommet (5) sont formés par une alternance de cal
caires dolomitiques cristallins et de bancs siliceux (jaspes et radiolarites) 
rouges ou violacés. Aucun Conodonte n'a été trouvé dans cet ensemble de tein
te rose. 

Conclusion : cette série appartient, pour partie au moins, au Carnien, et plus précisément 
au Tuvalien. En ce qui concerne sa polarité, les âges obtenus ne permettent pas, selon Kozur, 
d'être affirmatif ; toutefois, selon ce dernier, une polarité nonnale est très probable. Cette 
remarque est d'importance en ce qui concerne la détermination du sens de déversement des struc
tures tectoniques anté-Crétacé supérieur. 

(+) Kozur estime toutefois que ce marqueur n'est pas aussi bon que la disparition de GZadigon
dol.ella à la partie supérieure du Carnien moyen. 
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Fig. 47. - Trias maliaque. U. Loggitsion. Affleurements de Platania (Othrys orientale). TL 2, fig. 45. 

A. coupe de Platania. - B. Colonne stratigraphique détaillée de la série de Platania. - c. 
Age des associations de Conodontes observés. - O. Carte de situation de la coupe de Platania. 

Numéros ; voir texte. - Légende de la colonne (B). - a. Radiolarites. - b à e. Calcaires gris 
(une barre) rose-rouge (triple barre). - c. à lits siliceux. - d. à nodules siliceux. - e. 
dolomitiques. 
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3. DONNEES COMPLEMENTAIRES : DE PELASGIA AU MONT GIUSI. 

J'analyserai ici différentes séries de la nappe de I.oggitsion, situées à l'Est de la ri
vière Kanala, dont les affleurements tectonisés ou mal exposés, ne fournissent que des informa
tions fragmentaires. Je distinguerai successivement, d'Est en ouest, les affleurements de Pelas
gia-Spartiorrema, du mont Paluki, et enfin du Mont Giusi (A, B, c, D, fig. 48). 

a. LES AFFLEUREMENTS DU SECTEUR PELASGIA-SPARl'IORREMA. 

Entre les ruines du vieux village de Spartia, à l'Ouest, et la route Pelasgia-Kiparis-
sion, à l'Est, l'unité de LOggitsion est continue et constituée de séries plissées ou écaillées, 
où sont représentés, non seulement les calcaires siliceux et les radiolarites triasiques, mais 
aussi des ensembles importants de pillow-lavas. 

al. Coupe au Nord de Pelasgia (fig. 48 A). 

Une coupe effectuée sur la crête principale située au Nord de Pelasgia montre une alter
nance de calcaires siliceux, de radiolarites rouges et de pillow-lavas violacés, sous le Créta
cé supérieur légèrement chevauchant. Du Nord au Sud et de bas en haut, on note (fig. 48 A)·: 

(1) des calcaires siliceux en plaquettes ; 

(2) des bancs radiolaritiques rouges et des pélites rouge lie de vin 

(3) des pillow-lavas ; 

(4) des calcaires siliceux, gris et rouges, à bancs siliceux rouges 

(5) des pillow-lavas ; 

(6) les niveaux calcaires et flyschoides du Crétacé supérieur, nettement tecto
nisés à la base. 

Les calcaires siliceux (4) ont livré des Conodontes du Norien moyen (haut) - supérieur 
(dét. Kauffmann) : Enantiognathus zieg"leri (Diebel), Gondo7.etta navicuta steinbe~gensis Mosher, 
EpigondotetZa sp., HindeodetZa (Metap:rioniodus) peatinifomris (Huckriede), Ozcuokodina sp. Laté
ralement, quelques centaines de mètres plus à l'Est, ces mêmes niveaux calcaires siliceux (4), 
situés à proximité du Crétacé supérieur, contiennent: Metapotygnathus abneptis abneptis (Huck
riede), M. abneptis spatuZatus (Hayashi), Enantiognathus ziegteri (Diebel), Prioniodina muetze
ri (Tatge), Metaprioniodus sueviaus (Tatge), du Norien inférieur (selon Kozur). 

Par ailleurs, les calcaires siliceux du petit s0Dm1et coté 493 m, situés dans le prolonge
ment, vers l'Est, des calcaires siliceux inférieurs -mais il existe peut-être une faille verti
cale entre les deux affleurements- ont pu être datés de la base du Norien supérieur (Kauffmann) 
par : Epigondo7-eZZa bidentata Mosher, E. poster-a (Kozur et Mostler), GondoteUa sp., Prioniodi
na (CypridodeLZa) muet7-eri (Tatge) et Prioniodina s~eeti transita Kozur et Mostler. 

Ces datations permettent de penser que la superposition des niveaux calcaires siliceux (4) 
et (1) est bien d'origine tectonique et non pas stratigraphique, et que la série triasique ini
tiale devait être de même type que celle qui affleure au Nord du Mega Kotroni (fig. 46) avec 
des pillow-lavas -très épais dans le secteur Myli-Pelasgia- surmontés de calcaires siliceux es
sentiellement du Norien. 

a2. Les affleurements triasiques de Spartiorrema (fig. 48 B). 

La vallée dite Spartiorrema, à l'Est de la crête du Mega Kotroni (fig. 48 B), recoupe, 
vers 400 m d'altitude, des calcaires bréchiques du Dogger-Malm surmontés de radiolarites et- lo
calement de copeaux de serpentines (unité du Pirgaki), recouvertes tectoniquement par des cal
caires plus ou moins siliceux. Ces derniers, qui sont des calcaires en plaquettes, gris dans 
l'ensemble mais rouges à la base, présentant localement des filaments, appartiennent incontes
tablement à l'unité de Loggitsion. Ils contiennent (dét. Kozur) : Metapolygnathys abneptis spa
~uia-tus (Hayashi), M. abneptis abneptis (Huckriede) et GondoZella sp., du Norien inférieur
moyen ; une association à M. abneptis abneptis (Huckriede), Gondolelta sp, (juvénile) et M, ab
neptis pe:rmiaus (Hayashi) permet même de dater plus précisément le Norien inférieur. 
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Fig. 48. - Trias maliaque. u. LOggitsi?n. Affleurements orientaux d'Othrys. (cf, noms soulignés fig. 45). 

a à c. Crétacé supérieur. - a. calcaires à débris de rudistes. - b. flysch. - c. conglomérats. -
d à j. Trias Jurassique. - d à f. Calcaires triasiques (une barre)et jurassique5(double barrel. 
d. fins. - c. siliceux. - f. microbréchiques. - g. radiolarites. - h. laves basaltiques. - c. 
pillow-lavas. - j. serpentinites. 

b. LA KLIPPE DU MONT PALUKI, 1 332 m. 

une klippe de l'unité de Loggitsion couronne le so=et du mont Paluki (fig. 48 C), horst 
isolé au sein des calcaires du Crétacé supérieur. Les calcaires siliceux observés ont livré 
(dét. Kauffmann) 

- Enantiognathus ziegleri (Diebel), Epigondclella abneptis a:meptis (Huckrie
de), E. permica (Hahashi), E. triangula:ris (Budurov), Gondolella sp., mo
niodina s~eeti n. sp. du carnien terminal-base du Norien supérieur ; 
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- EpigondoZeZZa abneptis eahinata (Hayashi), E. postero (Kozur et Mostler), 
GondoZeZZa naviaula steinbergensis Mosher, Parvigond.oleZla andrusova Kozur 
et Mock, Prioniodina ( Cypridoa.e l Za) sp. et Prioniodina swee ti transi ta I<ozur 
et Mostler, du Norien moyen (terminal) au Norien supérieur basal. 

c. LE VERSANT SUD DU MONT GIUSI, 1 726 m. 

Sur le flanc méridional du mont Giusi (fig. 48 D), entre les formations calcaro-siliceuses 
de l'unité du Pirgaki au Nord, et les épais conglomérats du Crétacé supérieur au Sud, affleure 

une série appartenant à l'unité de LOggitsion : pillow-lavas (spilites amygdalaires) à la base, 
bancs siliceux et calcaires siliceux au sommet. ces derniers contiennent des conodontes intéres
sants (dét. Kozur) : MetapoZygnathus poste:rus (Kozur et Mostler), M. bia.entatus (Mosher), du No
rien supérieur, et plus précisément de la partie inférieure de la zone à M. bidentatus du Seva
tien inférieur. 

B, L~ TRIAS DE LA NAPPE DE LOGGITSION SUR LA BORDURE OCCIDENTALE DE 
L OTHRYS CENTRALE, 

Deux secteurs principaux d'affleurements, séparés par la riviere Dramalis de direction 
Est-Ouest, peuvent être distingués en othrys centrale (fig. 45) : le secteur septentrional, cen
tré sur les villages d'Anavra et de Neochorion, et le secteur méridional de Loggitsion, décalé 
vers l'Est par rapport au précédent, où l'on peut noter la présence de deux unités superposées. 

1. LE SECTEUR MERIDIONAL: LES AFFLEUREMENTS DE LOGGITSION. 

Trois ensembles d'affleurements peuvent y être distingués : une bande principale de direc
tion NE-SW, comprenant les villages de LOggitsion et de Dristela, au sein de laquelle seront 
choisies les coupes de référence, et des affleurements situés à l'Est et à l'Ouest de cette ban
de principale, respectivement dans les secteurs de Neralda et de Limogardi, qui ne seront dé
crits qu'à titre de compléments. 

a. LES AFFLEUREMENTS DE LOGGITSION-DRISTEIA. 

al. Coupe du mont Diakopi (fig. 49). 

Cette coupe a déjà été signalée par Beck (1972) qui y décrit des calcaires siliceux à cono
dontes du Carnien-Norien. J'ai moi-même repris l'étude de ce secteur et levé de nombreuses cou
pes sur le flanc occidental de la Dristelorrema. C'est l'une de ces coupes, faite en direction 
NNW-SSE entre le mont Diakopi au Nord et le fond de la Dristelorrema, à 500 m d'altitude envi
ron, au Sud, qui est décrite ci-dessous. 

Du Sud au Nord et de bas en haut, on peut distinguer (fig. 49) : 

(1) et (2)/un ensemble (1) de calcaires bréchiques et fins du Dogger-Malm (Pz,o
topeneropZis striata Weynschenk), intercalés de radiolarites rouges, surmon
té d'une formation pélitique siliceuse à blocs éruptifs (2), spilitiques no
tamment ; 

(3) une masse importante de laves spilitiques violettes, à amygdales de calcite, 
où l'on reconnait des structures en pillow-lavas associées à des pélites et 
des niveaux siliceux, de teintes variées, plus épais à la partie supérieure 

(4) 50 m (parfois réduits à 10 m) de calcaires gris siliceux, à Conodontes, en 
bancs de 20 cm à 1 m d'épaisseur, de type pelsparite ou biomicrite à fila
ments, entrecoupés de niveaux siliceux rouges : 

(5) une formation pélitique de teinte rouge lie de vie, à petits bancs carbona
tés, indurés, qui soulignent l'importance des plissements. Le passage aux 
calcaires sous-jacents est progressif et les plaquettes calcaires de la base 
des pélites contiennent encore des Conodontes noriens ; 
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(6) à (B),un nouvel ensemble de pillow-lavas (6) surmonté de radiolarites (7) et 
de calcaires gris, à lits siliceux (8), semblables aux niveaux (3a), (3b) et 
(4) de l'unité sous-jacente. 

Les niveaux calcaires inférieurs (4) et supérieurs (8) ont livré de nanbreuses associa
tions de Conodontes. Seules les plus intéressantes, du point de vue stratigraphique, figurent 
ci-après 

calcaires siliceux de l'unité inférieure (4) (dét. Kauffmann) : Epigondo
lella abneptis almeptis (Huckriede), E. abneptis echinata (Hayashi), E. pez,
mica (Hayashi), Ozarkodina sp. et Parvigondolella andrusovi Kozur et Mock, 
du Norien (à l'exclusion de la partie haute du Norien supérieur) ; 

calcaires siliceux de l'unité supérieure (8) (juste à l'Est de la Chapelle 
Ag. Marina) ; plusieurs associations noriennes ont été mises en évidence : 

- le Norien inférieur (dét. Kozur) : MetapolygnathUB al:meptis spatulatUB 
(Hayashi) fréquent, M. abneptis abneptis (Huckriede} rare, Gondolella halls
tattensis (Mosher) ; 

- le Norien moyen (inférieur p .p.) (dét. Kozur) Epigondo,Ze l la abneptis 
(Huckriede), E. permica (Hayashi), Neogondolella navicula steinbergensis 
{Mosher), PPioniodina excavata Mosher, Grodella? hersteinensis Kozur et 
Mostler 

- le Norien supérieur (dét. Kauffmann) : Epigondolella abneptis (Huckrie
de), E. bidentata Mosher, Neogondolella navicula steinbergensis (Mosher}. 

Ces différentes datations confirment le caractère normal de la série de l'unité supérieure, 
proche de la chapelle Ag. Marina. 
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Fig. 49. - Trias maliaque. U. Loggitsion. Coupe du Diakopi(Othrys centrale). TL 4, fig. 45. 

Légende dans le texte. Figurés: fig. 5. 

a2. Les affleurements du secteur de Dristela (fig. 45). 

Les séries décrites en bordure de la Dristelorrema (vallée de Dristela) peuvent être sui
vies vers le Nord jusqu'au village de bergers de Dristela. Dans ce secteur, des calcaires sili
ceux à conodontes encadrés par des pillow-lavas à la base, et des pélites au sommet, affleurent 
des deux côtés de la vallée. Un niveau plurimétrique de radiolarites rouges s 'interc.ale entre 
les pillow-lavas et les calcaires siliceux à Conodontes. 
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Des calcaires prélevés au Sud-Est de Dristela, sur le flanc oriental de la vallée (Driste
lorrema) ont livré des associations du Norien inférieur (élevé) - supérieur (bas) à Epigondo
LeLLa postera (Kozur et MostlerJ et Cornu.dina brevimura.Zis minor Kozur, et du Norien supérieur 
à EpigondoLeLLa bidentata Mostler et GondoLeLZa navicula steinbergensis Mosher (dét. Kauffmann). 

A l'ouest de Dristela, des séries identiques, qui assurent une liaison continue avec le 
secteur d'affleurement septentrional d'Anavra-Neochorion, affleurent le long de la rivière Dra
malis. Un kilomètre à l'Ouest de Dristela, des calcaires siliceux ont livré des Conodontes dont 
EpigondoLeLLa nodosa (Bayashil du carnien supérieur (haut) - Norien basal (dét. Kauffmann). Plus 
à l'ouest encore, sur la rive septentrionale de la Dramalis, cette même formation contient Epi
gondoLeZLa bidentata Mosher et EpigondoLeLLa muLtidentata Mosher, du Norien supérieur. 

b. COMPLEMENTS : LES AFFLEUREMENTS DE NERAIDA ET DE LIMOGARDI. 

De part et d'autre du secteur type I.oggitsion-Dristela, c'est-à-dire à l'Est (Neraida) et 
à l'ouest (Limogardi), existe un certain nombre d'affleurements que l'on peut rattacher aux uni
tés de Loggitsion. 

bl. Les affleurements du secteur de Neraida. 

Dans le secteur compris entre la vallée de Dristela (Dristelorrema) à l'ouest, et le mont 
Gortses (1 012 m) à l'Est, affleurent des séries constituées essentiellement de calcaires sili
ceux, de radiolarites et de pillow-lavas violets à grosses amygdales de calcite (Marines et al., 
"carte de Stylis", 1957 ; Beck, 1972 ; Ferrière, 1974 b; Smith et aZ., 1975). 

L'attribution de certains calcaires bréchiques à Protopeneroplis striata Weynschenk, du 
Dogger-Malm, aux séries de type Pirgaki-Garmeni Rachi, me parait peu douteuse. C'est l'hypothè
se retenue par Beck (1972) et moi-même (Ferrière, 1974b)pour les affleurements situés à l'ouest 
de Paleo-Neraida, alors que Smith et al. (1975) les attribuent à la "Tzudi sequence", corres
pondant à peu près à la série de LOggitsion. En revanche, le doute subsiste pour certains af
fleurements situés à l'Est de Dristela et près de Neraida. Dans ce dernier secteur, la décou
verte de Conodontes m'a permis de mettre en évidence des unités tectoniques superposées et d'é
tablir des équivalences avec les séries typiques de Loggitsion. C'est le cas notamment pour les 
affleurements décrits ci-dessous, du secteur compris entre Neradia et le mont Gortses. 

bl.1. Les klippes du Megali Rachi, au Sud du mont Koromilia, 1 309 m (fig. 50). 

Ces klippes (Ferrière, 1979) sont constituées de calcaires siliceux à Conodontes. Il s'a
git en fait de deux klippes superposées, reposant sur un soubassement constitué de radiolarites 
et de calcaires bréchiques, du Dogger-Malm (fig. 50) 

la klippe supérieure (contact de base à 800 m d'altitude environ) : elle 
est formée des trois termes lithologiques successifs déjà observés au Mega
Kotroni par exemple (fig. 46), à savoir, de bas en haut : des pillow-lavas, 
quelques mètres de radiolarites rouges, des calcaires siliceux à filaments. 
Les Conodontes observés : EpigondoLeLLa postera (Kozur et Mostler), Neogon
doleZla (formes juvéniles) et Enantiognathus sp. indiquent un âge compris 
entre le Norien inférieur terminal et le Norien supérieur basal ; 

la klippe inférieure (contact de base à 700 m d'altitude environ) : elle est 
constituée, à la base, d'une alternance de calcaires gris ou rouges et de 
bancs siliceux rouges, et au sommet, de calcaires gris, plus massifs, à ro
gnons de silex roses ou à lits siliceux. Les Conodontes permettent de recon
naitre de bas en haut, le Norien inférieur, moyen et supérieur : 

- le Norien inférieur (dét. Kozur) à Metapolygnathus abneptis abneptis 
(Huckriede), modérément évolué, GondoLeLLa n. sp. A ; 

- le Norien moyen (àét. Kozur) à Meta:polygnathu.E abneptis abneptis (Huck
riede), spécimens évolués, M. rrrultidentatus (Mosher) et GondoleLLa navicula 
steinbergensis (Mosher) 

- le Norien supérieur (dét. Kauffmann) à Enantiognathus ziegleri (Diebel), 
Neogondole7.La juvénile et surtout Epigondolella bidentata Mosher. 
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Fig. 50. - Trias maliaque. u. Loggitsion. Coupe du Megali Rachi (Othrys centrale S). TL 3, 45. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 

bl.2. La klippe de la crête méridionale du mont Kerassia au Nord-Est de Paleo
Neraida (fig. 45). 

A la base (820 m d'altitude) affleurent des calcaires siliceux roses ou rouges, parfois 
dolomitiques, qui sont surmontés de calcaires gris à silex gris du Norien. Un niveau situé dans 
le tiers inférieur de ces calcaires gris contient Epigondo1e7la postera (Kozur et Mostler) et 
Oza:Pkodina sp., d'âge norien inférieur élevé-norien supérieur basal. 

bl.3. Interprétation. 

Alors que la serie de la klippe superieure de la crête de Megali Rachi peut être rapportée 
sans hésitation aux séries de type Loggitsion, les séries des klippes inférieures présentent 
des calcaires rouges plus épais dont le faciès rappelle parfois le Trias des unités de Pirgaki
Garmeni Rachi. Mais il s'agit probablement là de simples convergences de faciès, dans la mesure 
où les microbrèches caractéristiques de ces séries de Pirgaki-Garmeni sont très peu développées. 

b2. Les affleurements du secteur de Limogardi. 

Je n'ai pas étudié en détail ces affleurements situés à l'Est de Loggitsion et limités de 
toutes parts par les calcaires massifs du Crétacé supérieur. Smith et al. (1975) y figurent des 
formations appartenant à la "Tsudi sequence", équivalente d'une partie de la série de Loggit
sion. Mes propres observations, ainsi que les données acquises dans les régions avoisinantes, 
sont en faveur de cette interprétation. Il semble même que l'on puisse y distinguer deux unités 
tectoniques superposées, présentant des séries de type LOggitsion caractérisées par des calcai
res siliceux du Trias supérieur à Conodontes. 
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LES AFFLEUREMENTS D'ANAVRA ET DE 

Deux coupes particulièrement intéressantes, et facilement accessibles à partir des villa
ges d'Anavra et de Neochorion, peuvent être levées dans les vallées d'orientation Est-Ouest qui 
descendent des hauteurs de l'Othrys. La coupe la plus méridionale, levée à l'Est de Neochorion, 
est très fossilifère, contrairement à celle d'Anavra; c'est pourquoi, bien que l'ayant déjà 
décrite en partie (Ferrière, 1974b, 1977),je la détaillerai ici. 

La "Formation de Neochorion" (Smith et al., 1975), qui désigne l'ensemble des calcaires si
liceux (du Trias supérieur) et des pélites sus-jacentes de la série de Loggitsion, a été défi
nie dans ce secteur, et probablement dans cette même vallée. 

a. COUPE DE LA VALLEE A L'EST DE NEOCBORION. 

Sur les calcaires et les radiolarites du Dogger-Malm de l'unité de Garmeni Rachi sous-ja
cente, correspondant au flanc occidental du mont Meterizia, on rencontre successivement, d'Est 
en ouest et de bas en haut (fig. 51) : 

(1) une formation volcano-sédimentaire constituée de niveaux épais (20 à 30 m) 

de laves spilitiques (pillow-lavas, coulées (la)), de diabases (?) très al
térées associées à des tufs et des hyaloclastites (le, le, lg), entrecoupés 
de niveaux sédimentaires siliceux à Radiolaires et de calcaires rouges, très 
cristallins (lb, ld, lf} ; 

(2) 10 à 15 m de radiolarites rouges (bien litées), en bancs pluricentimétriques, 
à rares niveaux tuffacés verdâtres 

(3) 50 m environ de calcaires siliceux en plaquettes, à interlits pélitiques; 

(4) à (6),une épaisse formation de pélites siliceuses, rouge lie de vin, dans 
laquelle s'intercalent quelques bancs de calcaires siliceux, microbréchiques 
(4), surmontée d'une importante unité de laves, parfois en pillow-lavas, 
brunâtres et très altérées (6). Le contact tectonique est souligné par des 
masses de serpentines (5) : sortie sud de Neochorion, par exemple. 

Les Conodontes extraits des calcaires siliceux ont permis de dater différentes périodes au 
sein du Norien (niveaux 3a, 3b, 3c, 3d) 

le Norien inférieur (dét. Kozur) à Metapolygnathu.s abneptis spatulatus (Ha
yashi), M. abneptis abneptis (Huckriede) et Gan.do Lena halstattensis (Mosher) 
(3a) ; 

le Norien moyen, ou plus précisément la période comprise entre le Norien in
férieur terminal et le Norien supérieur basal (dét. Kauffmann) à Epigondo
Zella abneptis abneptis (Huckriede), E. permica (Hayashi) et E. postera (Ko
zur et Mostler) (3b) ; 

la période comprise entre le Norien moyen (haut) et le Norien supérieur (ba
sal) (dét, Kauffmann) à EpigondoLella abneptis abneptis (Huckriede), E. pe?"
mica (Hayashi), (Neo)Gondolella navic:ula steinbergensis Mosher, Prion.iodina 
sweeti t:raansita Kozur et Mostler et Enantiognathus ziegleri (Diebel) (3c) ; 

la base du Norien supérieur (dét. Kauffmann), datée par une association de 
Conodontes proche de la précédente, à Enantiognathus ziegle'f'i (Diebel), Epi
gondolella permica (Hayashi), E. abneptis abneptis (Huckriede), Prioniodina 
(Cypr~dodella) sp., Gon.doLel7.a navic:ula steinbergensis Mosher, mais aussi 
Epigondolella bidentata Mosher (3d). 

b. COMPLEMENTS . 

la eoupe d'Anavra: le long du chemin qui relie le centre du village d'Anavra à la chapelle 
située plus au Sud-Est, on peut observer, sur le flanc d'une colline arrondie, de teinte viola
cée, les différents termes de la série de Loggitsion, bien que la fo=ation volcano-sédimentaire 
de base y soit peu épaisse et tectonisée (carte fig. 51). 
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Les calcaires siliceux présentent parfois des microfaciès caractéristiques, tels que des 
biomicrites à filaments, mais ils n'ont jamais fourni de Conodontes, malgré des recherches ré
pétées (+), 

Au Sud-Ouest â8 NeochoI'ion, des calcaires à Conodontes (du Carnien supérieur-Norien supé
rieur) ont pu être retrouvés jusqu'au pied septentrional du mont Paleokastro (1 121 m), formé 
de calcaires du Crétacé supérieur. 
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Coupe. - Numéros: voir texte. - a. Tufs, hyaloclastites, laves altérées. 
Carte. - b. Calcaires triasiques (?) d'Anavra. 

LE TRIAS DE LA NAPPE DE LOGGITSION DANS LE SECTEUR LAMIA-DOMOKOS (OTHRYS 
OCCIDENT ALE) , 

Comme dans le secteur Anavra-Neochorion en Othrys centrale, des series de type Loggitsion, 
formées de pillow-lavas violets, de calcaires siliceux et de pélites, apparaissent sous une uni
té supérieure très puissante de pillow-lavas brun-vert, de petite taille (unité de Fourca) .. Ces 
séries constituent deux unités tectoniques bien visibles dans la région située au Nord de La-
mia : l'unité supérieure de la nappe de Loggitsion, dite unité de Kalamakion, et l'unité infé
rieure de cette même nappe, dite unité d'Agrilia. 

(+) C'est pour cette raison que la preuve de l'existence de l'unité de Loggitsion n'a pu être 
apportée dès 1972, alors que les autres unités tectoniques d'Othrys centrale étaient déjà 
assez bien datées (Ferrière, 1972). 
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l. LE TRIAS DE L'UNITE D'AGRILIA. 

Cette unité inférieure est visible en deux endroits (fig. 45) : d'une part, à l'Est de la 
route Lamia-Farsala, sur le flanc de la profonde vallée de la rivière Xerias, en amont de son 
confluent avec la Sipetorrema, vers 350 m d'altitude, et d'autre part, dans les collines situées 
juste au Nord du village d'Agrilia. C'est ce dernier secteur d'affleurement que j'étudierai en 
détail. 

a. LES AFFLEUREMENTS DE LA COLLINE SITUEE ENTRE AGRILIA ET LA RIVIERE PLITANAKI. 

al. Coupe SE-NW entre Agrilia et le sommet de la colline (fig. 52). 

En partant du petit village d'Agrilia (5 km au Nord-Ouest de Lamia), et en se dirigeant 
vers le Nord-Ouest, c'est-à-dire vers la vallée du Plitanaki et le couvent Ag. Anna, on rencon
tre successivement, de bas en haut (fig. 52 A) 

NW 
pist, de 
llGARIA 

(1) une épaisse formation de pillow-lavas, de couleur violette, à amygdales de 
calcite dans laquelle s'intercalent parfois des roches sédimentaires sili
ceuses de couleur pâle et des roches éruptives sombres, riches en olivine 
(picrites) (paragraphe IX: volcanisme triasique) ; 

(2) 10 m environ de radiolarites, rouge vif, en plaquettes. Ces dernières dis
paraissent à la faveur de disharmonies locales, mais sont bien visibles pa,r 
exemple sur le flanc oriental de la vallée de direction Nord-Sud qui des
cend vers Agrilia ; 

(3) un ensemble apparemment épais (150 à 200 m environ) de calcaires siliceux, 
à passées radiolaritiques avec, de bas en haut : 

- une alternance de calcaires gris clair ou gris-noir, de type biomicrite 
à filaments (Halobies) ou intrapelsparite, et de lits siliceux jaune clair 
(3a) 

- une formation à jaspes rouge vif et calcaires violacés fins ou finement 
graveleux (3b) ; 

• (4) des pélites à intercalations de calcaires microbréchiques polygéniques, rema
niant des Involutines du Trias supérieur. 
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Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 
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Les bancs de calcaires siliceux (3a) et (3b) sont riches en Conodontes qui ont permis de 
dater le Norien : 

les niveaux de base (éch. 303) contiennent (dét. Kauffmann) : Neogondolella 
(forme juvénile), Epigondolella (fonne juvénile), Enantiognathus ziegleri 
(Diebel) et surtout Epigondolella postera (Kozur et Mostler), connus au som

met du Norien inférieur et au Norien supérieur p.p. ; 

10 m au-dessus (éch. 305 ; dét. Kozur), Prioniodina rrruelleri (Tatgel, Encm
tiognathus ziegleri (Diebel), Metapolygnathus cibneptis cibneptis (Huckriede), 
indiquent le Norien inférieur-base du Norien supérieur. Selon Kauffmann, Epi
gondolella bidentata Mosher pourrait être également présent; ce niveau cor
respondrait alors à la base du Norien supérieur ; 

40 à 50 m au-dessus du contact de base, au niveau où des plis importants ap
paraissent au sein des calcaires siliceux, on note (éch. 307 ; dét. Kauff
mann) : Ozcrr-kodina tortilis (Tatge), Epigondolella postera (Kozur et Most
ler), Neogondolella navicula steinbergensis (Mosher), du Norien moyen 
(haut) - Norien supérieur (bas). 

A l'extrémité nord du village d'Agrilia, des calcaires siliceux ont donné Epigondolella bi
dentata Mosher, du Norien supérieur (dét. Kauffmann). 

a2. Données complémentaires relatives aux calcaires siliceux 
d'Agrilia (fig. 53). 

coupe à l'ouest 

Une belle coupe des calcaires siliceux peut être levée dans un vallon situé entre les vil
lages d'Agrilia et de Ligaria, 1,5 km à l'ouest d'Agrilia, près de l'endroit où la route se rap
proche des affleurements triasiques. 

La succession lithologique observée rappelle celle de la coupe d'Agrilia, avec notamment 
l'apparition de radiolarites et de pélites à la partie supérieure de la formation calcaire. Les 
associations de Conodontes reconnues (dét. Kauffmann, sauf F3-209, due à Kozur) sont toutes du 
Norien et pour certaines, de la partie moyenne du Norien. De bas en haut, le long du vallon, on 
note (fig. 53) : 

F3-204 : Epigondolella abneptis ·(Huckriede), E. permica (Bayashi), Neogondo
lella navicula steinbergensis (Mosher), du Norien inférieur-moyen et plus 
probablement du Norien moyen, d'après la dernière forme citée (dét, Kauff
mann) ; 

F3-209 : Metapolygnathus abneptis abneptis (Huckriede}, M. abneptis spatula
tus (Hayashi) fréquent, du Norien inférieur-moyen (dét. Kozur} ; 

F3-210 : Enantiognathus ziegleri (Diebel}, Neohindeodella sp., Prioniodina 
sweeti transita Kozur et Mostler, Epigondolella cibneptis cibneptis (Huckriede), 
E. pe:rmica (Hayashi), E. postera (Kozur et Mostler) et E. bidentata Mosher, 
de la partie basale du Norien supérieur ; 

- F3-212 : Neohindeodella triassica triassica (Müller} ; 

F3-214 : Epigondolella abneptis abneptis (Huckriede), E. peT'mica (Hayashi), 
E. postera (Kozur et Mostler) et (Neo)Gondolella navicula steinbergensis 
her, du Norien moyen (haut) - Norien supérieur (basal} ; 

F3-216 : Enantiognathus ziegleri (Diebel), Neogondolella sp., Epigondolella 
abneptis (Huckriede) et E. permica (Hayashi), du carnien terminal-Norien 
moyen (ou supérieur basal} ; 

- F3-222 : Ozarkodina tortilis Tatge, F:pigondolella abneptis (Huckriede) et 
Neogondolella sp. du carnien te=inal-Norien supérieur (bas). 

Les associations de Conodontes indiquent que l'essentiel des calcaires siliceux appartient 
au Norien, mais elles ne permettent pas de préciser la géométrie de cette série. La partie su
périeure de la série n'a pas livré de Conodontes ; il s'agit peut-être déjà du Rhétien-Lias, à 
moins qu'il ne s'agisse de la base d'une unité tectonique supérieure. 



300 

250 

NB 

N 
Ag. Annci ..... 

- 132 -

222 

204 209 210 212 214 216 222 

Association CONODONTES 

s 
Plaint du 
Spt!rchios ~ 

216 
212 210 

20S 204 

0 50m 

Fig. 53. - Trias maliaque. U. Loggitsion. Coupe à l'Ouest d'Agrilia (Othrys occidentale). TL 8, fig. 45 
et B, fig. 52. 
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b. L'UNITE INFERIEURE A L'EST DE LA ROUTE LAMIA-FARSALA. 

Ce sont surtout les niveaux supérieurs pélitiques à bancs de microbrèches calcaires qui 
affleurent dans cette région, sous l'unité de Loggitsion-Kalamakion mais, au Nord, des calcai
res siliceux sont également visibles. 

bl. Les calcaires siliceux. 

Au pied sud de la crête du Kassimatis, au fond de la vallée, les pillow-lavas violets de 
l'unité supérieure recouvrent directement des calcaires siliceux à Metapo7,ygnathus abneptis 
abneptis (Huckriedel, Gon.do7,e7,7,a sp., Enantiognathus ziegleri (Diebel), rnoniodina mueiieri 
(Tatge), Prioniodina sueeti Kozur et Mock, du Norien inférieur-moyen (dét. Kozur). 

b2. Les pélites et les calcaires microbréchiques. 

A l'Est du monastère Maria Magdalena, sous l'unité de Kalamakion, on observe, au sein de 
pélites violacées, des calcaires de type intra(mi=o)sparites peu fossilifères (1, fig. 54). Le 
seul fossile reconnu est Gaieane7,7,a panticae Zaninetti et Bronnimann, du Norien. De ce fait, 
une partie des pélites -celle qui est située sous les calcaires- pourrait appartenir au Trias 
(Norien). TOutefois, il n'est pas possible de déterminer si les rares spécimens de Galéanelles 
observés sont, ou non, remaniés. 

2. LE TRIAS DE L'UNITE DE KALAMAKION. 

Nous étudierons successivement trois coupes, en commençant par la plus orientale. 
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a. COUPE DU MONASTERE MARIA MAGDALENA. 

La coupe est levée sur le flanc nord de la vallée qui coule vers l'Est, depuis le monastè
re Maria Magdalena, entre le mont Paliokoulia et le sommet coté 668 m, puis sur son flanc méri
dional, pour la partie supérieure de la série. 

Sur les pélites violacées à bancs de calcaires microbréchiques à Galéanelles (cf. supra) 
de l'unité inférieure d'Agrilia (1), on observe (fig, 54) : 
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(2) 50 m environ de pillow-lavas de couleur violette, mylonitisés, à la base de 
l'unité supérieure 

(3) quelques mètres de radiolarites rouges, parfois absentes ; 

(4) une formation de calcaires siliceux, gris-noir, à filaments épais e~ recti
lignes (Balobies), ou de couleur claire (crème), de type biomicrite, à Radio
laires et filaments courbes et souples, et de niveaux de jaspes et radiola
rites de couleur rouge. 
Des calcaires siliceux, prélevés dans la moitié supérieure de cette forma
tion, ont livré des Conodontes dont EpigondoZeZZa pseudodiebeZi Kozur (dét. 
Kauffmann), du Carnien supérieur-Norien inférieur 

(5) 40 m environ de jaspes et de radiolarites rouges, à intercalations calcaires 
de teinte rouge également 

(6) après un hiatus d'observation de quelques mètres, à nouveau une formation de 
jaspes et radiolarites, jaunes à la base, rouges au sommet, à bancs calcai
res de couleur claire, gris-beige, à Radiolaires et Conodontes du Trias 
moyen-supérieur (dét. Kozur) : NeohindeodeZZa triiassiaa (Müller), N. cœopl.a 
Spasov et Ganev, Enantiognathus ziegZerii (Diebell 

(7) des pélites violacées, au niveau de la route Lamia-Larissa ; 

(8) un ensemble chaotique, intensément tectonisé, où s'observent des copeaux de 
serpentine ou de pillow-lavas violacés, et des radiolarites rouges à bancs 
calcaires affectés de nombreux plis métriques (axes b, de direction N 30 à 
N 70), visibles dans le virage de l'ancienne route goudronnée ; 

(9) des pillow-lavas, brun-vert, de petite taille, appartenant à l'unité supé
rieure de Fourca, séparés des niveaux précédents par une faille verticale. 
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Fig, 54, - Trias maliaque. u. Loggitsion. Coupe du monastêre Maria-Magdalena. (Othrys occidentale), 
TL 6, fig. 45. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. S. 
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Cette coupe montre à nouveau des niveaux de jaspes et de radiolarites (5) au sommet de la 
formation des calcaires siliceux à Conodontes (4). L'existence d'un hiatus d'observation ne per
met pas de dire si l'ensemble siliceux à Conodontes (6) correspond à la partie supérieure de la 
série oü à une écaille tectonique indépendante. La ressemblance entre les niveaux (5 et 6) 
plaide en faveur de la première hypothèse, à savoir celle d'une série continue. Une partie des 
jaspes et radiolarites (5 et 6 pro pa:rte) appartiendrait donc encore au Trias, 

b. COUPE AU NORD D'AGRILIA. 

cette coupe correspond à la prolongation, vers le Nord Ouest, de la coupe décrite précé
demment, lors de l'étude des séries de l'unité inférieure d'Agrilia (+). 

Sur les pélites violacées (lb} à calcaires microbréchiques (la) de l'unité inférieure (l}, 
affleurent successivement, du Sud-Est au Nord-Ouest et de bas en haut (fig. 55) 
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Fig. 55. - Trias maliaque. U. Loggitsion. Coupe d'Agrilia-Nord (Othrys occidentale), TL 9, fig. 45. 

Numéros : voir texte. - a. laves brunes en pillow. - L. mélange de pélites et de laves 
écrasées. Autres figurés : fig. 5. 

(2) quelques mètres de jaspes verts ; 

(3) 30 m environ de calcaires gris à silex, à Radiolaires et filaments souples, 
intensément tectonisés. Deux associations de Conodontes y sont observées : 
Gondolelia sp. et Neohindeodel?,a sp. du Trias moyen-supérieur, ainsi que 
Neohin.àeodelia sp., moniodina, (CypridodeHa) mueHeJ>i (Tatge}, Epigon.do
LeLLa (forme juvénile) et surtout Epigon.dolel?,a biden.tata Mosher, du Norien 
supérieur {dét. Kauffmann) 

(4) des radiolarites, de couleur rouge vif, visibles en bordure de la piste qui 
suit la crête de la colline; 

(+) Hynes et al. (1972), puis Smith et aî. (1975) attribuent ces ser:Les à la "Formation des 
calcaires de Meterizia", c'est-à-dire aux séries de type Garmeni-Rachi et Pirgaki. Il s'a
git là d'une erreur probablement due au fait que ces auteurs ont admis qu'il n'existait 
qu'une unité tectonique dans cette colline, dont la série aurait été caractérisée par une 
grande épaisseur de calcaires (épaisseur cumulée des calcaires des deux unités), et l'exis
tence de _niveaux microbréchiques au coeur -apparent- de la masse calcaire. 
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(5) une alternance de calcaires fins, à silex et Radiolaires, et de bancs holo
siliceux de jaspes et de radiolarites. Un banc calcaire, d'aspect microbré
chique, s'y intercale ; il s'agit d'une intramicrosparite qui rappelle, par 
son microfaciès, les bancs calcaires à Involutinidés remaniés, situés au 
sein des pélites de l'unité inférieure d'Agrilia sous-jacente (la) ; 

(6) et (7), un ensemble broyé où l'on reconnait un mélange de pélites et de ro
ches éruptives, en contact anormal avec des calcaires massifs (7) d'âge cré
tacé supérieur. 

Cette coupe permet de confirmer l'existence d'une importante formation de radiolarites 
rouges, à la partie supérieure des calcaires à silex du Norien, mais elle montre également la 
variabilité de ces niveaux supérieurs d'une coupe à l'autre. 

c. LES AFFLEUREMENTS DE KALAMAKION. 

De beaux affleurements de calcaires à silex existent au Nord du village de Kalamakion, 
facilement accessible depuis le col de Fourca (800 m d'altitude environ), sur la route Lamia
Farsala, par une piste non goudronnée mais d'assez bonne qualité (fig. 45), 

Parmi les associations de Conodontes observées dans cette formation de calcaires siliceux, 
l'une d'elles a permis de dater le carnien terminal-Norien basal, grâce à Epigondoieila nodosa 
(Hayashi) associé à Gondoieiia sp. (dét. Kauffmann). 

Une très belle coupe, permettant d'étudier la partie supérieure des calcaires à silex, est 
visible à la sortie nord du village de Kalamakion ; malheureusement, les quelques échantillons 
traités n'ont pas permis de déterminer si les derniers bancs calcaires appartenaient ou non au 
Trias. 

3. AUTRES AFFLEUREMENTS. 

Des séries semblables à celles qui affleurent près de Lamia existent en divers secteurs de 
l'Othrys occidentale, au Sud de la plaine de Xinias, mais aussi au Nord, le plus souvent à pro
ximité des unités ophiolitiques. J'exclurai ici les séries du secteur de Grammeni-Archanion, 
qui présentent certaines particularités (cf. infra ; paragraphe V, D). 

a. AFFLEUREMENTS SITUES AU SUD DE LA PLAINE DE XINIAS. 

Entre la route Lamia-Farsala et le méridien du village de Moschokarya, de nombreuses sé
ries, constituées des trois termes lithologiques habituellement présents dans les unités de Log
gitsion (laves, calcaires siliceux, pélites), apparaissent dans de nombreuses petites fenêtres 
tectoniques creusées au sein de l'unité supérieure des pillow-lavas de Fourca, à l'ouest du sec
teur considéré. Je les ai moi-même reconnus au mont Paliokasarma, 4 km à l'Ouest de Kalamakion, 
alors que Courtin (1979) a pu les dater du Norien grâce aux Conodontes, dans le secteur de Mos
chokarya. 

Je rattacherai à cet ensemble, les deux petits affleurements situés au Nord du village 
d'Ag. Paraskevi, à l'Est de Lamia, dans une sorte de boutonnière limitée de toutes parts par les 
calcaires massifs du Crétacé supérieur (+). Ces terrains sont assez recristallisés, mais on y 
reconnait, de bas en haut, des pillow-lavas, des calcaires à Conodontes triasiques et des péli
tes violacées associées à des radiolarites. 

Fait exceptionnel pour le massif de l'Othrys, ces séries chevauchent une unité péridotiti
que ; il s'agit probablement de terrains appartenant à la série de l'unité d'Agrilia, dont le 
contact avec l'unité péridotitique de la colline de Profitis Ilias, près de Lamia, masqué par 
des terrains récents, pourrait bien être, par extrapolation, un contact chevauchant (partie 
Tectonique). 

(•) Hynes (1972, Ph. D.non publié) place ces terrains dans un ensemble qu'il nomme "Magnisia 
Melange". 
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b. AFFLEUREMENTS SITUES AU NORD DE IA PIAINE DE XINIAS. 

Mes propres observations, assez succinctes il est vrai, et celles rapportées par Courtin 
(1979) permettent de considérer que les séries constituant la partie orientale de la colline 
du Stroggili (639 m), isolée au sein de la plaine de Xinias, au Sud-Est de Domokos, représen
tent des séries pélagiques de type Loggitsion, à calcaires siliceux très probablement triasi
ques. 

Des affleurements plus intéressants existent au Nord-ouest de la plaine de Xinias, dans le 
mont Katsichorachi. Il s'agit d'un ensemble d'écailles soulignant le front des zones internes 
et qui représentent, par ailleurs, les affleurements les plus septentrionaux des séries indubi
tablement de type maliaque et même de type "Loggitsion". Après que j'y aie reconnu les princi
paux faciès caractéristiques de ces séries maliaques les plus "pélagiques", et notamment les 
calcaires siliceux à Conodontes, courtin (1979) a effectué une étude détaillée de ces séries et 
montré l'existence de plusieurs unités tectoniques superposées. Les associations de Conodontes 
rapportées par cet auteur permettent de dater le Norien inférieur (d'après Kozur) à Gondolel1,a 
hallstattensie (Mosher) et Metapolygnathue abneptis spatulatus (Hayashi). 

D, LE TRIAS PELAGIQUE DU SECTEUR GRAMMENI-ARCHANION (OTHRYS OCCIDENTALE), 

Les séries triasiques décrites ci-dessous appartiennent à des unités tectoniques qui occu
pent, par rapport à l'unité supérieure des pillow-lavas de Fourca, la même position structurale 
que les unités de Loggitsion dites de Kalamakion et d'Agrilia, mais présentent des séries pos
sédant quelques particularités stratigraphiques. 

La région de Grammeni-Archanion est devenue classique à la suite de la découverte par 
Mitzopoulos et Renz (1938) d'Ammonites du Trias moyen et du Carnien dans des blocs de calcaires 
rouges noduleux, situés entre les villages de Grammeni, à l'Est, et d'Archanion, à l'Ouest. Une 
étude plus approfondie des séries de ce secteur a été effectuée par Koch et Nicolaus (1969), à 
l'occasion du lever de la carte à 1/50 000 de Sperkhias (Kallergis et al., 1970), et surtout 
par Courtin (1979). Pour ma part, j'ai, dans un premier temps, étudié succinctement la transver
sale Kastri-Grammeni-Trilofon, et mis en évidence à cette occasion des Conodontes d'âge triasi
que dans les calcaires de la colline de Grammeni et dans divers blocs isolés de faciès ammoni
tico-rosso. Cette étude préliminaire a été poursuivie et développée par Courtin, qui a mis en 
évidence dans ce secteur, des séries de type pélagique (Tourla} ou partiellement néritique (Tri
lofon ; paragraphe II, Cl, et précisé la stratigraphie des séries déjà signalées, telles que les 
séries de Grammeni et de Kastri. En m'appuyant sur les descriptions faites par Courtin, j'ai 
moi-même effectué de nouvelles observations qui confirment ou précisent localement les résultats 
obtenus par cet auteur. 

Les principaux faits établis par les différents auteurs seront signalés à l'occasion de 
l'étude de chacune des coupes. 

1. LA SERIE DE GRAMMENI (UNITE INFERIEURE}. 

La coupe décrite a été levée approximativement sur la ligne de crête de la colline située 
entre le village de Grammeni, au Nord, et la chapelle Profitis Ilias, au Sud. 

a. DESCRIPTION. 

Du Nord au Sud, on rencon·tre successivement (fig. 56 A) : 

(1) une unité chevauchante de pillow-lavas violets, amygdalaires, de 300 à 400 m 
d'épaisseur ; 

(2) un ensemble chaotique constitué de pélites, âe radiolarites et de blocs de 
laves spilitiques et de calcaires ; la partie supérieure de cet ensemble 
semble avoir subi une tectonisation importante; 

(3) une alternance (50 à 80 m) de radiolarites rouges, de calcaires siliceux 
fins, brun-vert, de calcaires d'aspect microbréchique et de grès jaunâtres 
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(4) des calcaires gris ou roses, sublithogra.phiques, à silex et intercalations 
siliceuses rouges. Les conodontes que j'ai pu extraire des échantillons pré
levés ont permis de dater le Norien moyen (élevé) - supérieur (basal) (dét. 
Kauffmann) : EpigonckJ7,eZZa postera (Kozur et Mostler), Neogon.do7,e7,7,a navi
ou7,a steinbel'gensis (Mosherl et HindeodBLZa (Metap:rioniodus) spengLel'i 
(Buckriede). Court.in (1979) y signale des associations du Norien inférieur 
et du Norien (moyen?) supérieur, à Epigondo1,e1,1,a bidentata. 

(5) des radiolarites rouges et des pélites au sein desqu~4les s'observent des 
calcaires rouges noduleux et des calcaires fins ou finement graveleux à 
silex ; 

(6) des serpentines qui jalonnent une grande faille verticale, de direction NE
sw, passant près de la chapelle Profitis Ilias et séparant l'ensemble sep
tentrional (niveaux 1 à 5) d'un ensemble méridional (7) c•série de Kastri" 
de Koch et Nicolaus, 1969) constitué de diabases-dolérites, de schistes vio
lets radiolaritiques, de quelques bancs carbonatés, et d'une épaisse forma
tion gréso-pélitique, présente prês de Kastri. 
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Fig. 56. - Trias maliaque des unités de LOggitsion. Série de Grammeni (A) et de Tourla (B) (Othrys 
occidentale). TL 10, fig. 45. 

coupe de Grammeni (A), - Numéros : voir texte. - a. grés. - b. pélites. - c. radiolarites. -
d à g, Calcaires. - d. fins. - e. siliceux. - f. microbréchiques. - g. noduleux rouges. -
h. pillow-lavas violacés. - i. diabases. - j. serpentines. 
colonne de Tourla (B} : même légende (d'après Courtin, 1979, légèrement modifié). 

b. INTERPlœTATICN. 

Koch et Nicolaus (1969) ont découvert, juste au Nord de la passëe de serpentines, dans 
l'ensemble (5) qu'ils assimilent à des olistostromes, des blocs de calcaire rouge à Ammonites 
de l'Anisien-Ladinien moyen. Pour ces auteurs, les blcx:s observés sont des calcaires semblables 
à ceux d'Archanion (Renz et Mitzopoulos, 1938) et des calcaires r011ges plus denses, typiques 
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des calcaires siliceux situés au sein des series radiolaritiques. Quoi qu'il en soit, Koch et 
Nicolaus considèrent que les niveaux (4), et (5) appartiennent à une seule série continue, pré
sentant de bas en haut, des tennes aniso-ladiniens à Ammonites, repris sous fonne d'olistostro
mes au cours du Trias moyen, des calcaires ladiniens à Teutloporella sp., et des calcaires à 
Halobies du Carnien (d'après la légende de la carte Sperkhias, levée par Kallergis et al,, 
1970). 

Pour Courtin (1979), ces blocs représentent également des olistolites, mais ~eux-ci se
raient resédimentés dans des formations plus récentes, probablement jurassiques. 

Ces deux hypothèses sont plausibles : si des calcaires noduleux rouges, pro parte du Car
nien, sont en effet connus en place dans le secteur étudié dans des séries triasico-jurassiques 
complètes, telles que la série de Profitis Ilias près de Lamia (Ferrière, 1979), de nombreux 
blocs de calcaires rouges du Trias moyen-supérieur existent également à l'état de blocs rema
niés dans des formations du Jurassique supérieur, par exemple en Othrys centrale près de Prosi
lia (Ferrière, 1974b) ,ou encore dans cette même série de Profitis Ilias (Ferrière, 1979). Si, 
dans la première hypothèse l'origine des blocs doit être recherchée à proximité du lieu de for
mation des olistostromes triasiques, dans la seconde en revanche, diverses possibilités sont 
envisageables, dans la mesure où il s'agit de phénomènes de resédimentation se produisant lors 
de phases tectoniques majeures (mise en place des ophiolites). Ainsi, la distance parcourue par 
les blocs peut être très faible s'il s'agit de processus nés lors des premières compressions 
(écaillages intra-océaniques par exemple), ou très grande si les remaniements ont eu lieu après 
un déplacement important des différentes nappes ayant fourni les blocs. 

c. CONCLUSIONS. 

La serie triasique de Grammeni rappelle très nettement les series de même âge des unités 
plus orientales, dites unités de Loggitsion (Agrilia-Kalamakion). Une incertitude importante 
demeure toutefois quant à la présence ou non d'un Ammonitico-Rosso (ou, à la rigueur, d'un olis
tostrome remaniant de tels faciès) au Trias moyen -et peut-être même au Carnien- au sein de 
cette série de Gra=eni. 

2. LA SERIE DE TOURLA (UNITE SUPERIEURE) 

La serie de Tourla a été décrite par courtin (1979), qui considère qu'il s'agit de la cou
verture de l'important ensemble de pillow-lavas situé au Nord de Grammeni. Selon cet auteur, la 
série de Tourla est constituée des termes suivants (fig. 56 B} 

des pillow-lavas datés du Ladinien-Carnien moyen par des Ostracodes, des 
Radiolaires et des Conodontes dont Lonchodina hungarica Kozur et Mostler, 
extraits de calcaires rouges prélevés dans les méats existant entre les 
pillow-lavas ; 

un ensemble de calcaires en plaquettes et de radiolarites à Conodontes, du 
Norien. Les calcaires de base seraient des calcaires noduleux rouges, de 
type ammonitico-rosso, datés comme les laves sous-jacentes du Ladinien-Car
nien ; 

une formation détritique pélito-gréseuse, probablement jurassique. 

Selon courtin, les calcaires noduleux rouges du Ladinien-Carnien représenteraient les équi
valents latéraux des blocs à Ammonites de même âge, signalés près d'Archanion par Mitzopoulos 
et Renz (1938). J'ai moi-même effectué un certain nombre de prélèvements à l'Est d'Archanion, 
dans des blocs de calcaires noduleux rouges, de type "ammonitico-rosso" ; les Conodontes ex
traits de ces blocs donnent des âges apparemment très récents, à savoir (Kauffmann) 

le Carnien terminal-Norien moyen à Ena:n.tiognathus ziegleri (Diebel), ChirodeZ
la sp., NeohindeodeZ.Z.a sp., EpigondoZ.elZ.a (forme juvénile) et E. abneptis 
(Huckriede) ; 

- Le Norien supérieur à Neohindeode Ua tr>iassica triassica (Muller) , N. d:f>op la 
(Spasov et Ganev), rnoniodina exaavata Mosher, Hindeodella (Metaprioniodus) 
a:ncir'Usova Kozur et Mostler, Neogondolella navicuZ.a steinbergensis (Mosher) et 
EpigondoZeZ 7.,a biden tata Mosher. 
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Les âges de ces blocs sont, au moins dans les cas où des Conodontes ont pu être extraits, 
plus récents que ceux obtenus par Mitzopoulos et Renz d'après l'étude des Ammonites. Toutefois, 
bien que situés directement sur les pillow-lavas violacés amygdalaires, il pourrait s'agir de 
blocs appartenant à une unité tectonique différente de celle de Tourla ; celle de Trilofon par 
exemple, et ce d'autant plus qu'ils sont surmontés de grès, de laves, de radiolarites, forma.nt 
un ensemble d'aspect chaotique. 

Naturellement, un échantillonnage plus important doit être entrepris avant de proposer des 
conclusions définitives. 

Les calcaires noduleux d'âge ladinien-carnien observés dans la série de Tourla auraient pu 
alimenter, selon Courtin (1979), les olistostromes -attribués au Trias (Koch et Nicolaus, 1969) 
ou au Jurassique (Courtin ; op. ait.)- de la série de Grammeni. Les âges obtenus sur les calcai
res noduleux des séries de Tourla et de Grammeni sont en partie compatibles, mais pourraient 
être légèrement différents (Anisien-Ladinien d'après les Ammonites dans le premier cas ; Ladi
nien-carnien moyen d'après les Conodontes dans le deuxième cas) ; ces différences d'âge éventuel
les n'ont pas une signification particulièrement importante dans la mesure où les formations 
condensées présentent des variations d'âge importantes et rapides, d'un point à un autre. 

En résumé, la série de Tourla se distinguerait plus ou moins nettement des séries dites 
"de Loggitsion" par un plus grand développement des laves triasiques et la présence d'un "ammo
nitico-rosso" lenticulaire (?) d'âge ladinien-carnien. 

E, LES PELITES DES FORMATIONS TRIASIQUES DES SERIES DE LOGGITSION, 

Un échan~illonnage relativement important a été effectué sur les pélites des séries tria
sico-jurassiques de Loggitsion. Ces pélites, et plus particulièrement les argiles qu'elles con
tiennent, ont été étudiées en détail au laboratoire de sédimentologie du Professeur Chamley à 
Lille, par Holtzappfel. 

En ce qui concerne les formations triasiques de la série de Loggistion, quinze échantillons 
indubitablement de cet âge, ont été prélevés dans différents niveaux à l'Est de Neochorion, en 
Othrys centrale (fig. 57). D'autres échantillons, provenant des formations pélitiques recouvrant 
les calcaires à Conodontes, sont peut-être d'âge triasique, mais cela n'a pu être démontré. 

Les résultats de cette étude (Holtzappfel, 1981 ; Holtzappfel et Ferrière, 1982) qui sont 
résumés sur la figure jointe (fig. 57) n'ont pu aboutir à la reconstitution précise des paléo
environnements (bassin maliaque) du fait de l'existence d'une diagenèse importante, même dans 
les séries apparemment peu transformées de l'Othrys centrale et occidentale. 

1. LES MINERAUX RECONNUS. 

a. MINERAUX NON ARGILEUX : QUARTZ, FELDSPATH, GOETHITE ET OPALE. 

Ces différents minéraux existent dans les formations sédimentaires associées aux laves de 
la base de la série. Quartz et feldspath sont présents dans les radiolarites, alors que seul le 
quartz est bien développé dans les pélites intercalées dans les bancs calcaro-siliceux à Cono
dontes du Carnien-Norien. 

b. MINERAUX ARGILEUX. 

- Illite : elle est présente dans tous les échantillons. 

- Chlorite : elle apparait toujours mal cristallisée et est absente des formations 
carbonatées et pélitiques du Trias supérieur. 

- Interstratifiés irréguliers : ils sont presque toujours présents et constituent de 
10 à 40 % de la fraction étudiée (10-14v; 10-14s ; 14c-14s). 

- Interstratifiés réguliers : deux types principaux ont été reconnus par Holtzappfel 
(op. ait.) : des interstratifiés réguliers de type l4c-14v et 14c-14s (corrènsite) et d'autres, 
de type 14v-14s, correspondant en fait à une série continue de minéraux à comportement smectiti
que 14v-14s(s) ou vermiculitique 14v-14s(v) dominant. 
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Les corrensites sont particulièrement abondantes dans les termes volcano-sédimentaires su
périeurs d'âge tr~as moyen-supérieur (p.p.). 
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Fig. 57. - Analyse des arqiles des formations pélitiques triasiques d'Othrys. La série de Loggitsion 
(d'après Holtzappfel 1981 et Holtzappfel et Ferrière, 1982). 

2. INTERPRETATION. 

a. VARIATIONS VERTICALES. 

Le spectre des minéraux argileux varie en fonction de la nature lithologique des formations 
dans lesquelles s'intercalent les pélites étudiées. 

Ainsi, pour la série triasique de LOggitsion, on distingue clairement : 

- les pélites des formations volcano-sédimentaires (base de la série) qui, bien que 
var~ables dans le détail, sont les seules à contenir des corrensites ; 

- les pélites des radiolarites, dépourvues d'interstratifiés réguliers et riches en 
irréguliers ; 

- les pélites des formations carbonatées, proches de la composition de l'ensemble pé
li~ique supérieur (Jurassique?). 

~a cristallinité de l'illite ne montre pas de variations significatives du bas vers le 
hau~ de la série triasique, et même triasico-jurassique qui, rappelons le, est peu épaisse. 

b. LE PALEOENVIRONNEMENT. 

La diagenèse qui affecte les minéraux argileux, bien que variable selon les types litholo
giques étudiés (elle est faible dans les radiolarites), est suffisante pour empêcher leur uti
lisation à des fins de reconstitution paléogéographique. 
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Cependant, si l'on se place dans un contexte de genèse de marge débutant par une phase de 
"rifting", on peut être surpris de la constance d'ensemble (verticalement) du spectre des miné
raux argileux, notam:nent en ce qui concerne les pourcentages d'illite. Les seules variations 
importantes semblent en ef=et être liées à l'influence du phénomène effusif (richesse en cor
rensite ?) plutôt qu'à d'éventuelles variations d'approvisionnement en matériel argileux en 
fonction de l'évolution des apports continentaux. 

F, CONCLUSIONS SUR LE TRIAS DES SERIES DE LA NAPPE DE LOGGITSION, 

Les series triasiques des unités de la nappe de Loggitsion sont remarquables par la cons
tance des caractères qui s'y observent, de Pelasgia (Othrys orientale) au front des zones inter
nes, quelle que soit, par ailleurs, la position structurale des unités tectoniques (Agrilia et 
Kalamakion par exemple) qui constituent cette nappe de I..oggitsion. 

De bas en haut, on reconnait 

- des laves basaltiques associees à de rares trachytes, le plus souvent en pillow
lavas (100 à 200 m environ), caractérisées par leur couleur violette, l'importance des amygda
les de calcite et la grande taille des coussins. Les études pétrographiques et géochimiques 
(af. infra ; paragraphe IX) indiquent qu'il pourrait s'agir d'une série transitionnelle à ten
dance alcaline. 
L'âge de ces laves est en général anté-norien, et plus précisément anté-carnien supérieur (Pla
tania) d'après l'âge de leur couverture, ou ladinien-carnien moyen d'après la microfaune déga
gée des méats de ces pillow; 

- des radiolarites rouges (5 à 10 m), en lits pluricentimétriques 

- des calcaires siliceux à conodontes (30 à 100 m environ), d'âge norien, ou locale-
ment carnien supérieur, et peut-être même plus ancien (Platania). 
Ces calcaires passent progressivement vers le haut, à des radiolarites ou, plus souvent, des 
pélites violacées. La base de ces niveaux pélitiques ou radiolaritiques est encore, dans certai
nes coupes au moins, d'âge triasique. 

Les principales variations reconnues ou envisageables concernent : 

- l'ensemble effusif de base (Ladino-Carnien ?) , qui peut être constitué de masses 
très importantes de pillow-lavas (série de Tourla, unité d'Agrilia ... ) associées à des coulées 
et des brèches pyroclastiques, ou qui peut se présenter sous la forme d'un volcano-sédirnentaire 
oû alternent des niveaux effusifs, des tufs et des sédiments siliceux (Neochorion) ; 

- la présence éventuelle de calcaires de type "ammonitico-rosso" d'âge ladinien-car
nien moyen à la base de la couverture calcaire des niveaux effusifs (série de Tourla, selon 
Courtin, 1979), ou d'âge aniso-ladinien, mais remaniés dans des formations de type olistostro
mes, également à la base de la série calcaire (série de Grammeni : Koch et Nicolaus, 1969). 

La serie triasique de Loggitsion est particulièrement intéressante dans la mesure où ses 
faciès indiquent une profondeur de dépôt relativement importante (voir conclusions générales 
relatives au Trias). Seules les séries pindiques ou celles de ses marges (Vardoussia) peuvent 
être comparées à cette série triasique de Loggitsion. Les termes de comparaison sont plus rares 
dans les zones internes ; les plus proches par leurs faciès semblent d'ailleurs pouvoir appar
tenir au même "bassin maliaque" : c'est le cas de certaines séries d'Eubée (Katsikatsos, 1979) 
et d'Argolide (Vrielynck, 1978, 1980). 

VI, LE TRIAS DES SERIES SITUEES EN BORDURE DU SPERCHIOS (SERIES DE PROFITIS 
!LIAS ET DE KASTRI) 

Je décrirai successivement les affleurements de la colline de Profitis Ilias, située près 
de Lamia, où le ~rias, quoique réduit, est bien caractérisé par les Conodontes (Ferrière, 1979), 
puis les afileurements de Kastri, près de Grammeni, dont l'âge n'est pas déterminé avec certi
tude. Il s'agit des "Kastri beds" de Koch et Nicolaus (1969) supposés du Permien-Trias infé
rieur (?), ou "série de Kastri" de Courtin (1979) qui admet un âge jurassique. Dans la mesure 
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où cette "série de Kastri" se rapproche plus d'un volcano-sédimentaire caractérisé par la con
temporanéité approximative des processus sédimentaires et éruptifs que d'un "volcano-détriti
que" chaotique, ou les différents éléments constitutifs sont en général repris et resédimentés, 
d'une part, et que dans le massif de l'Othrys, les formations volcano-sédimentaires sont sur
tout développées au Trias, alors que le "Volcano-Détritique" est bien connu au Malm, d'autre 
part, j'analyserai la série de Kastri dans ce paragraphe consacré au Trias. 

A, LE TRIAS DE L'UNITE DE PROFITIS !LIAS, 

La serie de la colline de Profitis Ilias (374 m), qui borde à l'~est la ville de Lamia, 
présente de nombreuses particularités, tant sur le plan de sa position structurale, que sur le 
plan stratigraphique. Cette série triasico-jurassique, que j'ai décrite dans une publication 
antérieure (Ferrière, 1979), est en effet caractérisée par des faciès noduleux, des lacunes de 
sédimentation, et des brèches à galets pluricentimétriques. 

1. COUPE AU SUD DE LA CHAPELLE PROFITIS ILIAS, 

Une petite carrière, située vers 160 m d'altitude, 1,5 km au Sud de la chapelle qui marque 
le sommet de la colline, permet d'observer de bas en haut et du Sud vers le Nord (fig. 58) 

(1) un ensemble complexe de radiolarites rouges, de grès, de pélites et de laves 
basaltiques, dans lequel s'intercale un important niveau de trachytes roses, 
formant relief dans le paysage ; 

(2) des pillow-lavas violets, altérés et écrasés, à amygdales de calcite ; 

(3) 15 à 20 m de calcaires noduleux rouges, roses ou jaunes, à joints styloli
thiques, soulignés par des oxydes de fer et de manganèse de couleur plus 
sombre, à embryons d'Ammonites et Conodontes : 

- les niveaux de base sont datés du Carnien (dét. Kozur et Kauffmann) par 
NeohindeodeZ la sp., PT'ioniodina. rrrue lle!'i (Ta tge) et Neogondo le: la po lygnathi
forrrris (Budurov et Stefanov) ; 

- les niveaux supérieurs contiennent (dét. Kauffmann) : Neohindeodella 
Lriassica (Mueller), Chirodella graaiZis Mostler, Epigondoleïla juvénile, E. 
prirrritia Mosher et E. abneptis Huckriede, du Carnien supérieur-Norien infé
rieur ; 

(4) 10 m environ de calcaires bréchiques puis microbréchiques. Les bancs infé
rieurs contiennent des éléments calcaires à Protopeneroplis striata Weyns
chenk, du Dogger-Malm, des éléments de calcaires noduleux rouges, provenant 
probablement du soubassement, et de nombreux éléments de calcaires nériti
ques à Algues et Involutines, du Trias supérieur. Ces bancs appartiennent 
déjà au Jurassique moyen-supérieur ; le Norien et le Lias sont donc absents. 

2. VARIATIONS LATERALES. 

De nombreux blocs décamétriques de calcaires gris-rose à silex et de calcaires noduleux 
rouges à Conodontes, apparaissent au sein de pélites et de radiolarites rouges, avec un pendage 
identique. Certains de ces blocs sont clairement resédimentés dans des sédiments d'âge jurassi
que supérieur, mais d'autres pourraient représenter des copeaux triasiques appartenant à la sé
rie triasico-jurassique décrite ci-dessus, et individualisés lors des phases tectoniques majeu
res. Les premiers seront analysés dans un paragraphe particulier i je ne décrirai ici que les 
seconds, et plus particulièrement les blocs situés à l'ouest des niveaux triasiques analysés 
précédemment (fig. 58), à une altitude comparable. Ces blocs présentent des faciès quelque peu 
variables 

- des calcaires fins, à Radiolaires et petits filaments contenant : Gondo2ella tad
pcle Hayashi, Bibbaroella Zautissima (Huckriede), Prioniodina venus~a (Huckriede), Enantiogna
thus ziegle:ri (Diebel), Neohinàeodel,la triassica (Müller), N. dropla (Spasov et Ganev) et Neo
~indeodeïla sp. aff. triassica riegeli (Mosher), du Cordevolien supérieur-Julien (partie infé
rieure et moyenne du Carnien) (dét. Kozur). Ce même niveau a également livré Neogondolella 
po l~gnatn.if o!'mis (Budurov et Stefanov) du Carnien (dét. Kauffmann) 
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- des calcaires plus noduleux, également à filaments, à EpigondoZeZla cf. abneptis 
(Huckriede), NeogondoZeZla poZygnathiformis (Budurov et Stefanov), Oza.rkodina tortiZis Tatge, 
Enantiognathus sp. et NeohindeodeZla sp. du carnien (dét. Kauffmann), ainsi que Metapolygnathus 
abneptis (Huckriede), Gondolella sp. et GondoZeZla naviaula Huckriede, de la limite du Carnien
Norien, selon Kozur. 

En résumé, le Trias de la série de Profitis Ilias se révèle être formé de calcaires plus 
ou moins noduleux, à embryons d'Ammonites, du carnien atteignant la limite Carnien-Norien, qui 
recouvrent des pillow-lavas violacés amygdalaires, des radiolarites et des trachytes. 

Ml 

NNW 

PROF. ILIAS -
0 

Trias 

,.-

10m 

SSE 

200m 

Cornirn. t,rm_ Naritn inf. 

190 

carnicn sup. 

N s 
Trias moy.? 

Fig. 58. - Trias maliaque, bordure Sperchios. Coupe de Profitis Ilias (Othrys occidentale). Tsp 1, 
fig. 45. 

Numéros: voir texte. - a. calcaires fins, blancs ou roses. - b. calcaires noduleux à embry
ons d'Ammonites. - c. laves amygdalaires en pillow. - d. trachytes roses. Autres figurés : 

fig. 5. 

B, LES AFFLEUREMENTS DE KASTRI, 

J'ai déjà signalé la présence de ces affleurements particuliers, constitués d'une alternan
ce assez régulière de diabases, de tufs, de grès, de pélites, de radiolarites et de rares ni
veaux carbonatés, dans le chapitre consacré au Paléozoïque, un âge permien-trias inférieur (?) 
-qui n'est en fait envisageable que pour une partie de ces affleurements- ayant été proposé par 
Koch et Nicolaus (1969), à titre d'hypothèse. Si Marines et aZ. (carte de Lamia, 1967) considè
rent qu'il s'agit d'une partie du "Shale-chert-ophiolitic complex", Courtin (1979) insiste sur 
les affinités qui existent entre la série de Kastri et la base non chaotique de la "Diabase
Radiolarite" du Malm, telle qu'elle est décrite dans les Oinarides yougoslaves par Rampnoux 
(1966, 1970) et cadet (1970) par exemple. 

Cette dernière comparaison me parait judicieuse, le nom même de la "Formation Diabase-Ra
diolarite" rappelant particulièrement bien la nature même des principaux termes lithologiques 
constituant la série de Kastri. Mais l'hypothèse d'un âge triasique (Trias moyen-supérieur) ne 
doit toutefois pas être négligée ; en effet, les seuls fossiles provenant de ces affleurements 
sont d'âge triasique, et les formations volcano-sédimentaires de cet âge, connues en Othrys pré
sentent des types lithologiques voisins dont l'agencement (alternances régulières) est parfois 
comparable (coupe de Néochorion, en Othrys centrale). Des études détaillées, tant sur les ro
ches éruptives que sur les Radiolaires, apporteront peut-être une solution à ce problème. 
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Sans pour autant rejeter les autres hypothèses, celle d'un âge jurassique notamment, j'a
nalyserai donc la série de Kastri dans ce chapitre consacré aux formations triasiques, ne se
rait-ce que pour attirer l'attention sur une interprétation possible mais non encore envisagée, 

1, COUPE DE KASTRI, 

Cette coupe déjà publiée -de façon succincte- in Celet et ai. (1980) est le résultat de 
mes propres obse?:Vations et de celles de courtin (1979). 

Au Sud de la chapelle Profitis Ilias, installée sur un corps de péridotites serpentinisées, 
on rencontre deux ensembles lithologiques principaux (fig. 59) 

M.B 

NNE 

(1) une formation essentiellement diabasique, à intercalations de jaspes et de 
radiolarites rougeâtres, à pendage subvertical ou pentées vers le Nord (60 
à 90°). Quelques niveaux de laves et-de pélites grises s'y ajoutent. Selon 
courtin (1979), les diabases ont une structure subophitique et contiennent 
plagioclase, amphibole, opaques et épidote (abondante) ; 

(2) un ensemble de schistes argileux, de grès plus ou moins pélitiques, et de 
litharénites à débris de roches éruptives ("graywackes"}, entrecoupé de ni
veaux de radiolarites et de calcaires dolomitiques (rares} rouges. Des ni
veaux à matrice pélitique et blocs décimétriques de calcaires, de grès, 

de laves, de radiolarites, de quartzites et de brèches effusives y sont si
gnalés par Courtin (B, fig. 59). C'est dans cet ensemble que j'ai observé, 
à quelques centaines de mètres au Nord du village de Kastri, sur la colline 
supportant les pylônes de la ligne à haute tension (A: fig. 59), des cal
caires à filaments et Conodontes du Trias moyen-supérieur (détermination en 
cours} dont le pendage sud (30 à 40°) semble indiquer qu'ils supportent des 
niveaux gréso-graywackeux. ces calcaires n'ont pu être retrouvés latérale
ment, si bien qu'il pourrait s'agir d'un bloc resédimenté (?). 

Conodontes ssw 
300 Profitis !lias ,i' 

200 
Sp~rchios 

100 

l1 d"après COURTIN.1979) 

Fig, 59, - Trias de la série de Kastri, bordure du Sperchios (Othrys occidentale). Tsp 2, fig. 45. 

Numéros dans le texte. - a. tufs, litharénite à débris éruptifs. - b. diabases. Autres fig11-
rés : fig. 5. 



- 145 -

2, VARIATIONS LATERALES. 

Des observations de même nature peuvent être faites dans les collines situées à l'Est de 
Kastri (monts Pigadoulia, ~imbanos et Marathes). Des précisions ont été apportées par Courtin 
(1979) qui signale, dans une matrice argilo-gréseuse, des blocs calcaires à débris d'Echinod.er
mes, Dasycladacées, Foraminifères, et surtout Baaaanella flo:riformis Pantic, connue du Ladinien 
au Norien. Ces affleurements montrent en outre, des intercalations fréquentes de diabases dans 
des niveaux schisto-radiolaritiques, qui confirment que les deux ensembles lithologiques distin
gués dans la coupe de Kastri appartiennent bien à une même série. 

3. I~~TERPRETATION. 

a. COMPARAISON AVEC LES AUTRES SERIES D 'OTHRYS. 

Des niveaux gréso-pélitiques, graywackeux et radiolaritiques présentant des faciès proches 
de ceux de la série de Kastri s'observent qualques kilomètres au Nord de Grammeni, entre les 
p;:.11ow-lavas de Tourla et le village de Trilofon. Un "Complexe filonien" est présent à la par
tie supérieure de cet ensemble sédimentaire, mais une écaille harzburgitique importante s'inter
cale entre les deux. Une hypothèse simple est d'admettre que la série de Kastri correspond à la 
réunion de ces deux unités, redressées à la verticale en bordure du Sperchios pour des raisons 
tectoniques, en admettant, en outre, la disparition de l'écaille péridotitique vers le Sud. Dans 
cette hypcthèse, la série de Kastri serait très probablement Jurassique (supérieur). 

Une analyse détaillée met en revanche en évidence des différences assez marquées entre les 
affleurements du secteur de Trilofon et ceux de la série de Kastri. C'est ainsi que les alter
nances régulières de niveaux diabasiques et radiolaritiques ne semblent pas exister dans le com
plexe filonien situé près de Trilofon. Par ailleurs, il parait peu probable que l'écaille harz
burgitique ait pu disparaitre aussi rapidement sans laisser de traces au sein de la série de 
Kastri ; à moins que celle-ci n'occupe une position structurale différente et ne constitue le 
corps serpentineux associé à la faille de la chapelle Profitis Ilias. 

Une comparaison avec les ensembles formés de roches sédimentaires et éruptives d'âge juras
sique moyen-supérieur présents en Othrys, révèle des différences majeures. Ces derniers sont 
essentiellement chaotiques, ce qui n'est pas le cas de la série de Kastri ; et leur base, qui 
ne présente pas ce caractère chaotique, est surtout pélitique et radiolaritique et ne contient 
jamais de masses importantes de roches éruptives, et notamment de diabases ou dolérites. 

Comme je l'ai déjà signalé, des ressemblances existent avec certaines formations volcano
sédimentaires triasiques d'Othrys, du point de vue de la nature lithologique des roches qui 
constituent ces deux ensembles (grès, pélites, radiolarites, diabases), et même de leur agence
ment (alternance régulière de roches éruptives basiques et de niveaux sédimentaires siliceux, 
comme à Neochorion en Othrys centrale). Toutefois, une différence importante subsiste : les for
mations volcano-sédimentaires triasiques connues en Othrys sont surtout riches en laves, alors 
que la série de Kastri est caractérisée par sa richesse en diabases-dolérites. 

b, COMPARAISON AVEC DES FORMATIONS SITUEES EN DEHORS DU MASSIF DE L'arHRYS. 

Les formations volcano-sédimentaires non chaotiques, riches en diabases, sont assez rares 
dans les Hellénides : la plus proche, par ses faciès, de la série de Kastri, pourrait être, 
comme l'a déjà signalé Courtin (1979), la formation à diabases et radiolarites de l'unité d'As
pro Vrissi, datée plus ou moins précisément du Lias-Dogger (Mercier, 1966). 

4. CONCLUSIONS. 

La série de Kastri, qu'elle soit triasique ou jurassique, présente un certain nombre de 
particularités par rapport aux autres séries connues en Othrys. Ces particularités pourraient 
trouver leur origine dans le fait que la série de Kastri, située en bordure du Sperchios, étai~ 
probablement liée à la structure transversale dite "du Sperchios", connue dès le Trias (Ferriè
re, 1979) et assimilée par certains auteurs à une paléofaille transformante (Aubouin et Dercourt, 
19 75) . 
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VII, LES BLOCS DE CALCAIRES PELAGIQUES TRIASIQUES RESEDIMENTES 

A, GENERALITES, 

Ce problème a été ·évoqué précédemment, non seulement lors de l'étude de certaines séries 
triasiques pélagiques (Grammeni, Profitis Ilias ... ), mais aussi à propos de l'analyse de cer
tains blocs triasiques néritiques du secteur de Trilofon, dans la mesure où certains affleure
ments de petite dimension peuvent être assimilés soit à des blocs resédimentés, soit à des co
peaux tectoniques jalonnant des contacts tectoniques majeurs. La limite entre ces deux types 
théoriques est d'ailleurs assez floue, puisque très souvent les blocs resédimentés le sont au 
cours de phases tectoniques importantes, et qu'ils proviennent de la destruction de nappes au 
cours de leur mise en place-tectonique. 

Les blocs néritiques d'âge triasique du seateur de Trilofon ont été décrits dans le para
graphe consacré au Trias néritique, bien que du point de vue structural et paléogéographique (?) 
il eût été plus logique de les analyser après les séries de type Loggitsion (ces blocs nériti
ques appartiennent en effet à des unités situées entre les unités ophiolitiques au sommet, et 
celles de Tourla-Grammeni à la base). Ce choix a été fait afin d'établir d'éventuelles affini
tés entre ces blocs néritiques de Trilofon et les calcaires pélagoniens, en raison des consé
quences tectoniques majeures liées à la réponse à cette question. Je rappelle que, pour ma part, 
je considère qu'il existe des différentes importantes entre ces deux types de calcaires nériti
ques. Comme, par ailleurs, Courtin (1979) considère que ces blocs sont en fait de simples co
peaux tectoniques appartenant à une série particulière, la série de Trilofon, il ne m'a pas paru 
opportun de développer l'étude de ces blocs de Trilofon dans ce paragraphe consacré aux blocs 
resédimentés ; toutefois, il faut avoir présent à l'esprit que sur le terrain, il s'agit effec
tivement d'un ensemble de blocs métriques à décamétriques, souvent associés -tectoniquement il 
est vrai- à des radiolarites. 

En conséquence, les blocs qui seront décrits dans ce paragraphe sont principalement consti
tués de calcaires "pélagiques" siliceux, gris ou roses, parfois noduleux, et contiennent généra
lement des Conodontes. Je distinguerai deux types d'affleurements : les blocs de calcaires péla
giques nettement étrangers à la série au sein de laquelle ils apparaissent (blocs des formations 
chaotiques du Malm des séries pélagoniennes, par exemple), et les blocs présentant des affinités 
marquées avec certains termes lithologiques, triasiques naturellement, des séries auxquelles ils 
appartiennent (cas des séries situées en bordure du Sperchios (fig. 60). 

B, LES BLOCS NE PRESENTANT PAS D'AFFINITES AVEC LES FORMATIONS 
SOUS-JACENTES, 

Il s'agit uniquement de blocs présents dans les formations chaotiques ("Volcano-Détriti
que") du Malm, appartenant aux unités tectoniques situées à la base du dispositif structural 
anté-crétacé supérieur d'0thrys. Les séries de Loggitsion les plus typiques ne possèdent en ef
fet ni blocs resédimentés, ni formations chaotiques. 

1. LES BLOCS DE CALCAIRES "PELAGIQUES" TRIASIQUES DES FORMATIONS 
VOLCANO-DETRITIQUES PELAGONIENNES. 

De tels affleurements ont été observés en Othrys centrale, à proximité des huttes de ·ber
gers de Prosilia d'une part, et près de Pende Vrisses d'autre part. 

a. LES AFFLEUREMENTS DE PROSILIA. 

Les blocs calcaires sont situés quelques dizaines de mètres au-dessous de la source princi
pale aménagée, utilisée par les bergers de Prosilia (fig. 60 A). Ils forment une masse de 20 à 
30 m selon la plus grande longueur, de couleur claire (gris-blanc et rose) qui tranche sur le 
fond rouge foncé des radiolarites, grès et laves (pillow-lavas ... ) du "Volcano-Détritique", sup
posé appartenir à l'unité pélagonienne inférieure (unité de Prosilia). Ces calcaires nettement 
resédimentés dans des pélites et radiolarites rouges, ont des faciès variables : blancs à silex 
roses, gris à filaments et Radiolaires, ou encore roses et noduleux. 
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Cinq échantillons ont livré des Conodontes. Deux des associations observées donnent des 
âges assez peu précis (Trias moyen-supérieur et Carnien supérieur-Norien) ; en revanche, les 
trois autres sont plus significatives, Ces dernières associations se répartissent comme suit 
(dét. Kauffmann) 

- Enantiognathus sp., EpigondoleZLa abneptis (Huckriede), HindeodeZLa (Meta
pr-ioniodus) peatiniformis (Huckriede) et NeogondoZeZLa navicula steinbe~gen
sis (Mosher), du Norien moyen-supérieur ; 

- EpigondoleZZa bidentata Mosher et Epigondolella sp., du Norien supérieur ; 

- EpigondoleZZa bidentata Mosher et Neogon.dolella navicula steinbergensis (Mos-
her), du Norien supérieur. 

b. LES AFFLEUREMENTS DE PENDE VRISSES. 

Situés quelques centaines de mètres au NNW des sources de Pende Vrisses (fig. 60 A), sous 
l'unité de Chatala, ces affleurements chaotiques du Malm (?) appartiennent très probablement à 
l'unité pélagonienne supérieure (unité du Messovouni). Parmi d'autres blocs, existent des cal
caires noduleux rouges, à Conodontes, du Norien supérieur (dét. Kauffmann) : Prioniodina (Cbpri
dodella) rrruelleri (Tatge), EpigondoleZ1,.a bidentata Mosher et Neogondolella navicula steinber
gensis (Mosher). 
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2. LES BLOCS RESEDIMENTES DANS LES SERIES MALIAQUES TYPIQUES. 

a. SERIES DE PIRGAKI-GARMENI. 

La reconnaissance des blocs resédimentés n'est pas évidente dans le cas des unités malia
ques, dans la mesure où des klippes de calcaires triasiques appartenant aux unités de Loggitsion 
viennent reposer directement sur les formations volcano-détritiques jurassiques des unités de 
Pirgaki-Garmeni sous-jacentes. ces formations sont surtout bien développées dans le secteur mé
ridional de l'Othrys, près de Paleokerassea notaim11ent. 

Les seuls blocs de calcaires triasiques à Conodontes que j'ai pu observer avec certitude 
dans ces formations, proviennent des affleurements situés en bordure de la route à péage, au ni
veau du village de Raches. 

b. SERIES DE LOGGITSION. 

Les séries des unités de Loggitsion provenant de secteurs où ces unités sont bien indivi
dualisées -c'est-à-dire de Moschokarya à l'ouest, à Pelasgia à l'Est- ne possèdent pas, au Ju
rassique, de formations chaotiques à blocs bien caractérisées. 

3. CONCLUSIONS. 

Les blocs présents dans le "Volcano-Détritique" pélagonien proviennent indibutablement de 
séries étrangères à cette zone isopique. Nous verrons, lors de l'étude de ces formations chao
tiques, qu'elles sont liées à la mise en place des nappes ophiolitiques (Celet et al., 1976), 
et que les blocs calcaires proviennent très probablement d'unités sédimentaires (maliaques ?) 
associées à ces ophiolites. Il s'agirait donc de véritables olistolites (Braquet, 1973 ; Fou
cault et Raoult, 1980). 

C, LES BLOCS PRESENTANT DES AFFINITES AVEC LES FORMATIONS SOUS-JACENTES, 

Ce type d'affleurement est cantonné aux séries situées en bordure du Sperchios, dans la 
colline de Profitis Ilias, près de Lamia, et plus à l'Ouest, dans le secteur Grammeni-Archanion 
(fig, 60 B et C). 

1. LA COLLINE DE PROFITIS ILIAS (374 m). 

J'ai décrit, dans le paragraphe consacré au Trias de cette série, des affleurements isolés 
de calcaires pélagiques à Conodontes qui pourraient être assimilés à des copeaux tectoniques is
sus de séries carbonatées plus complètes. Mais des blocs de même nature sont également présents 
quelques mètres au-dessus des calcaires microbréchiques du Dogger-Malm, dans des radiolarites 
et des pélites parfois accompagnées de grès (fig. 60 B). 

L'analyse des contacts blocs-terrains environnants montre que .ces calcaires roses à Cono
dontes, souvent noduleux, sont intimement associés aux radiolarites qui les contiennent. Il 
pourrait s'agir d'unités particulières, caractérisées par des séries limitées à des calcaires 
triasiques (peu épais !) et des radiolarites, chevauchant sur des séries sous-jacentes plus com
plètes ; mais l'absence d'indices en faveur d'un tel contact tectonique conduit à admettre qu'il 
s'agit en fait de blocs triasiques resédimentés dans les pélites et radiolarites jurassiques. 

L'un des blocs situés quelques centaines de mètres à l'ouest de la coupe type de Profitis 
Ilias a livré : ChiroàeZZa dinodoides (Tatge), C, graoilis Mostler, NeohindeoàeZZa d:rop?..a (Spa
sov et Ganev), N. swrrmesbergeri swrmesbergeri Kozur et Mostler, Metaprioniodus sueviaus (Tatge), 
du Norien. 

Bien qu'il s'agisse de calcaires triasiques à Conodontes, resédimentés dans des niveaux· 
supposés ou datés du Jurassique, des différences existent par rapport aux formations chaotiques 
du Malm de Prosilia et Pende Vrisses, en Othrys centrale (of, supra) 
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- l'aspect chaotique est ici nettement moins accentué, les blocs y sont plus rares et 
de nature lithologique moins variée, les éléments purement ophiolitiques étant absents par exem
ple, alors qu'une unité de péridotites recouvre ces séries de Profitis Ilias ; 

- les niveaux contenant les blocs de calcaires triasiques sont souvent situés à pro
ximité des calcaires microbréchiques jurassiques et d'épaisses formations pélitiques et radio
laritiques surmontent ces blocs, contrairement au "Volcano-Détritique" typique d'Othrys centra
le. 

Ainsi, les blocs présents dans cette colline pourraient provenir de sen.es de type Profi
tis Ilias, dont les éléments se seraient resédimentés à proximité de leur lieu d'origine, tout 
au début (au Malm inférieur ?) de la période de perturbations tectoniques dont l'apogée sera la 
mise en place tectonique des ophiolites. 

2. LES AFFLEUREMENTS A "BLOCS" CALCAIRES DU SECTEUR GRAMMENI-ARCHANION. 

Le problème est encore plus complexe ici, dans la mesure où les nombreux blocs de calcai
res pélagiques à Conodontes triasiques appartiennent à des unités tectoniques différentes, dont 
on sait qu'elles sont anté-Crétacé supérieur et reprises au Tertiaire. 

Je distinguerai deux types d'affleurements : ceux qui sont situés au Sud de Grammeni, en
tre le village et la chapelle Profitis Ilias, et ceux qui apparaissent plus au Nord (fig. 60 C). 

a. LES BLOCS SITUES AU SUD DE GRAMMENI. 

J'ai déjà évoqué ce problème lors de l'étude du Trias de la série de Grammeni ; je rappel
lerai simplement les hypothèses déjà proposées pour l'interprétation de ces blocs 

- les blocs aniso-ladiniens (d'après les Ammonites) appartiennent à des olistostromes 
intercalés à la base de la série triasique de Grammeni (Koch et Nicolaus, 1969) 

- ces blocs sont resédimentés dans des formations jurassiques dépourvues d'éléments 
ophiolitiques (Courtin, 1979). 

J'ai moi-même réétudié ces formations très récemment, mais la mauvaise qualité des affleu
rements ne m'a pas permis de lever l'indétermination entre ces deux hypothèses, Le pendage des 
couches qui surmontent les blocs au Nord de la chapelle Profitis Ilias est en faveur de la pre
miere hypothèse, mais la deuxième est également envisageable dans la mesure où un dispositif 
assez semblable pourrait exister plus à l'Est, dans la colline de Profitis Ilias, près de Lamia. 

L'étude systématique des Conodontes des blocs apportera peut-être la solution à ce problè
me : la présence (éventuelle) du Norien supérieur par exemple dans ces blocs étant suffisante 
pour exclure la première hypothèse (voir aussi fig. 107 et paragraphe correspondant). 

b. LES BLOCS SITUES AU-DESSUS DES PILLOW-LAVAS DE TOURLA. 

Les blocs à Ammonites du Ladinien et du carnien, décrits par Mitzopoulos et Renz (1938), 
près d'Archanion, ont été assimilés par Courtin (1979) aux calcaires noduleux de même âge, si
tués plus à l'Est sur les pillow-lavas triasiques de Tourla, et supposés représenter la base de 
la formation calcaire de la série de Tourla. 

Pour ma part, j'ai observé dans cette même colline, sur des pillow-lavas violacés à amygda
les calcitiques semblables à ceux de Tourla, des blocs de calcaires noduleux à conodontes du 
Carnien-Norien, associés à des grès et des radiolarites constituant une formation chaotique. 
L'âge de cette forr:iation et sa signification n'ont pu être déterminés du fait des conditions 
d'affleurement et de l'intense tectonisation qui affecte l'ensemble de ces terrains. Pour Cour
tin (1979), il pourrait s'agir de la terminaison de la série de Trilofon ; cet auteur considère 
en effet que la série de Trilofon, caractérisée par un Trias moyen et supérieur néritique -ré
duits à l'état de ~opeaux tectoniques- se termine par une formation chaotique gréso-pélitique 
(Jurassique?) à "olistolites" de calcaires pélagiques roses à filaments, probablement triasi
ques. 
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D, CONCLUSION, 

En conclusion, on peut classer les blocs de calcaires pélagiques triasiques resédimentés 
en plusieurs catégories : 

- des blocs ayant subi un transport important, lors des phases tectoniques paléohel
lénique, et resédimentés de ce fait dans des formations chaotiques du Malm couronnant des sé
ries qui peuvent être néritiques. Les exemples de Prosilia-Pende Vrisses appartiennent avec une 
quasi certitude à ce premier type ; ce pourrait être le cas de certains blocs situés dans la 
partie supérieure de la série de Trilofon. 

Les catégories suivantes sont plus hypothétiques 

- des blocs resédimentés à proximité de leur lieu d'origine (ou au moins dans le même 
bassin que celui où ils se sont formés) 

au Jurassique : avant l'arrivée des nappes ophiolitiques et sédimentaires 
associees, mais au cours des premières manifestations de cette période de 
diastrophisme {au Malm inférieur probablement). 
ce serait le cas de certains blocs présents dans la colline de Profitis Ilias 
(probabilité non négligeable), ou encore des blocs situés au Sud de Grammeni 
dans l'hypothèse (envisageable) retenue par courtin (1979) 

au Trias (moyen} : c'est l'hypothèse envisagée par Koch et Nicolaus (1969) 
pour les blocs situés au Sud de Grammeni. 

Enfin, il faut rappeler que certains "blocs" de calcaires pélagiques triasiques correspon
dent à des copeaux tectoniques appartenant initialement à des séries carbonatées plus complètes, 
même si elles n'atteignent pas toujours le Jurassique ; à titre d'hypothèse, on peut citer cer
tains blocs de la colline de Profitis Ilias et -selon courtin (1979)- les b1ocs à Ammonites si
tués au Nord.Est d'Archanion. 

Quoi qu'il en soit, il faut remarquer la répartition particulière de ces blocs de calcai
res ~lagiques triasiques, souvent noduleux, soit en Othrys centrale dans les unités pélagonien
nes et plus rarement dans les unités de Garmeni-Pirgaki d'une part, soit en bordure du Sper
chios, dans la colline de Profitis Ilias et dans le secteur entre Grammeni-Archanion et Trilo
fon (6 km au Nord du Sperchios) d'autre part. 

Nous verrons que la présence de tels blocs de calcaires pélagiques triasiques n'est pas 
rare dans les formations volcano-détritiques du Mal~ des zones internes des Hellénides, mais 
aussi des Dinarides s.s. (Celet et al,, 1977b),La présence de ces blocs en bordure du Sperchios 
et jusqu'à Trilofon constitue un des éléments permettant de conclure à l'existence de structu
res paléogéographiques particulières affectant le bassin rnaliaque : structure transversale dite 
du Sperchios et peut-être haut-fond correspondant aux affleurements de Trilofon, recoupant cet
te structure transversale (par rapport aux directions dinaro-helléniques) dans le secteur Gram
meni-Archanion (voir fig. 181). 

VIII, LES SERIES TRIASIQUES DU MASSIF DU KOZIAKAS 

La chaine du Koziakas (1 901 m) constitue la bordure occidentale de la plaine quaternaire 
de Trikkala. Le massif principal, ou massif du Koziakas s.s., correspond à la partie septentrio
nale de cette chaine entre la vallée du Penée au Nord, et les gorges de Pili au Sud : c'est ce 
secteur que j'ai étudié plus particulièrement. 

A, HISTORIQUE, 

Les premiers travaux concernant le Koziakas sont l'oeuvre de Philippson (1895, 1898) qui 
rattache ce massif à la sous-zone de l'Othrys, au sein de la "zone de la Grèce orientale moyen
ne". Renz (1930), puis Blumenthal (1931) considèrent que les calcaires oolithiques du Koziakas 
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représentent un lambeau de nappe du Parnasse-Kiona charrié sur des series et type pindique (ra
diolarites et série du Thimiama). La carte à 1/500 000 de la Grèce (Renz et al., 1954) est le 
reflet de ces premiers travaux: l'ensemble Koziakas-Thimiama y est attribué au Crétacé supé
rieur ; toutefois, au front occidental de cet ensemble, des affleurements de Trias-Jurassique 
sont figurés, Renz (1930) ayant reconnu en ce lieu des calcaires à Halobies. 

Aubouin {1957, 1959) place au contraire -et avec raison- les radiolarites et les calcaires 
oolithiques dans une même serie qu'il date du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur par des 
Trocholines ('h'oaholina cf. elongata Henson et T. cf. alpina Leupold) ; des liaisons avec la 
série Crétacé supérieur du Thimiama sont alors envisagées. 

Une nouvelle génération de travaux, relatifs au massif du Koziakas ou aux chainons plus 
méridionaux (Itamos, Kakavakia, massif de Seklisa-Daphnospilia), apparait à partir de 1972 : 
Savoyat et Lalechos (carte de Kalabaka, 1972), Ferrière (1974 c), Scandone et Radoicic (1974) 
(+), Courtin (1977), Jaeger et Chotin (1978 a, b, 1979), Ardaens (1978), Jaeger (1979, 1980), 
Papanikolaou et Sideris (1979). 

Les auteurs de la car~e de Kalabaka (Savoyat et Lalechos, 1972) attribuent les séries du 
Koziakas au Lias-Tithonique: ils notent la présence de Paleodasycladus mediterrcmeus Pia, du 
Lias (remaniée?) dans des calcaires graveleux-oolithiques, et surtout Coniaospirillina basi
:iensis Mohler, du Malm. 

Par la suite, j'ai pu mettre èn évidence (Ferrière, 1974 c) le Jurassique moyen-supérieur 
à Protopeneroplis striata Weynschenk, des faciès à Vidalina martana Farinacci (?) et Lagénidés 
rappelant certains faciès du Lias d'Othrys (à Involutina iia.ssicxz), mais aussi et surtout le 
Trias supérieur, à l'Est comme à l'Ouest du Koziakas, sous deux faciès différents, l'un à Cono
dontes, l'autre à Involutinidés. Peu après, Scandone et Radoicic (1974) (+) confirment ces ob
servations : ils citent en particulier Galeanella tollmanni (du Rhétien ou Norien supérieur 
s.l.) dans des microbrèches qu'ils attribuent, pour des raisons peu évidentes, au Lias inféri~ur 
ou moyen. En dehors du Trias supérieur à Halobia sp. et du Jurassique moyen-supérieur à Forami
nifères, les âges proposés par ces auteurs, pour les différents niveaux, sont d'ailleurs d'une 
précision que les fossiles cités ne permettent pas toujours d'obtenir. Enfin, Ardaens (1978) 
précise la stratigraphie des niveaux calcaro-siliceux à Conodontes du Trias supérieur, dans la 
région de Vitouma et du mont Skoumbo. 

En résumé, les données paléontologiques relatives au Trias du Koziakas restent assez frag
mentaires. Les fossiles cités sont : des Halobies, sans précisions spécifiques (Renz, 1930 : 
Scandone et Radoicic, 1974), des Involutinidés (Ferrière, 1974 cl et des Conodontes (Ferrière, 
1974 c ; Ardaens, 1978) indiquant le Trias supérieur. 

Les affleurements à Involutinidés seront décrits en premier lieu, puis je détaillerai les 
niveaux à Conodontes. La logique d'exposé adoptée correspond approximativement à une transver
sale du chainon principal du Koziak.as, effectuée d'ouest en Est (fig. 61). 

B, COUPES DANS LE SECTEUR DE GLYKOMILIA (KATO PERLIANGO) 
A INVOLUTINIDES, 

LES FACIES 

En partant de Glykomilia vers l'Est, c'est-à-dire en remontant le versant occidental du 
massif du Koziakas,sur le flanc d'un petit sommet coté 984 m, on relève la succession suivante, 
d'ouest en Est (coupe A, fig. 62) 

(1) une alternance de grès et de pélites jaunâtres, appartenant à l'ensemble de 
flysch paléocène-éocène qui se développe vers l'Ouest 

(2) des pélites siliceuses, à bancs de calcaires siliceux ou carbonatés très peu 
épais (10 à 20 cm) 

(3) une masse de calcaires à pendage ouest, assez massifs (80 cm à 1 m), de cou
leur claire, souvent bréchiques, datés du Norien dans sa partie occidentale 
par des Involutinidés ; 

(+) Cette publication a été déposée en 1974 (le 12 juillet), mais le manuscrit définitif n'a 
été remis qu'en 1975 (le 24 février). 
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Fig. 61. - Trias et Jurassique du Koziakas. Situation des coupes décrites (Tk 1 à 4 et Jk 1 et 2). 

bles. 

(4) des calcaires gris à silex, oolithiques et bréchiques, datés du Jurassique 
moyen-supérieur par des Foraminifères dont PI'otopeneroplis striata Weyns
chenk. 

Des contacts tectoniques tangentiels, plus ou moins nets, séparent ces différents ensem-

La coupe B (fig. 62) représente le détail d'une partie de l'ensemble calcaire (3). D'ouest 
en Est, à partir des niveaux pélitiques (2), on note 

(3a) 5 m de biosparites, à grain parfois grossier (jusqu'à 5 mm), à Algues, Li
tuolidés, Duostominidés, Trochamminidés et Involutinidés dont Troaholina 
pePmodiscoides Oberhauser, Involutina sinuosa sinuosa (Weynschenk) et I. 
sinuosa pragsoides (Oberhauserl, du Norien; 

(3b) 5 m de calcaires fins, biogènes, à Algues et Foraminifères encroûtants; 

(3c) un banc de calcaires (50 cm) à oncolithes ou oolithes micritisés et ciment 
de calcite cristalline (oosparite), à petits Foraminifères non détermina
bles ; 
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(3d) 4 m de calcaires bréchiques polygéniques, contenant des éléments de calcai
res à Involutinidés du Trias supérieur ; 

(3e) 5 m de calcaires d'aspect bréchique, clairs à taches brunes : c'est une 
biosparite à Algues et Involutines de couleur ambrée, dont Involutina gr. 
sinuosa ; 

(3f) quelques mètres d'affleurements médiocres ; 

(3g) vient ensuite une épaisse masse (plusieurs dizaines de mètres) de calcaires 
bréchiques polygéniques, de couleur claire, à éléments jaunâtres ou rougeâ
tres, riches en éléments à Involutines, où s'intercalent quelques niveaux 
fins ou à tendance oolithique. cet ensemble va jusqu'au pied de l'unité de 
calcaires du Dogger-Malm (4, coupe A). Ces derniers niveaux sont au moins 
du Norien et peut-être plus récents -du Jurassique inférieur par exemple
puisqu'ils remanient des éléments à Involutines du Norien et notamment : 
Involutina twrrida (?) (Kristan-Tollmann) et I. sinuosa gr. obep'fiausePi. 
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Fig. 62. - Trias du Koziakas. Coupe de Glykomilia (Koziakas W). Tk 1, fig. 61. 

Légende dans le texte. Figurés: fig. s. 

Un détail d'un banc calcaire de 15 m d'épaisseur, observé 100 m environ au Nord de la coupe 
décrite ci-dessus (fig. 62 C), permet d'observer une alternance de lits clairs, parfois à peti
tes coquilles (C 1) et de lits sombres à taches noirâtres (C 2) : 

les lits clairs sont des biospari tes à basycladacées, Duostominidés, Endo
thyriidés et Involutinidés dont Involutina sp. et Trocholina permodisootdes 
Oberhauser ; 
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les lits sombres sont des biomicrosparites à Algues, Duostominidés et Invo
lutines de couleur ambrée. Ce niveau a livré : Involutina sinuosa sinuosa 
{Weynschenk), I. sinuosa pragsoides (Oberhauser), I. cf. aommunis, I. te
nuis (Kristan), J, gr. gasahei et Troaholina permodisaotdes Oberhauser, du 
Norien (Rhétien). 

Ces descriptions montrent que, en dehors des brèches calcaires remaniant des calcaires à 
Involutines - dont certaines sont jurassiques-, il existe de véritables niveaux triasiques 
(biosparites et biomicrosparites homogènes) à Involutinidés, dont l'épaisseur peut atteindre 
20 à 40 m. Ces calcaires rappellent, de façon particulièrement nette, les niveaux triasiques de 
l'unité de Chatala en Othrys centrale, et notamment ceux de Likorrachi (fig. 23). 

C, COUPE DE LA CRETE DU KOZIAKAS 
EFFUSIVES (?), 

FACIES A CONODONTES ET ROCHES 

Cette coupe représente la prolongation, vers l'Est, de la coupe précédente, à partir de la 
crête de calcaires du Jurassique moyen-supérieur (4, fig. 62 et 1, fig. 63), selon une direction 
quelque peu différente toutefois, la coupe des sollllllets étant effectuée du Nord-Ouest vers le 
Sud-Est, Sur ce parcours, où les difficultés topographiques sont assez nombreuses, on rencontre 
successivement (fig. 63) 

NW 

(1) une crête formée de calcaires gris, assez massifs, bréchiques, oolithiques, 
ou en bancs plus minces, à grain fin, souvent siliceux, datés du Jurassique 
moyen-supérieur par divers Foraminifères ; 

(2) un col où affleurent des radiolarites rouges, au sein desquelles s'interca
lent des roches effusives porphyriques, violacées, à grandes lattes de pla
gioclases (1 à 2 cm), déjà signalées par Aubouin (1959) ; 
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Fig, 63. - Trias du Koziakas. Coupe de la crête principale. Tk 2, fig. 61. 

Numéros dans le texte. - a. laves (triasiques?). - b. radiolarites. - c à g. Calcaires (barre 
unique : '!"rias-Lias (?), barre double : Jurassique). - c. à filaments. - d. fins, gris ou roses 
(Trias). - e. siliceux. - f. bréchiques et/ou microbréchiques. - g. à oolithes. 
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(3) et {4),la crête principale, constituée de calcaires à pendage ouest, que 
l'on peut subdiviser en deux ensembles : 

- l'ensemble (géométriquement) supérieur (3), formé de calcaires lités, 
roses et gris : ce sont des biomicrites à filaments courbes et Radiolaires, 
des biopelsparites, en partie recristallisées, à filaments rigides et petits 
Foraminifères ; quelques niveaux plus bréchiques montrent des éléments cal
caires à Algues et nombreux Foraminifères encroûtants. 
Les calcaires à filaments ont pu être datés grâce aux Conodontes et notam
ment : Neohindeodella triassica kobayashii {Igo et Koike) du Trias moyen
supérieur, et surtout Prioniodina venusta (Huckriede), du Trias moyen-Carnien 
moyen (dét. Kozur) ; 

- l'ensemble inférieur (4), qui constitue une partie de la crête vers 
1 550-1 600 m, et dont on ne peut étudier que quelques bancs, les autres for
mant l'importante falaise à regard oriental qui constitue le flanc oriental 
du massif du Koziakas. Ces bancs sont des calcaires gris, bréchiques, poly
géniques, à Algues et belles oolithes remaniées. Je n'y ai pas observé d'é
léments à Involutinidés ni aucun autre fossile permettant de préciser leur 
âge. Toutefois, de tels faciès sont fréquents dans les niveaux jurassiques 
du Koziakas, notamment à la base {vers 1 300 m d'altitude) de cette même fa
laise à regard oriental. 

Discn.tSsion : la série calcaire (3 et 4) est appare=ent en serie inverse : Trias moyen à 
Carnien moyen à sa partie supérieure, Jurassique à sa partie inférieure, au pied de la falaise 
{+). Quant au contact de ces calcaires avec les radiolarites (2), je n'ai pu l'observer claire
ment, du fait de la présence d'éboulis. Cependant, la présence de calcaires roses à filaments 
et Conodontes au contact de ces radiolarites permet de penser qu'il pourrait s'agir d'un con
tact stratigraphique. Dans ce cas, les corps éruptifs situés au coeur des radiolarites seraient 
d'âge triasique, comme cela est connu en Othrys par exemple (Ferrière, 1972, 1974 b), mais aus
si dans le Pinde (Aubouin, 1959 ; Fleury, 1980) ou le vardoussia {Ardaens, 1978 ; celet et al., 
1978). 

D, COUPES A L'EST DU KOZIAKAS DANS LE SECTEUR VITOUMA-SKOU~IBO 
A CONODONTES, 

FACIES 

Sur le flanc oriental du massif du Koziakas, affleurent des radiolarites, des laves {pil
low-lavas) et des péridotites qui forment les avants-monts compris entre 400 et 600 m d'altitu
de environ. La partie septentrionale de ce flanc oriental est différente et constituée de cal
caires gris, bréchiques ou fins, intercalés de bancs siliceux, en partie d'âge triasique. 

C'est dans ce secteur du village de Vitouma, juste au Nord de ce dernier, que j'ai pu 
mettre en évidence des jaspes et des calcaires à filaments et Conodontes du Carnien-Norien, 
plongeant sous le complexe ophiolitique (Ferrière, 1974 c). L'étude de cette coupe {fig. 64) a 
été reprise et détaillée par Ardaens (1978), qui signale également l'existence de tels niveaux 
au mont Skoumbo (409 mJ, deux kilomètres plus au Sud. Les coupes de détail {fig. 64 A et B) 
sont celles qui figurent dans le travail d'Ardaens (1978), auxquelles j'ai associé les réparti
tions des associations de conodontes déterminées par K.auffmann. 

1. COUPE DE VITOUMA-AGIOS PARASKEVI. 

Cette coupe montre une alternance de bancs calcaires, de 20 à 30 m d'épaisseur, et de ni
veaux holosiliceux de jaspes et radiolarites (fig. 64 A et B). Les calcaires sont gris ou crè
mes, parfois à silex, de type intrasparites ou biomicrites à filaments, avec ou sans Radiolai
res ; quelques niveaux plus bréchiques s'y intercalent. 

Les associations de Conodontes permettent de caractériser le Carnien avec certitude, mais 
des niveaux plus anciens et plus récents (Norien) pourraient exister {fig. 64) {dét. Kauff
mann) 

(+) Naturellement, on peut toujours postuler l'existence de contacts tangentiels importants au 
sein de la falaise, mais aucun fait d'observation ne vient étayer cette hypothèse. 
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(1) NeogondoleUa po 7:ygnathifomri-s (Buàurov et Stefanovl , du carnien ; 

(2) Enantiognathu.s ziegleri (Diebel), Neogon.dolel?,a naviaula (Huckriede), F)pi
gondolella pseudodiebeli (Kozur) et E. permiaa (Hayashi), du Carnien supé
rieur-Norien inférieur; 

(4) P?>ioniodina (Cypridodella) muelleri (Tatgel, NeogondoleLla taà:pole (Hayashi), 
et N. polygnathiforrrris (Budurov et Ste.fanov}, du Carnien ; 

(5) les calcaires intercalés dans les jaspes rouges ont livré notamment Prionio
dina (Cypr-Ddodella) venusta (Huckriede), connue jusqu'au carnien supérieur 
p.p. 

Les répartitions mentionnées pour les différentes associations citées montrent que (5) est 
plus ancien que (2), et que, par conséquent, la série est probablement inverse, si les niveaux 
(3) des coupes A et B sont bien équivalents. 

Pour ma part (Ferrière, 1974'c),j'ai également observe des Conodontes du Norien, dans une 
coupe située quelques centaines de mètres au Nord de la coupe B (fig. 64) : EpigondolelZa peP
miaa (Hayashil, E. postera (Kozur et Mostlerl, Neogondolel?,a naviaula steinbergensis Mosher et 
Prioniodina sp., du Norien moyen (élevé) au Norien supérieur (basal) (dét. Kauffmann). 
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Fig. 64. - Trias du Koziakas. Coupe de Vitouma (Koziakas El. Tk 3, fig. 61, 
D'après Ferrière (1974) et Ardaens (1978), légèrement modifié. 

Numéros dans le texte. - a. serpentinites. b. radiolarites. - c à f. calcaires. - c. gra
veleux à (micro)bréchiques. - d. siliceux. - e. à filaments. - f. dolomitiques. 

2. LES AFFLEUREMENTS DU MONT SKOUMBO (409 m) 

La coupe du mont Skoumbo et le tableau de répartition des espèces de Conodontes importan
tes du point de vue stratigraphique (fig. 65), résument les données publiées par Ardaens (1978). 
Différents niveaux, compris entre le carnien et le Norien terminal, sont ainsi mis en évidence. 
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Fig. 65. - Trias du Koziakas. Coupe du mont Skoumbo (Koziakas E). Tk 4, fig. 61. 
D'après Ardaens (1978), légèrement modifié. 

Numéros dans le texte. - a.serpentinites - b, radiolarites. - c à g. Calcaires. - c. à fila
ments. - d. à silex. - e. fins. - f, graveleux à (micro)bréchiques. - g. à oolithes. 

Les répartitions stratigraphiques des conodontes portées sur ce tableau indiquent une évo
lution des âges d'ouest en Est, les plus anciens se trouvant du côté occidental. 

E, VARIATIONS LATERALES, 

Des lames minces effectuées dans des échantillons prélevés près de Mouzaki ont révélé la 
présence de nombreux spécimens de Galea:nella panticae Zaninetti et Brënnimann (dét. personnelle) 
dans un faciès finement graveleux. Des faciès semblables, associés à des calcaires à Foramini
fères encroûtants, existent également, plus au Nord, dans le secteur de Vitouma-Ag. Paraskevi 
mais des sections indubitables de Galéanelles n'ont pu être reconnues. 

F, CONCLUSIONS, 

Les observations faites dans le massif du Kozia~as ont permis de mettre en évidence plu
sieurs niveaux triasiques dans le secteur septentrional du massif : 

- des calcaires à Involutines, du Norien, dans l'unité occidentale (Ferrière, 
1974 c) 

- des calcaires gris et roses, à filaments et Conodontes, du Trias moyen-carnien 
moyen, représentant la couverture probable de radiolarites intercalées de corps effusifs, au 
coeur du massif (unités inte=édiaires) 

- des calcaires gris ou crèmes, à silex, intercalés de jaspes, à Conodontes du Car
nien et du Norien (jusqu'au Norien te=inal) dans les unités orientales (Ferrière, 1974 c; 
Ardaens, 1978). 
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Des calcaires à filaments, très probablement triasiques, ont également été cités dans des 
secteurs plus méridionaux, dans les gorges de Pili notamment (Renz, 1930 ; Jaeger, 1979) et 
dans les massifs de l'Itamos et du Kakavakia (Jaeger, 1979), au front occidental de ces diffé
rentes unités. 

IX, LES ROCHES EFFUSIVES TRIASIQUES 

A, GENERALITES, 

Des roches effusives triasiques ont été reconnues dans les unités maliaques du massif de 
l'othrys d'une part (Ferrière, 1972, 1974 b) et dans les unités du Koziakas, d'autre part (pa
ragraphe VIII de ce chapitre). En othrys, ces formations éruptives triasiques sont présentes 
dans l'unité de Garmeni-Bachi et surtout dans les unités de Loggitsion, où elles ont été étu
diées plus en détail (fig. 66). 

,· 
,' 

lOURLA -fo, □, A, *l Piolitis llia5 

\ 

"'\ ... 
• ·i.~>~:,";~-:,.•?::;'.,.,. ,", --.. 

Fig. 66.- Carte de répartition des laves triasiques des séries maliaques. 
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a. Crétacé supérieur. - b, Ophiolites (sauf laves de Fourca laissées en blanc). - c. limite de 
Loggitsion. - d. laves triasiques des séries maliaques de Loggitsion et de Garmeni R.:lchi. -
e. trachyte de Profitis Ilias (près de Lamia) et de Tourla, 

Les résultats présentés ci-dessous résultent en grande partie d'un travail en collabora
tion avec H. Lapierre, du laboratoire de Pétrographie de l'Université de Nancy, pour les problè
mes d'ordre géochimique (analyses globales à la microsonde électronique). Par ailleurs, j'em
prunterai de nombreux résultats à Courtin (1979), qui a étudié en détail les laves triasiques 
de la partie externe de l'Othrys occidentale (laves de Tourla, de Moschokarya et du Katsichora
chi, appartenant à des séries de type Loggitsion). Une partie de l'étude exposée ci-dessous a 
fait l'objet d'une publication préliminaire (Lapierre et aL., sous presse), mais de nouvelles 
études sont en cours, dans le cadre de la thèse de troisième cycle de M. Berard-Bergery, tant 
sur les laves d'Othrys occidentale (pillow-layas d'Agrilia, trachytes de la série de Profitis 
Ilias près de Lamia) que sur celles du Koziakas. Enfin, l'analyse des éléments traces sera bien
tôt effective grâce au concours de L. Beccaluva (Parme, Italie). 
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Histo1"':que suaain~t : des laves triasiques associées à des series pélagiques ont été signa
lées depuis longtemps dans les Hellénides, en Argolide (Milch et Renz, 1911 ; Dercourt, 1962), 
ou dans les séries du Pinde (Brunn, 1956 ; Aubouin, 1959). En revanche, les laves triasiques 
d'Othrys ont été regroupées dans des formations mal définies, dites "Serpentin-Schiefer-Horn
stein Formation", ou "Shale Chert Ophiolitic complex" (Philippson, 1895 ; Renz, 1955 ; Marines, 
1956 ; Marines et ai., 1957 à 1967), ou plus récemment encore, dans les complexes ophiolitiques 
s.s. (Koch et Nicolaus, 1969 ; Kallergis et al., 1970). 
Ce n'est que depuis une dizaine d'années que ces laves ont été distinguées en tant que forma
tions lithologiques interstratifiées dans les séries triasiques d'Othrys : dans l'unité de Gar
meni-Rachi tout d'abord (Ferrière, 1972), puis dans les unités sus-jacentes par Hynes et ai. 
(1972), Beck (1972) et Ferrière (1974 b). Les datations obtenues étaient d'ailleurs assez peu 
précises au départ: Paléozoïque terminal-Trias inférieur (?) pour la base (Ferrière, 1972) 
carnien-Norien pour la couverture (Beck, 1972). Les découvertes de microfossiles ont permis par 
la suite de préciser ces âges (Ferrière, 1974 b; Courtin, 1979). 

A la suite de ces différents travaux, et si l'on admet que les laves des unités de Garmeni 
et de Loggitsion sont contemporaines, un âge anisien terminal-carnien p.p. peut être retenu, 
c'est-à-dire que les laves considérées se seraient mises en place, pour l'essentiel, au cours de 
la période ladinienne. 

Les études pétrographiques et géochimiques sont encore plus récentes. Les résultats obtenus 
par Hynes (1974 a) et Nisbet (1973, non publié) ayant révélé des divergences, ces études ont été 
poursuivies dans le cadre de la coilaboration rappelée ci-dessus (Lapierre et al .. , sous presse). 
Le détail de ces résultats sera exposé dans le paragraphe consacré à la géochimie des laves 
triasiques. 

Outre l'adjonction de nouveaux affleurements, j'ai essayé, par rapport à cette publication 
commune, de mettre en évidence les effets des différents types de correction effectués sur les 
analyses brutes, et choisi d'analyser les roches éruptives triasiques par groupes d'affleure
ments géographiques, afin de dégager d'éventuelles variations latérales. 

Avant de commencer cette étude, il est bon de rappeler que les divergences d'opinion sur 
la nature de ces laves sont importantes, puisque, selon les auteurs, ces roches éruptives se
raient de nature "faiblement alcaline à océanique" ou "cale-alcaline à océanique" (Hynes, 
1974 a ; Smith et al., 1975), caractéristiques d'arcs insulaires (Cameron et al., 1980), ou ap
partiendraient à une série de type basaltes transitionnels-trachytes alcalins (Lapierre et al., 
sous presse). 

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que ces laves marquent une période de fractura
tion et d'ouverture, puisqu'elles correspondent à l'apparition des faciès pélagiques maliaques 
(Ferrière, 1972, 1974 b). Le problème à résoudre revient à déterminer si cette ouverture s'ap
parente à une évolution de type Rift-mer rouge, de type mer marginale à l'arrière d'une zone de 
subduction, ou à quelque autre évolution géodynamique. 

B, QUELQUES ASPECTS DE L'EFFUSIF TRIASIQUE SUR LE TERRAIN, 

Malgré l'abondance des laves triasiques en Othrys, les coupes intéressantes sont assez ra
res. Ces laves constituent, en effet, la base des unités tectoniques de Loggitsion et reposent 
le plus souvent sur le "Volcano-Détritique" chaotique du Malm des unités sous-jacentes dont 
elles se distinguent parfois difficilement. 

Les affleurements décrits (fig. 67 A et B) ont été choisis principalement en raison de 
leurs positions géographiques distinctes et de la diversité des faciès qui s'y rencontrent. Les 
laves de Tourla (Courtin, 1979) et de Neochorion ont fait l'objet d'études géochimiques particu
lières, alors que les formations éruptives de la coupe de Spartia n'ont pas encore été analy
sées. 

Les trois coupes choisies appartiennent respectivement à l'Othrys orientale, centrale et 
occidentale ; elles seront classées dans cet ordre. 

1. COUPE DE SPARTIA (OTHRYS ORIENTALE) 

Cette coupe a été levée sur le flanc méridional du mont Kati-Chorafi (772 ml, un kilomètre 
environ à l'Ouest àe l'ancien village de Spartia (fig. 67 A). 
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Sur les calcaires siliceux de la série de Loggitsion, on observe 100 à 200 m d'un ensemble 
constitué principalement de laves violacées que l'on peut attribuer au Trias d'après le contex
te géologique, bien qu'aucune microfaune n'ait été découverte au sein de cet ensemble effusif. 

De bas en haut, on note successivement (fig. 67 A) 

(1) plusieurs dizaines de mètres de laves rougeâtres, à vésicules calcitiques 
blanches, à débit en pillow-lavas. Ces laves correspondent au type le plus 
représenté au sein des séries effusives triasiques; 

(2) un ensemble de même épaisseur constitué de laves aphyriques et surtout de 
roches semi-effusives altérées, de couleur brunâtre. Au microscope, on re
connaît des plagioclases et des pyroxènes (texture intersertale) et des mi
néraux secondaires tels que chlorite et calcite ; 

(3) des laves violacées, à vésicules calcitiques plus ou moins bien développées, 
à débit en pillow-lavas dans lesquelles s'intercalent des bancs de jaspes 
rouge lie de vin. Certaines laves porphyriques montrent des phénocristaux 
de pyroxènes et de plagioclases au sein de microlithes de plagioclases et 
d'un verre transformé secondairement. Ces laves sont parfois très rouges 
(hématite abondante) ; 

(4) une alternance de laves en coulées et de débris effusifs correspondant pour 
partie à des hyaloclastites ; 

(5) une brèche pyroclastique à éléments de roches effusives, épaisse d'un mètre 
environ. Dans les éléments, existent des laves porphyriques à phénocristaux 
et microlithes de pyroxène et plagioclase associés à de la calcite 

(6) des laves violacées, assez altérées, à niveaux siliceux rougeâtres en bancs 
discontinus. Les laves recueillies sont surtout aphyriques et pauvres en py
roxènes. 

En résumé, dans cette coupe dominent les types effusifs basiques alors que les formations 
pyroclastiques et sédimentaires sont rares. 

2. COUPE DE NEOCHORION (OTHRYS CENTRALE). 

Les affleurements de Neochorion, qui ont été décrits dans le paragraphe consacré à l'étude 
stratigraphique du Trias des unités de Loggitsion présentent de nombreuses intercalations sédi
mentaires constituées de bancs siliceux et pélitiques, décimétriques à métriques, parfois à Ra
diolaires (fig. 51}. Il s'agit là d'un ensemble de type "volcano-sédimentaire" très caractéris
tique. 

Les termes effusifs peuvent être regroupés en deux ensembles principaux 

des roches semi-effusives basiques et surtout des laves violacées, en pillow
lavas à amygdales de calcite, représentées principalement à la base de la 
formation "volcano-sédimentaire" triasique ; 

des niveaux de laves et de roches doléritiques, associées à des tufs, des 
hyaloclastites et des niveaux sédimentaires formant des passées à débit en 
boules du fait de l'altération des roches éruptives. 

Du point de vue minéralogique, les types éruptifs rencontrés ne présentent pas de particu
larités notoires par rapport à ceux de la coupe précédente. Les niveaux riches en tufs et hya
loclastites s'avèrent particulièrement difficiles à étudier de ce point de vue. 

Des contacts intimes, non tectonisés, peuvent être observés entre les laves à amygdales de 
calcite et les sédiments siliceux intercalés. En lame mince, ce contact parait plus sombre du 
fait de sa richesse en minéraux opaques et présente des taches particulières chloriteuses ou 
calcitiques, aux formes géométriques, correspondant à des pseudomorphoses de phénocristaux, 
d'olivine notamment. 
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Fig, 67. - coupe dans les formations effusives triasiques d'Othrys. 
A, Coupe de Spartia (Othrys centrale). - B. Coupe de Tourla (Othrys occidentale). coupe B 
d'après Courtin (1979). 

a. pillow-lavas. - b. autres coulées. - c. roches basiques à tendance doléritique. - d. brè
ches volcaniques, pyroclastites. - e. hyaloclastites et pélites. - f. radiolarites et péli
tes. - g. calcaires siliceux (série de LOggitsionl. 

3. COUPE DU MASSIF DE TOURLA (OTHRYS OCCIDENTALE). 

Cette coupe (fig. 67 B), levée au sein d'un puissant ensemble de roches effusives triasi
ques (300 à 400 m d'épaisseur), a été décrite par Courtin (1979). outre les termes lithologiques 
déjà signalés dans les coupes précédentes, cet auteur note l'existence de coulées massives pré
sentant des différenciations verticales, ainsi que la présence -non visible sur la coupe- de 
trachytes roses·formant des pitons isolés. 

4. APERCU SUR LES AUTRES SERIES ERUPTIVES TRIASIQUES. 

Certaines series d'affinités maliaques possèdent des termes éruptifs originaux. C'est le 
cas de la série de Profitis Ilias qui montrent d'épaisses formations trachytiques (fig. 58), et 
de la série de Kastri riche en diabases et dolérites (fig. 59). Cependant, dans ce dernier cas, 
l'âge des formations n'est pas établi avec certitude. 

5. LES COUPES : BILAN DES OBSERVATIONS. 

Bien que les coupes décrites appartiennent à des secteurs distincts du massif de l'Othrys, 
peu de variations ont pu être notées entre les différents ensembles effusifs triasiques des uni
tés de LOggitsion, si ce n'est au niveau de la richesse en termes sédimentaires intercal~s. 
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Les principaux types lithologiques rencontrés définissent parfois une formation volcano
sédimentaire constituée de fréquentes alternances de roches pélitiques ou siliceuses, de tufs, 
de hyaloclastites et de roches effusives basiques. 

L'essentiel des laves est représenté par des coulées basaltiques à débit en pillow-lavas 
ou, plus rarement, massives, associées à de rares trachytes. 

C, ~iS PRINCIPAUX TYPES PEJ~OGRAPHIQUES OBSERVES DANS LES ENSEMBLES EFFUSIFS 
( VOLCANO-SEDIMENTAIRES 1

) TRIASIQUES DES UNITÉS MALIAQUES, 

Les faits rapportés ci-dessous correspondent, pour partie, aux travaux effectués par Cour
tin (1979) sur les roches éruptives de la partie externe de l'Othrys occidentale et, pour par
tie, à mes propres observations sur les affleurements de Spartia, de Neochorion et sur quelques 
affleurements dispersés. Il s'agit uniquement des résultats de l'analyse macroscopique et mi
croscopique,les problèmes géochimiques étant détaillés par la suite. 

1, PROBLEMES DE NOMENCLATURE, 

Les roches éruptives rencontrées dans les formations triasiques ont été regroupées au sein 
de deux familles sur des critères essentiellement minéralogiques : les roches basiques, basalti
ques ou doléritiques, et les roches trachytiques. 

Les analyses géochimiques montrent que les taux de silice des roches basaltiques, par exem
ple, sont souvent inférieurs à 45 % mais il s'agit là de transformations secondaires que divers 
types de corrections permettent d'éliminer plus ou moins bien. 

Ces transformations, qui entrent dans le cadre général des phénomènes de spilitisation, af
fectent le verre mais aussi les minéraux, et notamment les feldspaths qui sont albitisés. 

L'utilisation des normes est utile pour définir ces roches, mais il ne faut pas oublier que 
celles-ci sont établies sur des analyses corrigées dont on ne connait pas toujours avec préci
sion la valeur de la correction appliquée et qu'elles sont, par ailleurs, très sensibles aux va
riations des alcalins (af. spilitisation). 

Dans les diagrammes habituels fondés sur l'indice de différenciation de Thornton et Tuttle 
(1960) revus par Maury (1976) ou sur le pourcentage normatif d'anorthite en fonction de l'indice 
de coloration (Irvine et Baragar, 1971) -cf. infpa- es points représentatifs des échantillons 
tombent principalement dans le domaine des hawaites pour les termes les plus basiques, mais ils 
n'occupent pas celui des basaltes alcalins, ce qui est surprenant si l'on tient compte des as
sociations minéralogiques primaires observées dans ces laves. 

2. LES ROCHES EFFUSIVES BASIQUES. 

Ce sont incontestablement les roches les plus abondantes au sein de l'effusif triasique. 
ces roches sont surtout constituées de plagioclases, de clinopyroxènes et de minéraux opaques, 
alors que l'olivine est plus rare et toujours altérée. Outre des minéraux tels que sphène et 
apatite, existent de façon constante des minéraux secondaires de type calcite et chlorite. 

Du fait des conditions d'affleurement, il n'est pas toujours possible de préciser les re
lations entre les divers types de roches observées sur le terrain. Cette remarque est surtout 
valable pour les roches subvolcaniques de type doléritique qui peuvent appartenir soit à des 
coulées,soit à des intrusions sécantes ou non. C'est pourquoi elles ont été regroupées avec les 
11 roches basal tiques" sans distinction particulière. Cependant, en raison de leurs affinités chi
miques, certaines dolérites à pyroxène alcalin seront présentées avec les trachytes. 

Les laves basiques se présentent essentiellement sous l'aspect de coulées à débit en pil
low-lavas auxquelles sont associées des coulées plus massives, des intrusions en sills et dykes, 
et le cortège habituel des brèches pyroclastiques, hyaloclastites et tufs divers, souvent dif
ficiles à distinguer. 
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a. LES COULEES . 

al. Les coulées à débit en pillow-lavas. 

al.1. Caractères généraux. 

Les pillow-lavas triasiques sont caractérisés par leur taille importante (métrique), leur 
couleur violacée, témoignant de leur richesse en hématite, et l'importance, en taille et en nom
bre, des vésicules calcitiques, nettement supérieure à celle des pillow-lavas "ophiolitiques• 
de l'unité de Fourca sus-jacente. 

Les méats entre les coussins sont occupés par du matériel pélitique, des hyaloclastites et 
localement, par des calcaires roses contenant parfois des Conodontes (série de Tourla: Courtin, 
1979) • 

Comme dans la plupart des coussins, la lave est franchement microlithique au coeur et aphy
rique en bordure où se développent les vésicules de calcite. A ces structures concentriques, 
s'ajoutent des structures radiales soulignées par des fractures, des prismations frustes ou mê
me l'allongement des amygdales de calcite. 

al.2. Les minéraux. 

Il s'agit essentiellement de plagioclase albitisé et zéolitisé (?), d'olivine épigénisée 
en calcite et opaques, et de clinopyroxêne parfois bien conservé. De tels pyroxènes sont pré
sents dans les termes inférieurs de la coupe de Neochorion (fig. 51), dans l'ensemble de la cou
pe de Spartia (fig. 67 A), ainsi que dans les coussins de grande taille de Tourla (fig. 67 B, et 
Courtin, 1979). 

La mésostase, pauvre en verre, renferme de la• chlorite et de la calcite et probablement de 
l'hématite et de la magnétite (en aiguilles). 

Les bordures des pillow-lavas présentent des vésicules frangées de ehlorite, 

a2. Les coulées massives. 

a2.1. caractêres généraux. 

Présentes tant à l'Est qu'à l'ouest du massif de l'Othrys, les coulées massives ont sur
tou~ été étudiées en détail dans le massif de Tourla en Othrys occidentale. 

Ces coulées, épaisses de quelques mètres, se reconnaissent par la dissymétrie de leurs bor
dures : partie sommitale mamelonnée, à vésicules calciques et textures de dévitrification ; par
tie basale de type •bordure figée•, à prismation fruste. 

Le coeur de la coulée montre une texture microlithique et/ou doléritique (ophitique ou in
tersertale). 

a2.2. Les minéraux. 

On y reconnait (Courtin, 1979) 

- des plagioclases de type oligoclase-andésine (An 30-40), à liseré albitique, très 
fréquemment altérés en calcite et chlorite ; 

- des pyroxènes de type augite, pléochrolque, rose ou mauve, subautomorphes, parfois 
en gerbes 

des opaques et du sphène 

- des minéraux secondaires présents dans la mésostase, tels que calcite, chlorite et 
smectites, 
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a3. Les coulées (?) de leucobasalte. 

Des roches particulières, de teinte claire, qui formeraient des coulées, ont été signalées 
au Sud du massif de Tourla (Courtin, op. ait.). Il s'agit de leucobasaltes porphyriques à pla
gioclases de type labrador et pyroxênes. 

b. LES INTRUSICNS. 

Elles sont rares et correspondent à des sills à bordures figées symétriques, d'une part, 
et des dykes associés parfois à des brêches d'intrusion recoupant les coulées, d'autre part. 

Selon Courtin (1979), dans le massif de Tourla les intrusions contiennent des minéraux sem
blables à ceux des coulées adjacentes. 

c . LES BRECHES . 

On peut distinguer différents types de brèches selon leur mode de formation ou la taille 
des éléments qui les composent. 

Les brèches les plus grossières forment des passées, épaisses de 5 à 10 m, au sein des cou
lées et sont constituées de fragments mal classés de laves en coussins à ciment basaltique ou 
carbonaté. 

Les termes les plus fins que l'on peut rattacher à cet ensemble sont des hyaloc:lastites 
formés de petits fragments basaltiques et de débris de verre souvent altérés, associés à des pé
lites grises ou rougeâtres (secteur de Neochorion, par exemple). 

3. LES AUTRES TYPES DE ROCHES. 

Ce sont des roches peu représentées sur le terrain mais intéressantes du point de vue de 
l'analyse des séries magmatiques. 

a. LES PICRITES. 

ces roches affleurent dans le vallon situé au Nord d'Agrilia, à la base des pillow-lavas 
triasiques de l'unité inférieure de la nappe de LOggitsion (Unité d'Agrilia). Ses rapports avec 
les laves triasiques environnantes sont peu nets car tectonisés, 

Les olivines ont été analysées à la microsonde ; elles correspondent à des olivines riches 
en Mg (Fo 91 à 92 %) . 

b. TRACHYTES ET I>OLERlTES A PYROXENES ET AMPHIBOLES ALCALINS. 

bl. Les trachytes. 

Ils sont présents sous forme de petits pitons isolés à la partie supérieure des pillow
lavas de Tourla (Courtin, 1979) et en plus grande quantité dans la colline de Profitis Ilias, 
â l'ouest de Lamia (Hynes, 1972 et fig. 58) où ils semblent constituer la base triasique de la 
série de Profitis Ilias située en bordure du Sperchios (Ferrière, 1979). 

La roche est dure, de couleur rose à gris-brun et contient des phénocristaux (1 à 5 mm) de 
feldspath rosé. 

Au microscope, on reconnait une texture trachytique typique, à phénocristaux et microlithes 
de sanidine et d'albite, ainsi que de minuscules cristaux (0,1 à 0,3 mm) d'aegyrine, d'augite 
aegyrinique et d'arfvedsonite (af. infro). Le quartz apparait en plages interstitielles ou en 
filonnets et la calcite présente est très nettement secondaire (Lapierre et ai., sous presse). 
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b2. Les dolérites à pyroxènes et amphiboles alcalins. 

Elles ont été signalées dans l'unité supérieure de la nappe de Loggitsion, à proximité du 
village de Moschokarya (Courtin, 1979). 

La roche, de couleur gris-vert, parfois de texture subophitique, est constituée de lattes 
d'andésine,de clinopyroxènes et de minéraux secondaires. Les clinopyroxènes apparaissent bordés 
d'une frange verdâtre d'augite aegyrinique et d'aegyrine. Des pyroxènes verts, sodiques, et des 
amphiboles de type arfvedsonite en minuscules cristaux (0,1 à 0,05 mm) soulignent le caractère 
sodique de la roche. 

Les minéraux secondaires, calcite, chlorite et pistachite sont abondants. 

4. BILAN. 

Les séries volcaniques triasiques d'Othrys sont constituées, pour l'essentiel, de roches 
basaltiques et plus accessoirement de trachytes. 

Les basa~tes les moins transformés présentent des caractères alcalins plus ou moins marqués 
alors que les trachytes sont, eux, nettement peralcalins. 

Les termes intermédiaires étant absents, le problème des relations entre les termes basal
tiques et les trachytes se pose. L'association constante tant dans la série de Tourla que dans 
celle de Profitis Ilias, des trachytes et des laves basaltiques datées du Trias, plaide en fa
veur de l'existence d'un lien étroit entre ces différentes roches effusives. Nous verrons (cf. 
infra) que l'étude géochimique apporte également des arguments qui renforcent cette hypothèse. 

D, GEOCHIMIE DES LAVES TRIASIQUES, 

1 . GENERALITES . 

Les premieres études géochimiques effectuées sur les laves d'Othrys, d'âge triasique ou 
supposées tel, sont dues à Eynes (1974 a). Cet auteur admet qu'il s'agit de roche_s sous-satu
rées en silice de la lignée alcaline nées sur une "bordure de plaque d'accrétion". Cependant, 
Hynes participe par la suite à une note plus générale (Smith et al., 1975) où il semble admet
tre, avec Nisbet, que les roches ignées de la "Formation d'Agrilia" sont intermédiaires entre 
des roches calco-alcalines et des roches océaniques. 

Plus récemment, des données fragmentaires relatives à cette "Formation d'Agrilia" ont été 
intégrées par Nisbet dans des publications traitant de sujets divers {Nisbet et Pearce, 1977 ; 
Cameron et al., 1979, 1980). Dans ces différentes publications, les auteurs contestent les ré
sultats obtenus par Hynes ( 1974 a) et proposent, avec plus ou moins de netteté, des "affinités 
d'arc insulaire" pour ces laves (Cameron et al., 1980, p. 186). Malheureusement, les localisa
tions précises des échantillons ne sont pas fournies et des doutes importants subsistent, étant 
donné la diversité des formations contenant des roches éruptives en Othrys (formations volcano
sédimentaires triasiques ; "Volcano-Détritique" chaotique du Malm et Ophiolites). 

Devant ces résultats contradictoires, dont les conséquences au niveau des interprétations 
géodynamiques sont particulièrement importantes, il est apparu nécessaire de reprendre et de 
poursuivre l'étude géochimique de ces laves sur des échantillons datés, avec certitude, du Trias. 

Naturellement, les résultats présentés dans ce paragraphe doivent être eux aussi utilisés 
avec prudence, et ce pour diverses raisons : 

- les données géochimiques, disponibles pour le moment, ne sont pas représentatives 
de l'ensemble des affleurements triasiques de l'othrys, les roches effusives des secteurs orien
tal, et à moindre titre central, n'ayant pas encore été analysées en détail 

- certaines rnéthoàes d'analyses n'ont pu être menées à leur terme à ce jour 
ments traces sont en cours d'étude ; 

les élé-
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- les méthodes utilisées sont, de par la nature même des échantillons analysés, su
jettes à discussion : l'exploitation des analyses géochimiques sur roche totale se heurte au 
fait que les laves ont subi des transformations secondaires très marquées (spilitisation, calci
tisation ... } et les résultats relatifs à l'analyse des pyroxènes se révèlent être variables, non 
seulement en fonction de la position du point analysé au sein du minéral, mais aussi ... selon 
les auteurs considérés (Bynes, 19 74 a ; Cameron et al., 1980 ; Lapierre et al., sous presse) . 

Quoi qu'il en soit, le contexte sédimentaire au sein duquel apparaissent les roches effu
sives triasiques des séries maliaques d'Othrys, indique qu'il s'agit d'une ouverture, quel que 
soit le mécanisme de celle-ci (fracturation intra-continentale, ouverture d'une mer marginale, 
etc ... }, et il est intéressant non seulement de situer le magmatisme en fonction de cet environ
nement géodynamique, mais aussi en fonction des autres ensembles magmatiques connus dans le sec
teur considéré ou dans des secteurs helléniques comparables. 

2. LES ANALYSES CHIMIQUES GLOBALES. 

Des diagrammes utilisant les analyses sur roche totale figurent dans la publication en com
mun relative aux laves triasiques d'Othrys occidentale (Lapierre et al., sous presse). J'aire
pris ici trois des diagrammes les plus classiques -deux diagrammes normatifs et le diagramme 
alcalins-silice- que j'ai modifiés en distinguant les divers groupes d'affleurements, en asso
ciant des affleurements nouveaux et en replaçant les différenis types d'analyses recalculées 
(correction de la "perte au feu" - P.F.* et correction du CaO d'après la teneur en c:o2 de l'é
chantillon considéré) afin de visualiser les effets de ces corrections. 

A ces diagrammes, peu fiables étant donné le caractère spilitique des roches étudiées, j'ai 
ajouté les projections chimico-minéralogiques de de La Roche et Leterrier (1973) et de de La 
Roche (1974) qui permettent de distinguer certaines modifications secondaires ou de les minimi
ser selon le type de projection retenu. J'ai, par ailleurs, effectué quelques comparaisons en
tre des moyennes établies sur des groupes de laves triasiques, ophiolitiques et océaniques. 

a. PROBLEMES LIES AUX TRANSFORMATIONS SUBIES PAR LES LAVES TRIASIQUES. 

al. Généralités sur la spilitisation. 

si l'on se réfère à la définition des spilites proposée par Rocci (in Girod et al., 1978, 
p. 214) : "roche(s) mésocrate(s} à texture magmatique, à albite+ chlorite ±pyroxènes+ miné
raux accessoires, se présentant en coulées massives, sills, intrusions, et fréquemment, mais pas 
exclusivement, en pillow-lavas, brèches, lapillis et tufs", la majeure partie des laves triasi
ques d'Othrys correspond à des spilites. 

Ces roches posent de nombreux problèmes dans la mesure où elles "présentent des caractères 
géométriques (structure et texture) typiques des roches ignées et analogues à ceux des basaltes 
et andésites, mais ( ... ) possèdent des paragenèses minérales identiques à celles des roches mé
tamorphiques de basses températures" (Girard, 1981). 

De nombreux travaux consacrés à ces roches ont été rassemblés ou résumés dans des ouvrages 
ou publications synthétiques (Amstutz, 1968, 1974 ; Rocci in Girod et al., 1978 ; Girard, op. 
cit.). Les hypothèses relatives à l'origine de ces spilites apparaissent contradictoires puis
que certains auteurs admettent une origine primaire à partir d'un magma basaltique (Benson, 
1913 in Girard, op. dt.), alors que d'autres rejettent cette interprétation et envisagent une 
origine secondaire par "réarrangements dans le domaine du subsolidus de matériel basaltique en 
présence d'eau ( ... ) selon la réaction suivante": 

Pl+ Cpx + Hyp et/ou Olivine+ H
2
o--+ Cpx +Ab+ Chlor + (Quartz) 

(Yoder, 1967, in Girard, op. cit.) 

Les divers processus de transformation sont classés par cet auteur de la façon suivante 

- hydrothermalisme syn-magmatique eu tardi-magmatique : les phénomènes hydrothermaux 
seraient contemporains de la mise en place du magma basaltique. Le métamorphisme océanique ap
partient pour l'essentiel à ce type; 
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- hydrothermalisme et métamorphisme postérieurs à la mise en place du magma : ce type 
comprendrait notamment le métamorphisme océanique des zones de fract=e et le métamorphisme 
dans les marges actives "au niveau de la zone de Benioff". 

a2. Nature des transformations affectant les laves basiques. 

De telles transformations ont été décrites en détail sur les roches effusives et semi-ef
fusives de l'ensemble ophiolitique corse (Ohnenstetter et Ohnenstetter, 1978) et un résumé plus 
théorique des transformations subies par les paragenèses primaires proposé par Girard (1981) 

- Olivine puis Orthopyroxène - Chlori te + OXydes de Fer ,-

- Plagioclases calciques------calcite + épidote + chlorite (saussuritisation); 
----- albite + calcite + épidote; 

- Amphibole et biotite -----Chlorite +carbonates+ ·Oxydes de Fer 

- Magnétite et ilménite -----hématite et sphène (ou leucoxène); 

Les clinopyroxènes sont très résistants mais peuvent s'altérer en épidote ou en amphibole 
(actinote) . 

Effets des transformations au niveau de la composition chimique (éléments majeurs) des ro
ches totales : le tableau proposé ci-dessous est extrait de Chikaoui (1981} et cité par Girard 
(op. ait. l. 

Augmentation Diminution Constance 
des teneurs des teneurs des teneurs 

.Minéraux primaires 
conservés + peu de Na, K Mg, Ca Al, Mn, Fe, Ti, 

X secondaires min• 

. Min:' primaires + 
X secondaires Na, Fe, (Ti, P) Ca Al, min- K, Mg, Mn 

abondants 

.Min:' secondaires 1 

très abondants : Ab 
1 

Na K, Ca Al, (Mg) 

Chlor. (Mg), Na, K Ca Al 

Séricite K Fe, Mg, Ca, Na, Al, Ti 
± reliî1es Mn, p 

de min-
Epidote Ca, Na Mg, K, (Si, Al) 

primaires 
+ carbonates 

1 

Tabl. II 8:variations des teneurs en éléments majeurs en fonction de degrés croissants 
d'altération (1 à 3). 
Parenthèses : éléments dont la variation n'est pas toujours évidente. 

Les faits rapportés ci-dessus montrent l'extrême mobilité de la plupart des éléments ma
jeurs, notamment des alcalins et du calcium. 

a3. Les corrections effectuées sur les analyses brutes. 

Les corrections appliquées sont les corrections utilisées classiquement pour ce type de 
laves et notamment les laves en pillow-lavas spilitisés, à savoir: 

p 
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- correction de Cao en fonction de la teneur en co
2 

pour tenir compte de l'enrichis
sement éventuel des laves en calcite ; cela est particulièrement nécessaire pour les laves du 
cortex des pillow-lavas ; 

- correction de la Perte au feu : elle consiste à éliminer les éléments volatils. 
Cette correction ne modifie pas les rapports entre les différents oxydes, contrairement à la 
première qui modifie Cao de façon privilégié~ ; 

- le choix de F~03 = 1,5 % intervient dans le calcul des normes. 

Un certain nombre de modifications subies par les roches depuis leur genèse n'est donc pas 
pris en compte, 

Cependant, les diagrammes faisant intervenir les alcalins (directement ou par l'intermé
diaire des normes) ne seront proposés qu'à titre de comparaison dans la mesure où ces éléments 
sont très mobiles. 

Les variations de Sio
2 

n'ont pu être appréhendées de façon simple mais dans l'ensemble,et 
même après les diverses corrections, les valeurs obtenues paraissent conformes aux valeurs ob
servées habibuellement. 

Par ailleurs, la variabilité des éléments pourra être appréciée par référence au diagramme 
de présentation des valeurs absolues des différents oxydes par rapport à MgO et aux histogram
mes associes. Celles-ci montrent particulièrement bien la stabilité de certains éléments tels 
que Ti, Al ou Mg et la mobilité de certains autres, Ca et K notamment. 

b. PRESENTATION DES ANALYSES GLOBALES (ELEMENTS MAJEURS) (fig. 68 A et B et tabl. 
II 9, A à F). 

b1. variations des teneurs des différents oxydes en fonction de MgO. 

ces diagrammes permettent de visualiser les variations des teneurs en oxydes en fonction 
des paramètres suivants : 

- la nature chimique des roches ; exemples : les trachytes sont nettement séparés des 
roches basiques (Mg0/Sio

2
) ; 

- les groupes d'affleurements considérés ; exemple : les échantillons de Neochorion 
analysés sont plus siliceux et moins riches en titane que ceux d'Othrys occidentale, pour un 
même type de correction ("Perte au feu par exemple : voir histogrammes joints aux diagrammes 
MgO/OXydes ; fig. 68 B) 

- les types de corrections effectuées sur les analyses brutes. Pour les laves triasi
ques d'Othrys, la correction sur cao est plus importante que celle portant uniquement sur les 
éléments volatils, même pour des échantillons apparemment pauvres en amygdales calcitiques 
(coeur des pillow-lavas). Un échantillon (7B 794) a été choisi pour montrer l'importance des 
variations des teneurs en oxydes en fonction de ces corrections : par exemple, sir le diagram
me Mg0/Si02 , la teneur en silice passe de 40,72 % (analyse brute) à 51,20 % (cao) en passant 
par 46,17 l (Perte au feu) ; le cumul des deux corrections (sur Cao en fonction de co

2 
et sur 

la "Perte au feu" restante) mène à 53,09 % de Sio
2

. 

Les variations d'ensemble peuvent être facilement observées en comparant les histogrammes 
établis sur les analyses des laves d'Othrys occidentale corrigées, soit sur Cao* (histogrammes 
sur l'axe des abscisses des diagrammes MgO/Oxydes ; fig. 68 A), soit sur la "Perte au feu" to
tale (histogra=es séparés des diagrammes MgO/OXydes ; fig. 68 B). 

Après correction, il apparait que les valeurs de Tio
2 

sont assez bien groupées, par rap
port à K

2
o par exe~le, où l'échelle des abscisses est identique. ces valeurs sont de l'ordre 

àe 1,25 a 2 % (Cao ou PFx). 

Les teneurs en Al
2
o

3 
s'étalent entre 14,5 % et 20 % et se regroupent entre 16,5 % et 19 % 

(Cao*) ou 15,5 % et 17,5 % (PF:it). 

Les teneurs en Na
2
o, assez fortes, témoignent de la spilitisation des échantillons. 

Quoi qu'il en soit, les effets des corrections sont importants et déterminent une augmen
tation des pourcentages d'oxydes (sauf pour cao bien sûr dans la correc~ion de Cao:). Par rap
port à d'autr~s analyses, la somme des deux corrections semblent conduire à des valeurs exagé
rées. De même, la correction de Cao* en f~nction du co2 paraît mener parfois à des valeurs anor
malement faibles de CaO (pseudomorphos.es eventuelles en calcite de minéraux ccntenant ca). 
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m'HRYS W 'l'OURlJ\ PJLl,C'IW-IJ\Vll.~ (O) 

brut@ l'.F. 2u cao "'* P.F . • cao • • • 
◄O, 77 46, 17 'Sl,20 53,09 40,46 51, 15 42, 14 46, 77 36,95 ~8,94 35.07 
J 3,2J 14,98 16,61 17 ,22 15,50 19,60 15,20 16,87 IJ,88 18,38 1 J,25 
7,58 8,SQ 9, 52 9,87 7, 18 9,08 8, 11 9,00 6,63 8, 78 6, 30 
0,()4; 0,07 0,07 0,07 0,08 o. 10 o, 12 o, 13 0,05 0,06 0,05 
3,93 4,45 4,93 5, Il J, 19 4,03 4, 71 5, 23 3,68 4,87 J,53 

16, 11 18, 24 5,91 6, 13 11,94 0,29 9,97 5,00 16,00 3.05 1 ,. 36 
3, 71 4,20 4,65 4 ,82 5, 57 7,04 3, 79 4 ,21 3,54 4,68 l,65 
1.57 1, 70 1,97 2 ,04 1, 75 2, 21 1.96 2, 18 1.8] 2, 42 1 ,68 
1,29 1,46 1,58 J ,64 1,)2 1,67 1,JJ 1 ,48 1,28 1,69 1,27 
8,96 9,20 4, 29 JO, 76 12,41 
2, 74 3, 44 1, 81 4 ,82 7, 97 8,85 5, 16 6,83 5,29 

99,95 99,93 99,88 99,99 100,00 99,99 99,59 99, 72 99, 76 99, 70 99,86 
------ ------- -- -- ----- -- ------- -- - ·---------- ---------------- -- ------------------ --------- ---- ---- ------- --- - - -- ------ --- -- -

ll,65 lJ,07 12,84 14, JI 
37, 74 51, 32 JO ,57 ]9,55 
18,59 1.29 20,69 15, 14 
8,81 J ,51 

,. 75 
12,80 1 J. 77 14, 75 13,50 
0,84 4, 39 2,62 
2, 18 l, 18 2, 19 2, 18 
l,UO l, 15 2, 79 l,21 

c;,1i:; 2. 50 

Tabl. II. 9 A, - Analyses des roches volcaniques triasiques d'Othrys (Tabl. A à El. 

LOcalisation des échantillons : voir fig. 66. Les symboles utilisés sont représentés à la fois 
sur les tableaux, sur la figure 6G et sur les diagrammes. 
Corrections : La colonne de gauche correspond pour chaque échantillon à l'analyse brute (C.R.P.G. 
de Nancy, analyse par quantométrie). Les autres colonnes représentent des valeurs corrigées. 
Pour l'éch .. (8B-79~) tous les types de correction sont représentés avec les symboles associés. 
La correction de Cao en fonction de la teneur en co2 est notée Cao* ou*· La correction de la 
"t>erte au Feu" (élimination des éléments volatils) est notée P.F.*. 

Les analyses ont été obtenues grâce au concours de Lapierre (Nanr.y). Les analyses brutes relatives 
aux laves triasiques de la partie externe de l'Othrys occidentale proviennent du travail de 
Courtin (1979). 

HJ\SSJF 00 TOURLl\ 

48, 87 
18,46 
8, 78 
0,07 
4,92 
2, 19 
5,09 
2, 34 
, • 77 

1, 17 

99,86 

13,84 
42,92 
10,82 

0,91 
14,07 

2, 18 
l, 34 
J,59 

Offll!YS N 

TRIA.«; 
PlLI.OW-I.J\VI\.~ {O) L.EHC001\S1\LTF.: li com.EE HASSIVF. 8 

- _____ ~e-44a _________ J ______ ee-m ________ L ____ se-612 _________ _[_ _____ ?~:He _______ ._ ~~~~~~~;;:~; ;~ -- ---- - ______ 8B- 795 ____ _ 

0- -0 

brute C-1tO .,. • • • • • • 
]9,05 4B,58 39,06 49,48 18, 19 SI, Il 4 7, 76 47, 92 48, 29 49,45 42 ,47 48,81 
14,06 17, ◄9 13,64 17 ,27 14,08 18,84 15,07 15, 12 17,98 18,41 IJ, 23 15,20 

7, 76 9,65 7, li 9,01 6,40 8,57 10,86 10,e, 6,92 7,09 8,48 9, 75 
0,08 0, 10 O, JO o, 12 0,05 0,07 0.20 0,20 0,08 0,08 0, Il 0, 14 
),84 4, 78 4, 19 5,30 2,03 2,72 4,67 4,6B J,% 4,06 S,40 6,20 

14,95 4,B5 15, 34 4,52 16, 78 J, 55 6,49 6, 32 9,63 8,52 14, 32 8, 12 
l,81 4, 74 2,81 3,55 2, 39 J,20 5, 20 5, 21 4, 39 4,49 3,63 4, 17 
2,03 2, 53 2, 21 2, 79 2,66 3, 56 1, 39 1, 39 1,08 1, 10 1,60 1.83 
1,29 1,60 1 ,45 1,81 t, 25 1.67 2,J2 2, 32 ,. 70 1.74 1,4) 1,64 
8,69 9,25 11,JO o. 15 1,03 s. 70 
5,04 6, 27 4,63 5,87 4,85 6,49 s, 21 5, 22 4,45 4,56 , • ~5 3, 74 

TOTAL 100,59 100,59 99, 79 99, 74 99, 78 99, 78 99,32 99,27 99,51 99,50 99,64 '19,60 

• 

~ ------- ------ --- - --- ~~ ~- -~------------------... 0 

i or 
Ab 
Aft 

), 77 
14,91 16,56 21,00 8, 22 6,51 10,83 
30,82 30,00 26, 96 32, 55 J4,J5 26;00 
18,98 22,44 17,62 13, 74 26, 7~ 17, 12 .. Cpx ... 4, 22 14, 54 14, 53 12 ,55 IR, 7) 

~ 
Up• 
01 

!:! 
Meph 

... Ma 

9,66 
14,35 8. 79 11,26 6, 73 11,95 
4,96 6, 22 1,95 5,01 
2, 18 2. 18 2, 18 2, 18 2, te 2,18 

:,: Ila 3,04 3,48 J, 17 4, 41 J, JI J, 12 
cor o. 17 J, 26 

Tabl. TI. 9 s. - Analyses des roches volcaniques triasiques d'Othrys. 

Légende: voir Tabl. II, 9 A, 



170 -

OTHRYS w TOURLA MOSCHOKAR'iA 

------------------------------------------ ---------------------- -----------------------------------------
D'iKE D SILL D PILLOW-LAVAS 0 

TRIAS --------------------1--------------------- ---------------------- --------------------1--------------------
8B-793a (bord.) 8B-793b (coeur) 88-796 8B-359a (bord.) 0B-359b (coeur) 

---i--------· --------------------- --~------------------ --------------------- -------------------- --------------------
* * * br. * * 1 

1 
Si02 47,41 50,69 46,83 43,76 48,92 46,34 50,04 46, 19 50,45 1 50, 10 

1 
1 Al203 16,70 17,85 16, 11 17, 23 14,79 16,53 17, 16 18,53 17,41 19,01 _, 

Vll Fe203 ft) 5,52 5,90 7,23 7, 73 9,87 11,03 9,42 10, 17 9,50 10, 38 
'8.1 Mn0 0,09 0,09 o, 12 o, 13 o, 12 o, 13 0,17 o, 18 u, 18 0,20 

1 ... , Mg0 4,20 4,49 5,89 6, 30 4,59 5, 13 3,18 3,43 3,59 J,92 -, .. , cao 8, 18 4,89 9,28 6,03 12,55 7,44 9,53 5,81 8,95 4,61 

f!ll Na20 S,91 6,J2 4,27 4,57 3,13 3,49 4,76 5, 14 4,64 5,07 
:no tc 2o 1, 73 1,85 0,98 ! ,OS 1 ,50 1,67 0,86 0,93 0,97 1,06 
81 Ti02 1,62 1, 73 1 ,46 1 ,56 1,52 1,69 1,40 1. 51 1,40 1, 53 
a:: co2 2,83 - 2,86 - 4,63 - 3,26 - 3, 72 -
1/ll 

5,33 5,70 4,64 3,19 3,57 4,02 4, 34 J, 50 J,82 "'' l'.F. 4,96 
1/ll ,.., 
:;!I TOTAL 99,52 99,51 99,67 99,66 99,65 99,60 100, 10 100,08 100,05 100,05 
~l- --------- ------------------------------------------- ---------------------- -----------------------------------------

1 
IQ - - - - -

g!I Or 10,94 6, 15 9,88 5,44 6,21 
Hl Ab 38,87 38,54 29,50 42,58 42, 76 
E-<1 

14,87 23,41 24,46 24, 75 22,83 li An 
Cpx 7,51 4,41 4, 17 3,45 -

01 
ZI Opx - 5,21 10,28 - 7,42 

1 
001 01 7,86 11. 15 11,40 1 3, 15 3,99 
Hl 

81 Neph 7,88 - - 0,42 -

~i Ma 2, 18 2, 18 '2,18 2, 18 2, 18 
Ilm 3,29 2,96 3, 21 2,87 2,89 .,, 
Cor 1, 17 ZI - - - -

Hl 
(P.F.) ,Cl 

1 
1 

Tabl. II. 9 C. - Analyses des roches volcaniques triasiques d'Othrys. 

Légende: voir Tabl. II. 9 A. 

Cll'HRYS w KJITSICHORACHI MOSCHOK. TOURLT, LE:FKJI KOROMILORACll I AGRILIA 
F----------------------- __ Trachytes_ * _____ Trach. _ * _______ Trach. _ * ________ -----------TRIAS Couléé massive • Dolérite _ al cal. _91 ____ Picr ite ,. 
---------------------- ------------

8B-311 _______ 7B-135 _________ 7B-474 7B-427 78-304 78-305 F6-318 
J- - ,-- -- ------ ~----------------------- ---------------------------------------------------- ------------· brute Corr.caO ~• * P.F.,U 

"' 
~ Si02 49,56 50,54 45,51 57,35 64,83 67,49 64,40 56,51 68,80 41, 72 

--, 111203 14,45 14,74 14,38 18, 12 16,04 16, 70 1 7, 52 17,02 14 ,27 5,03 
1 re2n 3 9,78 9,97 5,44 6,86 S,7f. 6,00 J ,o 3 7,86 4 ,5<1 9,05 

Ull 
bll MnO 0,08 0,08 0,07 0,09 0, 19 U,2U 0, 13 0, 11 u,05 o. 13 
QI 

~I MgO 6,79 6,92 2,51 3,16 u, 13 o. 14 o. 19 2,02 0,LO 28,04 
01 cao 5,59 4,60 13,26 2,19 u, 70 0,71 o, 17 J ,B<J 0,61 4,08 

1 
Ull Na20 3, 83 3, 91 b,58 8,l9 9,58 ':J,91 6,U3 4,95 5,60 o, 13 
bll 

Sl K2D 2,71 2,76 o, 17 0,21 0, 14 o, 14 5,79 2,85 4,64 0,08 
Ti02 1. 41 1,44 1,07 l, 35 0,41 0,43 0, .12 1, 30 r\, 36 0,30 

1 C02 0,85 9,05 
Ull 
bll P. f'. 4,26 4,34 1,58 1,99 4,02 1.97 3,35 0,72 4,02 
"'' ,.., 
~l TOI'AL 99,31 99, 30 99,62 99,61 101,80 101,80 99, 75 99,86 99,84 101, IB ~:_ _________ ----------------------- ---------------------- ----------------------------------------------------- -----------1 

1 Q 5, 17 S,73 2,93 16,02 5, 17 
1 
1 Or 16,62 1,24 0,83 34, 25 16,86 27,44 9,83 
1 

g!l l\b 33 ,43 70,06 80,97 50,96 41.84 47,33 80,97 
Hl An 14,01 10,92 0, 34 1. 74 15, 76 0,06 0,34 .. , 
i! Cpx 7, 4fi 2, 77 L,96 2,59 2,77 

01 orx o, 15 4, 32 1, 4 7 10,87 2,50 4,32 
ZI Dl 17,99 9,68 1 
bll Neph 0,06 
Hl 

8: Ma 2, 18 2, 18 2, 18 :>, 18 2, 18 2, 18 2, 18 

~1 Ilm 2,76 2,55 o, 78 0,61 2,4 7 0,68 0,78 
~: cor 0,24 o,,;0 
ZI (P. F',) 
Hl 
:,:, 

Tabl. II. 9 D. - Analyses des roches volcaniques triasiques d'Othrys. 

Légende : voir Tabl. II. 9 A. 
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OTHRYS 
NEOCHORION (X) 

centrale ------------------------------------------------------------------------- -------------------
TRIAS COULEES PILLOW-TYPIQUES DOLEIUTE 

---------------------------- -------------------J------------------1----------------- -------------------
F4-298 F4-299 F4-303 F5-84 F5-85 

1----------- ------------------- ------------------ ----------------- ------------------- -------------------
br. P.F. * br. P.F. Il br. P.F. • br. P.F. * br. P.F.ll 

SiOz 46,60 51, 97 47 ,41 52,35 51,58 55,95 52,97 55,39 50,86 53, 15 

Al203 12,68 14, 14 12,62 13 ,94 13,86 15,03 13,45 14,06 15,88 16 ,59 

Fe203 (t) 5,59 6,23 6,52 7,20 7, 19 7,80 8, 18 8,55 8, 16 8,53 
U, 15 MnO o, 39 0,43 0,20 0,22 0, 12 0, 13 o, 13 o, 14 o, 14 

MgO 6,45 7, 19 5,88 6,49 5 ,30 5,75 5,50 5,75 7, 17 7,49 

Na20 4,95 5,52 4,98 5,50 5, 76 6,25 4,97 5,20 4,79 5,01 

K20 o, 75 0,84 0,79 0,87 0, 71 0, 77 1,39 1, 45 o, 10 0, 10 

Ti02 0,89 0,99 0,86 0,95 0,86 0,93 0,97 1,01 1, 30 1. 36 

P. F. 10, 32 - 9,40 - .7,81 - .4,36 - 4, 31 -

TOTAL 99,87 99,86 99,49 99,48 100,04 100,04 99,83 99,93 99,96 99,96 

Tabl. II. 9 E. - Analyses des roches volcaniques triasiques d'Othrys. 

Légende : voir Tabl. II. 9 A. 

TRIIIS 1 cmlRYS Il • NEOCII. NEOCH. IJTRRYS - " TRII\S onrnvs l,aves or~,1niquiec:i divf"rses 

--------- ------------------- F'OlmCA ------- ----- --------- ------ --- -- ----- ~---~ ---- --------- ---- --- - - -------- -- --- -------- ----- --
Moyenne!! ' fl..ba.9lq11e!'I (R,b.l (R.b.) (R.b. l (R.b.) Plnd~ 1'(1) H~,noniff(2) pil low- A le 131 Thol (41 Arc. 

ech. n . 22 5 17 17 Ophlot. lns. (51 

- -- ------------- ------------ ---------- ----- -- -- ------------ ___ .. ------- !13 ~ ------------------- - ·--------- - -- --- ------- -------
Correct. br. P.f". P.F. MJ-,,,P.F. C,1110* M2""C"aO*avec Ml + H2 IP.r.) (P.F.I (Hl • H 2) (P.P. J !P .F.) 1r.,. 1 

P.F.""° 
~-2--

S102 4◄ ,SJ 49, 19 53, 76 41,85 49,59 S2, S 1 50, 18 49,43 51, 77 50.84 47 .es 49, 56 49, 22 
Alz03 14, 73 16, 32 H,75 16, 78 17,42 18,45 17 .62 IB,02 IS, J9 15,83 18.19 1 7, Il 18, 27 
F@203 (Tl 7, 74 e. 55 7,66 B,81 9, )4 9,67 9,24 9,65 10,AB 9, 79 10, 72 9,61 10,01 
MnO 0, 12 0, 14 0,21 Q, 12 0, 11 o. 12 0, 12 o. !7 o. 26 o. 10 0,16 o, 17 
HgO 4,62 5,09 6,53 4,67 4,B2 5, 10 4,89 7, Il 6,02 6,80 4 ,83 7 ,20 6, 37 
cao l l, 23 12,62 9,58 l J. 5 l 5,04 5, 8S 9.68 9,19 9, 76 9,88 8, 73 11, 77 12,00 

lla20 4,29 4, 74 5,50 4, 52 4,68 •• 95 4, 74 4, l4 2 ,99 4, 16 4 .03 2,H 1,10 
1C20 1. 51 1.64 0,81 1 .ae 1,98 2, 10 l,99 0,95 0,98 o, 59 l.68 o, 16 0,47 
T102 1, )7 1, 42 1,05 1, 53 1,67 t, 71) t ,66 LB 1,g7 1, )4 2,90 1.50 0,93 
P.F. 11,02 5, 31 P20~ 0,91 o, 16 P.~. 0,93 

TOl'"L 101, 16 99, 71 99,85 99,67 99, 1~ 100, 53 100.12 99,99 100,02 99, 51 l !00,02 Q9,98 99,90 

Tabl. II. 9 F. - Roches volcaniques triasiques d'Othrys. Comparaisons de quelques valeurs moyennes. 

Les différentes colonnes concernant les laves triasiques d'Othrys correspondent aux moyennes 
suivantes - Othrys W + Neoch. (Neochorion) : 22 éch. de roches basiques, Moyennes établies 
sur les analyses brutes (colonnes : br) ou corrigées pour la "Perte au Feu"(colonne P.F.•J. 
Neoch. (Neochorion) : 5 éch. de roches basiques, Moyennes sur analyses (P.F.*J. Othrys W (oc
cidentale) : 17 éch. de roches basiques, De gauche à droite les moyennes ont été établies sur 
les analyses corrigées pour la perte au feu (colonne P.F.* Mj), pour CaO (colonne caoi!_,, et pour 
CaoJf en éliminant le reliquat de Perte au Feu (M2). 

Les autres colonnes représentent : les laves ophiolitiques de Fourca en Othrys (voir 2ème par
tie, chap. IV) ; des laves triasiques du Pinde du Nord ( 1) (Terry, 1979) et de Mamonia ( 2) 
(Bechon, 1979) ; des laves océaniques alcalines (3) et tholéitiques (4) (d'après Engel et al-., 
1965 ; in Terry (1979) et d'arcs insulaires(d'après Manson (1968) ; in Ohnenstetter et 
Ohnenstetter (1978) ) . 
Pour l'analyse des comparaisons voir texte. 
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b2. Analyses de quelques moyennes relatives aux éléments majeurs. 

L'établissement de m9yennes chimiques relatives aux éléments majeurs n'a bien évidemment 
qu'une valeur limitée, cependant celles-ci révèlent de façon claire les effets des divers types 
de correction appliquée aux analyses (sur les pourcentages de silice, par exemple) et permettent 
de comparer de façon simple des ensembles effusifs différents. 

Ainsi, Terry (1979) donne des moyennes des laves triasiques -supposées alcalines- associées 
tectoniquement aux nappes ophiolitiques du Pinde septentrional, ainsi que des moyennes des laves 
ophiolitiques et diverses moyennes de laves alcalines et tholéitiques océaniques. 

Il m'a paru intéressant de comparer les ensembles effusifs d'Othrys à ces différentes as
sociations magmatiques, dont certaines, celles du Pinde septentrional, sont assez proches du 
secteur étudié, tout en y associant d'~utres formations éruptives triasiques, telles que celles 
de Chypre et des associations d'arcs insulaires (tabl. II 9 F). 

La confrontation de ces différentes moyennes permet de dégager les quelques faits suivants 

- les corrections effectuées ont des conséquences qui ne sont pas négligeables : ain
si, la correction de Cao en fonction de la teneur en co

2 
entraine une modification de l'ordre 

de 8 % (sur cao) pour la totalité des roches basiques triasiques d'Othrys, et même de 10 t pour 
le groupe des pillow-lavas. 
L'élimination des éléments volatils, sans correction du taux de Cao, donne des résultats inter
médiaires entre les analyses brutes et les analyses recalculées en corrigeant Cao ; 

- pour un même type de correction (élimination des volatil-s -PFx- par exemple), des 
différences majeures existent entre des affleurements distincts appartenant à des séries de même 
type : c'est le cas pour les affleurements de Neochorion, en bordure occidentale de l'Othrys 
centrale, et ceux d'Othrys occidentale s.s. Cependant, le nombre d'analyses provenant du premier 
secteur cité est encore insuffisant pour qu'il soit possible de conclure avec certitude, et ce 
d'autant plus que les affleurements de Neochorion constituent un ensemble volcano-sédimentaire 
typique, alors que les affleurements d'Othrys occidentale étudiés sont plus riches proportion
nellement en termes effusifs; 

Fig. 68 A et B. - Laves triasiques d 'Othrys. variation des teneurs en oxydes en fonction de MgO. 
D'après les valeurs corrigées en Cao* (sauf indications contraires). 

L'influence des divers types de correction a été figurée par des tirets reliant les points 
figuratifs d'un échantillon témoin, de Tourla, (7B-794) correspondant à un échantillon moyen. 
On voit que l'influence de ces corrections est très importante (MgO /SiOz par exemple). 
Pour le diagramme MgO /Cao les nuages de points correspondent aux analyses corrigées en CaOX 
(en fonction de COz) d'une part,en tenant compte de la perte au Feu (P.F.*) d'autre part. 
Légende valable pour toutes les figures relatives aux laves triasiques. 
Corrections. Les points figuratifs sans barre supplémentaire externe sont des valeurs 
corrigées en cao. 

Roches basiques d'Othrys occidentale et centrale. Massif de Tourla : a à d. - a. pillow-lavas. -
b. faciès intrusifs subdoléritiques (dykes, sills). - c. "leucobasaltes". - d. coulée Katsicho-
rachi. - e. coulée massive Moschokarya. - f. pillow-lavas Neochorion (Othrys centrale). - j. 
laves diverses (pillow, coulées plus massives, laves subdoléritiques). - Types pétrographiques 
particuliers. - g. dolérite (sub)"alcaline" (Moschokarya). - h. roches trachytiques (Tourla, 
Lefka, Koromilarachi). - i. picrite (Agrilia). 

Histogramme de fréquence sur les pourcentages d'oxydes des roches basiques triasiques d'Othrys 
occidentale. 
A. - cao*. établis à partir de valeurs corrigées en caos (ech. a à f). Seul l'axe des abcisses 

est utilisé (sauf pour MgO). Les valeurs des fréquences maximales sont reportées sur l'histo
gramme même. 
B. - P. F.:k. établis à partir des valeurs corrigées en éléments volatils (P. F.*}. Les croi.x 
représentent les laves de Neochorion ajoutées sur cet histogramme aux laves basiques d'Othrys 
occidentale (a à f). 
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- les comparaisons avec d'autres ensembles effusifs ne peuvent être établies qu'après 
avoir effectué des corrections de même nature, c'est-à-dire, dans le cas des données rapportées 
par Terry (1979), après élimination des volatils essentiellement. Il existe cependant des dif
férences importantes au niveau des teneurs en cao, qui ne peuvent être tenues pour significati
ves, puisque les corrections de Cao en fonction ~e la teneur en co

2
, entraînent des variations 

extrêmes .. Pour que les comparaisons soient plus aisées, j'ai ramene l'analyse moyenne au même 
taux de cao que celui qui figure dans les analyses de Terry (op. oit.) pour les laves triasi
ques, ce qui revient pratiquement à retenir pour l'Othrys, une moyenne des deux types de correc
tion appliquée (élimination des volatils et correction de cao). Cette dernière valeur n'a pas 
de signification très précise mais elle permet une comparaison objective avec les laves de Four
ca, qu'il n'aurait pas été logique de ramener au taux de cao d'une analyse quelconque de lave 
triasique. 
Il apparaît ainsi que 
à quelques exceptions 
ment plus potassiques 

les laves triasiques d'Othrys et du Pinde 
près : les laves d'Othrys sont légèrement 
; en revanche, le taux de magnésium y est 

du Nord sont assez comparables 
plus riches en titane et nette
plus faible ; 

- par rapport aux laves en pillow-lavas -supposés ophiolitiques- de l'unité de Fourca 
(2e partie, chapitre IV) qui surmonte les unités de Loggitsion, les laves triasiques d'Othrys 
sont plus riches en Tio2 , Al2o

3 
et surtout K

2
o, et corrélativement appauvries en MgO. Indépen

daminent de la signification de ces différents ensembles effusifs d'Othrys, il est clair que ces 
constatations justifient la séparation de ces deux ensembles, ce qui était prévisible d'après 
les observations de terrain, mais méritait d'être établi avec plus de rigueur ; 

- enfin, une première observation montre que, par rapport aux moyennes des laves al
calines et tholéitiques retenues par Terry (1979, auteurs cités ; tabl. II 9 F), les laves tria
siques d'Othrys ont des. valeurs en aluminium, magnésium, potassium et sodium qui se rapprochent 
plus des premières (laves alcalines) que des secondes (laves tholéïtiques). En revanche, les 
taux de titane (même en tenant compte des corrections au niveau du Cao) sont plus proches de 
ceux des laves tholéîtiques, quoique légèrement plus importants que ces derniers. 

Par rapport aux laves d'arcs insulaires retenus par Ohnenstetter et Ohnenstetter (1978, au
teurs cités), les laves d'Othrys apparaissent nettement plus riches en titane. 

c. LE DIAGRAMME ALCALINS/SILICE (fig. 69 A). 

oans ce diagramme dont on connaît la valeur limitée pour des laves spilitisées, les roches 
éruptives d'Othrys occidentale se regroupent dans le domaine des séries alcalines tel qu'il a 
été défini par Mac Donald et Katsura (1964) et Irvine et Baragar (1971) et plus particulièrement 
dans le champ des laves moyennement alcalines de Schwarzer et Rogers (1974). Les laves de Neo
chorion (5 analyses) se placent cependant dans le domaine intermédiaire entre les champs alca
lin et subalcalin. 

d. LES DIAGRAMMES NORMATIFS (fig. 69 B, Cet D). 

ces diagrammes sont basés sur la composition normative C. I. P. W. en pourcentage pondéral. 
Leur signification est également limitée dans le cas des roches spilitisées (mobilité des alca
lins). 

Dans les diagrammes triangulaires de Yoder et Tilley (fig. 69 C), les roches effusives 
triasiques se répartissent dans les triangles Ne-Di-01, mais aussi Di-01-Hy. On note en parti
culier une assez grande dispersion des points correspondant aux pillow-lavas du fait des alté
rations (albitisation et calcitisation). 

Dans le diagramme triangulaire normatif Ol' (01 + 3/4 Cpx) - Ne' (Ne+ 3/5 Ab) - Q' (Q + 
2/5 Ab+ Opx) d'Irvine et Baragar (fig. 69 Dl, les échantillons analysés se placent plutôt dans 
le champ des laves alcalines mais très près de la courbe discriminante séparant les domaines al
calin et subalcalin. 

La nomenclature fondée sur le pourcentage d'An normatif (An= + ~~O+~ 5 Ne l et l'index 
de coloration (CI= 01 + Opx + Cpx +Nt+ Ilm + Hm) montre que les ~rmes basi~es correspondent 
surtout à des Hawaites, mais il faut tenir compte des effets parfois exagérés des corrections de 
cao et de la spilitisation des échantillons (fig. 69 B). 
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Fig. 69. - Laves triasiques d'Othrys. 
A. variation des alcalins en fonction de si92. Légende (cf, fig. 68), 

Les valeurs représentées sont les valeurs corrigées Ca~ mais les petits •pointsn représentent 
les analyses des laves d'Othrys occidentale après correction de la "Perte au Feu" (P.F.*). 
Quel que soit le type de correction retenu,les points occupent le champ alcalin, mais ce dia
gramme n'a qu'une valeur limitée étant donné le caractère spilitique des laves considérées. 
B à o. - Légende (af. fig. 68). Cesdiagrammesont une valeur limitée vu la mobilité des alcalins. 
B. Diagramme C.I. (Colour-Index) /\An normatif. -
CI = 01 + Opx + Cpx + Ilm + Mt + Hm 
\ An normatif = 100 \ An / (An + Ab = 5/3 Ne) 

Les roches basiques d'othrys correspondent essentiellement à des Hawaites d'après ce diagramme. 
Cependant les abScisses sont probablement déplacées vers les valeurs inférieures du fait de la 
spilitisation. 
C. Diag~ de Yoder et Tilley (1962) (cf. texte). 
D. Diagramme. - Ol' - Ne' - Q' (Irvine et Baragar, 1971) (cf. texte). 
(Ol' = 01 + 3/4 Opx Ne' =Ne+ 3/5 Ab Q' = Q + 2/5 Ab+ Opx) 
Les diagraœnes B et Dont été repris de Courtin, 1979 et Lapierre et aZ,, (sous presse). 
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e. LES DIAGRAMMES CHIMICO-MINERALOGIQUES DE DE IA ROCHE ET LETERRIER (1973), DE 
DE LA ROCHE (1974) ET DE BEBIEN et aZ. (1977). 

ces diagrammes ont été établis à partir des analyses corrigées (Cao* et PFx). 

el. Le diagramme (Si/3 - (Na + K + 2 ca/3)] f [K - (Na + Cal] (fig. 70 A). 

Il est théoriquement peu sensible aux effets de l'albitisation du plagioclase dans la me
sure où les points !iguratifs Ab et An sont proches l'un de l'autre sur l'axe des abscisses. La 
correction de CaO qui intervient de façon comparable en abscisses et en ordonnées, entraine en 
revanche un glissement important des points vers le haut et la droite du diagramme. 

Les points représentant les roches effusives triasiques restent cependant dans un secteur 
proche du domaine restreint des basaltes, au-dessous de la droite An-01, c'est-à-dire dans le 
champ sous-saturé. 

Les laves du secteur de Neochorion apparaissent quelque peu décalées vers le haut par rap
port aux autres laves, pour une correction identique (PF~), du fait probablement d'une plus 
grande richesse en silice des premières nommées pour des taux comparables de Cao. 

e2. Le diagramme (6 Ca + 2 Mg + Al} f (11 (Na + K) - 2 (Fe + Ti)) (fig. 70 B). 

Dans cette projection du tétraèdre de Yoder et Tilley, les minéraux du plan critique sont 
alignés suivant la diagonale du premier quadrant qui sépare donc les domaines alcalin et tholéi
tique. 

Les volcanites triasiques se placent pour l'essentiel dans le domaine de laves alcalines. 
Naturellement, la correction de CaO déplace l'ensemble des points représentatifs vers le bas pa
rallèlement à l'axe des ordonnées (6 Ca+ 2 Mg+ Al) ; certains franchissent même la droite de 
séparation des champs "saturé" et "sous-saturé". Là encore, si l'on considère les analyses cor
rigées pour la "Perte au feu", les laves de Neochorion sont décalées par rapport à celles de la 
partie externe de l'Othrys occidentale, ce qui correspond semble-t-il à leur plus faible carbo
natation (en moyenne) et leur plus grande richesse (relative) en silice. 

Les trachytes se retrouvent tous dans le domaine tholéitique alors que la tendance évolu
tive de la lignée alcaline saturée représentée par les auteurs rejoint des trach}it:es situés au
dessus de cette droite (T., fig. 70 B). Il apparait que c'est surtout par un déplacement paral
lèle à l'axe des abscisses que se fait le franchissement de la diagonale ; par conséquent, la 
cause de cette position singulière est à rechercher dans les pourcentages relatifs des éléments 
représentés en abscisses : la mobilité (forte) des alcalins par exemple. Cependant, les trachy
tes restent proches de la diagonale de référence et ne s'approchent pas des courbes de différen- • 
ciation des séries tholéïtiques ou calco-alcalines (Th et CA, fig. 70 B). 

Globalement, les analyses corrigées (CaOxl se placent assez bien sur la courbe de diffé
renciation des séries "alcalines saturées" ("S. ale. s.", fig. 70 Bl. 

e3. Diaaramme de Bebien e:: Ch. (1977)·. 

Bien que les effets de l'albitisation soient minimisés par ce type de projection, une dis
persion importante des poin~s figuratifs apparait sur ce diagramme dont l'interprétation est 
malaisée. 

f. BILAN, 

Dans les différents diagrammes établis d'après les analyses chimiques des volcanites tria
siques d'Othrys, les points représentatifs de ces dernières occupent le champ des séries alca
lines et plus particulièrement des séries "alcalines saturées", notamment si l'on tient compte 
des valeurs corrigées pour Cao (en fonction de la teneur en co

2
). 

Il est re~arquable de constater que les laves triasiques présentes dans l'édifice tectoni
que ophiolitique du Pinde du Nord (Terry, 1979) sont tout à fait comparables, d'après l'analyse 
des diagrarmnes précédemment évoqués, aux laves triasiques d'Othrys. Il est vrai qu'il s'agit 
très probablement d'ensembles effusifs homologues, simplement entrainés en écailles sous la nap
pe ophiolitique d~~s le 2as du Pinde septentrional. 
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s 
x Les corrections envisagées ne concernent que les éléments volatils (Perte au feu, PF) ou 

Cao. Les autres transformations secondaires éventuelles n'ont pas été quantifiées : c'est le 
cas notamment pour la silice et les alcalins dont on connait la grande mobilité. Des doutes sub
sistent donc quant aux affinités réelles de ces volcanites triasiques déduites des analyses glo
bales. C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier les témoins les moins transformés des roches 
initiales et notamment les restes des associations minérales primaires (l'étude des traces est 
en cours). 
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Fig. 70, - Laves triasiques d'Othrys. Diagrammes chimico-minéralogiques. 

A. Diagramme de de La Roche et al., (1974). - a_ de La Roche et Leterrier, (1973l -
c. Bébien et al., (1971). 
Légende: fig. 68. 
Paramètres en miliatomes-grammes dans 100 gr de roche 
A. on notera dans le diagramme (A) les effets importants de la correction de Cao• et le bon re
groupement des points après correction, ce qui justifie pour partie au moins ce type de trai
tement sur les analyses brutes des laves d'Othrys. 
B. Dans le diagramme (B) les roches basiques restent dans le domaine des séries alcalines et 
suivent plus précisément la droite d'évolution des séries alcalines saturées, en dehors des 
trachytes. Ces derniers sont toutefois assez loin des courbes d'évolution des séries tholéiti
ques et calco-alcalines. 
c. Diagramme de Bébien. Les éléments les plus mobiles (dont Ca) étant en abscisses, les effets 
de correction de Cao% entrainent des déplacements des points parallèlement à cet axe. 
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3. ANALYSE MINERALOGIQUE A LA MICROSONDE. 

Ces études réalisées par Lapierre à Nancy (+) concernent principalement les pyroxènes 
-minéraux les mieux conservés parmi les espèces bien représentées- et accessoirement, les amphi
boles et les feldspaths (tabl. II 1,Q A à E) . 

a. LES FELDSPATHS (tabl. II 10 A et B} . 

Trachytes (7B 304-305) : les phénocristaux et les microlithes présents sont 
des albites qu'accompagnent de rares anorthoses ; 

Dolérite à aegyrine et arfvedsonite, dite dolérite alcaline (7B 135) : le 
seul feldspath observé est l'albite en petits cristaux alors que les grandes 
lattes des plagioclases sont profondément altérées ; 

Leucobasalte (7B 517) : les feldspath.s correspondent à du labrador (An 52-62); 

Basalte en coulée massive (SB 311) : les phénocristaux sont également du type 
labrador (An 50) mais les microlithes sont plus ou moins albitisés ; 

- Basalte subdoléritique intrusif (BB 793 b) : outre les phénocristaux de pla
gioclase (An 46-52) albitisés sur les bordures, on note la présence de minus
cules baguettes de feldspath alcalin (Or 99,67) au sein de minéraux secondai
res. 

Les autres faciès, et notamment les laves à débit en pillow-lavas, montrent des feldspaths 
albitisés et souvent très altérés. 

En Péswné, il semble que les associations minéralogiques primaires devaient être consti
tuées de labrador pour les roches basaltiques et d'anorthose pour les trachytes. Par ailleurs, 
l'albite se développe dans tous les types effusifs rencontrés. 

b. LES AMPHIBOLES (tabl. II 10 C}. 

ce sont de minuscules cristaux (0,10 mm}, présents dans la mésostase des roches les plus 
différenciées, qui correspondent du point de vue chimique à des arfvedsonites, d'après la clas
sification de Leake (1978) (Lapierre et al., sous presse}. 

c. LES CLINOPYROXENES. 

L'étude de ces clinopyroxènes figure pour partie in Lapierre et al. (sous presse). Je résu
merai ici les principaux résultats présentés dans cette publication auxquels j'ajouterai les 
diagrammes récents, et plus significatifs me semble-t-il, de Leterrier et al. (1981) et compa
rerai ces résultats aux données publiées par Hynes (1974 a) et Cameron et al. (1980). 

cl. Composition (fig. 71 A et tabl. II 10 D et E). 

Les analyses révèlent la présence d'augite et de salite dans la plupart des termes basal
tiques mais aussi d'augite aegyrinique et d'aegyrine dans les roches plus évoluées (trachytes 
notamment} .Certains points représentant des pyroxènes de la picrite d'Agrilia, occupent le champ 
des endiopsides mais à proximité des salites et des augites. 

Des variations existent à l'intérieur d'un même échantillon entre les phénocristaux et les 
microcristaux de la mésostase mais aussi au sein d'un même minéral entre coeur et bordure des 
phénocristaux. 

(+) Sur camebax automatisé. Conditions de travail 15 KV 10-12 nA temps de comptage 6 sec. 
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I\NALYSES CIUHlQ\)gS (\ pds) ET F0"'4ULES STRUCTUl!l\L8S 0 - 0 Dl!;S f1'!LDSPATRS DES ROCHES BASIQUES D'0TIIRYS OCCIDENT/\LE 

---------------------------------------------- ------------------------------------------ ---------------- ------~------------------- --
COULEE MASSIVE - 8D-311 LEUCOBASI\L TE 7B-517 BI\SALTE SœOOLERITIQUF: INTRUSIF 8B-793b 

-------------------------~-----------------~- ------------------------------------------ --------------------------------------------
Sl02 55, 72 61, 12 64, 73 52, 74 53,64 53,H 54,30 64,29 65,99 56, 13 54 ,84 
Tl02 o, 15 1,14 o, 14 0,08 o, Il 0,00 o,oo 0,05 0,00 
Al203 26, 55 23,64 18,95 28,81 28, 70 29,58 27,79 18,28 21, 53 26,57 27,49 
FeO o. 78 0,13 1,33 0,81 0,54 0,62 0,44 o, 14 o. 35 0,63 0,53 
HgO o. 17 0,06 0, 37 0,02 o,oo 0,00 0,00 o,oo 0,08 o. 10 n, 10 
HnO 0,01 0,01 0,03 o, 18 o,e 0,90 o.11 0,00 0,01 o,oo 0,02 
cao 10,25 5, 13 1,94 11,85 11.61 11,01 to, 52 0,00 2,07 9,56 IO, 38 
Na20 5,41 0,s1 I0,02 4,00 4, 53 4, 47 5,05 0,35 9,95 5,74 5, 20 
K20 o, 42 0,08 0,3g o. 27 0,20 0,21 o, 2) 15,60 0,50 0,35 0,20 

TOTAL 98,58 98,85 98,91 99,09 99,35 99,5!! 98,68 98,65 100, 58 99,33 98,85 
---------------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------
Si 2,533 2,747 2,921 2,421 2,H5 2,451 2,499 3,003 2,891 2,552 
Al 1,420 1,249 1,006 1.556 1,539 1,542 1,496 1.004 1,109 1,421 
Hg 0,011 0,004 0,025 0,012 0,005 0,006 0,007 0,005 0,006 
re2+ 0,029 0,004 0,001 0,030 0,020 0,023 0,012 0,012 0,023 
Hn 5,01 5,00 4,98 4,97 4,98 4,97 4,98 4,94 - 4,98 -
Ca 0,499 0,247 0,093 0,582 0,567 0,541 0,515 0,097 0,465 
Na 0,476 0,745 0,875 0,355 0,399 0,396 0,447 0,003 O,B43 0,505 
lt 0,024 0,004 0,022 0,015 0,011 0,012 0,013 0,930 0,027 0,020 
Tl 0,024 0,038 0,004 0,002 0,003 u,001 

Ah 47,64 75, 10 88,38 Ab 37,28 40,83 41. 72 45,04 Ab 0,321 87, 17 51,01 
An 49,94 24,88 9,39 Jin 61,13 58,03 57,03 52,82 An 0 10,03 46,96 
or 2, 40 0,40 2,22 Or 1.571 t. 12 l, 1.26 l 1,33 or 99,67 

1 
2, 79 2,02 

microllte I ph. (bordure,i ph. (coeur~ ph. (coeuup microlite ph.bordure 
i 1 ; 

Tabl. II. 10 A. - Les laves triasiques d'Othrys : Analyses des feldspaths. 
(Tat.l. II. 10 A à E : Analyses à la microsonde électronique, Nancy Lapierre). 

ANALYSES CHIMIQUES (% pds) ET FORMULES STRUCTURALES (0,,8) DES FELDSPATHS DES ROCHES 

ALCALINES D'O'ffiRYS OCCIDENTALE 

2,507] 1,478 

0,020 
4,99 - 4,99 

O, 508j 
0,460 
0,011 

46,9B 
51,88 

1, 12 

co~ur 

-------------------------------------------------------- -~------------- -----------------------------------
TRACHYTE ( 7B-305) TRA. ( 7B-304 DOIERITE ALCI\LINE - ( 7B-13S) 

~----------- ---------------------------------------------- ------------- ------------------------------------
Si02 
Ti02 
Al203 
CQ03 
FeO 
MgO 
MnO 
cao 
Na20 
K20 

TOfAL 

Si 
Al 
Cr 
Mg 
Fe2+ 
Mn 
Ca 
Na 
K 
Ti 
Ab 
An 

Or 

69,09 
0,00 

20, 34 
o,oo 
0,28 
0,01 
0,00 
0, 16 

11,06 
0,17 

101, 12 

2,983 
1,033 

0,010 4,96 

0,07 
0,924 
0,000 

98,29 
0,74 
0,95 

67,68 
0,00 

18,69 
O,OJ 
1,62 
0,01 
0,05 
1,05 

10,62 
0,08 

99,94 

2,993 
0,965 

0,058 5,01 
0,001 
0,049 
0,907 
0,045 

90,60 

4,89 
4,49 

66,59 
0,00 

19,01 
0,07 
0,46 
0,00 
0,06 
0,30 
4,01 
8,59 

99, 10 

3,031 
1,018 

0,017 4,93 
0,002 
0,014 
0,353 
0,499 

40, 76 

1,61 
57,62 

Tabl. II. 10 B. - Les laves triasiques d'Othrys 

(Légende: voir Tabl. II. 10 A.). 

67 ,43 
0,00 

19, 11 
0,00 
0,16 
0,00 
0,09 
0,00 
8,09 
5, 18 

100,35 

2,997 
0,999 

0,006 4,9 
0,003 

0,696 
0,293 

70 ,37 
0 

29,62 

68,25 
0,00 

19,60 
0,00 
0,20 

0,05 
0,02 

11, 52 
0,02 

100, 10 

2,996 
1,006 

0,007 4,98 

0,001 
0,973 
0,001 

Ab 99,79 
An 0, 10 
Or 0,10 

68,18 
0,00 

20,33 
0,00 
0,05 
0,00 
0,00 
0, 11 

11,26 
0,33 

100,38 

2,972 
1,042 

0,001 4,98 

0,005 
0,950 
0,018 

Ab 97 ,63 
An 0,51 
Or 1,84 

Analyses des feldspaths. 

68,49 
0,00 

20,38 
o,oo 
0,00 
0 ,001 
0,01 
0,26 

11,47 
0 ,14 

100,54 

2,979 
1,027 

0,006 

0,003 
0,001 
o, 965 
0,004 

99,48 
o, 12 
0,41 

4,98 

67,90 
0,00 

19,34 
0,00 
0,08 
0,00 
0,00 
0,20 

11, 70 
0,04 

99,27 

2,992 
1,002 

0,02 5,006 

0,200 
0,999 
0,0112 

83,18 
16,65 
0, 16 
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ANALYSES CHIMIQUES (% pds) ET FORMULES STRUCTURALES (0 = 23) DES AMPHIBOLES 
DES ROCHES ALCALINES D'OTHRYS OCCIDENTALE (TRIAS) 

--------------r------------------------------------------------------------
1 TRACHYTES 

---~~~~~~-----'---------------------------~1:.:~~~---------------------------
OOLERITE ALCALINE 

7B-135 

SiOz 
TiOz 
Al203 
Feo• 
MnO 
MgO 
cao 
NazO 
K20 

TOTAL 

Si 
Alrv 

AlVI 
Ti 
Fe3+ 

Mg 
Fe2+ 
Mn 

Mn 
Ca 
Na 

Na 
K 

47,47 
1, 43 
0,80 

33, 17 
1,29 
0,08 
2,62 
6,51 
0,90 

94,46 

7,930] 8 00 
0,070 ' 

o, 149 
o, 179 
0,210 
0,019 
4,407 
0,036 

5,00 

0, 144] 
0,468 2,00 
1, 388 

0, 716] 
0, 190 0,906 

48,28 
0,69 
0, 71 

33,79 
1,26 
0,31 
2,98 
6, 17 
0,94 

95,19 

7,9-16 8,00 
0,054 

0,082 
0,084 
0,424 
0,077 
4,213 
0,120 

0,004 

5,00 

0,525 2,00 
1,471 

47,67 
1,28 
0,70 

33,65 
1 ,60 
0,35 
2,54 
6,27 
1,03 

95, 15 

7,870 
o, 130 8,00 

0,005 
0, 158 

~:~~: 5,00 

4,210 
0, 118 

o, 104 
0,449 2,00 
1,447 

0,559 0,776 
0,217 

47,83 
1, 35 
0,52 

33,92 
1 ,68 

2,30 
6,93 
1,05 

95,73 

7,926 8,00 
0,074 

0,025 
o, 166 

0,213 5,00 

4,471 
o, 125 

o, 109 
0,413 2,00 
1,478 

0,744 
0,221 0,965 

48, 17 
1, 83 
0,96 

31,75 
1, 14 
0, 70 
2,38 
7,26 
1,30 

95,66 

7,895 
0,105 

8
•
00 

0,079 
0,224 
o, 198 
o, 170 4,96 

4,140 
0, 157 

0,418 
1,582 2,00 

0, 721 
0,271 0,992 

49,54 
0,32 
0,36 

34,42 
1, 72 
0,06 
1, 12 
7,99 
1, 15 

96,73 

8,00 8,0d 
0,00 

0,067 
0,037 
0,725 
0,013 
3,909 
0,236 

o, 193 
1,807 

0,674 
0,234 

50 ,60 
0, 12 
1, 24 

30,83 
0,20 
3,98 
1, 91 
6, 11 
0,29 

95,27 

7,994 8,00 
0,06 

0,223 
0 ,013 
o, 375 
0,942 
3,447 

0,237 

s,oo 

~:~;~ 2,00 

1,419 

0,450 
0,058 0,508 

Tabl. II. 10 c. - Les laves triasiques d'Othrys 

Légende : voir Tabl. II. 10 A. 

Analyses des amphiboles. 

MALYSF.S CHlHtOU":S (\ p<'l!!II) fIT fORMmES 5ï'RtCTIU~ATF,S (n .,, f,) f)F.~ f'.L!NOPV"~OXF:NE~ OES ROCRF,!; VOJCN-HQ11F.S r.T ;.unVOTC1'1,NTQ11F.S TRU~lOUF.!1 

____ ------ ___________ 0' OTffR.YS _ OCCIOENTJ\LE _ _____ ____________ __ _ _______________________________________ _ 

____________ cooue: MSSIVE_- _(88-)lt) ------- _________ I.EU:::081\S~Ln _ - _ (78-517) _______________ ------~S~LTE _SUBDOLF.RITIQU~ _INTJUJSIF' _ - _ {88-7931,:~-------

SL02 ◄ J,07 45, 9S 49, 17 52, 13 47,91 'il ,86 '18, SJ -19,60 48,84 48, 2?. <19, Ol S0,21 

Ti°l 4, )8 ), 2J 2, 11 

Al;,<>3 7,89 8 ,65 10, 77 
0.06 1,52 0,64 1, gg t, 19 l. 42 1,44 1,11 0,97 

2 ,58 S,47 1.11 s. 52 4, 45 4, 52 5, 42 4, )2 l, 56 
reo 9,67 B,92 B, 75 6,43 6, 78 10, 79 8,05 8, 53 7 ,26 R, 10 9, 55 R,JO 

HnO o. 10 0,08 0, 16 o, 17 o, Il o.60 0,00 0, 10 o. tJ 0,09 0, JO o, 16 

HqO I0.59 11.90 8, 32 16,62 15,58 13.82 14, 12 14, 56 14 ,54 14,25 t) ,91 15,flO 

CAO 22, 36 20,0CJ 16,62 70,54 20, SI 19, 78 19,57 20, 02 21 ,64 21,07 l':1,H 10,10 

N-820 o, 55 0 ,60 J. 4) 

<70 0,00 0,02 0,08 
0,)0 O,J ◄ 0.53 0,)5 0,)1 0 ,24 0, JO o. ]9 o. 17 
o,oo o,no 0,00 o,oo 0,00 o,on 0,00 0,01 0,00 

""""'· 98, 60 qq,q gq, -18 gq,91 98,% qg,00 CJe,qo 9R,8'.\ ~~-ç;:, 90,0I QA, 44 9g,16 
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c2. Informations fournies par l'étude des clinopyroxènes des volcanites ·triasi
ques d'Othrys. 

Les diagrammes utilisés pour analyser les variations des éléments constituant ces pyroxènes 
(fig. 71 et 72) permettent de mettre en évidence des évolutions régulières des compositions de 
ces pyroxènes selon les types de roches analysées. 

Les termes extrêmes de cette variation sont représentés par la picrite et les leuco-basal
tes (7B 517) d'une part, les basaltes en coulées massives (SB 311) d'autre part. 

Les évolutio~Q observées sont importantes puisque dans les diagrammes Ca+ Na+ K/Fe + Mn 
(fig. 71 B) et Al - Si (fig. 72 A) par exemple, les points représentatifs de la plupart des 
pyroxènes se placent dans les champs tholéitiques et alcalins et que ceux du basalte en coulée 
massive indiquent même un chimisme peralcalin. 

De nouveaux diagrammes établis par Leterrier et al. (1981) à partir de la teneur en Ti et 
Ca+ Na des clinopyroxènes permettent de différencier le champ des basaltes alcalins de celui 
des basaltes saturés, tholéitiques ou calco-alcalins (fig. 72 B). 

Les pyroxènes de la coulée massive (SB 311) tombent franchement dans le domaine alcalin, 
ce qui confirme les résultats précédents, qu'il s'agisse de microlithes ou de phénocristaux. 

Les pyroxènes de la dolérite "alcaline" (7B 135) se placent dans les deux champs mais dans 
le domaine alcalin ne sont représentés que des microlithes. 

Les autres pyroxènes -en dehors des pyroxènës de la picrite- se répartissent pratiquement 
tous dans la surface de superposition des domaine alcalin et saturé. 

Ce diagrarrme permet de confirmer que les variations sont plus importantes entre les diffé
rents types de roches qu'entre les divers types de cristaux (coeur et bordure de phénocristaux, 
microcristaux, "quenched pyroxenes"} d'une même roche. 

Ces résultats confirment ce que l'analyse d'autres diagrammes déjà publiés (Lapierre et 
al., sous presse) laissait pressentir. 

c3. Bilan de l'étude des clinopyroxènes discussion. 

L'étude des clinopyroxènes des laves triasiques d'Othrys,· qui constituent les rares élé
ments pouvant témoigner du chimisme de la lave originelle, conduit aux conclusions suivantes : 

- si certains types pétrographiques témoignent de tendances alcalines marquées (basal
te en coulée massive - 8B 311), la plupart des autres laves présente un chimisme intermédiaire 
entre des laves sous-saturées et des laves saturées et parfois même, des caractéristiques de la
ves non alcalines ; 

- les évolutions du chimisme des clinopyroxènes des roches basaltiques, mises en évi
dence sur différents diagrammes (fig. 71 et 72), pourraient être caractéristiques d'une diffé
renciation par cristallisation fractionnée conduisant à des termes alcalins à partir d'un magma 
parental ne possédant pas de caractère d'alcalinité franc ; 

- enfin, il faut insister sur le fait que ce caractère "moyennement alcalin" ou "tran
sitionnel" des volcanites triasiques d'Othrys, qui se dégage des études précédentes, n'est pas 
établi avec certitude et que les avis des auteurs divergent, même lorsque ceux-ci s'appuient 
sur des diagrammes de même nature, tels que celui utilisé par Le Bas (1962) pour définir les af
finités des laves basaltiques à partir des clinopyroxènes (fig. 71 B}. 

Pour Hynes (1974 a), les analyses de pyroxènes reportés dans ce diagramme montrent que les 
roches qui les contiennent sont faiblement sous-saturées. Cameron et al. (1980) obtiennent un 
diagramme quelque peu différent puisque les points représentatifs occupent les divers champs dé
finis par Le Bas (1962). Pour ces auteurs, les variations observées seraient fonction uniquement 
du type de cristal étudié, selon qu'il s'agit de microcristaux ou de "quenched pyroxenes" à chi
misme alcalin ou des coeurs de phénocristaux à chimisme non alcalin, jugé caractéristique de ces 
laves. si ces variations en fonction de la vitesse de croissance des minéraux nous paraissent 
réels (éch.7B 135 ; fig. 72 B), certains diagrammes montrent que les différences essentielles 
sont dues au type de roche analysée, et non pas seulement au type de cristal étudié. Cela jus
tifie selon nous (Lapierre et al., sous presse) que l'on puisse envisager des di=férenciations 
majeures, par fractionnement notamment. 
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L'absence de localisation précise des échantillons étudiés par Cameron et al. (1980) ne 
permet d'ailleurs pas de développer une discussion critique quant à l'origine des différences 
existant entre ces diverses études : s'agit-il de variations régionales entre l'Othrys occiden
tale et l'Othrys centrale (provenance suppcsée des échantillons de Cameron et al., op. cit.), 

d'échantillonnages non suffisants ou bien encore de prélèvements appartenant à des formations 
d'âge différent? 
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Fig. 71. - Laves triasiques d'Othrys. Analyses des pyroxènes. 

A, Composition des pyroxènes. 
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B. Affinités des laves d'après les pyroxènes diagramme de Le Bas (1962). On note une disper
sion des points représentant les pyroxènes des laves dans les champs "Alcalins" et "non Alca
lins". 
Seuls les pyroxènes de la coulée massive (BB-311, Katsichorachi) occupent nettement le champ 

"peralcalin" de Le Bas. 
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Légende : fig. 71 (dessin) . 
A. Diagramme Si /AlIV. Ce diagramme confirme les résultats observés sur le diagramme 
précédent. 
B. Diagramme de Leterrier et al., ( 1981) . 

Légende : fig. 71 et texte. 
Les croix correspondent aux analyses de Cameron et a[., ( 1980) . 
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E, CONCLUSIONS GENERALES RELATIVES AUX VOLCANITES TRIASIQUES D1 OTHRYS, 

1. NATURE ET AFFINITES DES ROCHES ERUPTIVES TRIASIQUES D'OTHRYS. 

Les résultats rapportés ci-dessus ne concernent que quelques affleurements de laves tria
siques appartenant aux unités de Loggitsion d'Othrys occidentale, mais d'autres ensembles mag
matiques triasiques sont en cours d'étude ou feront l'objet de travaux ultérieurs (séries de 
Garmeni-Rachi, séries du Koziakas, etc ... ). 

L'essentiel des roches magmatiques constituant ces formations sont des roches effusives 
basaltiques à olivine-clinopyroxène-plagioclase, à débit en pillow-lavas. Ces roches, qui ont 
subi des transformations secondaires importantes (albitisation, calcitisation ... ), sont parfois 
associées à des hyaloclastites, des brèches pyroclastiques et des niveaux sédimentaires siliceux, 
définissant ainsi des ensembles de type volcano-sédimentaire, d'âge trias moyen-supérieur (Ani
sien supérieur-Carnien p.p.). 

Les roches basiques (basaltes et dolérites) se présentent aussi sous la forme de coulées 
massives ou de roches intrusives. 

Du point de vue des types pétrographiques, on note également la présence de trachytes à 
amphibole ou pyroxène alcalins (séries de Profitis Ilias et de Tourla). 

2. AFFINITES GEOCHIMIQUES ET SIGNIFICATION DES VOLCANITES TRIASIQUES 
D'OTHRYS. 

Aucune certitude n'est acquise à ce jour en ce qui concerne les affinités géochimiques des 
laves triasiques d'Othrys, mais les tendances qui se dégagent de l'étude précédente paraissent, 
malgré tout, assez cohérentes. 

Les faits rapportés dans ce mémoire, en partie issus des travaux de Courtin (1979) et d'une 
publication en commun (Lapierre et al., sous presse), semblent indiquer qu'il s'agit là de ba
saltes transitionnels, faiblement alcalins, évoluant vers des trachytes alcalins, ce qui rejoint 
plus ou moins les premières hypothèses de Hynes (1974 a) mais s'éloigne de celles de Cameron et 
al. (1980). Parmi ces faits, on peut citer l'absence ou la rareté des termes intermédiaires en
tre basaltes et trachytes alcalins, la présence de quelques coulées basaltiques nettement alca
lines, la présence d'olivine fréquente très souvent pseudomorphosée dans les roches analysées, 
et enfin l'existence de laves différenciées (trachytes surtout) montrant une minéralogie hyper
alcaline (aegyrine, arfvedsonite). 

Cependant, certaines laves possèdent des pyroxènes dont la composition se rapprochent de 
celle des pyroxènes de laves saturées. Cameron et al. (1980) considèrent même que ce volcanisme 
triasique est un volcanisme d'arc insulaire, en se basant sur le fait que les caractères d'al
calinité de certains pyroxènes seraient dus à leur croissance rapide. Cet argument nous semble 
insuffisant (~f. supra). 

La signification de ces laves est naturellement fonction des interprétations relatives à 
leurs affinités géochimiques. Cependant il est clair, en Othrys, que ces laves se trouvent dans 
un contexte géodynamique d'ouverture puisque l'on passe par exemple de calcaires anisiens néri
tiques à Algues à des faciès du Trias supérieur radiolaritiques et calcaro-siliceux à Conodon
tes dans les unités de Garmeni-Rachi - Pirgaki, par l'intermédiaire de telles formations volca
niques à pillow-lavas. 

La question est de savoir si cette ouverture est de type Rift continental-mer rouge ou au 
contraire, liée à la genèse d'un arc insulaire et d'une zone de subduction proche. Les observa
tions rappelées ci-dessus me conduisent à privilégier la première hypothèse, cependant une tel
le réflexion n'a de sens qu'à l'échelle des Hellénides et peut-être des Taurides et Dinarides 
s.l. (voir aussi 5e partie). 

3. PLACE Dll VOLCANISME TRIASIQUE D'OTHRYS DANS SON CONTEXTE TETHYSIEN. 

Le volcanisme triasique est connu dans les chaines méditerranéennes occidentales (af. Rocci 
et a~., 1980) et surtout dans l'ensemble des secteurs tauriques et dinariques s.l. : dans les 
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Taurides (Juteau et Marcoux, 1973), à Chypre (Lapierre, 1975 ; Lapierre et Rocci, 1976 ; Bechon, 
1979), dans les Dinarides yougoslaves (Ciric, 1954 ; Aubouin et al., 1970 ; Bebien et al., 1978) 
et dans les différentes zones des Hellénides, en Argolide (Milch et Renz, 1911 ; Dercourt, 1964), 
dans le Vardoussia (Ardaens, 1978 ; Celet, 1979), dans l'unité de Megdhovas (Fleury, 1980), dans 
le Koziakas (Aubouin, 1959 ; Ferrière, ce mémoire), dans la zone pélagonienne (Guernet, 1971 ; 
Clément et Lapierre, 1980 ; Verriez, 1980) et dans la zone du Gavrovo-Tripolitza (Thiébault, 
1982). Des développements synthétiques sur certains de ces évènements magmatiques figurent in 
Rocci et al. (1980) et Thiébault (1982). 

L'analyse de ces affleurements montre qu'il existe deux grands types de laves triasiques 
dans les Dinarides s.l. : 

- des laves dites "saturées" : 
+ calco-alcalines dans les Dinarides s.s., d'après Bebien et al. (1978) 
+ shoshonitiques dans les zones helléniques, et notamment dans certaines unités 

des phyllades appartenant à la zone de Gavrovo-Tripolitza (Thiébault, 1982) ; 
+ des laves tholéitiques d'âge mal précisé dans certaines unités des Phyllades 

(Thiébault, 1982) ; 
+ des laves saturées, d'affinités ambiguës vu la nature et la qualité des roches 

effusives représentées : dans le Vardoussia (Berard-Bergery, 1980) et dans la 
zone pélagonienne méridionale près d'Atalanti (Verriez, 1980) et en Attique 
où ce volcanisme est d'âge perme-triasique (Clément et Lapierre, 1980) 

- des laves à tendance sous-saturée (lignée alcaline ou faiblement alcaline) : basal
tes de Crète (Schubert et Seidel, 1972) et principalement les laves triasiques d'Othrys (cf. su
pro) et les laves probablement homologues entrainées sous les nappes ophiolitiques du Pinde sep
tentrional (Terry, 1979). 

Naturellement, les conclusions relatives au cadre géodynamique dans lequel se sont formées 
ces roches éruptives doivent tenir compte de ces différences. 

De nombreux auteurs (Bernoulli et Lemoine, 1980 ; Argyriadis et al., 1980) ont admis pour 
des raisons à la fois d'ordre sédimentologique, structural et magmatique, qu'une fracturation 
triasico-jurassique intra-continentale était à l'origine des différentes zones isopiques liées 
à la Téthys mésozoïque, notamment celles des chaines de la Méditerranée orientale. 

Cependant, à la suite de diverses observations et plus particulièrement la mise en éviden
ce de laves saturées de tendance calco-alcaline possible, certains auteurs ont envisagé l'exis
tence d'une zone de subduction à l'Est des Dinarides s.l. (Blanchet, 1977 ; Bebien et al., 1978 
Charvet, 1978 ; Rocci et al., 1980). 

or, en dehors de cet argument -qui mériterait d'être précisé- peu de faits viennent corro
borer cette hypothèse, ainsi : 

- la différenciation des plates-formes et bassins se produit au Trias moyen dans la 
plupart des zones helléniques et dinariques s.s., qu'il s'agisse de zones internes (maliaque ou 
serbe) ou externes (Pinde, Gavrovo-Tripolitza (?), Bosniaque, Haut-Karst) 

- les évènements magmatiques présents au Trias moyen s'arrêtent dans toutes les zones 
au Trias supérieur, ce qui est pour le moins surprenant pour un phénomène majeur, généralement 
durable, tel qu'une subduction; 

- enfin, sans que cela soit déterminant, aucun évènement tectonique (compressif?) ou 
métamorphique n'est connu à cette époque dans les Dinarides s.1. 

Thiébault (1982) confronté au problème des laves triasiques saturées, riches en pyroclas
tites, a établi une comparaison intéressante entre ces laves et des shoshonites paléotypes 
(Pietra verde : Borsi et aL,, 1976) ou cénotypes (îles éoliennes : Barberi et al., 1974 a). 

Il étend cette interprétation à la plupart des laves saturées des Dinarides et des Eelléni
des et admet qu'il s'agit là d'un épisode de fracturation non lié à une subduction quelconque. 

La tendance alcaline et le volume important de roches effusives, par rapport aux pyroclas
tites, des laves d'Othrys corroborent naturellement l'idée d'une simple fracturation intraconti
nentale, sans liaison particulière avec une subduction, selon un mécanisme souvent comparé à ce
lui de l'ouverture de la mer rouge (Barberi et ai., 1974 b ; Baubron et Maury, 1980). 

Il reste alors à expliquer les différences de chimisme observées entre les laves de l'O
thrys et les autres laves triasiques des Hellénides. 
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Une explication possible est de relier le chimisme de ces laves à la nature de la croûte 
sous-jacente. On constate en effet que les laves saturées affleurent dans les zones de plate
forme ou les zones de transition entre plate-forme et bassin profond (zones du Gavrovo-Tripolit
za, du Vardoussia, pélagonienne) alors que les laves à tendance (faiblement) alcaline d'Othrys 
appartiennent aux parties les plus profondes du bassin maliaque, la base des laves n'étant même 
pas connues dans les'séries de Loggitsion au moins à l'affleurement. 

Cependant, l'existence de laves alcalines triasiques dans les chaînes plus orientales, à 
Chypre (Lapierre, 1975 ; Lapierre et Rocci, 1976) et dans les nappes d'Antalya (Marcoux, 1970 
Juteau et Marcoux, 1973 ; Rocci et al., 1980) laissent penser qu'il pourrait également s'agir 
de phénomènes différents, en liaison avec le taux d'extension puisque les ensembles orientaux, 
des chaînes de Méditerranée orientale au moins, semblent être en règle générale plus alcalins, 
et la Téthys plus ouverte à l'Est. 

Des comparaisons entre les laves triasiques des séries les plus pélagiques et des séries 
de plate-forme s'avèrent donc nécessaires au sein de chacun de ces secteurs afin de déterminer 
quel est le facteur prédominant dans la genèse de ces laves : la présence d'un type de zone par
ticulier ou l'appartenance à un secteur plus ou moins oriental (ou sud-oriental) des chaînes mé
sogéennes. A moins qu'il ne s'agisse d'un dosage entre ces deux types de causes, qui ne sont pas, 
par ailleurs, totalement indépendantes. 

X, LE TRIAS CONCLUSIONS GENERALES 

A, LES SERIES STRATIGRAPHIQUES, 

L'étude des microfossiles tels que les Foraminifères et les Conodontes a permis âe montrer 
qu'une partie importante des terrains affleurant en Othrys et dans le Koziakas était d'âge tria
sique (Ferrière, 1972 à 1979 ; Beck, 1972 ; Courtin, 1979), alors que seuls des blocs isolés à 
Ammonites et de rares calcaires à Algues et Mégalodontes avaient été antérieurement signalés 
dans ces secteurs (Mitzopoulos et Renz, 1938 ; Marinas, 1956, 1960). 

Les principales séries triasiques mises en évidence dans le secteur étudié ont été repor
tées sur les figures 73 et 74, correspondant respectivement à l'Othrys et au Koziakas. 

Parmi les séries les mieux représentées en Othrys, on peut distinguer quatre types, corres
pondant approximativement aux unités tectoniques majeures (fig. 73) 

- les séries pélagoniennes (1 et 2) ; 

- les séries de l'unité de Chatala (Maliaque, 3 et 4) 

- les séries des unités de Pirgaki-Garmeni Rachi (Maliaque, 5, 6, 7) 

- les séries des unités de Loggitsion (Maliaque, 8). 

Les trois derniers types appartiennent, comme nous le verrons, à une même zone isopique di
te maliaque, à laquelle on peut également rattacher certaines séries triasiques atypiques, comme 
celle de Profitis Ilias, près de Lamia (9, fig. 73). Le problème de l'appartenance paléogéogra
phique de la série de Trilofon (Courtin, 1979) est plus difficile à résoudre. 

1. LES SERIES TRIASIQUES PELAGONIENNES (OTHRYS) 

Affl,eUl'ements : Othrys orientale et Othrys centrale (unité du Messovouni 
pas connu dans l'unité de Prosilia). 

le Trias n'est 

Série type : il n'existe pas de série triasique pélagonienne complète, correctement datée : 

- la série est constituée de calcaires plus ou moins dolomitiques, massifs, gris, dont 
la base affleure en Othrys, alors que la partie supérieure est surtout bien datée en Othrys cen
trale; 

- en Othrys orientale méridionale, les calcaires triasiques, très recristallisés, sem
blent passe~ progressivement aux schistes feldspathiques sous-jacents du Paléozoique, par l'in
termédiaire de calcaires en plaquettes et de sc~istes violacés. cependant, la microfaune obser
vée à la base des marbres (Glomospirelles de grande taille) laisse planer un doute quant à la 
présence de Trias inférieur carbonaté ; 
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- la partie supérieure de la serie triasique pélagonienne constitue la majeure partie 
de l'unité du Messovouni e~ Othrys centrale. Il s'agit de calcaires massifs, parfois dolomiti
ques, gris, à Mégalodontes, Ostracodes, Algues et surtout Involutinidés du Norien ou de la limi
te du Trias-Lias (Triasina hantkeni). Des brèches à éléments carbonatés de couleur sombre s'in
tercalent dans cette série de calcaires à grain fin. 

Variations : étant donné les conditions d'affleurement des series triasiques pélagoniennes 
(réduction tectonique en Othrys centrale, difficultés de datation en Othrys orientale), un doute 
subsiste quant à la nature de la partie médiane (Trias moyen?) de ces séries. L'analyse de sé
ries pélagoniennes à effusif triasique, connues plus au Sud, en Eubée ou en Attique (Guernet, 
1971 ; Clément, 1976), et maintenant plus au Nord (Papanikolaou et Zambetakis-Lekkas, 1980), 
oblige en effet à s'interroger sur la présence éventuelle de niveaux volcano-sédimentaires au 
Trias moyen. Ce pourrait être le cas par exemple des tufs violets et verts associés à des schis
tes violacés à l'Est de Glifa, mais ceux-ci peuvent aussi correspondre à l'ensemble "Volcano
Détritique" chaotique du Malm. 

2. LES SERIES TRIASIQUES MALIAQUES TYPIQUES. 

a. I.E TRIAS DE L 'UNITE DE CHATALA. 

A;J.t"J,eurements: Othrys centrale septentrionale. 

Série type : elle peut être choisie dans les monts Chatala et Kedro Rachi. Seul le Trias 
supérieur y est connu : 

- le Carnien, sous forme de calcaires gris en plaquettes, à silex ou à filaments con
tenant des Conodontes ; 

- le Norien, représenté principalement par des biosparites à Algues et Involutinidés 
en bancs assez épais et peu siliceux qui sont caractéristiques de cette série. 

une passée siliceuse puissante pourrait séparer les biosparites du Norien en deux ensembles dis
tincts, la partie supérieure passant progressivement au Jurassique ; mais il est possible qu'il 
s'agisse là de répétitions tectoniques (cf. Kedro Rachi). 

Variations : les bancs de biosparites à Involutinidés intercalés dans des ensembles sili
ceux à l'Ouest semblent passer à des niveaux plus massifs et moins siliceux à l'Est (Likorrachi 
et Anemorrachi, au Nord de la "fenêtre de l'Othrys"). Toutefois, de nombreuses brèches à débris 
de calcaires à Involutines présents au Likorrachi et au Kedro Rachi n'ont pu être datées préci
sément (Trias supérieur ou Lias?) si bien qu'un doute subsiste quant à la signification de ces 
comparaisons. 

b. LE TRIAS DES UNITES DE PIRGAKI-GARMENI RACHI. 

Aff],e~ements: Othrys orientale méridionale et Othrys centrale. 

Série type : série de Garmeni Rachi (Othrys centrale). Il s'agit d'une série triasique com
plète comprenant trois termes : 

- des calcaires oolithiques gréseux et dolomitiques massifs, du werfénien et de l'Ani
sien, à la base 

- un épisode inte=édiaire volcano-sédimentaire (pillow-lavas, radiolarites, grès, 
brèches calcaires, etc ... ) du Ladinien-Carnien p.p. ; 

- une formation sommitale calcaro-siliceuse constituée de calcaires à filaments et Co
nodontes du Norien, entrecoupés de brèches (calcirudites), reposant souvent sur des radiolarites. 

Variations : dans l'unité du Pirgaki, la formation des calcaires dolomitiques werféniens et 
surtout anisiens est plus épaisse et les bancs plus massifs que dans l'unité de Garmeni Rachi, 
alors que la formation volcano-sédimentaire est réduite et localement absente (absence d'origine 
tectonique ou non?). Dans ces séries existe en outre une épaisse succession de calcaires gris 
siliceux,· à Conodontes, du carnien (Migdalia, Giusi) et/ou du Norien (Pirgaki), dépourvue de 
brèches à extraclastes. 
En Othrys orientale en revanche, entre les calcaires anisiens et les brèches du Dogger-Malm, 
s'observent surtout des radiolarites rouges, des laves et quelques bancs de calcaires siliceux 
rouges. 
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c. LE TRIAS DES UNITES DE LOGGITSICN. 

Aff7,eu:t-ements : de l 'Othrys orientale à l 'othrys occidentale. 

Série type : les séries triasiques des unités de Loggitsion présentent des faciès relative
ment constants, que ce soit dans l'unité inférieure ou supérieure, ou bien encore à l'Est ou à 
l'Ouest de ces unités. Les séries les plus caractéristiques sont celles des secteurs de LOggit
sion, Neochorion et Agrilia. 
La série est formée de la superposition de trois formations lithologiques principales, volcano
sédimentaire à la base, calcaro-siliceuse à filaments et Conodontes du Carnien-Norien au sommet, 
séparées par une passée plurimétrique de radiolarites rouges finement litées. 

Variations : elles sont mineures et concernent 

- l'épaisseur de chacune des formations ; 

- l'âge de la base des calcaires (Norien ou plus rarement Carnien) 

- l'abondance des niveaux sédimentaires, lités ou non, dans l'ensemble effusif, lui-
même plus ou moins riche en amygdales calcitiques. 

3. LES AUTRES SERIES TRIASIQUES D'OTHRYS. 

En dehors des blocs de calcaires triasiques nettement remaniés dans des formations jurassi
ques, on peut retenir les séries suivantes, qui affleurent sur des surfaces limitées 

- la série de Profitis Ilias, d'affinité maliaque, connue près de Lamia, à calcaires 
blanc-rose, plus ou moins noduleux, à embryons d'Ammonites et Conodontes, du Carnien (Ammonitico
Rosso) surmontant des radiolarites, des pillow-lavas et d'importantes masses trachytiques ; 

- la série de Trilofon (Courtin, 1979) d'Othrys occidentale, formée de calcaires mas
sifs, présents à l'affleurement sous forme de blocs isolés à Madréporaires et Foraminifères, da
tés du Trias moyen (Ladinien) - supérieur. Ces calcaires n'étaient probablement pas liés aux 
calcaires pélagoniens mais situês sur la bordure non pélagonienne du bassin maliaque. 

4. LE TRIAS DU KOZIAKAS. 

N'ayant pas effectué d'étude exhaustive dans l'ensemble des unités du Koziakas, les données 
relatives au Trias de ce massif restent assez fragmentaires. 

Sur une transversale septentrionale du Koziakas, entre Glykomilia à l'Ouest et Vitouma à 
l'Est, j'ai pu mettre en évidence des niveaux triasiques dans trois secteurs nettement séparés 
(fig. 74) , présentant chacun des types lithologiques particul-iers (les plus orientaux ont été 
réétudiés par Ardaens, 1978). Ce sont les secteurs suivants : • 

- Glykomilia (front occidental du Koziakas) : biosparites et biomicrites à Involutini
dés et Algues du Norien ; 

- pied occidental de la crête du Kerketion (centre du Koziakas) : calcaires roses et 
gris à filaments et Conodontes du Trias moyen-Carnien moyen, recouvrant stratigraphiquement des 
laves andésitiques et/ou basaltiques prophyriques associées à des radiolarites ; 

- Vitouma-mont Skoumbo (Est du Koziakas) : importante formation de calcaires siliceux 
à filaments et conodontes d'âge carnien-norien, à intercalations radiolaritiques. Des dolomies 
et des niveaux massifs particuliers (à Galéanelles ?) s'y observent également. 

B, EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE AU TRIAS, 

1. SIGNIFICATION DES PRINCIPAUX FACIES OBSERVES. 

a. LES CALCAIRES MASSIFS DES SERIES PELAGCNIENNES. 

Ceux du Trias superieur d'Othrys centrale sont riches en Algues, Ostracodes, gros Lamelli
branches de type Mégalodonte,. indiquant des dépôts de plate-forme peu profonde qui, du fait de 
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l'épaisseur des sédiments, devait être subsidente. La présence de biomicrites à Involutinidés 
particuliers confirme ce diagnostic (Zaninetti, 1976). 

L'existence d'Algues et de grandes Glomospirelles à la base de l'ensemble permet de penser 
que la sédimentation de type plate-forme a duré pendant la quasi-totalité du Trias dans le cas 
de ces séries pélagoniennes (sauf peut-être au Trias moyen ; cf. supra). 
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Fig, 74, - Trias du Koziakas, Principales séries observées.(Vitouma d'après Ferrière et Ardaens. -
Skoumbo d'après Ardaens, 1978). 

a à g. Calcaires. - a. fins. - b. dolomitiques. - c. siliceux. - d. à filaments. - e. biomicri
tes, biosparites, intrasparites. - f. calcarénites. - g. calcirudites. - h. radiolarites. - i. 
laves et radiolarites. - j, Conodontes. 

b. LES CALCAIRES OOLOMITIQUES WERFENO-ANISIENS (MALIAQUE 
DE GARMENI RACHI) . 

UNITES DU PIRGAKI ET 

Les calcaires dolomitiques de l'Anisien franc sont massifs ; ils contiennent des oasyclada
cées et la microfaune habituelle de Foraminifères associée, dont Meandrospira dinariaa : c'est 
un faciès de plate-forme typique bien connu dans toutes les Dinarides et au-delà (Zaninetti, 
1976) . 
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Les faciès de base (Werfénien-Anisien basal) sont plus diversifiés : calcaires dolomitiques 
en plaquettes brun-noir à pistes de vers, passées carbonatées oolithiques, micrites recristalli
sées et intercalations marneuses jaunâtres. Les calcaires contiennent surtout Mea:ndr>ospi~a iulia 
et des Glomospirelles. Les faciès calcaires de l'unité de Garmeni Rachi ont livré des Conodontes 
(Anisien basal), et les passées marneuses, des Ammonites, des Pectinidés et de nombreux petits 
Gastéropodes. 
Ces faciès calcaires de base rappellent ceux qui ont été décrits dans les Dinarides et rappro
chés du faciès de Campil du Werfénien supérieur (Aubouin et al., 1970 ; Charvet, 1978). Une par
tie des grès et pélites jaunâtres ou des schistes violacés situés à la base de ces calcaires 
pourrait d'ailleurs représenter les niveaux détritiques dits "faciès de Seiss" de la partie in
férieure du werfénien. Il s'agit là encore de faciès déposés dans un bassin peu profond (ooli
thes peu remaniées), même si localement les formes pélagiques semblent dominer les formes ben
thiques. 

c. LES CALCAIRES SILICEUX A CONODONTES DU CARNIEN-NORIEN (MALIAQUE 
CHATAIA, DE PIRGAKI-GARMENI RACHI ET DE LOGGITSION). 

UNITES DE 

Le Carnien est surtout représenté par des calcaires siliceux gris (unités de Chatala, Pir
gaki, Loggitsion) à rares passées roses plus ou moins. noduleuses (Giusi). Le milieu de dépôt est 
un milieu calme, plus profond que les faciès de plate-forme, mais évidemment au-dessus du niveau 
de compensation des carbonates de l'époque. 

Le Norien peut-être de même faciès que le Carnien (unité de Pirgaki : series du Pirgaki, 
du Giusi et de Migdalia p.p. ; unités de Loggitsion) mais il s'enrichit parfait (unité de Garme
ni Rachi) en brèches à éléments provenant d'un soubassement de même type que celui de la série 
considérée, dont des grès, des éléments éruptifs, des calcaires oolithiques werféno-anisiens ou 
à filaments du Trias moyen et supérieur, puis en brèches à débris d'Algues et de calcaires néri
tiques du Trias supérieur d'origine pélagonienne probable. 
Dans l'unité de Chatala, les brèches (Trias supérieur ou/et Lias) sont plus grossières et con
tiennent des éléments décimétriques de calcaires à Involutines. Si ces dernières représentent 
probablement des brèches d'écroulement au pied des formations récifales ou subrécifales (plate
forme), celles de l'unité de Garmeni Rachi, moins grossières, montrent des granuloclassements 
verticaux progressifs ou lit par lit, qui indiquent des modes de transport particuliers tels que 
des courants de turbidité par exemple (cf. conclusions du chapitre Jurassique). 

d. LES FORMATIONS VOLCANO-SEDIMENTAIRES ET LES RADIOLARITES SUS-JACENTES (UNITES 
DE GARMENI RACHI ET DE LOGGITSION) . 

dl. Les roches effusives. 

Ce sont principalement des roches basaltiques de type pillow-lavas, et localement des pi
crites (rares) et des trachytes roses (plus abondants). Leurs affinités chimiques et donc leur 
signification géodynamique sont difficiles à mettre en évidence du fait des transformations se
condaires. Les laves étudiées appartiendraient à une lignée basaltes transitionnels-trachytes, 
mais d'autres affinités ont été signalées (nocéaniques" : Smith et al., 1975 ; ou "d'arcs" en 
liaison avec des subductions : Nisbet in Smith et al., 1975 ; Cameron et al., 1980). 

La présence de brèches calcaires sur l'Anisien, associées aux phénomènes effusifs, ainsi 
que les changements de faciès observés entre l'Anisien et le carnien, indiquent clairement une 
fracturation de la plate-forme anisienne avec approfondissement des aires de sédimentation ma
liagues (Pirgaki-Garmeni Rachi) ou même création de celles-ci (Loggitsion ?) . La possibilité 
d'une liaison entre cette fracturation en Othrys et le fonctionnement d'une zone de subduction 
(Nisbet in Smith et al., 1975) ne peut être infirmée par les observations faites en Othrys, mais 
elle paraît peu vraisemblable, du fait par exemple de la quasi-contemporanéité des ouvertures 
dans les différentes zones internes ou externes des Dinarides s.1. Cela n'exclut pas, bien sûr, 
l'éventuelle présence de telles zones de subduction à cette époque en divers secteurs de la Té
thys (Rocci et al., 1980). Cependant, même dans le cas des formations non alcalines riches en 
pyroclastites des zones plus externes, de telles hypothèses ne sont pas obligatoirement envisa
gées (Thiébault, 1982). 

d2. Les radiolarites surmontant le volcano-sédimentaire ( "Neraida Chert Member" 
de Smith et al., 1975) : unités de Garmeni .et de Loggitsion surtout. 

Ces niveaux ont été étudiés en détail par Nisbet et Price (1974), qui considèrent qu'il 
s'agit pour partie de turbidites océaniques formées sur le flanc d'une norsale. 
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Cette hypothèse est compatible avec le fait que ces radiolarites, localement d'âge carnien, 
sont bien différenciées dans les séries des unités les plus élevées, qui sont aussi, comme nous 
le verrons, les témoins des zones les plus profondes du bassin maliaque. Toutefois, il serait 
nécessaire d'établir, avant de conclure, si le lien qui existe avec le phénomène effusif est 
uniquement d'ordre bathymétrique (fracturation et approfondissement) ou si des conditions favo
rables à ce type de sédimentation ont été créées lors de ces éruptions et distensions (C.C.D. 
beaucoup plus haute?). Par ailleurs, des radiolarites épaisses recouvrent directement les fa
ciès anisiens dans des secteurs orientaux de l'unité de Pirgaki supposés représenter des zones 
de sédimentation moins prQfondes que celles correspondant aux séries de Garmeni Rachi et de Log
gitsion. 

e. LES FORMATIONS PARTICULIERES. 

Série de Profitis Ilias : le faciès noduleux à Conodontes et embryons d'Ammonites est voi
sin d'un Ammonitico-Rosso, mais aucune indication bathymétrique ne peut être retenue (Aubouin, 
1964 ; Bernouilli et Jenkyns, 1974 ; Bosellini et Winterer, 1975 ; Charvet, 1978 ; Fleury, 1980). 
Il semble lié à la naissance de la structure transverse du Sperchios. 

Série de TriLofon ; ces quelques blocs de calcaires néritiques pourraient représenter la 
couverture d'un haut-fond local à soubassement "océanique" (laves de Tourla ou future écaille 
péridotitique de Trilofon, au raccord de cette structure et de celle du Sperchios). L'âge ladi
nien-carnien des niveaux les plus anciens est en faveur de cette interprétation, puisque c'est 
à cette époque que se produit une fracturation majeure dans le bassin maliaque. Ces faciès néri
tiques ont d'ailleurs des teintes assez différentes de celles des calcaires pélagoniens d'Othrys. 

f. LE KOZIAKAS. 

Les différents faciès observés dans le Koziakas sont présents dans certaines unités malia
ques d'Othrys qui ont valeur de transition entre plate-forme et bassin profond : 

- les biosparites à Involutines (Glykomilia), dans le Norien de l'unité de Chatala; 

- les calcaires siliceux à filaments et Conodontes, du Carnien-Norien, à intercala-
tions dolomitiques ou calcaires d'aspect bréchiques, ressemblent surtout à ceux des unités du 
Pirgaki et de Chatala. Il en est de même des calcaires roses à conodontes de la crête de Kerke
tion ; 

- les roches volcaniques sont en cours d'étude; leur âge est comparable à ceux des 
autres termes effusifs triasiques de la plupart des zones helléniques dont les zones maliaque 
et pindique. Ces roches volcaniques semblent toutefois assez différentes de celles d'Othrys, par 
l'abondance des faciès porphyriques, par exemple. 

2. LES PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE AU TRIAS. 

a. PREMIERE ETAPE LA PLATE-FORME WERFENO-ANISIENNE. 

La sédimentation, d'abord détritique, s'enrichit en carbonates (Werfénien supérieur) et de
vient une véritable sédimentation subrécifale de plate-forme à l'Anisien. L'épaisseur de cette 
sédimentation carbonatée diminue dans les unités supérieures. 

b. DEUXIEME ETAPE LA FRACTURATIOO (IADINIEN-CAmIEN p.p. ?) . 

Les premiers indices de cette fracturation sont des brèches grossières, calcaires, qui sont 
contemporaines de l'arrivée des premières venues effusives. 

L'instabilité est générale et marquée par l'intercalation de niveaux gréseux verdâtres et 
de schistes noirâtres. 

Une sédimentation radiolaritique s'installe en divers secteurs, à la suite d'un approfon
dissement dû pour partie à la fracturation, et/ou peut-être de l'installation de conditions fa
vorables, consécutives aux modifications du milieu ambiant par les phénomènes effusifs et tec
toniques. 
Ces niveaux effusifs existent dans certaines séries maliaques (Garmeni Rachi, Loggitsion), mais 
n'ont pu être mis en évidence dans les séries pélagoniennes, sans que l'on puisse affirmer qu'il 
s'agisse ou non d'une absence originelle ou secondaire (tectonique). 
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c. TROISIEME ETAPE: INSTALLATION D'UNE SEDIMENTATION TYPIQUE DANS LES DIFFERENTES 
ZONES (TRIAS SUPERIEUR) . 

Il s'agit d'une sédimentation carbonatée de type plate-forme dans les series pélagoniennes, 
calcaro-siliceuse de bassin plus profond pour les séries maliaques au carnien-Norien. 

Au Norien commence à s'installer des dispositifs morphologiques, peut-être réactivés en 
permanence (failles listriques ?), qui feront sentir leurs effets jusqu'au Malm. Il s'agit pro
bablement de pentes qui s'accentuent entre la plate-forme et le bassin subsident, de canyons 
qui se creusent du fait de l'existence de ces pentes d'une part et de la permanence de certai
nes caractéristiques morphologiques tout au long du Carnien-Norien (tracé des courants plus ou 
moins constant, etc ... ) d'autre part. Tout cela entraîne la formation de courants de haute den
sité transportant des débris arrachés à la plate-forme mais aussi aux secteurs érodés des séries 
semblables à celles où s'accumulent les débris. En revanche, nous verrons qu'au Jurassique, l'a
limentation se fera surtout à partir de la plate-forme. 

La série de Loggitsion reste malgré tout à l'abri de ces venues détritiques du fait de son 
éloignement relatif de la plate-forme. 

Naturellement, des particularités locales entraîneront la formation de sédiments spécifi
ques, tels que les faciès noduleux (Ammonitico-Rosso), en bordure de la transversale du Sper
chios par exemple (Profitis Ilias) ou en bordure d'autres hauts-fonds (Tourla ?), ou même des 
faciès néritiques (haut-fond isolé à fond "océanique" surmonté par la série de Trilofon ?) . 

En ce qui concerne les séries du Koziakas, leurs ressemblances, au Trias, avec les séries 
des unités intermédiaires d'Othrys, ou avec celles du Vardoussia (Celet et aL., 1978), indiquent 
qu'elles représentent dès cette époque, le passage entre une plate-forme et un bassin plus pro
fond (Parnasse ou Pélagonien-Pinde ou Maliaque). Un fait quelque peu surprenant est la présence 
de faciès à Involutines (cf. Chatala) dans la partie la plus externe du Koziakas, alors qu'on 
note une grande abondance de faciès siliceux à Conodontes à l'Est (Vitouma) ; mais ce n'est 
peut-être là qu'une lacune d'affleurement ou d'observation près de Vitouma. 





TERRAINS NON METAMORPHIQUES TROISIEME CHAPITRE 

JURASSIQUE ANTE-OPHIOLITIQUE 

I, GENERALITES 

Les sédiments jurassiques représentent une part importante des terrains anté-Crétacé supé
rieur du domaine étudié, comparable à celle des terrains triasiques, que ce soit dans le massif 
de l'Othrys ou celui du Koziakas. Toutefois, la part qui revient au Jurassique est souvent dif
ficile à préciser, du fait de la rareté des fossiles de cet âge, par rapport au Trias ou au Cré
tacé, notamment dans les séries dites de type pélagique. 

A, HISTORIQUE, 

l. LES PREMIERES DEèOUVERTES de fossiles jurassiques seraient dues à Boblaye et 
Virlet ( 1833) (+) qui signalent près de Nauplie, en Argolide, sous un conglomérat à éléments de 
serpentines, des Nérinées et des Diceras connus dans le Kimméridgien d'Europe occidentale mais 
qu'ils attribuent au "Système de la craie". Cayeux (1904) confirme cette découverte et l'âge 
kimméridgien des fossiles, mais ceux-ci pourraient n'être que des fossiles remaniés (Dercourt, 
1964). Cayeux attribue par la même occasion un âge jurassique aux "phénomènes éruptifs de la 
région", après avoir retenu ce même âge pour les ophiolites de Crète (Cayeux, 1903). C'est éga
lement à cette époque que Deprat (1904) découvre, en Eubée, des calcaires à Nérinées, Ellipsac
~inia et Eeterodiceras qu'il attribue au Jurassique supérieur. En revanche, ce n'est que vers 
la fin du XIXe siècle que le Jurassique inférieur est mis en évidence, grâce à la découverte 
d'Ammonites à Corfou (Partsch, 1888) et de Brachiopodes en Epire (Philippson et Steinmann, 
1894). 

Après ces premières découvertes ponctuelles, c'est à Renz que l'on doit d'avoir caractéri
sé le Jurassique dans la plupart des zones helléniques. C'est ainsi qu'il date différents ni
veaux du Jurassique ionien (à partir de 1904), décrit le Lias à Ammonites d'Argolide (1907), 
met en évidence des calcaires massifs à C1adocoropsis dans le Parnasse (1913) et dans le Gavro
vo (1927}, et attribue, au Jurassique-Crétacé inférieur, les radiolarites du Pinde (1915). 

2. LE JURASSIQUE DES ZONES INTERNES. 

En ce qui concerne plus particulièrement les zones internes, c'est naturellement dans les 
secteurs les moins métamorphiques, c'est-à-dire au Sud du ·sperchios, que le Jurassique a d'abord 
été identifié puis étudié en détail. 

a. LE SECTEUR MERIDIONAL. 

En dehors de l'Argolide, où existent des calcaires liasiques de type ammonitico-rosso 
(Renz, 1907, 1955 ; Dercourt, 1964 ; Kottek, 1965), les faciès jurassiques des zones internes 
correspondent le plus souvent à des calcaires massifs, déposés sur des plates-formes peu pro
fondes. ces calcaires, fréquemment fossilifères, contiennent surtout des Algues, des Polypiers 
et des Lamellibranches à valeur stratigraphique souvent limitée. Parmi les formes les plus in
téressantes, on peut retenir certaines Algues telles que Paleodasycladus medi~erraneus Pia du 
Lias, signalée en LOcrite-Béotie (Renz et Reichel, 1948 ; Celet, 1962 ; Guernet, 1971 ; Chris
todoulou et Tsaila-Monopolis, 1975), ou encore des organismes d'affinités incertaines, comme 
Cladocoropsis mirabilis Felix, présent dans la partie supérieure du Jurassique de Locride 
(Renz et Reichel, 1946 ; Celet, 1962) et d'Eubée (Aubouin et Guernet, 1963). Le cas des niveaux 
à Mégalodontidés mérite également d'être rappelé : alors qu'ils étaient rapportés dans leur en
semble au Trias, certains d'entre eux, provenant de Locride notamment, ont été rapportés au 
Lias par celet (1962). Des niveaux semblables du Jœ:-assique inférieur ont ensuite été retrouvés 
en Eubée (Guernet, 1971) et en Attique-Béotie (Clément, 1979). 

(+) Je n'ai pas moi-même consulté cet ouvrage, mais ces faits sont rappelés notamment par 
Aubouin (1959) et Dercourt (1964). 
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Le développement des études relatives aux Foraminifères a permis, d'une part de confirmer 
l'existence du Jurassique, et d'autre part d'en préciser la stratigraphie. C'est ainsi que, dans 
les séries calcaires des zones internes méridionales ont été reconnus : 

- le Lias à Orbitopsella pro:eaursor Gumbel et/ou Labyrinthina (Lituosepta) reaoaren
sis (Cati) en Locride (Celet, 1962), en Eubée (Guernet, 1971) et en Attique-Béotie (Christo
doulou, 1969 ; Clément, 1976) ; 

- le Jurassique moyen-supérieur ou le Jurassique supérieur franc, en LOcride notam
ment, à Coniaospirillina basiliensis Mohler et Evertiayalammina (Pseudoaya'lammina) virgulia:na 
(Koechlin) (Renz et Reichel, 1948), Kurnubia palastiniensis Henson et Pa.raurgonina (Urgonina.) 
cf. aaelinensis Cuvillier F. et P.M. (Guernet, 1971), ou bien encore Labyrinthina rrrirabilis 
Weynschenk (Christodoulou, 1972). DesProtopeneroplis striata Weynschenk ont également été cités, 
mais ils proviennent le plus souven_t de bancs calcaires intercalés dans les pélites et radiola
rites surmontant la masse carbonatée principale (Guernet, 1971 ; Christodoulou, 1972). 

Le Dogger, en revanche, n'est jamais daté avec certitude. 

b. AU NORD DU SPERCHIOS. 

Du fait du développement du métamorphisme, les niveaux jurassiques datés sont plus rares. 

Les seuls affleurements "anté-ophiolitiques" datés avec certitude du Jurassique dans la 
zone pélagonienne, au Nord du Sperchios, appartiennent au massi! de l'Othrys. Là encore, les 
premiers fossiles signalés, d'âge jurassique supérieur, sont des Cladoaoropsis (Lovaenipora) 
(Renz, 1927) et Paleodasyaladus (?) mediterraneus Pia du Lias. Par la suite, j'ai pu confirmer 
et préciser ces attributions gtâce à la découverte de Foraminifères : des Lituolidés, dont Orbi
topsella praeaursor Gumbel dans le Lias et Protopeneroplis striata Weynschenk, Coniaospirillina 
basiliensis Mohler, associés à de grands Trocholines dans le Jurassique moyen-supérieur (Ferriè
re, 1974 a, b). 

Au Nord de la zone pélagonienne, dans le Zygosti, Brunn (1956) a décrit des calcaires du 
Jurassique supérieu~ à Polypiers et Foraminifères qu'il supposait être le sommet de la masse 
carbonatée triasico-jurassique. Par la suite, ce même auteur et ses collaborateurs ont montré 
qu'il s'agissait en fait de la couverture des ophiolites (Brunn et al., 1972 ; Pichon, 1976, 
1979). 

Dans les zones internes septentrionales, mis à part les affleurements pélagoniens déjà si
gnalés, le Jurassique a été mis en évidence dans la "zone du Vardar" et dans les séries de la 
zone maliaque : 

- dans la zone du Vardar, Mercier (1966) signale des Foraminifères du Jurassique infé
rieur, dans les secteurs les plus internes (séries serbe-macédonienne et péonienne), et du Ju
rassique supérieur, dans les séries prépéonienne et du Paikon. ces dernières datations concer
nent des niveaux situés sous les ophiolites de Guevgueli, mais aussi des niveaux déposés après 
la mise en place de ces ophiolites ; 

- en Othrys enfin, au sein des series maliaques calcaro-siliceuses, j'ai observé des 
faciès microbréchiques à Pro~openeroplis striata Weynschenk, Coniaospinllina basiliensis Mohler 
et grandes Trocholines du Jurassique (moyen?) supérieur, et des faciès plus ou moins condensés 
à Involutina liassiaa (Jones), présents par ailleurs dans la série pélagonienne du Strimbes, en 
Othrys centrale (Ferrière, 1972, 1974 b). 

3. LE JURASSIQUE DES SERIES SITUEES A LA LIMITE OCCIDENTALE DU SECTEUR 
ETUDIE. 

Dans le secteur étudié, entre les séries du Pinde et celles des zones internes, s'interca
lent des unités à "flysch béotien" tithonique-éocrétacé et les séries du Koziakas : 

- le soubassement jurassique du flysch béotien n'est bien connu qu'au Sud du Sper
chios : il s'agit de calcaires massifs, néritiques, surmontés de radiolarites ou de calcaires à 
Ammonites du Malm (Celet et Clément, 1971 ; Clément, 1976 ; Celet et al., 1976). Au Nord du 
Sperchios, le soubassement du flysch béotien n'est pas connu avec certitude ; une hypothèse en
visageable est qu'il s'agisse de la série du Koziakas ; 

- série du Koziakas : la découverte, au sein de cette série, du Jurassique supérieur
Eocrétacé, à grandes Trocholines, est due à Aubouin (1959). Elle a été suivie par la mise en 
évidence de niveaux d'âge jurassique supérieur ou plus anciens (Savoyat et Lalechos, carte Ka
lambaka, 1972 ; Ferrière, 1974 c ; Scandone et Radoicic, 1974) dont l'analyse détaillée sera 
faite dans le paragraphe consacré au Jurassique du Koziakas. 
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B, PRINCIPALES SUBDIVISIONS STRATIGRAPHIQUES, 

Les données stratigraphiques, obtenues dans le secteur étudié, ne permettent pas de dis
tinguer précisément les différents étages du Jurassique et parfois même, de caractériser des 
périodes de temps aussi longues que le Dogger, par exemple. 

Les étages et les groupements d'étages retenus sont résumés dans le tableau figuré ci-des
sous (tabl. II 11). 
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Tabl. II. 11. - Echelle stratigraphique du Jurassique. 
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Tabl .. II. 12. - Répartition stratigraphique des principaux Foraminifères jurassiques rencontrés .. D'après 
Bassoullet et Fourcade (1979). 

Les formes présentes dans le secteur étudié (avec certitude ou une grande probabilité) sont 
précédées d'un point. 
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Les principaux fossiles rencontrés : 

- ies Foraminifères : les principaux fossiles ayant servi à établir la stratigraphie 
des dépôts jurassiques sont les Foraminifères. J'utiliserai l'échelle de répartition des prin
cipaux Foraminifères du Jurassique téthysien (tabl. II 12) publiée récemment par Bassoullet et 
Four cade ( 19 79) 

- Zes Radiolaires : des recherches de Radiolaires ont été effectuées, sur des échan
tillons provenant des séries maliaques (Garmeni Rachi surtout) et des séries du Koziakas, par 
De Wever, Devos et El Kadiri à Lille. Les résultats ont été décevants, sauf peut-être pour la 
série de Garmeni Rachi ; 

- autres fossiles observés : outre les Foraminifères, dans les calcaires néritiques 
de la série pélagonienne, apparaissent des fossiles appartenant à divers groupes souvent cités 
dans la littérature, tels que les Algues, les Lamellibranches, les Gastéropodes (af. supra), 
qui, dans l'état actuel des connaissances, n'apportent que des indications peu précises et par
fois sujettes à caution, du point de vue stratigraphique. Parmi ceux-ci, on peut citer : 

+ les Mégalodontes : aucune attribution stratigraphique précise n'a été retenue 
sur la seule observation de Mégalodontidés, quelles que soient leur forme et 
leur taille, m~me s'il semble à l'usage que les remarques faites par Celet 
(1962), sur les différences entre les formes triasiques et liasiques, soient 
applicables en Othrys. D'ailleurs, ces dernières sont souvent associées à des 
Foraminifères ou des formes de type Lithiotis, qui permettent de lever l'ambi
guité ; 

+ les Algues : la seule Algue jurassique déterminée dans le secteur étudié ap
portant quelques précisions d'ordre stratigraphique est PaleodasyaZadus medi
terraneus Pia, du Lias inférieur et moyen ; 

+ Cladoaoropsis : cette forme, d'affinité mal précisée (Hydrozoaire ?) , généra
lement rapportée à l'espèce C, ,'11irabilis Felix, est largement répandue dans 
les calcaires néritiques du Malm des Hellénides. Si ce fossile est incontesta
blement développé dans des calcaires appartenant à la partie supérieure du 
Jurassique, l'âge kimméridgien retenu dans de nombreuses publications relati
ves aux Hellénides (Renz, 1955 ; Celet, 1962) ne semble pas être toujours 
suffisamment étayé. Les travaux récents accomplis dans les Dinarides s.l., et 
notamment dans les séries calcaires de la zone du Haut-Karst er, Yougoslavie 
(Chorowicz, 1977; Charvet, 1978), mentionnent la présence de Cla.docoropsis 
mirabilis Felix en association avec des Foraminifères comme Kilianina mho
nensis Foury de l'Oxfordien supérieur-Kimméridgien, et surtout Ki,a,nubia pa
lastiniensis Henson, du Callovien terminal-Tithonique inférieur, mais aussi 
avec des Algues telles que Clypeina ju:rossiaa Faure, du Malm supériecr. Des 
associations comparables à Kurnubia palastiniensis et CZypeina jurassiaa ont 
également été signalées dans les zones internes helléniques (Guernet, 1971). 
S'il existe des Cladoooropsis dans le soubassement calcaire des ophiolites, 
il faut aussi remarquer qu'il en existe dans la couverture de ces dernières, 
dans les collines de Krapa (C, mirabilis Felix (?) ; Pichon et Lys, 1976) ou 
dans les collines voisines de Mikrokastron (Cladoaoropsis sp. ; Mavridis et 
aZ., 1979) dans le massif du Vourinos. Dans le premier cas, ces niveaux sont 
situés entre des bancs à Saccocomidés et Aptyahus et des calcaires à Calpio
nelles, du Tithonique supérieur-Berriasien bas. Jaffrezo (1980) signale des 
Cladocoropsis dans le Jurassique supérieur, mais aussi le Crétacé inférieur 
des Corbières ; toutefois, la synthèse bibliographique, relative à cette for
me, qu'il rapporte dans ce travail montre que les CZadocoropsis sont surtout 
connus au Malm. 
Dans ces conditions, il parait raisonnable d'admettre que Cladoaoropsis mira
bilis Felix appartient au Jurassique supérieur, sans précision supplémentaire, 
même si l'on ne peut exclure, en toute rigueur, des débordements sur les pé
riodes plus anciennes et plus récentes. Les associations de Foraminifères per
mettent d'ailleurs le plus souvent, d'exclure le Crétacé pour les niveaux à 
Cla.d~cor7Psis présents en Othrys. 

C, PLAN ADOPTE, 

Je n'aborderai, dans ce paragraphe, que l'étude des terrains antérieurs à la mise en place 
(tectonique) des ophiolites, en excluant, par ailleurs, les formations chaotiques sommitales 
("Mélange" ou "Volcano-Détritique") qui seront dé<:aillées dans le chapitre consacré à la pério
de Jurassique terminal-Crétacé basal d'une part, et les niveaux de base du =lysch béotien datés 
du Kimméridgien (?) - Tithonique d'autre part. 
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Le plan retenu est le même que celui qui a été utilisé pour décrire les séries triasiques. 
Chacune des unités tectoniques anté-Crétacé supérieur d'Othrys sera analysée en commençant par 
les unités structuralement les plus basses. Le premier chapitre sera ainsi consacré au Jurassi
que pélagonien, les suivants au Jurassique maliaque, le dernier, enfin, au Jurassique de la sé
rie du Koziakas. 

II, LE JURASSIQUE DE LA ZONE ISOPIQUE PELAGONIENNE 

Les niveaux carbonatés fossilifères, d'âge jurassique, caractéristiques de la zone pélago
nienne, affleurent en Othrys orientale d'une part, au Nord de l'Othrys centrale, dans la "fenê
tre de l'Othrys" d'autre part (fig. 75). 
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Fig. 75. - Schéma de situation des affleurements datés du Jurassique pélagonien (Jp) (Jp 1 à Jp 15. prin
cipales coupes) . 

a. néogène. - b. Crétacé supérieur. - c. laves ophiolitiques. d. zone maliaque. - e à f. Zone 
pélagonienne. - e. affleurements jurassiques (traits horizontaux) d'Othrys orientale et de l'u
nité du Messovouni en Othrys centrale. - f. unité de Prosilia (jurassique). 

A, LE JURASSIQUE DE TYPE PELAGONIEN EN OTHRYS ORIENTALE, 

Etant donné l'état de recristallisation des masses carbonatées présentes en Othrys orien
tale, le Jurassique n'a pu être daté que dans la partie méridionale de cette région, et plus 
particulièrement dans le chainon de direction nord-sud du Paleopyrgos (580 m) - Stravotsali 
(305 ml. Renz (1955) signale des Cladoaoropsis dans la partie sud-est de l'Othrys, qui pour
raient provenir de ce chaînon. 
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1. COUPE DU MONT PALEOPYRGOS (580 m). 

a. COUPE EST-OUEST SUR LE FLANC OCCIDENTAL DU PALEOPYRGOS. 

al. Coupe d'ensemble. 

Une coupe intéressante peut être levée d'Est en ouest, en-partant du sommet du Paleopyrgos 
(marqué par un repère géodésique), en rejoignant la piste qui arrive au relais du Téléphone 
(O. T. E.), puis en escaladant le sommet coté 482 m, après avoir atteint la chapelle Ag. Geor
gios. D'Est en Ouest, on rencontre successivement (coupe B, fig. 76) 

(1) des pélites rougeâtres et jaunâtres, à débit schisteux; 

(2) et (3), un ensemble épais, 400 m environ, de bancs calcaires nettement recris
tallisés : 

- la base (2) est constituée de calcaires gris, en bancs massifs, dont les 
structures sédimentaires ont été effacées en totalité par les recristallisa
tions ultérieures ; 

- la partie supérieure (3) est formée d'une alternance de calcaires gris 
massifs, et de calcaires en plaquettes, jaunâtres, plus ou moins marneux, 
constellés d'articles d'encrines, d'âge liasique (détail : coupe B', fig. 
76) ; 

(4) des schistes jaunes et violets, à Radiolaires, au sein d'un compartiment l~~ 
mité par des contacts tectoniques, dont le coeur est occupé par la chapelle 
Ag. Georgios 

(5) des calcaires gris massifs, recristallisés et schistosés, se terminant par 
quelques bancs plus siliceux, fossilifères (détail : coupe A, fig. 76) ; 

(6) et (7),des schistes jaunâtres puis violets (6), s'enrichissant en blocs de 
laves et de grès (graywackes) vers le sommet. Ces schistes sont surmontés de 
calcaires dolomitiques bruns, d'âge werféno-anisien (7) appartenant à l'uni
té tectonique sus-jacente (unité du Pirgaki). 

a2, Deux coupes de détail permettent de reconstituer en partie, la série juras
sique affectée ici de nombreux contacts tectoniques. 

a2.1. Coupe de la masse carbonatée orientale 
76 B'). 

le Jurassique inférieur (fig. 

Les affleurements décrits ici sont situés en bordure de la piste qui relie Agios Theodori 
au relais téléphonique O. T. E., entre la chapelle Ag. Georgios à l'Ouest, et le premier grand 
virage avant le relais vers l'Est. D'Est en ouest, on reconnaît les ensembles suivants : 

(3a) des calcaires gris massifs, où s'observent trois mi=ofaciès principaux en
core reconnaissables, malgré les recristallisations : 

- un faciès fin, à éléments micritisés (pellets, intraclastes) unis par 
un ciment de calcite cristalline à aspect de sparite, contenant de rares dé
bris d'Echinodermes et des Lituolidés dont des Orbitopselles de type Orbi
topsella praeau:t'sor Gümbel, sous ses deux formes microsphérique et macros
phérique, d'âge pliensbachien ; 

- un faciès semblable au précédent, mais beaucoup plus grossier, à élé
ments plurimillimétrigues; 

- un faciès fin, constitué par une alternance de niveaux micrograveleux 
(aspect de pelsparite ou d'intrasparite à grain fin) et de niveaux fins mi
critiques à structures ovoïdes demi-centimétriques algaires, dont certaines 
évoquent des Dasycladacées ; 

(3b) des calcaires jaunâtres, bien lités, parfois marneux, riches en débris d'E
chinodermes, parmi lesquels on reconnaît de nombreux articles d'encrines. 
Au sein de ces biomicrosparites (anciennes biomicrites plus ou moins recris
tallisées) apparaissent également de rares embryons d'Ammonites, Lenticulina 
sp. et des Lagénidés épineux ; 

(3c) des calcaires gris massifs, très recristallisés, à débris d'Echinodermes. 
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Fig. 76. - Jurassique pélagonien. Coupes du Paleopyrgos (Othrys orientale): A et B. Jp 1 et 2, fig. 75. 

Carte détaillée. - a. néogène. - b. maliaque. - cet d. Pélagonien (jurassique surtout). -
c. pélites schisteuses, parfois à blocs. - d. calcaires. 
Coupes A et B. Numéros voir texte. - e à i. Calcaires pélagoniens. - e. fins, massifs. - f. 
id 0 recristallisés. - g. en plaquettes, jaunes, à débris d'Echinodermes. - h. à gros lamelli
branches. - i. siliceux, à encroûtement (Si+ oxydes de fer?). - j. pélites schisteuses, 
parfois à blocs. - k. calcaires Trias inf.- moy. maliaques. 

Interprétation : dans ce secteur où les recristallisations sont très importantes, et en 
l'absence de différents niveaux bien datés, il n'est pas possible d'affirmer que la succession 
de faciès observée correspond à l'ordre stratigraphique, des replis tectoniques ou des écailla
ges pouvant compliquer les séries. Toutefois, les faits suivants doivent être soulignés 

- l'existence de calcaires à gros Lituolidés, de type Orbitopselle, indiquant la pré
sence du Lias sous un faciès de faible profondeur ; 

- la mise en évidence des bancs carbonatés jaunâtres, dont le contenu faunistique est 
l'indice d'un milieu quelque peu différent du précédent dans la mesure où les fossiles présents 
se retrouvent fréquemment dans les faciès liasiques condensés (coupe du Strimbes en Othrys cen
trale, fig. 85). Ces faciès jaunâtres semblent absents dans les autres secteurs d'affleurement 
du Jurassique pélagonien : c'est peut-être la raison pour laquelle ces faciès ont été cartogra
phiés en Crétacé supérieur sur la carte à 1./50 000 de Myli (Marines et aZ.., 1957). 

a2.2. Coupe de la masse carbonatée occidentale 
Jurassique. 

la partie supérieure du 

En descendant le flanc occidental du sommet coté 482 m, on relève successivement, à quel
ques centaines de mètres au Nord de la coupe B (fig. 76), et de bas en haut stratigraphiquement 
(fig. 76 A) : 
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(Sa) des calcaires massifs gris, schistosés et recristallisés, qui ont livré à 
leur base de rares Foraminifères de type Lituolidés : 

(Sb) des calcaires gris, â sections de gros Lamellibranches (Beterodiceras ??) , 
visibles sur la surface des bancs ; 

(Sc) 1 à 2 m de calcaires à "clous siliceux", dont la surface supérieure présente 
un encroûtement en partie siliceux, apparemment riche en oxydes de fer (et 
de manganèse ?) qui rappelle un ha:rd-ground 

(6a) 2 m de schistes jaunes et rouges ; 

(6b) un banc de 50 cm d'épaisseur de calcaire recristallisé, à particules micri
tisées (intraclastes roulés et oolithes) unies par un ciment de calcite cris
talline: 

(6c) des schistes violets dans lesquels apparaissent, à la partie superieure, des 
blocs de grès jaunâtres, micacés, et des corps laviques violacés (pillow
lavas ?) . 

Interprétation : cette coupe montre un passage continu entre les calcaires de base (5) et 
les schistes sus-jacents (6), avec récurrence calcaire dans ces derniers, même si une sorte de 
surface durcie pourrait être l'indice d'une absence de sédimentation. 

L'ige de la partie supérieure de l'ensemble carbonaté (5) n'a pu être déterminé sur cette 
transversale, mais nous verrons que, plus au Sud, elle atteint le Jurassique supérieur. Les fos
siles observés dans le niveau (Sb) (Beterodieeras ?) peuvent d'ailleurs être rapprochés de fos
siles connus dans la partie supérieure du Jurassique de séries calcaires, telles que celles de 
la zone du Parnasse (Celet, 1962). 

b. COUPE SUR LA CRETE SITUEE AU SUD DU MONT PALEOPYRGOS. 

Du Nord au Sud, en partant des calcaires gris massifs du Paleopyrgos, on rencontre une al
ternance de niveaux calcaires gris ou jaunâtres, très recristallisés, et de pélites violacées à 
dêbit schisteux. ces différents ensembles sont séparés par des contacts anormaux mineurs qui 
sont probablement la cause essentielle de ces répétitions (fig. 77). 

En dehors des faciès déjà observés dans la coupe précédente, et notamment les calcaires à 
entroques (fig. 76 B'), et les calcaires siliceux situés au contact entre calcaires massifs et 
schistes violacés (fig. 76 A), il existe des poches de bauxite (B). La position stratigraphique 
de ces bauxites dans la série calcaire ne peut être précisée sur cette coupe. 
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Fig. 77. - Jurassique pélagonien. Coupe Nord-Sud du mont Paleopyrgos (othrys orientale). C fig. 76 et 
Jp 3, fig. 75. 

a. calcaires massifs parfois très recristallisés. - b. calcaires à débris d'Echinodermes. -
c. calcaires à bauxite. - d. calcaires siliceux. - e. schistes rouges. 
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2. COUPE DANS LES MONTS PERIVOLAKIA (250 m) ET KALOGIROS (170 m) 
LE JURASSIQUE SUPERIEUR. 

Cette coupe correspond à la partie méridionale du chainon du Paleopyrgos. La partie orien
tale a été levée en bordure de la route Glifa-Vathykilos-Pelasgia, alors que la partie occiden
tale est le résultat d'observations faites dans la colline du Kalogiros, à l'Ouest du col qu'em
prunte la route Glifa-Vathykilos, entre le mont Kalogiros et le mont Perivolakia, plus oriental. 

L'essentiel de la série observée est constitué de calcaires recristallisés, à pendage 
ouest, surmontés de schistes jaunes et violets. D'Est en ouest, et par conséquent de bas en 
haut, on observe (fig. 78) 

200 

100 

Om 

w 

(1) une masse de calcaires intensément recristallisés (400 à 500 m au moins), 
gris ou noirs, en bancs massifs, au sein desquels j'ai pu distinguer deux 
niveaux particuliers: 

- des bancs oolithiques noirs (la), à petits Foraminifères sans intérêt 
stratigraphique particulier ; 

- un ensemble de bancs calcaires rougeâtres ou gris clair (1b), véritable 
lumachelle formée de coquilles de petits Mégalodontidés et de sections plus 
aplaties de bivalves que l'on peut attribuer à des Lithiotis (Ferrière in 
Aubouin et aZ., 1970). Ces derniers bancs appartiennent donc au Lias, et très 
probablement au Lias moyen du fait de l'existence des Lithiotis 

(2) des calcaires gris, recristallisés, dont les niveaux inférieurs montrent des 
Cîadoaoropsis rrrirabiZis Felix, bien visibles près de l'iconostation située 
sur le bord de la route, au niveau du col qui limite les monts Perivolakia 
et Kalogiros ; 

(3) des pélites jaunâtres à débit schisteux 
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Fig. 78. - Jurassique pélagonien. Coupe Perivolakia-Kalogiros (othrys orientale). Jp 4, fig. 75. 

Numéros:voir texte. - Carte. - a. néogène. - b, maliaque. - cet d. Pélagonien. - c. schistes 
rouges parfois à blocs. - d. calcaires. - Coup~. - e. calcaires werfeno-anisiens maliaques. -
f à k. - Calcaires pélagoniens. - f. microbréclùques et siliceux. - g. à Cladocoropsis. - h. 
à bauxite. - i. à Lithiotis et Mégalodontidés. - j. oolithiques. - k. recristallisés. - 1. 
schistes rouges (à blocs) pélagoniens. - m. serpentinites; - n. replis ou failles possibles. 
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(4) après une faille légèrement inverse, des bancs calcaires gris massifs. Con
trairement à ceux de la partie orientale de la coupe, ils montrent des micro
faciès assez bien conservés, malgré une schistosité très nette, notamment à 
la partie supérieure de l'ensemble. De bas en haut, on reconnait : 

- des calcaires gris, fins, très recristallisés, à bauxite (4a) ; 
- des biomicrites à débris d'Echinodermes et nombreux Cladoao1'opsis mira-

bilis Felix (4b). Localement, à la partie supérieure de la formation carbo
natée, apparait un niveau calcaire formé d'un assemblage de lits à grain 
fin, faits de particules micritisées, et de lits plus grossiers à éléments 
plurimillimétriques où l'on reconnait des intraclastes, des oolithes et des 
débris de Cladoao1'opsis. Ces niveaux ont li~é quelques Foraminifères, mal
heureusement très recristallisés, parmi lesquels on peut reconnaître (dét. 
personnelle) Pseudoayalammina sp., Kurnubia sp. et Coniaospinliina basi-
7,iensis Mohler (?) confirmant l'âge jurassique supérieur fourni par les Cla
doao1'opsis ; 

(5) à nouveau des schistes jaunes et rouges, à Radiolaires, contenant des blocs 
de grès jaune-vert; 

(6) et (7), un copeau de serpentinite~), associé à des laves et des radiolarites, 
souligne le contact tectonique anté-crétacé superieur situé à la base des 
calcaires werféno-anisiens (7) de l'unité sus-jacente (unité du Pirgaki). 

Interpl'éta~ion : cette coupe montre une série probablement continue de calcaires pélago
niens d'âge jurassique, depuis le Lias à Mégalodontidés et Lithiotis à la base, jusqu'au Malm 
à C1,adoaoropsis mi1>abiLis Felix au sommet, bien que les niveaux jaunâtres à Lituolidés liasi
ques, présents plus au Nord (fig. 76), n'aient pu y être reconnus. Cette continuité de la série 
calcaire n'est possible à considérer que si l'on admet que les différents niveaux de schistes 
rouges et jaunes, présents au sein des calcaires, correspondent à des répétitions d'origine 
tectonique. Comme c'est également le cas pour certains niveaux du mont Paleopyrgos, il faut 
bien reconnaitre qu'il ne s'agit pas là d'une certitude. Par ailleurs, il semblerait que les 
bauxites soient situées sous les bancs à CLadoao1'opsis. 

3. LE JURASSIQUE PELAGONIEN DE LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE L'OTHRYS 
ORIENTALE. 

Au Nord de l'Othrys orientale, l'intense recristallisation des faciès carbonatés n'a pas 
permis de dater le Jurassique. Toutefois, l'existence de schistes violets et jaunes, à Radio
laires, et de bancs calcaires intercalés reposant sur des calcaires massifs recristallisés 
(mont Profitis Ilias, par exemple), semblables à ceux qui affleurent sur les niveaux à CLadoao
ropsis, dans les coupes de la partie méridionale de l'Othrys orientale, permet de penser que le 
Jurassique est également présent dans la partie septentrionale de l'othrys orientale. Dans le 
mont Profitis Ilias, au Nord, comme dans le chaînon du Paleopyrgos, au Sud, les niveaux de 
schistes sont parfois intercalés entre les masses de marbres massifs, mais il semble que ce ne 
soit là que des répétitions d'origine tectonique. 

4. CONCLUSIONS. 

Malgré les recristallisations importantes qui affectent les calcaires affleurant en othrys 
orientale méridionale, le Lias à Orbitooselles et le Jurassique supérieur à Cladoaoropsis ont 
été mis en évidence. 

Au sein de ces calcaires massifs gris, surmQntés de schistes pélitiques violacés ou jaunâ
tres, apparaissent des bauxites (sous des bancs à CZadoao1'opsis), et localement des calcaires 
jaunâtres, riches en débris d'Echinodermes et La~énidés (faciès condensé?) pour partie liasi
ques. 

B, LE JURASSIQUE DE TYPE PELAGONIEN EN OTHRYS CENTRALE 
PROSILIA, 

L'UNITE DE 

Le Jurassique n'a été que très rarement daté au sein des series pélagoniennes d'Othrys cen
trale. Renz (1927) y décrit des CLadoaoropsis provenant probablement de l'unité pélagonienne la 
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plus basse (unité de Prosilia), et Marines (1956) signale une Algue liasique : Pakodasycladus? 
meditermneus Pia, de provenance non précisée. Pour ma part, j'ai pu caractériser le Lias et le 
Jurassique moyen-supérieur grâce à la présence de Foraminifères dans les deux unités pélagonien
nes d'Othrys centrale : l'unité de Prosilia et l'unité sus-jacente du Messovouni (Ferrière, 
1972, 1973 c, 1974 a, 1974 b). 

L'unité de Prosilia est l'unité la plus basse qui puisse être observée en Othrys centrale. 
Elle apparait dans deux petites fenêtres situées dans la vallée qui sépare le mont Messovouni 
(1 374 ml du mont Xerovouni ( 1 462 ml, vers 1 200 met 900 m d'altitude, et, plus à l'Est, 
dans le secteur du village de bergers de Prosilia dont la source est située vers 1 100 m d'al
titude. Dans ce dernier secteur, l'"unité de Prosilia", constituée essentiellement de calcaires 
massifs, gris ou noirs, et de radiolarites à blocs de grès et de laves, présente une structure 
tectonique complexe. On y reconnait, au moins, deux unités tectoniques superposées dans les fa
laises qui bordent, à l'Est, la Kedrorrema {vallée de Kedros). Les ressemblances évidentes qui 
existent entre les faciès de ces deux (sous) unités (unité de Prosilia inférieure et unité de 
Prosilia supérieure)et l'impossibilité de préciser l'importance du recouvrement tectonique qui 
a conduit à leur formation, font que je traiterai les séries de ces deux (sous) unités dans le 
même paragraphe. 

l, COUPE D'ENSEMBLE LE FLANC ORIENTAL DE LA KEDRORREMA. 

Cette coupe est située dans un secteur d'accès difficile, au niveau de la falaise occiden
tale du mont Flambouri qui borde la Kedrorrema. On peut y accéder à partir du village d'Anavra, 
en suivant le chemin muletier jusqu'au petit "village" de bergers de Prosilia, puis en descen
dant vers le Nord-Est jusqu'au fond de la vallée. 

D'Ouest en Est, partant du fond de la vallée et remontant la falaise, on relève la succes
sion suivante (fig. 79) (Ferrière, 1974 a) 

Do 
Ftambouri ~b 

• ES3c 1 

137'5 tN ~d[ 
(Tie 

•~ ~t 

w 'fJ ---
1000 

KedrorrPma 

900 

1 L ios ' ~ ... 
. ÎJ -----iur.moy.sup 

800 -. . --r---. ~ 
' • • ~~ 

1 

l 0 

------- .......__ ------
-'---.Lias(?) 

100m 

MIi 

Mt F/ambouri -

Lias 

- ' -... ...... 
Uni té i nt r_e 

de 
PROSILIA 

Unité sup.re 
de 

PROSILIA 

E 

Fig. 79. - Jurassique pélagonien de l'unité de Prosilia (Othrys centrale). Jp S, fig. 75. 

Carte. - a à e. Pélagonien. - a. unité Messovouni. - b à e. Unité Prosilia. - b. u. supérieu
re (cale. Dogger-Malm surtout). - c. cale. liasiques (u. inférieure). - d. cale. Dogger-Malm 
(u. inférieure). - e. radiolarites et pélites à blocs (p.p. u. inf.). - f. maliaque. 
Coupe. Légende dans le texte. 
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(1) des calcaires noirs, bien lités, fins ou graveleux. Ce sont des biomicrites 
homogènes ou à plages de calcite cristalline (débris organiques?), des mi
crosparites à oolithes, pellets, bioclastes et intraclastes (éléments de 
1 llll!l environ) et des intramicrosparites à éléments roulés. Les faciès fins 
contiennent Protopeneroplis stria.ta Weynschenk, et les intraoomicrosparites 
des grandes Trocholines (Trocholina gr. al.pina el.ongata.). Cette association 
permet d'attribuer un âge dogger-malm à ces niveaux; 

(2) des radiolarites et des pélites siliceuses, rouge lie de vin, à blocs de 
laves basiques ; 

(3) 40 à 50 m de calcaires gris massifs, intrasparites à grain fin ou micrites 
à Algues. Ces deux faciès sont riches en microfossiles, notamment en Lituo
lidés ; on y reconnait : Labyrinthina sp., I.abyrinthina cf. reaoa:t'ensis 
(cati) et des formes non décrites de Lituolidés, associés à Ophtalmidium 
sp. très large et Tha.umatoporel.Ia parvovesicu.Iife:ra Raineri, qui caractéri
sent le Lias et même très probablement le Pliensbachien (L. :reaO<nVmsis) . 
Une intrasparite a également livré : I.abyrinthina sp., qui pourrait être L. 
aompressa, et Mesoendothyra sp. évoquant un Lias plus élevé (Toarcien ?) ; 

(4) 80 à 100 m de calcaires gris massifs, fréquemment oolithiques ; ce sont des 
oosparites à Algues et oolithes de taille variable (jusqu'à 1 mm de diamè
tre), dont le nucléus est fréquemment constitué de petits Foraminifères 
(Lagénidés épineux?, Milioles, Ophtalmid:ium sp.). 

Je n'ai pu prélever plus haut dans cette falaise, mais latéralement vers le Nord, on peut 
montrer que le niveau sus-jacent (5) correspond à des calcaires noirs à Protopeneropl.is striata 
Weynschenk et grandes Trocholines du Dogger-Malm de même faciès que les niveaux (1). 

L'ensemble carbonaté supérieur (6) représente le Lias de l'unité sus-jacente dite du Messo
vouni. 

2. COUPES DANS LE SECTEUR ENTRE PROSILIA ET LE MONT KASTRO GRIVA. 

Les affleurements qui seront décrits ci-dessous ont été attribués à l'unité de Prosilia, 
du fait de l'existence probable d'une continuité entre ceux-ci et des niveaux appartenant indu
bitablement à cette unité de base du dispositif pélagonien sur le flanc occidental du mont Kas-, 
tro Griva. Toutefois, des failles verticales pourraient avoir mis face à face des unités diffé
rentes l il n'est malheureusement pas possible de rejeter catégoriquement cette hypothèse -même 
si elle est peu vraisemblable-, le torrent qui sépare le mont Kastro Griva, à l'Est, des affleu
rements situés sur le flanc occidental de cette vallée étant infranchissable sur une partie im
portante de son cours. 

a. DESCRIPTIOO DES COUPES. 

Deux coupes intéressantes peuvent être levées en partant du petit sommet coté 1 262 met en 
descendant vers la vallée Driorrema, soit vers le Sud-Sud-Est (fig. 80 A), soit vers le Nord-Est 
(fig. 80 B). 

al. coupe de direction SSE-NNW. 

ou Sud au Nord, on observe (fig. 80 A) 

(1) une fo:rmation chaotique, constituée de radiolarites rouges et de pélites 
siliceuses lie de vin, à blocs de grès et de laves, séparée des calcaires 
suivants par une faille verticale ; 

(2) des calcaires gris massifs, formant un pli en genou (flexure) au Sud. Une 
petite coupe faite dans le secteur le plus méridional a révélé la présence 
de micrites à Mayncina sp., du Lias, surmontées d'oosparites à intraclastes 
et de brèches calcaires à éléments pluricentimétriques (éléments de type 
oosparite et pelsmicrosparite) sans fossiles caractéristiques. Plus au Nord, 
j'ai pu observer des petits Mégalodontidés qui, par corrélation latérale 
avec les bancs à Maynaina sp., appartiennent très probablement au Lias l 

(3) des radiolarites rouge lie de vin, plus ou moins pélitiques ; 
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(4) des calcaires gris-noir, lités ou massifs, souvent cataclasés, formant des 
collines isolées. Ce sont des calcaires fins (micrites à éléments divers 
carbonatés) et des intrasparites à intraclastes micritiques roulés, grandes 
Trocholines et, localement, Cladoaoropsis mirabilis Felix, du Malm. La pré
sence de bancs siliceux situés à la base de ces calcaires plaide en faveur 
d'un contact stratigra.phique entre ces derniers (4) et les radiolarites 
sous-jacentes (3). Plus au Nord, les calcaires de base (2) réapparaissent 
sous les calcaires du Dogger (?) - Malm (4). Il s'agit encore de biomicrites 
et de rares intrasparites à Ataxophragmidiidés, Lituolidés, ThawnatoporeLZa 
vesiaulifera Raineri (abondante) et Paleodasyaladus sp. à cachet liasique. 

a2. coupe de direction SW-NE. 

Cette coupe permet de détailler les niveaux supérieurs (4) du Dogger-Malm (fig. 80 B). 

Les principaux faciès représentés dans les différentes collines de la coupe B (fig. 80) 
-dont l'une (colline AB) est commune aux deux coupes- correspondent à des intrasparites et des 
biosparites à grandes Trocholines (Troaholina gr. alpina elangata), Protopeneroplis striata 
Weynschenk, Nautiloaulina oolithiaa Mohler, Rectoayalamnrina sp. (?) et Cladocoropsis mirabilis 
Felix, parfois en débris plus ou moins roulés, du Malm. 

b. LES .RELATIONS RADIOLARITES-CALCAIRES. 

Dans la profonde vallée(Driorrema) qui limite à l'ouest le mont Kastro Griva, on peut ob
server divers affleurements qui permettent d'étudier les relations entre radiolarites et cal
caires. 

De l'amont vers l'aval, on rencontre successivement (fig. 81) 

(E) un ensemble essentiellement radiolaritique, dans lequel s'intercalent quelques 
bancs métriques de calcaires noirs, fins à microbréchiques, à grandes Trocholines, du Dogger
Malm. Cet ensemble, séparé des calcaires liasiques (2, fig. 80 A) par une faille verticale, 
semble être recouvert par une importante masse de ·calcaires noirs du Dogger-Malm ; il serait 
donc bien l'équivalent du niveau (3) observé dans les coupes précédentes (A et B, fig. 80), 
alors que les calcaires sus-jacents correspondraient au niveau (4) 

(D) : juste en amont de l'importante rupture de pente, malheureusement infranchissa
ble, qui sépare la vallée en deux ensembles bien distincts, on peut noter la présence d'un en
semble décamétrique de calcaires noirs à Trocholines (Dogger-Malm), à passées métriques, ou 
parfois moins épaisses, de radiolarites et de pélites rouges, parfois d'aspect conglomératique 

(C) : enfin, en aval de la rupture de pente précitée, sur le flanc occidental de la 
vallée, la base de la colline la plus orientale de la coupe B (fig. SC) montre un banc métrique 
de calcaires noirs (Dogger-Malm) intercalé dans des radiolarites rouges, à petits blocs calcai
res, surmonté de l'épaisse masse des calcaires noirs à Trocholines et Protopeneroplis striata 
Weynschenk, du Dogger-Malm. En ce lieu, le contact entre les radiolarites et cette épaisse mas
se parait être de nature stratigraphique. 

Ces coupes de détail montrent qu'une partie au moins des alternances calcaires-radiolari
tes est d'origine sédimentaire, mais cette démonstration s'adresse uniquement à des bancs de 
faible épaisseur de calcaires dans .les radiolarites (Cet E), ou, inversement, de radiolarites 
dans les calcaires (Dl . 

c. INTERPRE.TATION. 

Les successions lithologiques observées entre Prosilia et le mont Kastro Griva sont carac
térisées par la superposition de deux masses calcaires principales, appare=ent séparées par un 
ensemble radiolaritique (A et B, fig. 80). 

Bien que les âges obtenus (Lias à la base, Dogger-Malm au so=et) soient compatibles avec 
l'hypothèse d'une série continue, un doute demeure, dans la mesure où les séries pélagoniennes 
voisines (Othrys orientale ou unité du Messovouni sus-jacente) ne présentent jamais de niveaux 
radiolaritiques importants intercalés normalement au sein de la série. L'éventualité de super
positions d'origine tectonique doit donc être envisagée. 
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Fig. 80. - Jurassique pélagonien. U, Prosilia. Coupe entre Prosilia et Kastro Griva (Othrys centrale). 
A. Jp 6, B. Jp 7, fig. 75. 

Carte. - a. crétacé supérieur. - b à f. Pélagonien. - b. unité du Messovouni. - c à f. Unité 
de Prosilia. - c. calcaires Dogger-Malm surtout de l'unité supérieure. - d. cale. liasiques 
(un. inférieure). - e. cale. Dogger-Malm (un. inférieure). - f. radiolarites et pélites à 
blocs (p.p. un. inférieure). - g. maliaque, 
Coupes. Nwnéros:voir texte. - h. calcaires gris du Lias (Dogger?). - i. cale. noirs Dogger
Malm. - j. cale. siliceux. - k. radiolarites rouges. - 1. pélites siliceuses et radiolarites 
à blocs ("Volcano-Détritique"). 
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Fig. 81. - Jurassique pélagonien. Les relations radiolarites-calcaires dans l'unité de Prosilia. 
(af. fig. 75 et fig. 80 (Cet D). 

a. calcaires gris massifs du Lias (Dogger?). - b. calcaires noirs du Dogger-Malm. - c. cal
caires noirs à passées rougeâtres siliceuses. - d. radiolarites parfois à lentilles calcaires. 

Si le contact entre les calcaires liasiques -pour partie au moins- de base et les radiola
rites, n'a pu être observé dans de bonnes conditions, ce qui laisse la possibilité d'y placer 
un contact tectonique, en revanche, le passage entre radiolarites et calcaires du Dogger-Malm 
sus-jacents semble être continu (fig. 81). oe ·ce fait, si l'on prend comme référence les séries 
pélagoniennes les mieux exposées dans le secteur étudié, on doit admettre l'existence de séries 
invepses qui pourraient correspondre aux flancs renversés de grands plis couchés, mis en place 
au cours des phases paLéoteatoniques. 

Si certaines structures, visibles sur le flanc oriental de la Kedrorrema, présentent des 
formes qui rappellent des têtes de plis couchés et donnent quelque crédit à cette interpréta
tion, il faut bien reconnaitre qu'il ne s'agit là que d'une hypothèse (+). On peut, par 
ailleurs, remarquer que la tendance à la répétition de niveaux radiolaritiques et calcaires 
dans l'unité basale de Prosilia, qu'elle soit due à de simples écaillages respectant la polari
té des séries, à de grands plis couchés, ou bien encore, localement, à des alternances d'ori
gine sédimentaire, se retrouve également avec les mêmes ambiguités dans les séries pélagonien
nes d'Othrys orientale septentrionale (mont Profitis Ilias) ou méridionale (au mont Paleopyr
gos, par exemple). 

{+) En effet, il faut admettre, en outre, dans cette hypothèse, que les niveaux Dogger-Malm de 
l'autochtone relatif ont disparu. Même si de tels décollements d'origine tectonique sont 
localement prouvés dans l'unité de Prosilia, il n'en reste pas moins que la série décrite 
serait le résultat de la superposition d'un flanc inverse d'un grand pli couché (unité su
périeure) sur un soubassement ayant perdu une partie de sa série jurassique ; cela est pos
sible mais relativement complexe. 
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3. LES SERIES JURASSIQUES DE LA FENETRE DE PROSILIA COMPLEMENTS. 

a. LA BASE DE LA SERIE JURASSIQUE : LIAS-DOGGER (?) • 

Dans la vallée (Kedrorrema) qui sépare le mont Flambouri (1 375 ml, à l'Est, du mont Kas
tro Griva, à l'Ouest, au contact entre les unités inférieure et supérieure de Prosilia, affleu
rent des calcaires (pelmicrosparites) à Lituolidés, Bcrurania sp. (large) et Labyrinthina sp., 
très probablement du Lias, qui représentent la prolongation vers le Sud des affleurements déjà 
décrits dans la coupe sur le flanc oriental de la Kedrorrema (fig. 79). 

Sur le flanc occidental de la Kedrorrema, un kilomètre au Nord-Est des huttes de bergers, 
l'un des affleurements de calcaire isolés au sein des radiolarites est constitué de pelmicros
parites et de biomicrites à Tha.unv.topo~ezia pa:!'VovesiauLife~a Raineri et petits Lituolidés qui 
rappellent les faciès liasiques. Des échantillons, situés à la partie supérieure de cet ensem
ble, mai~ détachés de l'affleurement principal, ont livré Pa7,eodasycLadus mediterraneu.s Pia (?) 
et des Lituolidés rappelant PseudocycZammina liasica, du Lias, et plus précisément du Pliens
bachien. 

b. LES CALCAIRES DE LA PARTIE SUPERIEURE DU JURASSIQUE 
DU MONT XEROVOUNI. 

LA BASE DU FLANC ORIENTAL 

En dehors des niveaux étudiés lors de la description des coupes générales, le principal 
affleurement de calcaires du Jurassique moyen-supérieur dans le secteur de Prosilia est celui 
qui constitue la base du flanc oriental du mont xerovouni, séparé des radiolarites de Prosilia 
par une importante faille verticale. Il s'agit, là encore, de calcaires noirs, de type intra
microsparite ou biomicrosparite à intraclastes, de taille variable selon les niveaux, pouvant 
atteindre 1 mm environ. Dans ce dernier cas, les intraclastes, arrondis et assez bien calibrés, 
sont associés à de grandes Trocholines. On observe également des Milioles, des Algues, Protape
neropiis striata Weynschenk et des débris de CZadocoropsis mirabilis Felix. Cet ensemble car
bonaté, à pendage subhorizontal, masqué par un débit vertical supplémentaire constant, est sur
monté de radiolarites à blocs de grès et de laves, qui soulignent le contact tectonique majeur 
entre les unités tectoniques de Prosilia (à la base) et du Messovouni (au somnet) (fig. 294). 

c. LES NIVEAUX PELITO-RADIOLARITIQUES. 

Ces niveaux, d'âge jurassique supérieur (?), représentent une grande partie des affleure
ments de la "fenêtre de Prosilia", notamment à proximité des huttes de bergers. Ils sont tou
jours associés aux calcaires noirs du Dogger-Malm, dont ils constituent habituellement le som
met, mais aussi parfois, la base pour des raisons probablement tectoniques. 

Les principaux types d'affleurements de pélites et radiolarites sont les suivants : 

- des pélites-radiolarites rouges, bien litées, pouvant présenter des bancs de cal
caires noirs (du Dogger-Malm), intercalés stratigraphiquement (cf. supra, fig. 81) ; 

- des pélites-radiolarites rouges, d'aspect conglomératique, à petits blocs de quart
zite gris-noir de 30 à 50 cm de longueur (partie septentrionale de la vallée séparant Prosilia 
du mont Kastro Griva) 

- des pélites-radiolarites rouges, à roches effusives intercalées : un bel affleure
ment existe, à l'entrée du canon septentrional de la Kedrorrema, 1,5 km au Nord des huttes de 
bergers. Des calcaires noirs à ProtopeneropLis stl"iata Weynschenk, surmontent des radiolarites 
et pélites rouges, où s'observe un "lit" de roches effusives basiques (10 cm d'épaisseur), qui 
recouvrent elles-mêmes une masse violacée ou verte, mamelonnée, de laves spilitiques (près des 
platanes). Il ne m'a pas été possible de déterminer s'il s'agissait de blocs remaniés ou de ro
ches effusives contemporaines de la sédimentation des pélites et radiolarites du Dogger-Malm. 
L'observation d'un petit "lit" de roche effusive intercalé conduirait à admettre la deuxième 
hypothèse, mais je n'ai pu suivre ce niveau sur une distance suffisante pour conclure catégo
riquement ; 

des pélites-radiolarites rouges, à blocs de roches sédimentaires, grès psammiti
ques, graywackes jaunâtres à traces de plantes noirâtres et calcaires à Conodontes, du Trias 
supérieur. Quelques centaines de mètres au Nord~OUest des huttes de bergers (Prosilia), affleu
rent des calcaires siliceux à Conodontes triasiques (cf. Trias), qui correspondent très nette
ment à des corps resédimentés (olistolithes) au sein de pélites-radiolarites rouges. Ce type 
d'affleurement appartient sans aucun doute à la formation dite "Volcano-Détritique", qui sera 
détaillée dans un chapitre ultérieur. 
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4. LES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DE L'UNITE DE PROSILIA APPARAISSANT 
DANS LES FENETRES SITUEES ENTRE LES MONTS XEROVOUNI ET MESSOVOUNI. 

Dans la fenêtre située à 900 m d'altitude (f 2, fig. 75), au fond de la vallée qui sépare 
les monts xerovouni et Messovouni, n'affleurent que les niveaux supérieurs de l'unité de Prosi
lia, à savoir des pélites radiolaritiques rouge lie de vin (Ma.lm?). 

En revanche, dans cette même vallée, vers 1 200 m d'altitude, des calcaires associes à des 
radiolarites apparaissent (f 1, fig. 75) sous les calcaires dolomitiques du Trias supérieur des 
monts Xerovouni et Messovouni. Ce sont des calcaires noirs, bien lités, de type intrasparite à 
intraclastes de taille variable, à Troaholina gr. alpina elongata. (abondante) ,'dont certaines 
sont très grandes (près de 2 mm), et 'Protopeneroplis sti-iata Weynschenk, du Dogger-Malm. Une 
oomicrite à oolithes et oncolithes a également livré un Lituolidé à raseau de type Baurania, 
associé à P. striata Weynschenk, qui indiquerait plus précisément le Dogger. 

5. CONCLUSIONS. 

Le Lias et le DOgger-Malm à Foraminifères, et parfois le Malm (C'ladoooropsis), ont été mis 
en évidence dans l'unité de Prosilia, au sein de calcaires massifs. Le fait le plus caractéris
tique concernant le Jurassique de cette unité, est l'importance (en épaisseur) des niveaux de 
calcaires noirs, à Trocholines et F'Potopeneroplis st:riata, du Dogger-Malm. Un problème demeure 
cependant : celui de certaines intercalations radiolarites-calcaires, dont la position strati
graphique sanmitale par rapport aux calcaires noirs du Dogger-Ma.lm n'est pas toujours établie 
avec certitude. 

la possibilité, envisagée ci-dessus, de l'existence de séries inverses associées à de 
grands plis couchés, permet d'expliquer la présence de cartains de ces niveaux radiolaritiques 
situés au sein des séries calcaires (coupes entre Prosilia et Kastro Griva, fig. 80 et 81) et, 
pour partie au moins, l'épaisseur des calcaires noirs du Dogger-Malm. Cependant, il est évident 
que l'épaisseur de ces niveaux était déjà importante dès leur dépôt, avec peut-être même nais
sance de certaines discontinuités (lacunes, passées pélitiques ... ) par rapport à leur soubas
sement (Lias-Dogger p.p.), permettant de mieux comprendre leur comportement tectonique. 

C, LE JURASSIQUE PELAGONIEN EN OTHRYS CENTRALE L'UNITE DU MESSOVOUNI, 

Cette unité représente l'essentiel des affleurements de la "fenêtre de l'Othrys" (Ferrière, 
1972). Elle est surtout constituée, contrairement à l'unité sous-jacente de Prosilia, de niveaux 
du Trias supérieur, les calcaires jurassiques n'affleurant qu'à l'Est et à l'ouest de cette 
structure. 

J'ai décrit, dans des publications antérieures, des colonnes synthétiques issues de l'étu
de de ces affleurements (séries du Flambouri et du Strimbes ; Ferrière, 1973 c, 1974 b) ; je 
donnerai ici les coupes principales qui permettent de les établir, en procédant d'Est en Ouest, 
et j'apporterai, à l'occasion, différentes précisions obtenues depuis lors. 

1. LES AFFLEUREMENTS DU MONT FLAMBOURI (1 375 m) . 

a. LA BASE DE LA SERIE JURASSIQUE. 

al. Coupe sur le flanc septentrional du mont Flambouri. 

Vers 1 100 m d'altitude, entre le bord de la falaise qui limite, à l'Est, la Kedrorrema, 
et la crête intermédiaire du Flambouri, on relève la succession suivante, d'ouest en Est et de 
bas en haut (fig. 82 A) : 

(1) des calcaires gris massifs, fins (micrites et dismicrites à "bird-eyes•), 
sur 80 m d'épaisseur environ. Les niveaux qui forment la base de cet ensem-
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ble peuvent être observés 100 à 150 m plus bas, au milieu de la falaise de 
la Kedrorrema : il s'agit de calcaires gris clair, de type pelmicrite et 
pelmicrosparite, malheureusement sans fossiles caractéristiques ; 

(2) 20 m environ de calcaires gris, d'aspect bréchique, à éléments brun-noir 
(intramicrite), à Gastéropodes et petits Lituolidés ; 

(3) 60 à 80 m de calcaires gris massifs, de type biomicrosparite ou pelmicrite 
à ThawnatoporelZa parvevesiauZifero Raineri (abondante) et Ataxophragmidii
dés 

(4) des calcaires fins (micrites), à rares Gastéropodes, sur 60 à 80 m d'épais
seur ; 
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Fig. 82. - Jurassique pélagonien. U. Messovouni. Base de la série du Flambouri. A: Jp 8, B: Jp 9, fig. 
75. 

A. Coupe du mont Flambouraki. - a à h. Calcaires. - a. fins (micrite surtout).~ b. bréchiques 
et graveleux. - c. à Gastéropodes. - d. à Dasycladacées. - e. à Lituolidés. - f. noirs (Dogger
Malm). - g. à Involutines (?) (u. de Chatala). - h. fins et bréchiques du Crétacé supérieur. -
i. radiolarites pélitiques rouges, localement à blocs gréseux. 
B. Colonne du Lias-Dogger, sur le flanc méridional du mont Flambouri. 
Carte. u. du Messovouni. - j. calcaires. - k. radiolarites (à blocs). - 1. calcaires de l'u. de 
Chatala. 
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(5) 50 à 60 m de calcaires à microfaciês variables (micrites, pelmicrites sur
tout) , à Thaumatopore i ia parvovesicuiifera Raineri et Dasycladacées, dont 
PaZeodasyaZadus meditern:meus Pia, du Lias. cet ensemble se termine par des 
biomicrosparites à Algues et Lituol.idés du type Reatocycla.rmrina sp. (+) et 
des biointrasparites à PaZeodasyal.adus medite~raneus Pia et Haurania gr. 
amiji Benson (sans piliers), du Lias moyen-supérieur. 

Des radiolarites rouges (6), peut-être en contact anoxmal avec les calcaires prêcêdents 
-encore que cela ne soit pas très évident- termine la série qui nous intéresse ici. Le niveau 
(7) correspond à des calcaires (du Trias supérieur ?) -que je rapporte à l'unité de C'.hatala
qui viendraient buter par faille verticale contre les calcaires du crétacé supérieur (8). 

a2. Coupe sur le flanc méridional du mont Flambouri (fig. 82 B). 

Au pied du flanc méridional du Flambouri, dans le petit vallon est-ouest qui rejoint la 
vallée principale (Kedrorrema), affleurent des calcaires gris et massifs. Du bas vers le haut, 
on peut distinguer, en continuité, les niveaux suivants (colonne B, fig. 82) : 

(1) 20 à 30 m visibles de calcaires noirs, bien lités, à petits Mégalodontidés 
et "Lithiotis", de type bianicrite, à Lituolidés de petite taille du Lias 
moyen; 

(2) 30 m environ de calcaires gris massifs, pelsparites et biosparites à nombreux 
Lituolidés, dont LabyPinthina cf. :recoarensis (Cati) (?) et Labyzti.nthina sp. 
à test particulier (structure keriothécale) qui pourrait appartenir en fait 
à une famille nouvelle (dét, Bassoullet), ainsi que Thaumatoporeita parvove
sicuZifera Raineri ; 

(3) une formation (30 m visibles) de calcaires oolithiques (oosparites), .\ bancs 
graveleux (intrasparites) intercalés. Les faciès graveleux contiennent des 
oasycl.adacées et Mesoendothyra sp. (M. c~oatica7) et les faciès oolithiques, 
des Nodosariidés (VaginuZina sp. ?) et des Trochamminidés. Ces différentes 
formes indiquent le Lias supérieur-Dogger. 

Compléments : les affleurements de calcaires gris massifs (biomicrites et intramicrospa
rites), situés au Sud de ce petit vallon, ont livré Thaum:ztopo:reZZa parvovesicu.Ziferra. Raineri 
(abondante), des Ataxophragmidiidés, ainsi que des Lituolidés particu.liers, droits, à structure 
alvéolaire, pouvant correspondre à RectocycZamrrrina sp. (dét. Bassoullet), qui indiquerait .le 
Lias. 

On échantillon prélevé à mi-pente, sur le flanc méridional du Flambouri, a pu être daté du 
Lias égal,ement, grâce à PaZeod.asycladus mediten-aneus Pia et des Lituolidés de type Mayncina 
sp. (?) • 

b. LA PARI'IE SUPERIEURE DE LA SERIE (LE DOGGER-MAI.Ml • 

bl. coupe sur le sommet du mont Flambouri (fig. 83 A). 

Sur les calcaires fins ou graveleux (micrites, intrasparites i grain fin) à Algues (1), 
datés du Lias par des Dasycladacées et des Lituolidés, qui constituent le flanc occidental et 
septentrional du mont Flambouri, on peut observer, entre la cote 1 200 met le sommet (1 375 m), 
d'ouest en Est et de bas en haut, les niveaux suivants (fig. 83 A) : 

(2) des calcaires gris, oolithiques (oosparites), peu fossilifères, dont l'épais
seur est difficile à évaluer (de 30 à 60 m ?) ; 

(3) 10 à 20 m de calcaires gris-noir, fins, pelsparites parfois à petites ooli
thes et plages de calcite cristalline (débris organiques?), à nombreux Pro
topeneropZis st~ata Weynschenk et petits Ataxophragmidiidés, du Dogger-
Ma.lm ; 

(+) Selon Bassoullet, cette forme serait proche de celle décrite par Gusic (1977, pl. x, fig. 
6) sous le nom de Bosnieiia. 
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(4) les derniers bancs calcaires (2 à 10 m selon les coupes) sont plus grossiers 
et d'aspect bréchique parfois. Ce sont des intrasparites ou des oointraspari
tes à grosses oolithes (ou oncolithes) "micritiséesn et nombreux Foraminifè
res : Nautiioc:ulina ooZithica Mohler, Tztor:hoZina gr. a1-pina-e1-ongata, Proto
peneropZis stria-ta Weynschenk, Conicospiri7:lina 'basiZiensis Mohler, et peut
être Labyrinthina rrrira.bilis Weynschenk, du Dog9er (partie supérieure) - Malm, 
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Fig. 83, - Jurassique pélagonien. u. Messovouni. Dogger-Malm du mont Flambouri (Othrys centrale). 
A. Jp 10, B. Jp 11, fig. 75. 

Carte. - a. Crétacé supérieur. - b. u. Chatala (maliaque). - c à e. Pélagonien. - c. calcaires 
~ssovouni). - d. radiolarites et pélites à blocs (U. Messovouni). - e. u. Prosilia. 
coupes A et B. Numéros:voir texte. - f. calcaires gris liasiques (B). - g. cale. oolithiques. -
h. cale. noirs du Dogger-Malm. - i et j. Microbrèches intrasparites (i. grain fin.- j. grossier) 
k. radiolarites. 
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et plus particulièrement du Malm si le dernier fossile cité existe réelle
ment. LOcalement, le dernier banc est une pelsparite dont le ciment calciti
que est remplacé progressivement par des pélites siliceuses à Radiolai.res, 
assurant ainsi un passage continu à la formation pélitique et radiolaritique 
sus-jacente (5). 

b2. Coupes sur le flanc méridional du mont Flambouri (fig. 83 B). 

Des coupes intéressantes des niveaux supérieurs du Jurassique, facilement accessibles à 
partir du lieu-dit Tsatali, à l'Est du mont Flambouri, peuvent être levées sur le bord sud 
oriental de ce dernier, selon une direction approximativement nord-sud. De bas en haut, on re
lève une succession lithologique assez voisine de celle du sommet du Flambouri, à savoir {fig. 
83 B) 

(1) des calcaires gris massifs assez fins (Lias) 

(2) des calcaires oolithiques de type oosparite (10 à 30 m d'épaisseur envi
ron ?) ; 

(3) des calcaires d'aspect microbréchique, à oolithes remaniées, riches en mi
crofossiles : Trocholina gr. alpina-elongata, Protopeneroplis striata Weyns
chenk, Nautiloculina oolithica Mahler (?), un Lituolidé bien conservé cf. 
Rectocyclcurminà sp. (?), ainsi que des Algues (Cayeu:r:ia sp.) et des débris 
de Cladocoropsis rrrirabilis Felix. cette association indique le Malm; 

(4) et (5),des radiolarites rouges (4), bien litées (10 à 20 m), qui passent, 
vers le haut, à un ensemble chaotique radiolaritique (5), à blocs de grès, 
de laves et même de serpentines. 

Les colonnes B 1 à B 3 résument les quelques variations de faciès observées dans la partie 
supérieure de cette série jurassique calcaire, au passage avec les radiolarites, sur le flanc 
méridional du Flambouri : 

- le type -B 1, le mieux représenté, montre des niveaux bréchiques (3), à grain varia
ble (3a grossier, 3b fin) recouverts d'un encroûtement siliceux au contact avec les radiolari
tes rouges sus-jacentes ; 

- le type B 2 est caractérisé par la présence d'un banc siliceux décimétrique, à 5 
ou 10 m sous le sommet des calcaires; 

- la colonne B 3, enfin, est peut-être la plus intéressante car elle permet d'obser
ver des traces d'érosion entre les calcaires oolithiques (2) et les calcaires bréchiques à 
Protopeneroplis st:riata (3), les oolithes étant tronquées de façon très nette. L'importance 
de cette érosion n'a pu être déterminée, mais elle montre pour le moins une instabilité de la 
plate-forme antérieure au dépôt de la formation radiolaritique sus-jacente. 

D'autres variations ont également été observées, telle que la présence de calcaires à fi
laments rigides, à proximité des radiolarites, mais leur position par rapport aux autres ni
veaux -ils sont probablement intercalés entre (2) et (3)- n'a pu être déterminée précisément. 

c. LE JURASSIQUE DU FLAMBOURI CONCLUSIONS. 

La série du mont Flambouri est la plus complète et la mieux conservée des séries jurassi
ques pélagoniennes d'Othrys, et probablement de tout le Pélagonien situé au Nord du Sperchios 
(Ferrière, 1972, 1973 c, 1974 a, b), bien que certaines incertitudes demeurent quant à l'épais
seur de plusieurs termes lithologiques, et notamment celle des calcaires oolithiques. 

La série comprend : 

- des calcaires gris, fins, massifs ou graveleux (intrasparite), à Algues et Lituoli
dés · (Paleodasyala.dus mediterraneus, Hau:r-ania gr. amiji, etc ... ) , du Lias ; 

- des calcaires oolithiques (Dogger?) 

- des calcaires à filaments rigides (rares), associés à des calcaires noirs à grain 
fin (pelsparite, intrasparite) ou microbréchiques plus grossiers, riches en fossiles (Protope
neroplis st:riata, Trocholina sp., Ccm.icospirillina 'basiliensis, du Dogger-Malm et débris de CZa
doaoropsis, du Malm) ; 
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- des radiolarites passant à des pélites et radiolarites à blocs. 

Il s'agit incontestablement, du Lias au Malm p.p., d'une sédimentation calcaire de plate
forme. Celle-ci change radicalement au cours du Jurassique supérieur puisqu'elle devient sili
ceuse, mais cette perturbation est déjà sensible dan~ les derniers sédiments calcaires qui sont 
de nature bréchique ou présentent des traces d'érosion. 

2, LES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DU MONT KASTRO GRIVA (1 300 m environ). 

Le mont Kastro Griva forme une imposante masse de forme triangulaire, dont la pointe, 
tournée vers le Nord, correspond au confluent des deux profondes vallées qui le limitent à 
l'Est et à l'Ouest. on y observe particulièrement bien la superposition des unités tectoniques 
pélagoniennes de Prosilia et du Messovouni. 

Une coupe, effectuée sur la ligne de crête, permet de mettre en évidence différents termes 
calcaires, d'âge jurassique, au sein de l'unité supérieure (unité de Messovouni). Du Nord au 
Sud et de bas en haut, on relève la succession suivante (fig. 84 A et B) 
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(3) 20 m environ de calcaires noirs, fins, en bancs massifs (biomicrites, pel
micrites), à passées plus grossières (bioclastes ?) ou riches en filaments 
(sections de coquil.les très fines : Posidonomya alpina ?) . Les fossiles ob
servés, Lentiaulina sp. et débris d'Echinodermes, présentent peu d'intérêt 
stratigraphique. Ces calcaires à filaments passent progressivement aux cal
caires sus-jacents : 

(4) 10 m de calcaires noirs, lités, à silex, de type biointrasparite à Pr>otope
ne:rop lis st:riata Weynschenk, Trocholines, Conicospi:ri l lina basi Liensis 
Mahler (?) et Kurnubia sp. cf. K. palastiniensis Henson, du Dogger supérieur
Malm; 

(5 à 7),des radiolarites rouges (5), passant à un ensemble pélito-radiolaritique 
à blocs (6), surmontées par les niveaux siliceux et les calcaires de la sé
rie du Likorrachi appartenant à l'unité de Chatala (7). 

En résumé, la série jurassique du mont Kastro Griva est assez semblable à celle du mont 
Flambouri : des calcaires fins, à Algues et Orbitopselles, du Lias, des calcaires oolithiques 
(Dogger?) et enfin des calcaires à filaments puis microbréchiques (fins), du Dogger-Malm, pas
sant aux radiolarites et pélites à blocs sommitales. Des différences dans l'épaisseur des dif
férents termes lithologiques ou la taille des éléments des brèches existent probablement par 
rapport à cette même série du Flambouri, mais elles sont plus difficiles à quantifier. 

3. LES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DU MONT STRIMBES (1 280 m environ). 

Le mont Strimbes, qui correspond à l'extrémité occidentale de l'unité du Messovouni, re
présente le dernier témoin vers l'Ouest des séries de type pélagonien en Othrys. 

a. COUPE SUR LE FLANC NORD-OUEST DU MŒIT STRIMBES. 

Une coupe, levée sur le flanc nord-ouest de ce mont, accessible par l'Ouest en partant du 
village d'Anavra, pe:cmet d'observer, du Sud-Est vers le Nord-ouest et de bas en haut (fig. 85 
A et A') : 

(ll des calcaires gris massifs, épais de 30 à 40 m maximum, qui surmontent des 
niveaux semblables de calcaires gris, datés du Norien-Rhétien (fig. 21). ce 
sont des calcaires fins, micrites, pelsparites et intrasparites à Thawrato
po:relZa pa:rvoveeiculife:ra Raineri, PaleodasycZadus cf. meditezrroaneus Pia, 
et Ataxophramidiidés, du Lias inférieur-moyen; 

(2) des calcaires jaunâtres, lenticulaires, qui affleurent très localement (quel
ques mètres carrés) sur 1 ou 2 m d'épaisseur. Les contacts inférieur et su
périeur n'ont pu être observés clairement, mais les calcaires massifs (1) 
affleurent latéralement à quelques mètres de distance, les faciès ne sont 
pas tectonisés et les âges se révèlent être cohérents avec le reste de la 
série. Le microfaciès est particulièrement intéressant: c'est une biomicri
te à embryons d'Ammonites, Nodosariidés très abondants, Oohtalmidium sp. très 
grands, Tr-ocholina tu:r:ris Frentzen et Involutina liassica· (Jones), du Lias 
anté-toarcien, et probablement du Pliensbachien ; 

(3) quelques décimètres de pélites siliceuses violacées ; 

(4) un banc de calcaire microbréchique (10 à 50 cm), gris-noir, à oolithes rema
niées, lithoclastes de micrites et microfossiles du Dogger-Malm : Protopene
roplis st:riata Weynschenk et grandes Trocholines. Ces calcaires microbréchi
ques viennent parfois en contact direct (fig. 85 A') avec les micrites et les 
pelsparites à Thaumatoporelles (1). On note également la présence de filons 
de même nature qui remplissent des fissures affectant les calcaires massifs 
dont la surface supérieure a parfois l'allure d'un hard-ground ; 

(5 à 7),un ensemble pélitique puis radiolaritique, de couleur rouge lie de vin 
(5), qui devient chaotique au sommet et contient alors des blocs de nature • 
diverse dont des laves. Des "copeaux" de serpentine (6) marquent le contact 
avec l'unité tectonique supérieure, dite de Garmeni Rachi, qui débute ici 
par ses termes du Trias supérieur (7). 
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b. LES AFFLEUREMENTS DU FLANC OCCIDENTAL DU MONT STRIMBES. 

Au Sud du col qui relie les monts Strimbes (à l'Est) ét Tambouri Vassilia (à l'Ouest), deux 
types de succession lithologique ont été reconnus. 

bl. Les séries jurassiques calcaires présentes à proximité du col (au Sud). 

ces séries calcaires jurassiques sont les plus complètes, parmi celles qui constituent le 
flanc occidental du Strimbes. 

Une coupe levée quelques centaines de mètres (300 à 400 m environ) au Sud du col permet 
d'observer, d'Est en Ouest et de bas en haut (fig. 85 B) 

(1) la masse des calcaires, d'âge triasique et jurassique basal, qui forment 
l'essentiel du mont Strimbes. La limite entre ces calcaires triasiques gris, 
massifs, à grain fin, et ceux du Jurassique inférieur de même faciès, n'est 
jamais précisément établie. on pourrait admettre que cette limite correspond 
à peu près aux niveaux à TI'iasina hantkeni Majzon, mais celles-ci sont assez 
rares (of, Trias) ; 

(2) à l'Ouest d'un petit vallon, quelques mètres de calcaires gris massifs, de 
type pelmicrosparite à petits Foraminifères (Ataxophragmidiidés, etc ... ), 
surmontés de calcaires micritiques à passées plus grossières à intraclastes 
et. Foraminifères particuliers. Les faciès de cet ensemble carbonaté, épais 
de quelques mètres (5 à 10 ml, évoquent le Jurassique inférieur ; 

(3) 5 à 10 m à nouveau, de calcaires gris ou fins, micritiques, à débris d'Echi
nodermes, "filaments" (sections de coquilles fines de Lamellibranches péla
giques), rares embryons d'Ammonites et Foraminifères dont des Lagénidés, Len
ticulina sp. et des Protoglobigérines. Ces faciès à filaments -différents de 
ceux du Trias- sont fréquemment attribués au Dogger ; 

(4) des calcaires bréchiques (1 à 3 m), noirâtres, riches en oolithes, de type 
oosparite à intraclastes. Les éléments remaniés sont essentiellement des mi
crites et des calcaires à débris d'Echinodermes et filaments (biomicrites ou 
biopelmicrites). Des calcaires identiques, prélevés latéralement à une cen
taine de mètres au maximum, ont livré des fossiles et des Algues dont Proto
peneroplis striata weynschenk, et des Trocholines du Dogger-Malm. Au niveau 
du col, affleurent de véritables niveaux d'oosparites (épaisseur de l'ensem
ble : 2 à 3 ml à Pseudocyclammina sp. et NautiZoculina oolithica Mohler ; 

(5) des pélites siliceuses violacées, reposant par un contact franc, parfois 
sans imprégnations particulières, sur les calcaires sous-jacents. 

b2. Les séries jurassiques les plus méridionales (fig. 85 C). 

Le type de ces series peut être observé au niveau du bec calcaire dessinant un rentrant 
dans les radiolarites, du fait de la présence d'une faille verticale sur son bord oriental. 

La coupe choisie est située à l'extrémité méridionale de cette structure et peut être le
vée selon une direction NE-SW dans un petit vallon. Du Nord-Est au Sud-Ouest, on reconnaît suc
cessivement (fig. 85 C) 

(1) la masse principale des calcaires, constituée ici, dans sa quasi totalité, 
de calcaires gris massifs, à grain fin ; 

(2) les pélites siliceuses verdâtres à brunâtres, qui reposent ici sur les cal
caires massifs, par l'intermédiaire d'une surface brunâtre apparemment riche 
en oxydes de fer, mais localement siliceuse. 

Dans la masse des calcaires gris, 10 m à peine sous le contact avec les pélites, existe 
une passée riche en Algues plus ou moins bien conservées (Paleodasycladus mediterraneus Pia?) 
qui indiqueraient un âge liasique. 
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c. LE JURASSIQUE DU STRIMBES : CONCLUSICNS. 

La série jurassique du mont Strimbes, et plus particulièrement celle qui affleure sur son 
flanc nord occidental, est caractérisée par la réduction des calcaires massifs à faciès "néri
tique" (faciès de plate-forme) et la présence de calcaires condensés à Involutina Liassiaa. La 
présence de calcaires microbréchiques du Dogger-Malm en filons dans les niveaux sous-jacents, 
et de surface rappelant des "hard-ground", suggèrent l'existence de périOdes à très faible taux 
de sédimentation, ou d'arrêt de sédimentation au cours du Jurassique (moyen?). 

Au Sud du col qui sépare les monts Tambouri Vassilia et Strimbes, les calcaires jurassiques 
du Strimbes présentent des faciès qui rappellent ceux qui ont été précédemment décrits dans la 
partie orientale de l'unité de Messovouni (coupes des monts Flambouri et Kastro Griva) : toute
fois, des différences significatives peuvent être notées : 

- les faciès de type "calcaires à filaments" sont quelque peu différents : à l'Est 
(Flambouri-Kastro Griva), il s'agit de "filaments" rigides et abondants, alors qu'à l'OUest, 
ces "filaments" sont plus souples et plus dispersés. Les épaisseurs,faibles,pourraient être à 
peu près équivalentes pour ces deux faciès "à filaments" ; 

- les faciès bréchiques, microbréchiques et oolithiques, du Dogger-Malm, sont nette
ment plus épais à l'Est qu'à l'Ouest. Les faciès oolithiques sont même très probablement absents 
au Nord-Ouest du Strimbes. Les éléments des brèches peuvent en revanche être de taille plus im
portante à l'ouest qu'à l'Est. 
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4, LE JURASSIQUE DE L'UNITE DU MESSOVOUNI REMARQUES COMPLEMENTAIRES. 

a. LES CALCAIRES. 

Si des affleurements, d'âge jurassique inférieur à supérieur, existent aux extrémités 
orientale et occidentale de l'unité du Messovouni, seules des données ponctuelles indiquant la 
présence du Jurassique inférieur ont été obtenues dans le reste de cette unité. Ainsi, dans la 
vallée entre les monts Messovouni et xerovouni, au-dessus des niveaux pélitiques de l'unité de 
Prosilia en fenêtre, reposent des calcaires à très beaux spécimens de PaLeodasycZadu.s mediter
raneus Pia, qui permettent de leur attribuer un âge liasique. 

Un problème important demeure : celui de l'origine de l'absence (tectonique ou sédimentai
re?! de faciès calcaires jurassiques sur la bordure septentrionale de l'unité du Messovouni. 
La réponse à cette question est en effet importante, s'agissant des reconstructions paléogéogra
phiques Pélagonien-Maliaque (problème des paléopentes). 

b. L'ENSEMBLE PELITES-RADIOLARITES A BLOCS. 

Cet ensemble affleure particulièrement bien sur le flanc méridional de l'unité du Messovou
ni, notamment sur le revers du mont Flambouri. 

Entre Charalai et Chatala, le chemin muletier qui relie Anavra à Prosilia est tracé dans 
cette formation, dont l'aspect chaotique est particulièrement prononcé. Au sein des pélites-ra
diolarites, on reconnait des blocs de grès, de calcaires (rares), de laves spilitiques, de do
lérites et de serpentines (Ferrière, 1974 b). Si certains blocs correspondent clairement à des 
olistolithes, l'aspect chaotique de la formation pourrait avoir été accentué par la tectonique, 
ces niveaux supportant directement l'unité de Chatala. Nous verrons que cette remarque est va
lable pour toutes les formations chaotiques d'Othrys, quelles que soient les unités tectoniques 
auxquelles elles appartiennent .. 

D, LE JURASSIQUE PELAGONIEN CONCLUSIONS, 

C'est en Othrys orientale ainsi que dans les unités tectoniques les plus basses du dispo
sitif structural "paléotectonique" d'Othrys centrale (unités de Prosilia et du Messovouni), 
qu'apparaissent des séries jurassiques formées, pour l'essentiel, de calcaires massifs "nériti
ques", à Algues et Foraminifères, caractéristiques de la zone pélagonienne. Ces sédiments car
bonatés, déposés à faible profondeur, sont surmontés d'un ensemble pélitique et radiolaritique 
qui s'enrichit, à son sommet, de blocs exotiques (grès, laves, calcaires à Conodontes du Trias) 
Cet ensemble témoigne d'un changement fondamental de la sédimentation, déjà apparent dans les 
niveaux calcaires sommitaux de nature bréchique. 

Les principaux niveaux datés au sein de ,ces calcaires massifs sont (fig. 86) 

- le Lias à petits Mégalodontidés et Lithiotis ; 

- le Lias moyen à oasycladacées (PaZeodasyaZadus mediterraneus) et Foraminifères dont 
:Jrbitopsel~a proeaursor et Labyrinthina cf. recoarensis ; 

- le Dogger, généralement oolithique, à Mesoendothyra sp. (M. croatica ?) 

- le Dogger supérieur-Malm et le Malm s.s., sous la forme de calcaires fins, grave-
leux ou microbréchiques (intrasparites à oolithes, débris de micrites plus ou moins roulés, 
etc ... ), à Protopeneroplis striata, Kurnubia sp. (rares) et CZadoaoropsis mirabilis. 

La comparaison des séries des différentes unités tectoniques permet de mettre en évidence 
des variations de faciès et d'épaisseur d'une série à l'autre. Ainsi, en Othrys centrale, les 
séries de l'unité âe P~osilia sont caractérisées par une très forte épaisseur (compte tenu des 
redoublements tectoniques éventuels) de calcaires noirs, du Dogger-Malm, à niveaux de type in
trasparite (éléments de taille centimétrique) fréquents, alors que les niveaux équivalents de 
l'unité du Messovouni (séries des monts Flambouri et Kastro Griva) sont nettement moins épais, 
et contiennent en moyenne des éléments de taille inférieure. En outre, il existe, dans l'unité 
de Prosilia, des alternances de bancs calcaires (du Dogger-Malm) et de bancs pélitiques et si
liceux (fig. 81) qui ne s'observent pas dans celle du Messovouni. 
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Fig. 86. - Le Jurassique pélagonien en Othrys. Principales séries. 

Ll_g. Calcaires de base (Lias Dogger p~p.:_J). - a. gris massifs, localement à bauxites. - b. 
recristallisés. - c. à Lithiotis et Mégalodontidés. - d. à Lituolidés. - e. à débris d'Echino
dermes. - f. à InvoZ.utina l.iassiaa et embryons d'AlmnOnites. - g. à oolithes (Dogger ?) • -
h à m. Faciès calcaires noirs du Dogger-Malm (i, j, et k (?) présents également dans le Juras
sique inférieur). - h. fins (micrites, pelsparites ... ). - i. microbréchiques fins. - j. micro
bréchiques grossiers ou brèches. - k. à filaments. - 1. à Cladoa01'opsis. - m. siliceux. -
n à p, Faciès pélito-radiolaritiques, - n. radiolarites, - o. pélites et radiolarites. - p. pé
lites et radiolarites à blocs. 
Remarque: l'ordre des nnités retenu (1, 2, 3, 4) est le plus vraisemblable en fonction de la 
nature des faciès observés, mais d'autres solutions sont envisageables{af. texte) 

Par ailleurs, l'unité du Messovouni est représentée, dans sa partie occidentale (mont 
Strimbes), par une série particulière réduite, se terminant parfois par des faciès condensés 
("pélagiques") à Involutina liassiaa. Bassoullet (1973) a montré que ces faciès correspondaient 
à des sédiments déposés â une plus grande profondeur que les calcaires de même âge, à Algues et 
Lituolidés, tels OPbitopsella praeaUl"sor. Toutefois, une faible épaisseur de faciès oolithiques 
ou (micro)·bréchiques du Dogger-Malm est encore présente localement, sur le flanc occidental du 
Strimbes, et les brèches en question possèdent parfois des élémen~ de taille supérieure à celle 
des éléments des brèches plus orientales (Kastro Griva, Flambouri) de même âge (Dogger-Ma.lm). 

En ce qui concerne les formations chaotiques sormnitales (qui seront détaillées dans un pa
ragraphe particulier), une première observation montre qu'elles sont plus riches en blocs en 
Othrys centrale qu'en Othrys orientale. 

Sur la figure résumant les principales séries jurassiques de type pélagonien (fig, 86), 
j'ai replacé les différentes séries, en adoptant un ordre plus ou moins conforme à la disposi
tion géographique actuelle, en respectant toutefois la continuité de l'unité du Messovouni, au 
sein de laquelle réapparait l'unité inférieure de Prosilia. 
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Diverses incertitudes demeurent, quant à la reconstitution de l'ordre paléogéographique de 
ces séries : 

- l'ensemble affleurant en Othrys orientale peut en effet correspondre à l'unité du 
Messovouni ( position structurale identique par rapport aux unités maliaques), à celle de 
Prosilia ( possibilité pour les deux séries de constituer l'autochtone relatif du dispositif 
paléotectonique), ou bien encore, à la limite, au soubassement de ces demc unités ; 

- la position des séries de l'unité du Messovouni par rapport à celles de l'unité de 
Prosilia n'est pas déterminée : les premières peuvent en effet aussi bien représenter, par rap
port aux secondes, un secteur plus oriental qu'un secteur plus occidental de la zone pélagonien
ne, selon le sens de déplacement des unités au cours des phases paléotectoniques. 

De ce fait, les diverses reconstitutions paléogéographiques possibles sont les suivantes, 
d'Ou.est en Est (entre parenthèses les unités tectoniques ; les numéros représentent les séries 
reportées sur la figure 86) 

a. (4 , 3) (2 , 1) 

b. (4 , 3) (2) (1) 

c. (4 , 3) ( 1) (2) 

d. (2 , 1) (4 , 3) 

e. (1) (2) (4 , 3) 

En fait, le problème essentiel est de déterminer si les séries de l'unité du Messovouni 
(4, 3) étaient situées à l'origine à l'Est (d, e) ou à l'Ouest (a, b, c) des autres séries (1) 
et (2), quelles que soient les positions relatives de ces dernières. 

L'étude des variations de faciès au sein d'une même unité, celle du Messovouni en l'occu
rence (Ferrière, 1974 b), apporte quelques éléments de réflexion en ce qui concerne cette alter
native (voir aussi fig, 181) : 

- les séries orientales du Flambouri et du Kastro Griva possèdent un Jurassique moyen
supërieur, nettement plus épais que celles du Strimbes, avec notamment des calcaires oolithiqùes 
bien développés ; 

- au Nord-Ouest du Strimbes, la série des calcaires massifs se termine au Lias par des 
calcaires "condensés" à embryons d'Ammonites et Involutina liassiaa, indiquant un dépôt plus 
"profond" que les calcaires à Algues et gros Lituolidés du Lias de la série orientale du Flam
bouri (Bassoullet, 1973) ; 

- loca~ement, à l'Ouest du Strimbes, existe une faible épaisseur de calcaires à P:ro
topeneroplis striata, contenant des oolithes et des débris plurimillimétriques de micrites à 
filaments qui semblent plus grossiers que ceux présents dans les brèches de même âge situées à 
l'Est de l'unité du Messovouni. 

Si cette dernière observation peut être expliquée de plusieurs façons, les deux premières 
semblent bien indiquer un approfondissement, en allant de la série du Flambouri à celle du 
Strimbes, c'est-à-dire d'Est (ESE) en Ouest (WNW). 

Si l'absence de calcaires massifs, néritiques, du Dogger-Malm, sur le bord septentrional 
d.e Za fenêtre d.e l 10th.Pys, est bien d'origine sédimentaire, l'approfondissement évoqué ne se
rait plus Est-Ouest mais peut-être SE-NW, ou même Sud-Nord. Malheureusement, les contacts cal
caires-radiolarites observés n'ont jamais permis de conclure catégoriquement, du fait de la pré
sence d'indices de tectonisation au niveau des contacts sur le bord nord de la "fenêtre de l'O
thrys". 

111, LE JURASSIQUE DE L'UNITE DE CHATALA (ZONE ISOPIQUE MALIAQUE) 

Au sein de l'unité de Chatala, le Jurassique n'a pu être mis en évidence que dans les monts 
Likorrachi-Est et Kedro Rachi. J'ai signalé, dans des publications antérieures, l'existence de 
ces niveaux (Ferrière, 1974 b, 1976 d) ; je détaillerai cependant quelques coupes significati
ves, en procédant d'Est en Ouest, pour prouver qu'il s'agit bien de séries particulières à part 
entière, et non pas d'un mélange tectonique (Smith et al., 1975). 
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A, LES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DU LIKORRACHI-EST, 

Pour des raisons topographiques et tectoniques, il est difficile de lever des coupes con
tinues dans ce secteur. Je distinguerai donc successivement les affleurements situés à l'Ouest, 
puis à l'Est de la profonde vallée qui, partant du lieu-dit Kazarma Diasmos, rejoint la Kedror
rema à l'entrée du canyon qui sépare les monts Flambouri et Kastro Griva. 

1. LES AFFLEUREMENTS DE LA RIVE OCCIDENTALE DE LA VALLEE KAZARMA 
DIASMOS-KEDRORREMA. 

C'est dans cette même crête qu'affleurent les niveaux fins et bréchiques, à Involutines et 
Algues, que j'ai attribués au Trias supérieur (paragraphe relatif au Trias du Likorrachi-Est). 

L'analyse de plusieurs coupes dans les calcaires massifs qui constituent cette crête, per
met de reconstituer, avec quelques incertitudes en raison de l'absence de niveaux repères suffi
samment précis, une série dont les différents termes sus-jacents aux calcaires du Trias supé
rieur, pourraient être, de bas en haut (fig. 87 A) 

(1) des calcaires bréchiques polychromes, à oncolithes et éléments calcaires, 
pluricentimétriques, dont des biosparites à Involutines ou Algues, du Trias 
supérieur (10 à 20 m ?) 

(2) des calcaires gris, r1.ns, homogènes, pelsparites ou micrites à "bird-eyes", 
à rares Ostracodes et Thaumatoporelles, en alternance avec des calcaires 
bréchiques dont les éléments sont des calcaires fins ou des biosparites à 
Involutinidés triasiques. L'épaisseur de cette formation pourrait être supé
rieure à 50 m; 
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Fig. 87.- Jurassique maliaque. U. de Chatala (Othrys centrale). Série du Likorrachi-Est. 
J.Ch 1. - A. flanc occidental de la vallée. - B. flanc oriental. 
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Numéros,voir texte. - a à h. Calcaires. - a. fins (Trias). - b. biosparites à Involutines et 
Algues (Trias). - c. tnicrobréchiques (Trias). - d. brèches à éléments du Trias à Involutines. -
e. à Algues (Jurassique inf. ?). - f à h. Calcaires du Dogger-Malm. - f. fins ou siliceux (traits 
horizontaux). - g. bréchiques à lithoclastes et oolithes. - h. tnicrobréchiques à lithoclastes et 
oolithes. - i. radiolarites, pélites à blocs. 
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(3) des calcaores bréchiques, à oncolithes, rares oolithes remaniées et éléments 
calcaires de grande taille (plusieurs centimètres). Parmi les éléments, on 
note des calcaires à débris d'Echinodermes et Involutina liassiea (Jones) du 
Lias, et des oosparites à lithoclastes à Protopeneroplis striata Weynschenk, 
du Dogger-Malm; 

(4) des microbrèches calcaires en bancs massifs, riches en oolithes remaniées, 
passant à de véritables oosparites à extraclastes, et des calcaires fins, 
lités, à silex (intrasparites ou oosparites à grain fin). On y observe Pro
topeneropiis striata Weynsenchk (abondant) et d~Lituolidés, du Dogger-Malm, 
entre des éléments calcaires, dont certains appartiennent au Trias supérieur. 

Ce dernier ensemble (4), qui affleure à l'extrémité nord de la crête, dans un couloir 
faillé, est peut-être l'équivalent latéral de l'ensemble (3). 

2. LES AFFLEUREMENTS DE LA RIVE ORIENTALE DE LA VALLEE KAZAR!1A DIASMOS
KEDRORREMA. 

Sur ce flanc de la vallée, la série est nettement moins perturbée et l'on peut y étudier 
les niveaux sommitaux du Dogger-Malm. De bas en haut, on observe successivement (fig. 87 B) 

(1) des calcaires massifs, fins ou bréchiques, non datés ; 

;2) des calcaires massifs, gris, constitués alternativement d'intrasparites à 
grain fin, associées à des micrites à sections de fines coquilles, de micro
brèches à oolithes nettement remaniées et d'oosparites à extraclastes dont 
les oolithes ont probablement été déplacées. Les principaux microfossiles 
présents sont : Protopeneroplis striata Weynschenk (abondant), qui forme 
souvent le nucleus d'oolithes, Trocholina gr. aipina elongata, et des grands 
Lituolidés, qui indiquent un âge dogger-malm et plus probablement le Malm ; 

(3) des radiolarites rouges, passant vers le so=et, à des pélites et des radio
larites à blocs de grès et de laves basiques. 

3. CONCLUSIONS. 

La série jurassique du Likorrachi-Est est surtout constituée de calcaires massifs, fins 
et bréchiques à la base, surmontés de calcaires de même fac~ès mais à oolithes au Dogger-Malm. 

Si la présence de brèches polygéniques permet de différencier facilement cette série des 
séries pélagoniennes (+), les niveaux pélitiques et radiolaritiques supérieurs sont tout à fait 
semblables à ceux qui terminent ces séries pélagoniennes-

B, LES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DU MONT KEDRO RACHI, 

Une coupe, effectuée sur la ligne de crête entre les sommet du Kedro Rachi, au Nord, et 
du Georgadsi, au Sud, permet d'observer un ensemble puissant calcaro-siliceux, triasique (cf. 
Trias de l'unité de Chatala), recouvert de niveaux relativement peu épais datés du Jurassique. 

Du Nord au Sud et de bas en haut, on observe (fig. 88 A et A') 

(1) la masse des calcaires bioclastiques et calcaires siliceux du Trias supé
rieur, qui se terminent par des bancs de micrites et de brèches (Lias?) à 
Madréporaires, Algues et Involutines triasiques (dans les éléments) 

(2) quelques mètres de calcaires bréchiques ou bioclastiques, à Madréporaires, 
tests de Lamellibranches, Foraminifères encroûtants datés au sommet du Dog
ger-Malm par Protopeneroplis striata Weynschenk. 
Latéralement, apparaissent des calcaires jaune-rose (2b, coupe A', fig. 88) 
de type biomicrite, à débris d'Echinodermes, embryons d'Ammonites, Nodosarii
dés, Ophtalrrriàiwn sp. et Involutina liassioa (Jones) du Lias (anté-Toarcien). 

(+} Nisbet in Smith et aï. (1975) attribue pourtant ces niveaux à la "Karolina sequence" équi
valent de la série pélagonienne. 
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Ce faciès est le même que celui de la série du mont Strimbes (cf, supPa: 
Jurassique pélagonien), mais les OphtaZrrridiwn y sont en moyenne de taille 
inférieure. Le caractère localisé de cet affleurement ne permet pas de dé
terminer, de façon indubitable, s'il s'agit d'une lentille ou d'un bloc re
manié dans le Dogger-Malm ; 

(3) des radiolarites rouges, sur quelques mètres d'épaisseur ; 

(4) 10 m environ de calcaires gris, microbréchiques, à "clous" de silex. Ils con
tiennent des lithoclastes centimétriques de micrite et d'intramicrosparite, 
des oolithes, ainsi que des débris d'Algues, d'Echinodermes et des Foramini
fères dont : Protopenepopl,is striata Weynschenk, TrochoZina gr, a?,pina-eZon
gata et ConicospiriUina basiUensis MohL, du Dogger (supérieur) - Malm, pré
sents dès la base de la formation; 

(5) des radiolarites rouges, surmontées directement par les grès permiens de l'u
nité de Garmeni Rachi. 
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Fig. 88.- Jurassique maliaque. U. de Chatala. Coupe du Kedrorachi. J. Ch 2, fig. 87. 

Numéros:voir texte. - a à f. Calcaires. - a. fins à bioclastiques (Trias-Lias). - b. brèches 
riches en éléments de Trias à Involutines (barre unique : Trias-Lias, double barre: Dogger
Malm). - c. à InvoZutina Ziaesiaa (bloc ou niveau?}. - d à f. Du Dogger-Malm. - d. fins. - e. 
bréchiques (creux) ou microbréchiques (pleins). - f. siliceux. - g. radiolarites. 

C, LE JURASSIQUE DE L'UNITE DE CHATALA CONCLUSIONS, 

Le Jurassique de l'unité de Chatala est bien caractérisé dans les coupes du mont Kedro 
Rachi et du Likorrachi-Est. 

Dans celle du Kedro Rachi, ont été datés le Lias à InvoZutina Ziassica, sous forme de cal
caires condensés (en place ou remaniés?), et lé Dogger (supérieur) - Malm à Foraminifères va
riés dans des calcaires microbréchiques à silex, présents sous les radiolarites ou intercalés 
dans celles-ci. L'épaisseur totale du Jurassique est faible (40 m environ) dans cette coupe. 

Plus à l'Est, en revanche, au Likorrachi-Est, les niveaux calcaires jurassiques sont plus 
épais, moins siliceux et en bancs massifs ; toutefois, le Lias ~•a pu y être daté, sauf dans un 
élément de brèche du Dogger-Malm. 
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IV, LE JURASSIQUE DES UNITES DU PIRGAKI ET DE GARMENI RACH! (ZONE ISOPIQUE 
MALIAQUE 

Le Jurassique de ces unités est bien représenté en Othrys orientale et centrale, où il est 
caractérisé par des calcaires siliceux, bréchiques et microbréchiques, polygéniques à interca
lations siliceuses. 

C'est à la suite de la découverte de Trocholines et de P?'otopeneroplis striata à l'Est d'A
navra, que le Jurassique a été mis en évidence dans cette série (Ferrière, 1972). Cette obser
vation fut reprise et confirmée par Hynes et ai. (1972) dans le même secteur, puis étendue à la 
région de Neraida, au Sud de l'Othrys centrale, par Beck (1972). Depuis, j'ai apporté de nom
breuses précisions concernant ces séries (Ferrière, 1974 b). 

Les coupes les plus caractéristiques de ces séries jurassiques seront décrites d'Est en 
Ouest, selon une première transversale méridionale, de Pelasgia à Anydro (othrys orientale prin
cipalement), puis selon une deuxième transversale, effectuée plus au Nord, depuis les monts Pir
gaki-Giusi jusqu'au village d'Anavra, en Othrys centrale (fig. 89). 
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Fig. 89.- Le Jurassique des unités du Pirgaki-Garmeni Rachi (maliaque). Situation des coupes. 

Jpk 1 à 7 et Jg 1 à 4 principales coupes de référence. - J, Jurassique. - Pk. Pirgaki. - g. 
U. Garmeni Rachi. 
a. Crétacé supérieur. - b. unité du Pirgaki. - c. unité de Garmeni Rachi. - d. secteurs cités, 
sans coupes de détail. 
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A, LE JURASSIQUE DE L'UNITE DE PIRGAKI 
(PELASGIA-ANIDRO), 

LA TRANSVERSALE MERIDIONALE 

l, LES AFFLEUREMENTS LES PLUS ORIENTAUX LE SECTEUR DE PELASGIA, 

a, COUPE DE LA COLLINE (165 m) EN RIVE DROITE DE LA RIVIERE KALAPZIKIA. 

Cette colline, isolée au coeur du Néogène de la "plaine" de Pelasgia, près du village de 
Kamarovrissi, permet d'observer les niveaux sus-jacents à la formation calcaro-dolomitique wer
féno-anisienne décrite dans un paragraphe précédent (Trias de l'unité de Prigaki-Garmeni Rachi). 

Du bas vers le haut et approximativement d'Est en Ouest, on rencontre successivement (fig. 
90) 

sw 

0 

MB 

(1) des radiolarites rouges dont le contact avec les formations carbonatées ani
siennes n'a pu être observé clairement; 

(2) des calcaires à silex (20 à 25 m), bréchiques ou microbréchiques. Ils con
tiennent des lithoclastes, de taille parfois supérieure à 2 cm, de calcaires 
fins à débris d'Echinodermes (Lias?), de biosparites à Algues {Trias supé
rieur?), ainsi que d'autres lithoclastes au microfaciès moins caractéris
tique. Ces éléments apparaissent au milieu de particules plus petites, no
tamment des oolithes et des oncolithes (jusqu'à 80 % du volume) dans un ci
ment de calcite cristalline (sparite). Bien qu'une schistosité affecte ces 
calcaires, on peut y reconnaitre de grandes Trocholines, Pseudocya'lammina 
sp. et Protopeneroplis stl"iata Weynschenk, du Dogger-Malm; 
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Fig, 90. - Jurassique maliaque. u. du Pirgaki. Colline à l'ouest de la Kaladzikia (Othrys orientale), 
Jpk 1, fig. 89. 

Légende dans le texte. Figurés fig. 5. 
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(3) à nouveau des radiolarites, intercalées de bancs de calcaires siliceux gris, 
microbréchiques, de même nature et de même âge que les précédents. L'un de 
ces niveaux calcaires affleure à une trentaine de mètres de la chapelle ins
tallée sur le sommet de la colline. 

Les observations faites dans ces affleurements, 7,es plus orientaux de l'unité de Pir>gaki
Ga:rmeni Raahi, révèlent l'existence de bancs de calcaires siliceux bréchiques, du Dogger-Malm, 
que nous retrouverons sous le même faciês, mais avec des variations d'épaisseur, dans toute 
l'Othrys centrale et même à l'Ouest de tamia (série de Profitis Ilias), 40 km plus à l'Ouest. 

b. COUPE DE LA VALLEE A L'EST DE SPARTIA (SPARTIORREMA) • 

Trois kilomètres à l'Est du village de Spartia, la vallée (Spartiorrema) devient três 
étroite et s'enfonce au coeur d'une voûte anticlinale calcaire. ou bas vers le haut de la fa
laise calcaire située en bordure occidentale de la vallée, on relève, dans la mesure des possi
bilités d'accès (fig. 91) : 
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Fig. 91. - Jurassique maliaque. U. du Pirgaki. Coupe de la Spartiorrema (0thrys orientale). Jpk 2, 
fig. 89. 

Légende dans le texte. Figurés ; fig. 5. 

(+) cette remarque sera valable pour toutes les series jurassiques de l'unité du Pirgaki--Grameni 
Rachi ; le problème de la genèse de ces dépôts sera, de ce fait, abordé dans les conclusions 
générales de ce paragraphe. 
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(1) une masse calcaire (50 m environ), constituée de bancs calcaro-siliceux al
ternativement fins, microbréchiques et bréchiques. La base de l'ensemble pa
ra!t être formée de bancs plus fins et plus siliceux (la) que la partie su
périeure (lb). cette dernière contient des calcarénites et des calcirudites 
riches en oolithes (aspect d'oosparite à extraclastes). Si certains faciès 
révèlent des oolithes nettement remaniées, il n'en est pas toujours ainsi. 
Toutefois, l'existence de lithoclastes d'âges variés (Trias supérieur, 
Lias?) et de taille voisine de celle des oolithes, laisse à penser que les 
oolithes ont subi un transport et un tri, en même temps que les lithoclas
tes (+). ces faciès ont livré des grandes Trocholines et Protopeneroplis 
stria~a Weynschenk (abondant), du Dogger-Malm; 

(2) des radiolarites plus ou moins pélitiques, où s'intercalent des bancs calca
ro-siliceux, gris ou rouges, à grain fin; 

(3) et (4) les pillow-lavas et les calcaires siliceux à Conodontes triasiques, 
de l'unité de LOggitsion (4), dont le contact est, sur le flanc oriental, 
souligné par la présence de copeaux de serpentine assez épais (3). 

Cette coupe montre des faciès calcaires bréchiques à Pr-otopeneroplis striata et Trocholi
nes, semblables à ceux de la coupe précédente (à l'Est de Pelasgia). Cependant, l'épaisseur des 
calcaires y est supérieure, alors que les lithoclastes observés sont, eux, de taille plus modes
te (+). 

c. LE JURASSIQUE DU SECTEUR DE PELASGIA (UNITE DU PIRGAKI) COMPLEMENTS . 

La coupe, levée entre le mont Korassis et le village de Pelasgia (fig. 30 A; cf. Trias), 
montre, au-dessus des calcaires werféno-anisiens, une série essentiellement pélito-radiolariti
que, riche en laves (4 et S, fig. 30 A), alors que les calcaires sont rares et peu bréchiques. 
Cette absence de brèches calcaires du Dogger-Malm est probablement d'origine tectonique, car 
celles-ci se retrouvent quelques kilomètres à l'Ouest de Pelasgia, en bordure de l'ancienne na
tionale où elles sont datées du Dogger-Malm par des Pseudocyclammines. 

Les calcaires siliceux (6, fig. 30 Al, présents dans le village même de Pelasgia, sont 
très probablement d'âge jurassique, mais les fossiles observés ne permettent pas de conclure 
catégoriquement. 

2. LES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DU SECTEUR D'ANYDRO. 

Les niveaux jurassiques de la bordure sud-occidentale des monts Migdalia-Michalaki consti
tuent le flanc d'une structure anticlinale déversée vers le Sud-Ouest, s'enracinant au Nord 
(fig. 92). 

a. COUPE TYPE LES AFFLEUREMENTS DU MONT MIGDALIA. 

Les coupes décrites ci-dessous, levées sur la bordure occidentale des monts Migdalia-Gort
ses, permettent d'observer successivement, d'Est en Ouest et de bas en haut, les termes suivants 
(fig. 92 A, B, C, et plus particulièrement coupe B) 

(1) des calcaires gris-noir lités (biomicrites à filaments et Radiolaires) à 
silex noirs datés du Trias supérieur p= les Conodontes, présentant dans les 
derniers mètres, des biointramicrites à Galeanella sp. et Duota:r:ie cf. bir
manica Zaninetti et Bronnimann, du Norien. Un échantillon, prélevé un mètre 
sous le sommet de cette formation, a livré des Conodontes, dont Neosputhodu.s 
hers~ei~i (Mostler), de la partie sommitale du Norien (dét. Kauffmann). Mais 
cet âge norien terminal n'a pu être confirmé dans les autres coupes, où seul 
le Norien inférieur et moyen à Metapoiygnathus posterus (Epigondolella pos
tea) (dét. Kozur et Kauffmannl a été reconnu (cf. Trias) 

(+) Les comparaisons sont faites sur les brèches polygéniques ayant les plus gros lithoclastes 
(observés !) dans chacun des cas. 
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(2) après 1 ou 2 m de mauvais affleurements (éboulis), un ensemble de calcaires 
gris, à silex (150 m environ de puissance), en bancs de 20 à 80 cm d'épais
seur, caractérisé par l'abondance de bancs microbréchiques polygéniques à 
oolithes, constitués de : 

- calcaires (2a) bréchiques (10 ml, à éléments pluricentimétriques cal
caires de type micrite, dans un ciment fin à oolithes (oomicrite à intraclas
tes) ; 

- 30 m environ de brèches calcaires polygéniques (2b), à ciment de type 
oosparite (10 à 20 % de la roche), à Ophtalrrridiwn sp. ? et éléments calcai
res àe diverses natures (biosparites, micrites, biomicrites à Involutina 
sp. (?) recristallisées, etc ... ) ; 

- calcaires fins (2c) (10 m au maximum), de type micrite et pelmicrite à 
Radiolaires, surmontés d'un niveau d'oosparites à oolithes et intraclastes 
de petite taille (égale ou inférieure à 300 microns), Foraminifères (dont 
des Lenticulines) et filaments rigides correspondant à des sections de tests 
de Lamellibranches ; 

- 60 à 80 m de calcaires bréchiques gris, fins ou grossiers (2d), polygé
niques, parfois à silex, à lithoclastes calcaires ou radiolaritiques, ooli
thes remaniées et débris organiques. Dans la partie supérieure de cette for
mation, on reconnaît, parmi ·1es lithoclastes, des faciès calcaires à Algues 
et Involutines du Trias supérieur. 
Les microfossiles : 'Pr>otopeneroplis striata Weynschenk, Trocholines et Lituo
lidés, permettent d'attribuer un âge dogger-malm à la moitié supérieure de 
l'ensemble (2) 
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Fig. 92. - Jurassique maliaque. U. du Pirgaki. Coupe du l!Pnt Migdalia-Ouest (Sud de l'Othrys orientale). 
Jpk 3, fig. 89. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 
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,3) une formaticr. pélitique et radiolaritique, d'épaisseur variable (plus de 
100 m ?) , chaotique, à blocs de grès, de laves et même de serpentine {à 
l'Ouest de la vallée ; coupe A, fig. 92). 

Ces coupes permettent d'observer la présence d'une épaisse formation de calcaires fins, 
microbréchiques ou bréchiques, à oolithes, datée pour partie du Dogger-Malm, et surtout de cons
tater que celle-ci repose sur des calcaires siliceux du Norien, sans intercalation de radiola
rites ent.re les deux. 

b. COUPE DE LA CRETE MEGALI RACHI : UNITE DE GARMENI RACHI OU DU PIRGAKI (?). 

La crête, dite Megali Rachi, de direction nord-sud, entre le mont Koromilia (1 309 ml au 
Nord, et le monastère Ag. Georgios au Sud, forme le flanc occidental de la profonde vallée li
mitée à l'Est par les monts Migdalia et Gortses (l 012 ml. 

Les affleurements de cette crête sont situés à la partie supérieure des séries décrites 
précédemment (coupe A, fig. 92 notamment). 

Du Sud au Nord, affleurent successivemene (fig. 93) 
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Fig. 93. - Jurassique maliaque. Unités du Pirgaki ou de Garmeni? Coupe du Megali Rachi (Sud de l'Othrys 
centrale). Jg_ pk 4, fig. 89. 

Légende dans le texte. Figurés: fig, S. 
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(1) des laves violacées altérées, à amygdales de calcite, localement de type 
pillow-lavas (le), associées à des bancs de calcaire dolomitique rouge, d'as
pect cristallin (la), et des copeaux de serpentine (lb), témoins possibles 
de contacts tectoniques majeurs. Cet ensemble représente la partie supérieu
re de la formation chaotique observée dans la coupe du Migdalia (3, fig. 
92 A) : 

(2) un ensemble de calcarénites grises, microbréchiques, à oolithes, de calcai
res fins (micrites), à silex et de niveaux radiolaritiques rouges. Les ni
veaux calcaires de base ont livré P~otopene~oplis stnata Weynschenk, du 
Dogger-Malm, formant le coeur d'oolithes bien développées ; 

{3) et (4},vers 750 m d'altitude, apparaissent des bancs calcaro-siliceux à Co
nodontes (3 a, b, c), du Trias supérieur (séries de Loggitsion ?) , formant 
des klippes superposées aux formations jurassiques. Les calcaires bréchiques 
et microbréchiques siliceux, jurassiques (4) réapparaissent à 900 m d'alti
tude, et surtout vers 1 000 m (sur la ligne de crête). 

Cette coupe permet de poser un problème relativement important quant aux conséquences tee:
toniques qu'il implique, celui de la nature stratigraphique ou tectonique du contact entre les 
niveaux calcaro-radiolaritiques bréchiques (2) et la formation chaotique, à blocs de roches 
éruptives (1). Les fossiles observés ne permettent pas de conclure à la nature tectonique du 
contact entre les niveaux (1) et (2), mais la présence de copeaux de serpentine à la base des 
calcaires jurassiques (2) milite en faveur de cette interprétation. Cette coupe pourrait ainsi 
montrer les restes de l'unité de Garmeni Rachi (2), reposant sur l'unité du Pirgaki (niveau (1) 
et séries du mont Migdalia, fig. 92), dispositif structural bien connu dans la partie septen
trionale de l'Othrys centrale, où des récurrences de calcaires bréchiques sont toutefois pré
sentes dans les radiolarites, à la partie sommitale de l'unité inférieure du Pirgaki (fig. 96). 

c. C<>lPLEMENTS. 

Différents affleurements de calcaires microbréchiques jurassiques ont été signalés à pro
pos de l'étude des séries triasiques de l'unité du Pirgaki, dans les coupes du Mega Kotroni à 
l'Est de Paleokerassea, et sur le revers oriental de l'anticlinal déversé du Migdalia-Michalaki, 
au mont Valsera (520 m). 

Ainsi, les séries jurassiques, visibles sur le flanc méridional du mont Valsera (~f. 
Trias ; fig. 35), ont été datées du Dogger-Mal.In par la microfaune "classique" de Foraminifères 
(Trocholines et Protopeneroplis striata Weynschenk). Elles présentent des faciès semblables à 
ceux des différentes coupes précédentes, mais quelques caractéristiques particulières peuvent 
être discernées, comme l'existence de calcaires à éléments atteignant 40 ou 50 cm (selon leur 
plus grande longueur). C'est notamment le cas de blocs de radiolarites rouges, que l'on distin
gue très bien au sein des calcaires de couleur grise. 

B, LE JURASSIQUE DE L'UNITE DU PIRGAKI 
GIUSI ET PlRGAKI), 

LE SECTEUR SEPTENTRIONAL (MONTS 

Les coupes, levées dans un secteur difficile d'accès, présentent des ressemblances assez 
nettes avec celles du secteur d'Anidro, mais elles permettent de détailler les niveaux de pas
sage au Trias ainsi que les niveaux sommitaux. 

1. COUPES DANS LE MONT GIUSI (MONT OTHRYS). 

a. COUPE SUR LE SOMMET. 

Une coupe, effectuée sur le sommet du mont Giusi (1 726 m), en direction WSW-ENE, permet 
d'observer, sur les calcaires gris et roses plus ou moins noduleux du Trias moyen-supérieur dé
crits précédemment (1), les termes suivants (fig. 94 A) : 

(2) une formation calcaire bien litée, constituée de calcaires gris, à silex, 
bréchiques, microbréchiques ou fins, souvent à oncolithes et oolithes rema
niées. Les lithoclastes observés ont des dimensions parfois supérieures à 
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5 cm. Ce sont des calcaires de type micrite, biomicrite à Ostracodes, et 
surtout biosparite à Algues, Duostominidés et Involutinidés du Trias supé
rieur. Ces lithoclastes sont unis par un ciment de calcite cristalline (spa
rite), souvent peu abondant, qui englobe également quelques oolithes ou on
colithes très probablement remaniées elles aussi. 
Ia limite supérieurede cet ensemble, épais (sur cette coupe) de 150 à 200 m, 
est arbitrairement déterminée par l'apparition des fossiles caractéristiques 
du Jurassique moyen-supérieur. 
La base de cette formation (2) repose sur des niveaux datés du Trias moyen
Carnien par les Conodontes (1), et pourrait être de ce fait d'âge trias su
périeur pro-parte. Toutefois, dans le massif voisin du Pirgaki, le Norien 
est présent sous la forme de calcaires gris, fins, à silex et à Conodontes, 
qui n'existent pas ici. Une disharmonie peut donc être envisagée entre ces 
deux ensembles. En résumé, un âge liasique peut être avancé pour le niveau 
(2) , avec possibilité de "débordement" sur le Trias supérieur à la base, et 
sur le Dogger-Malm au sommet ; 
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(3) un ensemble (80 à 100 m d'épaisseur) de calcaires gris, lités, à silex, bré
chiques, microbréchiques ou fins, à lithoclastes plus petits en moyenne que 
ceux de la formation précédente. En revanche, les bancs semblent plus riches 
en oolithes et oncolithes (remaniées) qui peuvent représenter plus de la 

moitié de la roche (oosparites à extraclastes). Les lithoclastes, essentiel
lement représentés par des calcaires à Algues et Foraminifères probablement 
triasiques, sont associés à des débris d'Algues et de Madréporaires. Il exis
te aussi une association de microfossiles plus récents (non remaniés ou peu 
remaniés?) parmi lesquels on reconnaît: TroahoLina gr. aLpina-eLongata 
(abondante), PI'otopeneropLis striata Weynschenk (abondant) et des Lituolidés 
dont Bau:rania n. sp. (+), du Dogger-Malm ; 

(4) des niveaux radiolaritiques et pélitiques, rouge lie de vin, à rares inter
calations de calcaires microbréchiques, à ciment fin, oolithes et débris de 
CLadoaoropsis miro.biLis Felix ; 

(5) et (6) 1 des corps de serpentine (5) qui butent, par faille verticale, contre 
des bancs conglomératiques riches en galets de radiolarites rouges, du cré
tacé supérieur (6). 

b. LES AFFLEUREMENTS DU FIANC OCCIDENTAL DU MONT GIUSI, ENTRE LES COI'ES 1 300 m 
ET 1 450 m. 

Nous décrirons rapidement cette coupe, afin de compléter les données relatives au Jurassi
que du mont Giusi ; mais celle-ci est assez difficile à analyser du fait de possibles disharmo
nies internes. En outre, la présence de niveaux datés de la limite Ladinien-carnien au sommet 
de cette série, conduit à s'interroger sur sa polarité. 

De bas en haut et d'Ouest en Est, en partant de la cote l 300 m, on relève la succession 
suivante (fig. 94 B) : 

(1) des calcaires gris, à silex, fins (rares), de type calcarénite et calci-
rudite, parfois riches en oolithes et oncolithes (remaniées?), à TroohoZina 
gr. a7,pina-elongatc. et Protopeneroplis striata Weynschenk (abondant) ; 

(2) 50 m environ de radiolarites rouges ; 

(3) un ensemble de plaquettes fines, calcaro-siliceuses, jaunâtres, à la base 
duquel s'intercalent des bancs massifs de calcaires bréchiques et microbré
chiques, à Foraminifères, du Dogger-Malm (ProtopeneropLis striata) ; 

(4) 50 m de calcaires gris, microbréchiques ou bréchiques (à oolithes), peu si
liceux, riches en lithoclastes (taille parfois supérieure à 5 cm) de calcai
res du Trias supérieur, notamment des biomicrites à Involutines de couleur 
ambrée, semblables à celles observées dans l'unité de Chatala. Les microfos
siles présents indiquent le Dogger-Malm : ProtopeneropLis striata. Weynschenk 
et Haurania n. sp. 

(5) une épaisse formation (100 m ?) de calcaires gris, à silex, dont la partie 
supérieure est datée de la limite Ladinien-carnien. 

Les niveaux sommitaux de l'ensemble (4) contiennent des éléments de calcaires du Norien; 
ils sont donc de cet âge ou plus récents. En conséquence, une polarité inverse des niveaux (3 
à 5) est envisageable, même si un contact anormal ou une disharmonie semble nécessaire pour ex
pliquer la faible épaisseur, comparée à la coupe du sommet, des calcaires bréchiques compris 
entre les calcaires siliceux fins, triasiques, et les premiers niveaux bréchiques du Dogger
Malm. Les radiolarites (2) pourraient alors constituer le coeur d'une structure synclinale cou
chée, à flancs quelque peu différents, du fait de l'existence de variations latérales de faciès 
et de disharmonies internes. 

En oonolusion, les coupes du mont Giusi montrent de grandes épaisseurs de calcaires bréchi
ques du Dogger-Malm, mais aussi, avec quelque incertitude, du Jurassique inférieur ; malheureu
sement, les épaisseurs ne peuvent être définies précisément du fait de la présence de redouble
ments tectoniques. 

(+) Cette forme est actuellement étudiée par Fourcade. 



- 235 -

2. LES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DU MONT PIRGAKI. 

Ils permettent notamment d'analyser le passage du Trias au Jurassique, et les niveaux som
mitaux de la série jurassique. 

a. COUPE D'ENSEMBLE • 

Une coupe, effectuée selon une direction SSW-NNE, dans le secteur oriental du mont Pirgaki, 
permet d'observer une série jurassique apparemment continue, sur des niveaux triasiques déjà dé
crits (fig, 37). 

Du Sud au Nord et de bas en haut, on observe (fig. 95) 
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(1) des calcaires gris, à silex, noirs, du Norien, dont le banc sommital est daté 
du Norien terminal par des Conodontes ; 

(2) 80 m environ de calcaires gris, à silex et lits siliceux noirs, qui n'ont pas 
fourni de Conodontes ; 

(3) une formation (100 m environ) de calcaires gris, bréchiques, microbréchigues 
ou fins, à silex. A la base de cet ensemble, affleurent des calcaires fins à 
oolithes (oomicrites), qui passent vers le haut à des calcaires à oolithes 
et lithoclastes, dans un ciment de calcite cristalline (oosparite à extra
clastes ?) . Certaines de ces oolithes sont nettement "redéposées", mais leur 
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abondance dans certains bancs conduit à s'interroger sur la réalité du trans
port subi par ces oolithes. Dans la mesure où aucun autre critère, paléonto
logique notamment, ne permet d'envisager qu'il s'agisse d'un milieu propice 
à la form::ztion des oolithes (de type plate-forme par exemple), et que, par 
ailleurs, ces oolithes sont connues jusque dans certains niveaux de calcaires 
siliceux de l'unité de Loggitsion, j'admettrai qu'elles représentent bien des 
éiéments transportés et redéposés, même si cela n'est pas toujours évident. 
Les éléments calcaires des brèches sont des micrites et des intrasparites à 
Algues et petits Foraminifères qui rappellent les faciès triasiques "nériti
ques" ; 

(4) un ensemble calcaire, où s'observent les mêmes faciès que ceux de la forma
tion sous-jacente, mais que l'on peut dater du Oogger-Malm par des Trocholi
nes et ~otopeneropZis striata Weynschenk. Des lithoclastes à Involutines 
triasiques s'y observent fréquemment; 

(5) des radiolarites rouges, dans lesquelles s'intercalent latéralement des ni
veaux de calcaires bréchiques à silex, et des laves violacées à amygdales de 
calcite. Je n'ai pu déterminer de façon absolue sur cette coupe, s'il s'agis
sait d'une superposition tectonique, de blocs de lave remaniés, ou de coulées 
normalement intercalées, ce que certains contacts intimes et réguliers entre 
calcaires et laves laisseraient supposer (un niveau de calcite recristalli
sée blanchâtre, épais de quelques centimètres, existe toutefois entre les 
deux). 

En résumé, cette coupe montre correctement la base de la série jurassique. Elle permet no
tamment d'observer, sur les calcaires à conodontes triasiques du Norien terminal (1), des ni
veaux de calcaires gris, à silex noirs (2), qui pourraient appartenir pro-parte au Jurassique 
basal. Le passage aux niveaux bréchiques est marqué par l'apparition de calcaires riches en oo~ 
lithes. 

b. LES NIVEAUX SUPERIEURS DE IA SERIE JURASSIQUE. 

Sur les retombées sud-orientale et occidentale de l'anticlinal du Pirgaki, affleurent des 
séries calcaro-siliceuses qui correspondent très probablement à la partie supérieure des séries 
jurassiques étudiées dans ce paragraphe. 

bl. Coupe entre les monts Pirgaki et Giusi (fig. 96 A). 

Cette coupe est située au niveau du col qui relie les monts Pirgaki et Giusi. Sous les 
calcaires gris siliceux, plissés, du Trias supérieur-Lias (7), qui chevauchent vers l'ouest ou 
le Nord~Ouest, apparait une série calcaro-siliceuse où l'on reconnait de bas en haut (fig. 96 
A) 

(1) des calcaires gris à silex, assez massifs, fins, microbréchiques et bréchi
ques 

(2) 15 m de radiolarites rouges ; 

(3) 25 m de calcaires bien lités, à lits siliceux encadrant des calcaires roses, 
d'aspect noduleux, à joints stylolithiques. ce sont des biomicrites à tests 
très fins de Lamellibranches (filaments) 

(4) 10 m de radiolarites rouges ; 

(5) 15 à 20 m de calcaires gris-noir, graveleux (intraoosparites), surmontés de 
brèches calcaires polygéniques, à éléments radiolaritiques et carbonatés. 
Parmi les éléments, dont la taille peut atteindre 15 cm, on peut noter l'a
bondance de calcaires néritiques à Involutines et Dasycladacées du Trias su
périeur. Les espaces entre les lithoclastes sont occupés par des oncolithes 
et des oolithes, cassées et dissoutes sur leur bordure (phénomène secondai
re), prisonnières d'un ciment de calcite cristalline. Les fossiles observés 
Trocholines, notopeneroplis striata Weynschenk et possibles débris de CLa
doaoropsis sp., indiquent le Dogger-Malm; 

(6) des radiolarites rouges, couronnant la série. 
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b2. Coupes entre les monts Pirgaki (à l'Est) et Mavrika (à l'ouest) 

Ces coupes permettent d'observer les sédiments qui surmontent la principale masse de cal
caires bréchiques du Dogger-Malm, jusqu'au contact avec l'unité tectonique supérieure (unité du 
Garmeni Rachi), qui constitue l'essentiel du mont Mavrika. 

b2.1. coupe sur le flanc odcidental du mont Pirgaki. 

D'Est en Ouest et de bas en haut, on relève la succession suivante (fig. 96 B) 

(1) les calcaires gris à silex, fins ou bréchiques, polygéniques à oolithes, 
datés du Dogger-Malm par Protopeneroplis st~o;ta Weynschenk 

(2) 40 m environ de radiolarites rouges, litées ; 

(3) 10 m de calcaires gris, microbréchiques, à oolilnes, débris de micrites et 
de radiolarites, morceaux d'Algues roulés, Lituolidés et Trocholines (Dogger
Malm) 

(4) des radiolarites rouges, sur une épaisseur de 20 à 30 m, qui viennent buter 
sur une faille verticale 

(5) et (6), en allant vers le Nord-Ouest, c'est-à-dire vers le mont Mavrika. on 
rencontre à nouveau des calcaires bréchiques, à silex, d'âge incertain (Lias 
ou Dogger-Ma.lm?), reposant sur, ou intercalés dans, des radiolarites rouges 
(fig. 96 B). on note également la présence de masses importantes de laves 
spilitiques, à grosses amygdales de calcite (remaniées ou en place?), par
fois e~ pillow-lavas. 
Après quelques petits affleurements de calcaires bréchiques noyés dans des 
radiolarites rouges, on atteint le pied du mont Mavrika. 
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b.2.2. Coupe sur le flanc oriental du mont Mavrika (1 549 ml. 

Cette coupe correspond à une partie de la ligne de crête qui sépare les bassins de récep
tion des deux principales rivières du massif de l'Othyrs. ne l'Est vers l'Ouest, on rencontre 
successivement (fig. 96 Cl 

(1) des radiolarites rouge lie de vin 

(2) des calcaires à silex, fins ou bréchiques, à débris de micrites, oolithes et 
oncolithes. Les microfossiles observés sont particulièrement intéressants : 
Trochoiina gr. aipina-eiongata, Protopeneropiis striata Weynschenk et Kiiia
nina cf. rohonensis Foury et Vincent ou ParaUPgonina cf. caeiinensis Cuvil
lier F. et P.M. (dét. Bassoullet). Kiiianina rahonensis a une répartition re
lativement limitée dans le temps, à savoir Oxfordien terminal-Kimmeridgien, 
alors que Paraurgonina caeLinensis, qui débute aussi à l'Oxfordien terminal, 
monte dans le Tithonique inférieur. C'est là la détermination la plus préci
se obtenue pour le sommet de la série jurassique des unités de Pirgaki-Gar
meni Rachi ; mais celle-ci repose sur la détermination d'une seule section, 
et de nouvelles observations s'avèreraient nécessaires ; 

(3 à 5),des radiolarites rouges (3), qui semblent se poursuivre au-delà d'une pe
tite {?) faille verticale où elles s'enrichissent alors en laves violacées 
basiques, à amygdales de calcite (4). Ce dernier niveau pourrait représenter 
la base de l'unité du Garmeni Rachi, constituée pour l'essentiel de calcaires 
siliceux triasico-jurassiques (5). 

En résumé, ces coupes (fig. 96) montrent l'existence de récurrences de calcaires bréchi
ques dans les radiolarites sommitales de l'unité du Pirgaki, sans qu'il soit possible d'affir
mer que de telles récurrences calcaires apparaissent après la formation d'ensembles chaotiques 
de type "volcano-détritique", ou de niveaux sédimentaires siliceux à intercalations de pillow
lavas. 

C, LE JURASSIQUE DE L'UNITE DE GARMENI RACHI EN OTHRYS CENTRALE 
SEPTENTRIONALE, 

Les terrains jurassiques sont bien représentés au sein de l'unité de Garmeni Rachi, dans 
le secteur septentrional de l'Othrys centrale où ils forment les principaux sommets, et notam
ment les monts Kasarma (l 645 ml, Meterizia (1 516 ml, Tambouri vassilia (1 282 m) et la crête 
du Garmeni Rachi. La limite avec les terrains triasiques ne peut être définie avec précision. 
Elle est située, en effet, au sein d'une masse de calcaires siliceux microbréchiques et le seul 
indice de l'existence de cette limite est un argument négatif et par conséquent sujet à cau-
tion la disparition des Conodontes. 

Là encore, les microfossiles observés ne permettent pas d'établir une stratigraphie très 
fine au sein du Jurassique, et peu de précisions supplémentaires ont été obtenues depuis la 
description de cette série (Ferrière, 1972, 1974 b). Je ne décrirai donc ici que quelques cou
pes types, soit pour leur caractère continu, soit pour poser certains problèmes particuliers 
(répétitions d'origine stratigraphique ou tectonique, etc ... ). 

1. COUPE D'ENSEMBLE DE PROFITIS ILIAS (CHAPELLE) - KASARMA (1 645 m). 

Cette coupe représente la partie supérieure de celle dite "du mont Kotroni", décrite dans 
le paragraphe consacré au Trias. 

a. DESCRIPTION. 

Au-dessus des calcaires à Conodontes et des calcaires graveleux à Galea:nelw pantioae du 
Norien (1), affleurent successivement (fig. 97 A) 

(2) 100 m environ de calcaires gris, à silex, bien lités ; ce sont des micrites 
(rares), des pelsparites, des calcarénites à oolithes et lithoclastes à grain 
fin (300 à 500 µ), contenant quelques débris d 'Algues et des Lituolidés sim
ples ; 
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(3) 80 à 100 m de calcaires gris, à silex, en bancs plus épais, à grain grossier. 
L'ensemble débute par des calcarénites à débris d'Algues et de roches cal
caires de iaciès nettement différents (extraclastes de micrites, etc ... ). 
Puis les niveaux deviennent de plus en plus bréchiques ; les débris de ro
ches sont de nature variée : micrite à Radiolaires, biosparites à éléments 
d'Echinodermes, calcaires dolomitiques roses, à filaments, et même des grès 
calcareux à débris de roches éruptives. Les lithoclastes peuvent atteindre 
4 à 5 cm (calcirudites) ; ils sont généralement anguleux, mais parfois ar
rondis, notamment dans les faciès riches en oolithes (aspect d'oosparites à 
extraclastes}. Les seuls fossiles observés sont des Algues sans significa
tion stratigraphique particulière ; 

(4) des niveaux siliceux jaunâtres, formant le replat situé à la base du mont 
portant la chapelle Profitis Ilias, qui correspondent pour partie à des cal
caires à oolithes silicifiés ; 
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Fig. 97. - Jurassique maliaque. U. de Garmeni Rachi. Coupes de Profitis Ilias-Meterizia (Nord de l'0thrys 
centrale). Jg 1, fig. 89. 

Numéros:voir texte. cartouches complémentaires. - a. calcarénites et calcirudites à oolithes 
(Lias?). - b. id 0 a. à oolithes silicifiés. - c. jaspes et radiolarites. - d. pélites et 
radi olar i tes . 
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(5) une formation épaisse de calcaires plus ou moins bréchiques, à silex, dont 
la base est constituée de calcaires fins, de pelsparites et de calcarénites 
à oolithes et à petits Foraminifères. 

La suite de cette coupe peut être observées dans de bonnes conditions, au Sud-Est de la 
chapelle Profitis llias (fig. 97 C) ; on observe alors : 

(6) la partie supérieure (6, coupe C) de l'ensemble calcaire précédent (5, coupe 
A) formée de calcaires gris, bien lités, à silex, dans lesquels s'intercalent 
des bancs massifs, à faciès bréchique et oolithique. Les oolithes, qui repré
sentent parfois plus de la moitié des éléments, peuvent atteindre 1,5 mm de 
diamètre, et les lithoclastes, 5 mm à 1 cm. Le ciment est fait de calcite 
cristalline (sparite ou microsparite). Les fossiles observés, Lituolidés et 
surtout PY.o~openeropZis striata Weynschenk, indiquent le Dogger-Malm ; 

(7) des pélites schisteuses et des radiolarites rouge lie de vin, à Radiolaires 

(8) des calcarénites et calcirudites à oolithes et lithoclastes, à niveaux roses 
ou rouges à la base, montrant des éléments carbonatés roulés (2 à 5 nnn de 
diamètre), dans un ciment plus pélitique rouge. Les niveaux de base de cette 
formation calcaire (8) n'ont pas livré la microfaune caractéristique du Dog
ger-Malm; les faciès riches en Algues rappellent ceux de l'ensemble supposé 
jurassique inférieur (2 et 3 de la coupe A). L'existence d'un contact tecto
nique entre les formations (7) et (8) est donc envisageable. 

b. COMPLEMENTS. 

Les niveaux superieurs, précédemment décrits (6 à 8), peuvent être également analysés dans 
le mont Meterizia (fig. 97 B) ; on y observe la même succession lithologique, soit, de bas en 
haut: 

(6) des calcaires gris, à silex, fins, oolithiques, microbréchiques ou bréchiques. 
De nombreux bancs se révèlent être riches en oolithes et débris de roches va
riées essentiellement calcaires. En plus de ProtopeneropZis striata Weyns
chenk, on note la présence de Trocholina gr. alpina-eiongata et Haurania n. 
sp. ; 

(7) les pélites et radiolarites, rouges ou noires, sur 50 m d'épaisseur environ, 
à Radiolaires bien conservés qui indiqueraient le Jurassique supérieur (El 
Kadiri, 1980) 

(8) la formation calcaire superieure (8), constituée de bancs de calcaire fin 
(intrasparite) à la base et calcaires microbréchiques au sommet, Les seuls 
fossiles observés sont des Algues et des Lituolidés simples, et là encore, 
la microfaune caractéristique du Dogger-Malm est absente et conduit à envi
sager l'existence d'un contact tectonique entre (7) et (8). 

c. COOCLUSIONS. 

Les coupes fai~es dans le secteur des monts Kasarma-Meterizia permettent d'observer les 
sédiments déposés immédiatement au-dessus des niveaux triasiques. Il s'agit ici d'une masse de 
calcaires (400 m environ), de silex, fins, associés à des calcarénites et calcirudites à ooli
thes et lithoclastes variés ((2-3) et (5-6)), séparés en deux ensembles par un niveau plus si
liceux jaunâtre (4). L'ensemble supérieur, du Dogger-Malm, est surmonté d'un niveau pélitique 
et radiolaritique (7). Un doute subsiste quant à l'âge de la masse calcaire supérieure (8), qui 
peut représenter la suite normale de la série, mais qui pourrait aussi constituer le témoin 
d'une unité tectonique différente correspondant à une diverticulation de la série jurassique, 
de même type que celle qui caractérise la coupe d'Anavra (cf. infra). 

2. COUPES SUR LA RETOMBEE OCCIDENTALE DE L'UNITE DE GARMENI RACHI 
LE SECTEUR ANAVRA-NEOCHORION. 
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a. COUPE D'ANAVRA. 

Cette coupe, facile d'accès, peut être levée en empruntant le chemin muletier qui, partant 
du village d'Anavra, s'enfonce au coeur de l'Othrys centrale en suivant, vers l'Est, la vallée 
située entre la crête du Garmeni Rachi, au Sud, et le mont Tambouri vassilia (1 282 m), au Nord. 

Si les niveaux supérieurs de la série jurassique s'observent dans de bonnes conditions, la 
partie inférieure, en revanche, est affectée de complications tectoniques qui altèrent sa régu
larité. 

D'Ouest en Est et de haut en bas, sous les termes effusifs de l'unité de LOggitsion, on 
rencontre successivement (fig. 98) 

(~) des radiolarites rouges, sur 50 m d'épaisseur environ 

(2) 20 à 30 m de calcaires gris, à silex, riches en oolithes (400 à 500 µ) et dé
bris de roches calcaires (2 à 3 =l, notamment des micrites à Radiolaires ; 

(3) des radiolarites rouges et noires, dont l'épaisseur peut être estimée à 100 m 
environ, affectées de nombreux replis ; 

(4) des calcaires gris, à silex, micrites, calcarénites et calcirudites à litho
clastes et oolithes, replissés en synclinal couché sous un chevauchement, 
associé à des plis mineurs, de direction NW-SE, déversés vers le Sud-Ouest. 
Les lithoclastes observés sont essentiellement des débris de roches calcai
res, et notamment des biosparites néritiques à Algues, du Trias supérieur. 
Les microfossiles du flanc normal (4a) datent le Jurassique moyen-supérieur 
Trocholines et ProtopeneropZis striata Weynschenk (abondant). 

Il 
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Dans le flanc inverse, le passage aux radiolarites (3), marqué par des bancs 
calcaro-siliceux à lithoclastes et oolithes calcaires remaniées dans un fond 
siliceux à Radiolaires, est, localement au moins, de nature stratigraphique. 
On y observe la même microfaune que dans le flanc normal : ProtopeneropZis 
striata Weynschenk et TrochoZina gr. aZpina-eZongata, mais aussi HaUPania n. 
sp., fréquemment associés aux faciès oolithiques fins ; 

(5) une formation, peu épaisse (10 à 15 ml, de jaspes et pélites siliceuses, de 
couleur jaune-verdâtre, qui a servi de niveau de décollement lors de la genè
se du chevauchement signalé ci-dessus ; 

(6) des calcaires gris, à silex, fins à bréchiques, mais surtout microbréchiques, 
dont les faciès sont proches de ceux de la formation calcaire supérieure (4). 
La base de cette formation, représentée par des calcaires dolomitiques et 
brèches à éléments calcaires et débris de roches éruptives de teinte rougeâ
tre, appartenant au Trias supérieur, est bien visible dans la partie la plus 
orientale de la vallée. Là encore, le Jurassique inférieur n'a pu être daté 
précisément. 

b. COUPE SUR LE FI.Ai°'IC OCCIDENTAL DU MONT METERIZIA. 

Cette coupe est accessible à partir du village de Neochorion, en remontant la vallée prin
cipale de direction Est-Ouest, qui descend du mont Meterizia-Sfedoni en direction de ce villa
ge; elle correspond à la suite, vers l'Est, de la coupe (fig. 51) qui a permis de décrire les 
séries triasiques de l'unité de Loggitsion, près de Neochorion, et figure dans une publication 
antérieure (Ferrière, 1974 a). 

Sous les termes triasiques de l'unité de LOggitsion (1), on observe successivement, d'ouest 
en Est et de haut en bas (fig. 99) 

(2) une écaille de calcaires microplissés dont l'âge n'a pu être défini ; 

(3) des radiolarites rouges, dont la partie supérieure montre des copeaux de 
serpentine, à proximité du contact tectonique de l'unité de LOggitsion ; 

(4) une formation (20 à 30 m) de calcarénites grises, siliceuses, à oolithes, à 
Troahol,ina gr. alpina-elongata et Protopeneroplis striata Weynschenk, du Dog
ger-Malm ; 

(5) à nouveau des radiolarites rouges, à surface noirâtre due à des oxydes de 
manganèse 

(6) une formation de calcaires gris, à silex, fins à bréchiques, à oolithes, au 
sein de laquelle on reconnait : 

- des calcarénites contenant des Lituolidés, ProtopeneropZis striata 
Weynschenk et surtout Troaholina gr. alpina-elongata très nombreuses; 

- des calcirudites à lithoclastes calcaires (4 à 5 cm en moyenne}, dans 
un fond de type oosparite. Les lithoclastes sont des micrites, des biomicri
tes à Radiolaires, et des intrasparites et intramicrosparites à Algues, très 
probablement du Trias supérieur. La microfaune, présente dans le ciment et 
au coeur de certaines oolithes, est constituée de Protopeneroplis striata 
Weynschenk et de Foraminifères non déterminés : 

- des calcarénites à grain fin, riches en oolithes (200 à 300 µ de diamè
tre), à Protopeneropl,is striata Weynschenk. 

Des difficultés topographiques et tectoniques ne permettent pas de poursuivre cette coupe 
vers les niveaux de base de la série jurassique. 

c. CONCLUSIONS. 

Les observations effectuées dans le vallée à l'Est d'Anavra et sur le flanc occidental du 
mont Meterizia, permettent de préciser la stratigraphie des niveaux supérieurs de la série ju
rassique de l'unité du Garmeni Rachi. Elles montrent notamment l'existence de niveaux calcaires 
datés du Dogger-Malm, au sein des radiolarites sommitales, dont certaines sont dues à des répé
titions d'ordre tectonique, alors que d'autres sont de véritables récurrences intercalées nor
malement dans la série. Ces observations ne permettent donc pas de choisir entre les diverses 
solutions présentées dans le cas de l'ensemble calcaire supérieur du mont Meterizia (8, fig. 97 
B et C) . 
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3. COMPLEMENTS. 

a. LES A..'l"FLEUREMENTS DU IDNT MAVRIKA ( 1 549 m) PRESENCE DE JURASSIQUE INFERIEUR?. 

Sur les niveaux triasiques (du Carnien supérieur-Norien supérieur) décrits précéde=ent 
(fig. 43), on note la présence de calcaires bréchiques ou microbréchiques, gris ou roses, inter
calés de calcaires dolomitiques roses, en plaquettes, et de niveaux de jaspes rouges. L'ensem
ble devient nettement plus gris et moins siliceux au so=et : ce sont alors des intrasparites 
à Algues et des calcaires microbréchiques polygéniques, dont la position sur les niveaux triasi
ques et l'absence des faunes habituelles du Dogger-Malm font penser qu'il s'agit du Jurassique 
inférieur. 

b. LES AFFLEUREMENTS DE IA CRE':'E DU GARMENI RACHI. 

Dans le paragraphe consacré au Trias, j'ai décrit, sur le flanc occidental du Garmeni Ra
chi, des affleurements du Trias inférieur-moyen et du Trias supérieur {fig. 39 et 44). Les ter
mes sus-jacents peuvent être analysés en traversant, en direction de l'Est, la crête même du 
Garmeni Rachi. 

Sur les niveaux triasiques à Conodontes, on observe : 

- le Jurassique inférieur (?) : il s'agit d'une formation de calcaires gris, siliceux, 
fins, à Radiolaires, graveleux ou oolithiques (petites oolithes de 300 à 500 ~ de diamètre), à 
taches vertes (chlorites) ou jaunâtres, ou nettement bréchiques et riches en Algues et petits 
Foraminifères, dont des Lenticulines et Ophtalmidiwn cf. mCI:l'ta:nwn (Farinacci) (?). Ce dernier 
fossile pourrait correspondre à la forme classiquement observée dans le Lias, et antérieurement 
nommée Vidalina ma:z,tana Farinacci ; mais son extension ne semble pas être parfaitement définie. 
Les éléments des brèches sont encore des micrites à Radiolaires, des biosparites à petits Fora
minifères, mais aussi des oosparites du Trias inférieur-Anisien (?), et peut-être un morceau de 
calcaire paléozoïque ; 

- le Jurassique moyen-supérieur : formé de calcaires semblables aux précédents mais 
plus riches en oolithes, de taille moyenne supérieure (1 à 2. mm de diamètre), à Haur-ania n. sp. 
et P!'otopeneroplis striat~ Weynschenk, du Dogger-Malm. 
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c. LES AFFLEUREMENTS LES PLUS SEPTENTRIONAUX 
DE L'OTHRYS", 

IE SECl'EUR AU NORD DE LA "FENETRE 

Les calcaires microbréchiques jurassiques, situés à proximité du mont Fourni {734 ml, sont 
les plus septentrionaux des affleurements de ce type en Othrys. 

Il n'est pas possible de les attribuer de façon indubitable à l'unité du Pirgaki ou à cel
le de Garmeni Rachi ; toutefois, les faciès sous-jacents, calcaro-dolomitiques rouges du Trias 
supérieur, présentent plus d'affinités avec les niveaux de même âge de l'unité de Garmeni qu'a
vec ceux de l'unité du Pirgaki. c'est pourquoi je décris les niveaux jurassiques dans ce chapi
tre, consacré à l'unité de Garmeni Rachi. 

On retrouve, sur les niveaux triasiques, des calcaires gris, graveleux, à silex, riches 
en Algues, surmontés de calcaires microbréchiques à oolithes, du Dogger-Malm, à Protopeneroplis 
striata Weynschenk. Des bancs calcaires, intercalés dans des radiolarites (sus-jacentes ?) ont 
également livré ce Foraminifère. 

D, LE JURASSIQUE DE L'UNITE DE GARMENI RACH! DANS LE SECTEUR MERIDIONAL 
DE L'OTHRYS CENTRALE, 

Après avoir décrit, en raison de leur importance vis à vis des interprétations tectoniques, 
les series jurassiques de la partie orientale de ce secteur (au niveau du mont Sapounas notam
ment), je donnerai un simple aperçu des séries jurassiques de la partie occidentale comprise 
entre le -village de Neraida et la vallée de Dristela (Dristelorrema}, dans la mesure où cessé
ries ont été précédemment étudiées par Bech (1972). 

1. COUPE SUR LE FLANC SEPTENTRIONAL DU MONT SAPOUNAS (l 435 m) 
(UNITE DE GARMENI RACHI ?) . 

Ce mont représente l'extrémité sud-orientale de la crête de direction NW-SE qui isole la 
partie méridionale de l'Othrys centrale du reste du massif. 

une coupe intéressante peut être levée en direction approximativement nord-sud, entre la 
chapelle Agios Paraskevi au Nord, et le mont Sapounas au Sud, en remontant la vallée où est 
installée l'un des captages d'eau du village de Neraida. Du Nord vers le Sud et de bas en haut, 
on rencontre successivement (fig. 100) 

(1) une association de roches sédimentaires siliceuses et de roches éruptives, 
constituée plus particulièrement de radiolarite~ rouges, à corps de serpen
tine et de laves violacées basiques, à amygdales de calcite, appartenant 
peut-être à des écailles tectoniques superposées 

(2) un ensemble calcaro-siliceux, à jaspes rouges et calcaires gris ou rouges, 
à Radiolaires ou filaments {sections d'Halobies ?) . Ces derniers ont livré 
des Conodontes du Trias supérieur (150 m d'épaisseur environ} ; 

(3) 100 à 150 m de calcaires gris, à silex, bien lités. Les niveaux de base sont 
des sparites à pellets ou/et oolithes à grain fin (diamètre des particules 
de l'ordre de 200 µ}, à Ophtalrrridiwn cf. rrairtanwn (Farinacci) et Involutina 
Ziassiaa (Jones} très petite, au coeur d'oolithes. On peut considérer qu'il 
s'agit là du Jurassique inférieur, mais ces formes pourraient être rema
niées ; 

{4) des radiolarites rouges, plissées, dont l'épaisseur ne peut être évaluée 
avec précision (100 m environ?} ; 

(5) des calcaires gris, à silex (200 m environ}, alternativement fins, microbré
chiques et bréchiques, à débris de roches calcaires et grosses oolithes. Des 
niveaux d'oosparites à extraclastes ont livré P~otopeneroplis st:riata Weyns
chenk, du Dogger-Malm; 

(6) des radiolarites rouges qui surmontent les calcaires précédents, puis la cou
pe devient plus difficile à interpréter. 
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Cette coupe montre non seulement des calcaires siliceux du Dogger-Malm (5), mais aussi des 
calcaires siliceux sous-jacents qui pourraient représenter le Jurassique inférieur (3) à Inv?lu
~ina liassiaa, ce qui constitue, malgré une certaine imprécision due à la possibilité de rema
nie~ents, la meilleure datation du Lias que j'aie pu obtenir dans ce type de série en Othrys. 

2. COMPLEMENTS 
INCERTAINE, 

APERCU SUR QUELQUES AFFLEUREMENTS D'INTERPRETATION 

a. LE SECI'EUR DE NERAIDA. 

J'ai décrit précédemment (2, fig. 93), des alternances calcaro-siliceuses à Protopenero
?Lis striata Weynschenk, du Dogger-Malm, sous des klippes triasiques (unités de Loggitsion) 
dans la crête du Megali Rachi, que j'ai attribuées, à titre d'hypothèse, à l'unité de Garmeni 
Rachi. 

Les calcaires jurassiques à Protopeneroplis striata du mont Kerassia, situé au Nord de Ne
raida, peuvent être attribués, pour des raisons comparables (position par rapport aux klippes 
de Loggitsion), à la même unité de Garmeni Rachi. 

b. LE SECTEUR ENTRE LA VALLEE DE NERAIDA ET CELLE DE DRISTELA (DRISTELORREMA). 

Beck (1972) a mis en évidence le Dogger-Malm à Pr>otopeneroplis stric:r:ta, dans des faciès 
semblables à ceux que nous venons de décrire : dans le mont Rongia (au Sud du point coté 
867 m), au mont Spilia (sur le flanc occioental de la Dristelorrema), et surtout sur le flanc 
oriental du mont Pende Adelfia, au Nord de Stylis. 

La coupe fig-ùrée par cet auteur (Beck, 1972 ; fig. 7, p. 13) montre une série jurassique 
dont les termes inférieurs calcaires reposent sur des radiolarites, qui recouvrent elles-mêmes 
des roches éruptives microgrenues à pyroxène et olivine. 

Nisbet (in Smith e:; a?,,, 1975) attribue au contraire cette série à la "Tsudi sequence" 
(équivalent approximatif de la série de LOggitsion). 
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Pour ma part, ayant repris l'étude de ce secteur particulièrement couvert (ce qui explique 
les divergences d'opinion), il m'est apparu que, contrairement aux interprétations antérieure
ment proposées, il ne s'agissait pas d'une série continue, mais de la juxtaposition de deux uni
tés tectoniques distinctes, très probablement séparées par une grande faille verticale ; en ef
fe.: 

- les calcaires gris, massifs, du Jurassique, qui affleurent dans les carrières au 
Nord du village de Stylis, où ils forment de très beaux plis à déversement sud ouest, présen
tent des faciès très caractéristiques des séries de type Pirgaki, ou mieux Garmeni Rachi; 

- les laves, radiolarites et calcaires siliceux, présents sur le bord de la piste 
Stylis-Neraida (au niveau de la carrière de radiolarites utilisées pour le remblai de la piste), 
constituent en revanche un témoin de l'unité de Loggitsion, ayant livré des conodontes du Trias 
supérieur. 

E, ESSAI D'INTERPRETATION DE L'ENSEMBLE DETRITIQUE CARBONATE JURASSIQUE, 

Les coupes décrites ci-dessus montrent que les series jurassiques des unités de Pirgaki
Garmeni Rachi sont essentiellement représentées par une association de calcaires siliceux, fins, 
de calcarénites riches en oolithes, ou plus nettement microbréchiques et de calcirudites (brè
ches). 

1. AGE DE LA FORMATION. 

Cette formation, dite "Formation de Meterizia" (Smith et al., 1975), est datée à sa base, 
localement au moins, du Trias supérieur par des Conodontes (unité de Garmeni Rachil, mais il 
semble qu'elle puisse commencer dans le Jurassique inférieur (cf. série du Pirgaki). Elle se 
termine dans le Dogger-Malm, et plus probablement dans le Malm, à ITotopenePoplis stPiata (fré
quent), Conicospir;ziina basiliensis (rare : secteur de Paleokerassea), grandes Trocholines 
(abondantes) et débris de CZadoco~opsis. Des sections de PŒI'aUl'gonina eaelinensis ou Kilianina 
Pahonensis, malheureusement difficiles à déterminer, sont en faveur de cet âge jurassique supé
rieur. 

Deux ensembles peuvent être plus ou moins arbitrairement distingués dans la partie juras
sique de la Formation de Meterizia 

- un ensemble supérieur, daté du Dogger-Malm par l'abondante microfaune citée ci
dessus 

- un ensemble inférieur, compris entre des calcaires à Conodontes du Trias supérieur 
(daté localement du Norien terminal) et les calcaires sus-jacents du Dogger-Malm. Il représente 
donc très probablement le Jurassique inférieur et accessoirement le Trias terminal et la base 
du Dogger-Malm. Il semblerait que cet ensemble inférieur soit plus riche en éléments algaires 
isolés que les carbonates sus-jacents. 

2. EPAISSEUR, 

L'épaisseur de cette formation est en général difficile à déterminer du fait du manque de 
niveaux repères et d'une tectonisation intense de l'ensemble, pouvant amener soit des réduc
tions d'épaisseur (coupes du secteur de Pelasgia ?) , soit des accroissements par redoublements 
consécutifs à des plis (Giusi, Anavra). 

De bonnes estimations peuvent être obtenues sur la transversale septentrionale : 

- unité de Garmeni Raahi (secteur Meterizia-Anavra) : 250 à 300 m pour l'ensemble de 
la formation, soit 200 à 250 m pour la partie jurassique. cette épaisseur peut être accrue si 
on ajoute les niveaux calcaires surmontant les radiolarites rouges du Dogger-Malm ; ces niveaux 
sont, dans la plupart des cas, des récurrences stratigraphiques, mais on ne peut exclure loca
lement la présence de répétitions tectoniques (cf. problème des coupes dans le massif Kazarma
Meterizia ; fig. 9ï). 
A l'ouest de Neraida, la base de la série jurassique n'est jamais exposée : il est donc impos
sible d'y déterminer l'épaisseur de la "Formation de Meterizia", mais celle-ci est au moins de 
100 à 150 m (cf, au Nord de Stylis par exemple) , 
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- unité du Pirgaki : 
- dans le secteur septentrional des monts Giusi-Pirgaki, une épaisseur compara-

ble à la précédente peut être retenue : 200 à 250 m pour le seul Jurassique. Les épaisseurs 
énormes observées sur le mont Giusi ne doivent pas faire illusion, car des plis couchés à flanc 
inverse cisaillé affectent l'ensemble; 

- dans le secteur méridional, l'évaluation des épaisseurs est encore plus impré
cise : 

+ à l'ouest de la rivière Kanala, sur le flanc occidental du mont Migdalia, 
l'ensemble jurassique calcaire a environ 100 m d'épaisseur (jusqu'à 150 m 
maximum ?) ; 

+ à l'Est de cette même rivière Kanala, les épaisseurs maximales observées 
sont de l'ordre de 50 m (cf. Spartiorrema). Même en tenant compte d'éven
tuelles réductions d'épaisseur d'origine tectonique, les épaisseurs res
tent inférieures dans ce secteur méridional de l'Othrys orientale. 

3. LITHOLOGIE. 

a. CARACTERISTIQUES D'ENSEMBLE. 

La partie jurassique de 1a· "Formation de Meterizia" est constituée, pour l'essentiel, de 
calcaires gris, plus ou moins siliceux, à grain fin (micrite), ou plus souvent nettement détri
tiques. Les bancs les plus grossiers ont des épaisseurs d'ordre métrique (1 à 5 m), alors que 
les bancs à grain fin sont d'ordre décimétrique (10-30 cm). Des niveaux métriques pélitiques 
s'intercalent localement dans l'ensemble carbonaté. 

Les principales variations faciologiques concernent 

- la base de l'ensemble (passage Trias-Jurassique) niveaux carbonatés rouges et 
bréchiques dans l'unité de Garmeni Rachi, calcaires siliceux gris dans le Pirgaki par exemple 

- l'apparition de niveaux plurimétriques pélito-siliceux, jaunes ou rouges, à la base 
du tiers supérieur de l'ensemble dans l'unité de Garmeni Rachi. Ces niveaux contiennent locale
ment des calcaires à oolithes complètement silicifiés. 

Il existe probablement d'importantes variations d'épaisseur des récurrences calcai
res dans les radiolarites sommitales, mais la possibilité de répétitions tectoniques rend très 
hypothétique les différentes conclusions envisageables. 

b. LES NIVEAUX CARBONATES FINS. 

Ce sont des bancs peu épais (10 à 30 cm) de rnicrite, parfois à Radiolaires. Ils sont assez 
peu représentés, mais sur le terrain, les niveaux de calcarénite à grain très fin peuvent être 
confondus avec ces micrites. 

c. LES N!VEAUX CARBONATES DETRITIQUES. 

Il s'agit de calcarénites, le plus souvent de type microbréchique, et de calcirudites 
(brèches}. Certains bancs contiennent des éléments détritiques nettement roulés (unité de Gar

~eni Rachi surtout) et une partie importante des calcarénites peut être formée d'oolithes, ap
pare=ent transportées, mais qui donnent à la roche un faciès d'oosparite. 

cl. La phase interstitielle (ciment, matrice). 

Elle correspond, dans la majorité des cas (90 % environ), à de la calcite "cristalline" 
d'aspect hyalin de type sparite. 

Très rarement, de la calcite microcristalline (micrite) unit des oolithes ou à la rigueur 
quelques lithoclastes. 

Enfin, certains niveaux de calcirudites montrent des lithoclastes carbonatés, liés entre 
eux par de l'oosparite (oolithes dispersées dans un ciment sparitique) ; mais il est possible 
que les oolithes aient subi un transport de même nature que les lithoclastes. 



- 248 -

c2. Les éléments figurés. 

on peut distinguer parmi ceux-ci 

- des fragments lithiques (lithoclastes), carbonatés le plus souvent, provenant de 
séries différentes (pélagoniennes par exemple) ou de faciès parfois proches des séries hôtes 

- des "allochèmes" carbonatés (oolithes, bioclastes, etc ..• ) 

des minéraux (rares), dont une partie d'origine authigène peut être développée sur 
les lithoclastes. 

Dans les calcirudites, les lithoclastes ont une taille de l'ordre de 2 mm à 2 cm, mais ils 
peuvent atteindre, localement, plusieurs décimètres. Des éléments de 10, 20 et même 50 cm ont 
été observés (radiolarites,près du mont Valsera). 

Price (1977) a fait une étude semi-quantitative de la distribution de ces éléments figurés 
dans la "Formation de Meterizia", près d'Anavra (fig. 101). Les grandes lignes qui se dégagent 
de cette analyse restent valables pour l'ensemble des formations observées, sauf peut-être pour 
les séries à l'Est de Pelasgia, d'épaisseur d'ailleurs très réduite. 
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Pour ma part, j'essaierai de définir l'origine des différents éléments observés, en fonc
tion des connaissances acquises sur les séries du secteur étudié, et élargirai l'analyse aux 
différents secteurs d'affleurements de la "Formation de Meterizia". 

c2,1. Les éléments non carbonatés. 

Ils s'observent surtout dans la base,en partie triasique,de la "Formation de Meterizia". 
Ce sont des fragments de grès, grès calcareux, de roches siliceuses et de roches effusives, sem
blables à celles que l'on rencontre dans les formations du Trias inférieur-moyen de ces mêmes 
unités de Garmeni Rachi-Pirgaki. 

Les minéraux reconnus sont quartz, plagioclases et chlorites, dont certains, d'origine 
authigène, sont développés dans des lithoclastes carbonatés. 

c2.2. Les éléments carbonatés. 

c2.2.1. Débris lithiques carbonatés. 

Age : ces lithoclastes sont le plus souvent du Trias superieur, mais des fragments plus 
anciens (werféno-anisiens et même paléozoïques (?)) et plus récents (liasiques et Jurassique 
moyen-supérieur), ont été reconnus. 

Les fragments de faciès werféno-anisiens (oosparite). et paléozoïques (?) n'ont été obser
vés que dans l'unité du Garmeni Rachi (secteur Anavra-Meterizia). Ces éléments pourraient en 
fait provenir des brèches surmontant l'Anisien franc de cette unité, et n'indiqueraient pas, 
dans ce cas, un niveau d'érosion particulier au cours du Jurassique. 

Diversité et origine des fragments lithiques carbonatés : 

- certains éléments proviennent -ou semblent provenir- des séries de même.type que 
celles qui les contiennent: c'est le cas des oosparites du Trias inférieur-moyen, remaniées 
dans le Trias supérieur-Jurassique de l'unité de Garmeni Rachi ; 

- la plupart des éléments provient de séries différentes de celles qui les contien
nent. Par ordre d'abondance décroissant (déterminés d'après les échantillons recueillis, avec 
les incertitudes que cela comporte), on peut citer : 

+ des calcaires à Involutines du Trias supérieur, de type biomicrite, plus ou 
moins recristallisés, semblables aux calcaires de type pélagonien de la série 
du Messovouni. 
Répartition : toutes les séries, et plus particulièrement celles du Giusi-Pir
gaki ; 

+ des calcaires à Algues (biosparites) et des biomicrosparites à Involutines, de 
même type que ceux de l'unité de Chatala. 
Répartition : surtout dans l'unité de Pirgaki (séries des monts Migdalia, Giu
si et Pirgaki) 

+ des calcaires à débris d'Echinodermes : ils sont d'aspect varié, mais certains 
correspondent incontestablement à des fragments de calcaires liasiques conden
sés à Lagénidés et Involutina liassica (à l'Est de Paleokerassea, dans le Mega 
Kotroni par exemple). 
Répartition : surtout dans le secteur méridional et oriental de l'unité du Pir
gaki ; 

+ de nombreux fragments de micrites sont présents, mais ils correspondent très 
probablement à des niveaux différents : ce sont des micrites à Radiolaires et/ 
ou à filaments (unité de Garmeni Rachi surtout), des micrites à Ostracodes (de 
type pélagonien), des micrites à Protoglobigérines (Dogger-Malm de type Strim
bes, pélagonien) et surtout des micrites sans aucun élément particulier ; 

+ d'autres fragments : quelques lithoclastes d'oosparites, de biomicrosparites à 
grandes Trocholines (de type pélagonien), des biosparites à Foraminifères en
croûtants (type Trias-Lias de l'unité de Chatala), etc ... 

c.2.2.2. Les "allochèmes" (carbonatés). 

Les principaux fragments isalés d'organismes proviennent d'Echinodermes, de Madréporaires, 
de Lamellibranches et surtout d'Algues fréquentes dans la partie inférieure, supposée liasique, 
de la "Formation de Meterizia". 
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De nombreux Foraminifères, isolés ou formant le nucléus d'oolithes, sont présents surtout 
dans la partie supérieure du Dogger-Malm {of. âge de la Formation). 

Pellets et petits grains mioritiques : ils sont bien représentés dans certaines calcaréni
tes à grain fin. L'origine de ces grains n'est pas toujours claire : certains sont de toute évi
dence, des débris lithiques micritiques ou des particules (oolithes par exemple) micritisées. 
La notion d'intraclastes n'est pas très adaptée à la caractérisation de ce type de dépôt. 

Onoolithes et oolithes : ces particules (et notamment les oolithes) sont très fréquentes. 
Les oolithes (100 ~ à 1 mm} ont en général une dimension plus faible que les oncolithes asso
ciés (de l'ordre de 1 à 2 mm). La distinction entre ces deux catégories de particules est assez 
malaisée en Othrys orientale (à l'Est de Pelasgia}, en raison de leur recristallisation et du 
développement d'une schistosité. 

Dans les unités de Garmeni Rachi et du Pirgaki, les oolithes sont surtout abondantes dans 
la moitié supérieure de la "Formation de Meterizia", d'âge dogger-malm. Toutefois, dans l'unité 
de Pirgaki, il existe des niveaux r.iches en oolithes dès le Jurassique inférieur {supposé). 

Ces oolithes sont parfois nettement remaniées, dans les niveaux riches en lithoclastes no
tamment ; elles sont parfois brisées, mais surtout elles ont subi un tri qui conduit à la for
mation de calcarénites à grain homogène, même dans le cas d'un mélange de lithoclastes et d'oo
lithes. C'est là l'indice d'm transpoPt impoPtant par des courants, de quelque nature qu'ils 
soient. 

En revanche, certains bancs sont de véritables oosparites, à fossiles spécifiques, tels 
Haiœania n. sp., et si la taille des oolithes est effectivement homogène, les indices d'un 
transport sont peu évidents au niveau de l'échantillon. Naturellement, la nature des roches voi
sines, calcaro-siliceuses à Radiolaires et surtout détritiques à éléments carbonatés de plate
forme, plaident également en faveur d'un remaniement identique de ces particules oolithiques. 

De telles particules sont effectivement connues dans le Lias supérieur-Dogger des unités pélago
niennes d'Othrys centrale ; pour les niveaux plus anciens, où elles sont d'ailleurs plus rares, 
l'origine n'a pu être précisée. 

d. AGENCEMENT DES PARTICULES. 

Les structures sédimentaires, les plus remarquables sur le terrain, sont les granoclasse
ments verticaux, soit progressifs, soit lit par lit. La signification de ces structures sera 
discutée ci-dessous. 

4. SIGNIFICATION DE LA "FORMATION DE METERIZIA". 

La signification d'ensemble de cette Formation carbonatée parait claire : elle représente 
une zone d'accumulation de débris provenant d'une plate-forme néritique et de sa bordure, sur 
une pente et au pied de celle-ci, assurant la transition vers une zone plus profonde, et sur
tout plus éloignée de la plate-forme. Il s'agit en l'occurrence de la transition Pélagonien-Ma
liaque, ce que confirme l'analyse des éléments carbonatés observés, provenant surtout des ni
veaux de même nature que ceux de l'unité pélagonienne du Messovouni et de l'unité de transition 
de Chatala. Ce type d'interprétation est le même que celui que l'on peut faire pour les séries 
du Koziakas ou du Vardoussia (transition Parnasse-Pinde dans ce dernier cas). 

La détermination du sens de cette (paléo-)pente est moins évidente : la taille moyenne des 
éléments des rudites semble plus importante dans l'unité de Pirgaki que dans l'unité de Garmeni 
Rachi. De même, la fréquence des rudites par rapport aux calcarénites semble être plus importan
te à l'Est (Othrys orientale, sauf la Spartiorrema) qu'à l'Ouest (secteur d'Anavra}, tout comme 
la valeur maximale de la taille des lithoclastes observés dans la "Formation de Meterizia". 

Même si ces estimations -fondées sur des observations de terrain et l'analyse d'échan
tillons récoltés et non pas sur une analyse statistique rigoureuse- ont quelque valeur, elles 
ne permettent pas de conclure quant à la (paléo-)pente, car elles relèvent surtout de la compa
raison de secteurs appartenant à des unités tectoniques différentes : le secteur d'Anavra (uni
té de Garmeni Rachi) et le secteur des monts Pirgaki-Giusi, du mont Migdalia et de l'Othry,s 
orientale {unité du Pirgaki). 
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Les variations de taille des éléments, au sein de chacune de ces unités, ne peuvent être 
définies sans études statistiques préalables, en admettant en outre que les corrélations stra
tigraphiques soient suffisamment précises pour que ces comparaisons soient valables. 

En revanche, les variations d'épaisseur de l'ensemble de la Formation semblent plus nettes, 
même au sein d'une seule unité. Dans celle de Pirgaki, cette épaisseur augmente vers l'Ouest et 
peut-être même vers le Nord-ouest (de l'Est de Pelasgia au massif du Giusi-Pirgaki, en passant 
par le flanc occidental du mont Migdalia). 

Si l'on admet l'hypothèse du "cône sous-marin", il parait logique de considérer que l'uni
té du Pirgaki, qui est plus basse structuralement que celle de Garmeni Rachi, représente la par
tie proximale (par rapport au continent) de ce cône. Dans cette hypothèse, la partie peu épais
se du cône, située à l'Est de l'Othrys orientale, représenterait la partie la plus proche du 
"continent", c'est-à-dire de la plate-forme pélagonienne, qui borderait ainsi le bassin malia
que à l'Est. 

Cependant, le problème n'est pas aussi simple, car : 

- en Othrys orientale, l'unité du Pirgaki n'est pas surmontée clairement par une uni
té de type Garmeni Rachi, mais surtout par des unité.s de Loggitsion ; 

- si l'on admet l'existence de failles listriques et la possible rotation de blocs 
lors de la formation de la marge pélagono-maliaque, des contre-pentes et des bassins isolés ont 
pu prendre naissance, si bien que les faibles épaisseurs observées pourraient ne représenter 
que les parties surélevées -distales- de ces blocs, ce qui s'accorderait avec une marge pélago
no-maliaque s'approfondissant globalement vers l'Est. 

une étude détaillée des caractéristiques sédimentologiques de la "Formation de Meterizia", 
fondée sur les travaux de Middleton et Hampton (1973), Walker et Mutti (1973) et Walker (1975), 
a été effectuée par Price (1977). Malheureusement, ce derni.er considère, à la suite de Smith 
et a;.. (1975), que cette "Formation" n'existe que dans le secteur Meterizia-Giusi, et établit 
ses conclusions sur la seule analyse des affleurements du secteur d 'Anavra (unité de Garmeni 
Rachi). Malgré ces réserves, on peut retenir de cette étude un certain nombre de faits : 

- la "Formation de Meterizia" représenterait un cône sous-marin (deep-sea-fan) ; 

- trois principaux faciès la composeraient : des calcarénites massives dépourvues de 
structures sédimentaires, des calcarénites finement litées et des calcirudites mieux organisées. 
Ces dernières auraient été transportées par des courants de gravité (gravity-flows), constitués 
d'une zone à haute concentration en débris, surmontée d'une zone peu épaisse de turbulence, en 
amont (formation des conglomérats), qui se développerait vers l'aval en un véritable courant de 
turbidité (calcarénites bien litées) avec des transitions donnant naissance aux "grit-facies" 
entre ces extrêmes. En revanche, les calcarénites massives, peu structurées, relèveraient d'un 
transport de type "grain-flows" sans precisions supplémentaires, peut-être associé à des phéno
mènes d'avalanches de sables et des glissements de pente. 

La présence de débris lithiques particuliers (grès, roches éruptives, roches métamorphi
ques) dans les calcirudites et les calcarénites finement litées, inconnus -selon Price- dans 
les calcarénites massives, ainsi que les différences d'organisation interne au sein de ces deux 
ensembles, conduisent Price à envisager des origines différentes pour ces deux ensembles de sé
diments. Les premiers auraient transité par une sorte de canyon, ayant atteint, par érosion, des 
couches anciennes, alors que les seconds (calcarénites massives) suivraient des "conduits sépa
rés" de faible dimension n'affectant que la bordure de la plate-forme. 

Je ne peux ni confirmer ni infirmer cette dernière conclusion, toutefois, le caractère res
treint du secteur analysé donne à cette interprétation une valeur limitée. Il semble en effet 
surprenant de constater que, quel que soit le secteur considéré des unités de Pirgaki-Garmeni 
(sauf peut-être â l'Est de Pelasgia), les mêmes associations de faciès peuvent être observées, 
avec simplement des variations dans les rapports entre ceux-ci, naturellement. cela semble in
diquer des relations constantes entre les particules détritiques qui semblent difficile à envi
sager dans l'hypothèse d'originesdifférentes. 

L'hypothèse d'un cône sous-marin reste pourtant intéressante, même si elle est en partie 
basée sur des faits erronés, tels que la forme en croissant des affleurements de la "Formation 
de Meterizia", ou l'existence d'un hiatus au niveau du Giusi dans la plate-forme pélagonienne, 
supposée continue du Nord (fenêtre de l'Othrys) au Sud (Migdalia-Gortses), où il s'agit en fait 
d'affleurements de l'unité du Pirgaki. En effet, elle permet d'expliquer en partie la dispari
tion relativement ~apide au Nord de l'Othrys, et peut-être vers le Sud (Eubée, par exemple) de 
la "Formation de· Meterizia". 
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F, LE JURASSIQUE DES UNITES DE PIRGAKI-GARMENI RACHI CONCLUSIONS, 

Les terrains jurassiques des unités de Pirgaki-Garmeni Rachi représentent une part impor
tante des affleurements du massif de l'Othrys, dont ceux qui constituent le point culminant 
(mont Giusi, 1 726 m). 

Deux formations lithologiques principales peuvent y être distinguées (fig. 102) 

- une formation carbonatée détritique, où l'on note des calcaires siliceux fins (mi
crites), des calcarénites (microbrèches surtout), des calcirudites (brèches essentiellement), 
riches en oolithes et lithoclastes (extraclastes) provenant des unités tectoniques actuellement 
sous-jacentes (unités de Chatala et surtout pélagoniennes) ; 

- des radiolarites, plus ou moins pélitiques, rouges. Les datations obtenues sur Ra
diolaires et Foraminifères indiquent le Malm. Les radiolarites peuvent passer, vers le haut, 
aux formations chaotiques "volcano-détritiques", mais ces dernières ne sont présentes qu'en 
certains secteurs, près de Paleokerassea par exemple (crête du Mega Kotroni, flanc occidental 
du mont Migdalia, etc ... ). 
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Dogger-Malm). - a. siliceux. - b. graveleux ou bioclastiques. - c. dolomitiques. - d. fins. -
e. calcarénites à extraclastes (microbrèches)et oolithes. - f. calcirudites à extraclastes 
(brèches) et oolithes. - g. radiolarites. - h. formation chaotique à blocs ("Volcano-Détriti-
que"). 
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La formation calcaro-siliceuse clastique dite "Formation de Meterizia" (Smith et al., 1975) 
marque une transition entre les séries pélagoniennes et les séries maliagues de type LOggitsion 
(cf. paragraphe suivant), et correspond très certainement à une partie du talus reliant la pla
te-forme néritique (Pélagonien) au bassin profond (Ma.liaque). La "Formation de Meterizia" peut 
être assimilée à un "cône sous-marin" (Price, 1977). 

La partie distale, la plus profonde, de cet ensemble clastique, est probablement représen
tée dans l'unité de Garmeni Rachi, alors que sa partie proximale le serait dans l'unité de Pir
gaki, Malheureusement, et indépendamment du fait que les limites des unités sont difficiles à 
définir, les variations de faciès au sein de chacune des unités ne permettent pas de déterminer 
de façon certaine le sens de la palée-pente formant la transition entre les zones pélagonienne 
et maliaque. Il semblerait que, dans l'unité du Pirgaki, la zone d'alimentation ait pu être si.
tuée â l'Est, mais c'est là une conclusion très hypothétique, dans la mesure où elle est fondée 
sur des variations d'épaisseur globale et de granulométrie qui pourraient être liées â des con
ditions locales (structures transverses, rotations de blocs ; ~f. supra, paragraphe E, 4). 

L'apparition d'une sédimentation radiolaritique au cours du Malm est comparable au change
ment de sédimentation déjà signalé pour les séries pélagoniennes. Il annonce l'arrivée des 
ophiolites (approfondissement et/ou enrichissement du milieu en silice, variations de la 
C. C. D., etc ... ). 

Des récurrences décamétriques de calcaires microbréchiques s'intercalent dans les radiola
rites supérieures et montrent ainsi la permanence, tout au long du Jurassique, des conditions 
régissant les relations entre la plate-forme pélagonienne et le bassin maliaque. 

Les séries équivalentes sont~rares en Grèce. Des affinités de faciès existent avec certai
nes séries jurassiques, assurant également la transition plate-forme-bassin profond, mais cela 
ne signifie pas qu'elles soient homologues ; c'est le cas : 

- de la série du vardoussia, marquant la transition entre Parnasse et Pinde (Celet, 
1962, 1979 ; Ardaens, 1978 ; Celet et al., 1978) ; 

- de la série du Koziakas, dont la signification précise reste à déterminer (cf. Ju
rassique du Koziakas} (Aubouin, 1959 ; Ferrière, 1974 c ; Jaeger, 1980). 

Cette absence, dans l'état actuel des connaissances, de séries équivalentes dans des sec
teurs homologues des zones internes tels que l'Eubée, où des séries maliaques ont été signalées 
(Katsikatsos, 1979 ; courtin et Ferrière, sous presse), conforte l'hypothèse des "cônes sous
marins" très développés en certains endroits et quasiment absents dans des secteurs proches, en 
fonction des voies d'alimentation de ces cônes. 

V, LE JURASSIQUE DES UNITES DE LOGGITSION 

Dans les unités de LOggitsion, les terrains qui surmontent les calcaires siliceux à cono
dontes, du Norien, sont essentiellement des pélites au sein desquelles s'intercalent quelques 
rares bancs de calcaires siliceux, microbréchiques. Je n'ai jamais pu dater le Jurassique dans 
ces séries ; toutefois, certains bancs de calcaires microbréchiques montrent des fossiles du 
Trias terminal remaniés, si bien que l'existence de sédiments d'âge jurassique est probable. 

Etant donné l'homogénéité d'ensemble des séries rencontrées dans ces unités, je ne détaille
rai ici que quelques coupes appartenant à l'Othrys centrale d'une part, et à l'Othrys occiden
tale d'autre part (fig. 103). 

A, LE JURASSIQUE DES UNITES DE LOGGITSION EN OTHRYS CENTRALE 
DE NEOCHORION, 

LA COUPE 

Sur le flanc oriental de la colline qui porte le village de Neochorion, on observe parti
culièrement bien les niveaux supérieurs de l'unité de Loggitsion. Du bas vers le haut et d'Est 
en ouest, on relève la succession suivante (fig. 104) 
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Fig. 103. - Le Jurassique des unités de Loggitsion et des unités situées en bordure du Sperchios (mali
aque). Situation des coupes. 

a. Crétacé supérieur. - b. ophiolites. 
Ilias. - e. série de Kastri. - f. coupes 
sique. - L. Loggitsion. - Sp. Sperchios. 
nom de lieu) . 

c. unités de Loggitsion. - d. série de Profitis 
décrites dans le texte (J.L,, J.sp.). - J. Juras
- g. secteurs cités dans le texte (tirets sous le 
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Fig, 104. - Jurassique maliaque. Unités de Loggitsion. coupe de Neochorion (Othrys centrale NW). 
JL 1, fig. 103, 

Numéros:voir te~te. - a. calcaires siliceux. - b. calcaires microbréchiques. - c. pélites 
siliceuses rouge lie de vin. - d. pillow-lavas (U. de Fourca). - e. serpentinites. 
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(1) les calcaires siliceux, gris, fins, à Conodontes, du Norien, dont les bancs 
sommitaux présentent des interlits pélitiques de couleur violacée 

(2) des pélites (shales) de couleur violacée (100 m environ), à débit en écailles. 
Des niveaux pélitiques faiblement carbonatés plus résistants (2c) et de ra
res niveaux de calcaires gris (BO cm à 1,50 m d'épaisseur), à nodules sili
ceux, de faciès microbréchiques (2a, 2b) soulignent la stratigraphie et per
mettent d'étudier les déformations tectoniques. Les calcaires à grain fin 
(100 à 200 µ) sont des intrapelsparites à petits Foraminifères de type Ata
xophragmidiidés. Les calcaires microbréchigues (particules de 1 à 2 DDD maxi
mum) montrent des débris de micrites à Radiolaires ou à filaments, des ooli
thes remaniées, des éléments d'origine organique, notamment des articles d'E
chinodermes et des Algues roulées, ainsi que des petits Foraminifères dont 
un morceau de GaZea:neZZa pa:nticae Zaninetti et Brënnimann, très probablement 
remanié (niveau 2b) ; 

(3) une puissante masse de laves altérées, parfois à structure de pillow-lavas 
(unité de Fourca), séparée des pélites sous-jacentes par des copeaux de la
ves et de serpentines qui marquent le contact anormal de base. 

Les lavages effectués n'ont pas permis de dater les pélites. La présence de GaZea:n.eZ7A 
pa:n.ticae dans les microbrèches calcaires, et la position de ces pélites sur les calcaires datés 
du Norien moyen-supérieur, indiquent qu'elles sont au moins du Norien moyen. Etant donné le fai
ble taux de sédimentation admis pour ce type de sédiment, il est raisonnable d'admettre un âge 
jurassique pour l'essentiel de la formation pélitique. L'absence de fossiles tels que Protope
neropZis striata, si fréquent-dans les unités sous-jacentes, alors qu'existent des oolithes re
maniées par exemple, laisse penser que les niveaux calcaires microbréchiques (2a et 2b) pour
raient être antérieurs à l'apparition de ces fossiles dans le domaine considéré, c'est-à-dire 
antérieurs à une certaine période du Dogger-Malm. 

Remarque : les pélites (2) de cette série ont fait l'objet d'une étude détaillée (fig. 57). 

B, LE JURASSIQUE DES UNITES DE LOGGITSION EN OTHRYS OCCIDENTALE, 

1. L'UNITE INFERIEURE DE LOGGITSION AU NORD DE LAMIA. 

a. COUPE A L'EST DU MCNASTERE MARIE MADELEINE. 

vers 400 m d'altitude, dans la vallée qui descend vers l'Est à partir du monastère, sous 
les pillow-lavas triasiques (1) de l'unité supérieure de Loggitsion, affleurent successivement, 
de haut en bas (fig. 105) : 

(2) des pélites violacées, à débit écailleux, visibles sur une épaisseur de 15 
à 20 m; 

(3) des calcaires gris (5 à 7 ml, fins ou graveleux. Ces derniers sont des cal
carénites à grain fin (500 µenviron), à débris de micrites, rares oolithes, 
morceaux d'Algues et petits Foraminifères, dont un très beau spécimen de 
Gal-ean.eZZa panticae Zaninetti et Brëmnimann. Cette galéanelle, unique, est 
bien conservée et rien ne permet d'affirmer qu'elle soit remaniée, si ce 
~•est -peut-être- le caractère détritique de la roche qui la contient, très 
différent des "faciès à Galéanelles" de l'unité de Chatala, par exemple ; 

(4) et (S)✓ des pélites violacées (4) dont l'épaisseur ne peut être évaluée, qui 
surmontent des calcaires siliceux à Conodontes (5), affleurant sur le bord 
de la grande vallée qui descend du monastère d'Andinitsa. 

b. COUPE AU NORD D 'AGRILIA. 

Les niveaux triasiques de l'unité inférieure de Loggitsion, située au Nord d'Agrilia ont 
été décrits précédemment (fig. 52 et 53). Les terrains qui surmontent les derniers calcaires à 
Conodontes du Norien supérieur peuvent être observés correctement près du sommet de la colline 
située au Nord du village d'Agrilia. 
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Fig. 105. - Jurassique maliaque. Unités de LOggitsion (Agrilia). coupe du monastère Maria-Magdalena 
(Othrys occidentale). JL 2, fig. 103. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 

Du Sud vers le Nord et de bas en haut, on reconnait successivement (fig. 106 A) 

(1) les calcaires à conodontes du Norien, se terminant par des calcaires viola-
cés, fins ou microbréchiques ; 

(2) 20 à 30 m de jaspes et radiolarites, de couleur rouge vif ; 

(3) un niveau peu épais (10 m ?) de calcaires siliceux, très déformés 

(4) quelques mètres de radiolarites et de pélites violacées ; 

(5) 2 à 3 m de calcaires gris, siliceux, microbréchiques, dont la surface supé
rieure présente un encroûtement riche en silice et en oxydes de fer. Le ci
ment est parfois jaunâtre et en partie pélitique. Parmi les éléments détri
tiques (de 3 à 5 mm de dia.mètre en moyenne), on note des oolithes, des débris 
d'organismes et surtout des lithoclastes de micrite à Radiolaires, de micrite 
à "filaments" et de rares intrasparites. On y observe, en outre, Involutina 
sp. et Tr>ocholin.a pe1'TTIOdiscotdes Oberhauser, du Norien-Rhétien, qui sont ici, 
à l'évidence, remaniés ; 

(6) et (7) 1 des pélites violacées (6), à débit écailleux ou en bancs plus durs, 
faiblement calcaires, dans lesquelles s'intercalent de rares bancs calcareux 
gris-vert, riches en lits siliceux. Ces pélites sont recouvertes tectonique
ment par des jaspes et des calcaires à conodontes de l'unité supérieure de 
LOggitsion (7). 

En résumé, les niveaux (2) à (6) de la coupe située au Nord d'Agrilia, sont plus récents 
que le Norien p.p. ; la partie supérieure de cet ensemble appartient donc très probablement au 
Jurassique. Toutefois, comme dans les autres coupes, les calcaires ~icrobréchiques ne montrent 
pas de Foraminifères du Dogger-Malm, tels que P!>otopeneropLis striata. 
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2. L'UNITE SUPERIEURE DE LOGGITSION AU NORD DE LAMIA. 

a. COUPE AU NORD D'AGRILIA. 

Cette coupe est la suite, vers le Nord, de la coupe précédente. Du Sud vers le Nord et de 
bas en haut, on observe (fig. 106 B) 

400 
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5 

(1) les calcaires siliceux à conodontes ; 

(2) une épaisse formation (50 m) de radiolarites rouges ; 

(3) 15 à 20 m de calcaires siliceux, fins, à Radiolaires, alternant avec des lits 
pélitiques et siliceux à intercalations de bancs de calcarénites. Ces derniè
res présentent un ciment jaunâtre, calcaro-pélitique, qui unit de nombreux 
petits éléments de micrite pure de 1 mm de diamètre environ et des débris 
grossiers (2 à 5 mm) de micrite à Radiolaires et filaments ; 

(4) et (5), un ensemble tectonisé, où se mêlent intimement des pélites et des la
ves (4), en contact par faille inverse ou chevauchement avec les calcaires 
du Crétacé supérieur (5). 
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Fig. 106. - Jurassique maliague. Unités de Loggitsion. Coupes d'Agrilia (Othrys occidentale). 
JL 3, fig. 103. 

A. coupe dans l'unité inférieure (u, d'Agrilia). - B. Coupe dans l'unité supérieure (u. de 
Kalamakion). 

Légende dans le texte. Figurés : fig. S. 
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b. LE SECI'EUR DE KALAMAKION. 

La coupe de Kalamakion, signalé précédemment dans le paragraphe consacré au Trias, a permis 
de mettre en évidence, sur les calcaires à Conodontes, quelques mètres de rad.iolarites lie de 
vin en fines plaquettes, surmontées de pélites violacées. cette coupe ne montre pas de calcaires 
microbréchiques intercalés dans les pélites ; toutefois, à l'ouest de Kalamakion, ceux-ci exis
tent, entre des radiolarites rouges, à la base, et des pélites violacées au sommet. Ces calcai
res présentent le même microfaciès que dans la coupe précédente : ciment calcaro-pélitique jau
nâtre, éléments de micrite roulés, et débris de micrite à Radiolaires et filaments. 

3. LE JURASSIQUE DES UNITES DE LOGGITSION DANS LE SECTEUR DE GRAMMENI
ARCHANION. 

a. COUPE NW-SE ENTRE LE VILLAGE DE GRAMMENI ET IA CHAPELLE PROFITIS ILIAS. 

Cette coupe a été évoquée (fig. 56) à propos de la description des séries triasiques. Le 
problème de l'âge triasique ou jurassique de la formation méridionale à blocs de calcaires no
duleux rouges, de faciès ammonitico-rosso (5, fig. 56), avait alors été posé. 

Sur le flanc septentrional de cette même colline cotée 286 m, entre Grammeni et Profitis 
Ilias, on observe, de bas en haut et du Sud au Nord (fig. 107) 

(1) les calcaires à Conodontes, du Trias supérieur (Norien) 

{2) une alternance de radiolarites rouges, de bancs gréseux, de calcaires sili
ceux verdâtres et de calcaires graveleux, fins, contenant des petits Forami
nifères du type Ataxophragmidiidés, sans intérêt stratigraphique ; 

{3) une formation d'aspect chaotique, dans laquelle sont associés des blocs de 
laves violacées, des radiolarites et des pélites violacées. 
Ce dernier ensemble est surmonté, tectoniquement, par l'importante unité des 
pillow-lavas de Tourla (4). 

b. INTERPRETATION. 

Cette série est comparable à celles qui constituent les unités de LOggitsion, au Nord de 
Lamia. Elle s'en différencie peut-être par une plus grande abondance des niveaux détritiques 
(calcaires et gréseux), qui seraient moins bien exprimés dans ces dernières. 

C'est sur le flanc méridional de cette même colline, juste au Nord du couloir de serpenti
nites qui passe au niveau de la chapelle (Profitis Ilias), que Koch et Nicolaus (1969) signa
lent des blocs de type ammonitico-rosso à Céphalopodes du Trias moyen, associés à des radiolari-
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Fig. 107. - Jurassique maliaque. Unités de Loggitsion (Grammeni). Coupe de Grammeni (Othrys occidentale). 
JL 4, fig. 103. 

Légende dans le texte. Figuré6 : fig. 5. 
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tes. Pour ma part, j'y ai observé un niveau de calcaire microbréchique à éléments roulés de mi
crite hanogène (500 ~ à 1 mm), débris de biomicrite à Radiolaires (2 à 3 mm) et rares oolithes 
remaniées, qui rappelle les calcaires microbréchiques situés au-dessus des calcaires à Conodon
tes, du Norien, dans les différentes séries des unités de LOggitsion, notamment au Nord de La
mia. Cette observation serait en faveur de l'hypothèse de courtin (1979), qui reconnait là une 
formation jurassique à olistolithes du Trias,- de telles formations étant connues par ailleurs, 
dans la série de la colline Profitis Ilias (fig. 58) près de Lamia, par exemple . Toutefois, si 
cet ensemble est d'âge jurassique, la dissymétrie observée entre les deux flancs de ce qui se
rait un anticlinal déversé vers le Sud-Est, à savoir la présence de blocs ammonitico-rosso au 
Sud (fig. 56) et leur absence au Nord (fig. 107), ne trouve pas d'explication simple. 

C, LE JURASSIQUE DES UNITES DE LOGGITSION EN OTHRYS ORIENTALE, 

Les séries jurassiques des unités de LOggitsion, décrites ci-dessus, appartiennent toutes 
à des secteurs situés à l'Ouest du Haut-massif de l'othrys. Il existe cependant des affleure
ments intéressants dans la partie méridionale de l'Othrys orientale, notamment entre Pelasgia 
à l'Est, et Paleokerassea à l'ouest (fig. 103). 

Les niveaux situés sur les formations calcaires à Conodontes sont, dans tous les cas obser
vés, des pélites siliceuses violacées, semblables à celles de l'Othrys occidentale, ou de Neo
chorion-Anavra en othrys centrale. 

Dans certains secteurs toutefois, les derniers bancs calcaires de l'ensemble infra-péliti
que n'ont pas livré de Conodontes ; ils peuvent donc appartenir au Trias, mais aussi au Jurassi
que. Leurs faciès sont d'ailleurs particuliers : 

- dans la Spartiorrema, à l'Est de Paleo-Spartia, affleurent quelques mètres de cal
carénites à grain très fin, contenant des lithoclastes calcaires et des débris d'Algues ; 

au Nord du Mega Kotroni, à l'Est de Paleokerassea, ce sont des calcaires à éléments 
roulés et oolithes qui sont les plus caractéristiques. 

D, LE JURASSIQUE DES UNITES DE LOGGITSION CONCLUSIONS, 

Le Jurassique n'a pu être mis en évidence avec certitude dans les séries des unités de LOg
gitsion. Cependant, la nature essentiellement pélitique (shales, silts) et l'épaisseur des for
mations surmontant les calcaires noriens à Conodontes, conduit à attribuer celles-ci au Juras
sique, si l'on admet naturellement un faible taux de sédimentation pour ce type de sédiment. La 
présence, dans les calcaires intercalés au sein de ces pélites, de fossiles d'âge norien, bri
sés et remaniés -au moins dans certains cas- est également en faveur de cette interprétation. 

Alors que les calcaires microbréchiques, intercalés dans les pélites, peuvent n'atteindre 
qu'une dizaine de mètres d'épaisseur environ, les pélites, elles, constituent l'essentiel de la 
série. De couleur rouge lie de vin, elles sont parfois visibles à l'affleurement sur une cin
quantaine de mètres d'épaisseur, mais la présence de répétitions tectoniques, ou, au contraire, 
de réductions sommitales sous l'effet de l'avancée des nappes sus-jacentes, laissent planer u.~ 
doute quant à la valeur de cette observation. 

La signification de l'ensemble pélitique n'est pas encore totalement établie. L'étude dé
taillée des argiles (fig. 117) n'a pas permis de reconstituer les caractéristiques du milieu de 
dépôt de ces pélites et de son environnement, du fait de la diagenèse qui les affecte. D'après 
le spectre des argiles, il semblerait que le continent soit relativement peu éloigné du bassin 
de sédimentation des pélites. Si l'on mesure la portée de chaque nappe visible en Othrys, selon 
différentes directions, il apparait que les séries de type Loggitsion devaient se trouver, au 
minimum, à quelques 100 km de la plate-forme pélagonienne. Les argiles des pélites et calcaires 
jurassiques des séries pélagoniennes sont, par ailleurs, plus riches en illite que les pélites 
supérieures (jurassiques?) des séries de Loggitsion qui contiennent très probablement des ar
giles dérivant de smectites, d'origine volcanique (?) (Holtzappfel, 1981 ; Holtzappfel et Fer
rière, 1982) (voir aussi fig. 5 7) . 
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VI, LE JURASSIQUE DES SERIES SITUEES EN BORDURE DU SPERCHIOS (OTHRYS) 

A, LE JURASSIQUE DE LA SERIE DE PROFITIS ILIAS, 

Dans la colline de Profitis Ilias située à l'Ouest de Lamia, existent des calcaires datés 
du Dogger-Malm (Ferrière, 1979), en contact direct sur des calcaires rouges, d'aspect noduleux, 
à conodontes, du Trias supérieur (fig. 58). 

1. LES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DE LA COLLINE DE PROFITIS ILIAS: 
DESCRIPTION. 

a. COUPE NORD-SUD PASSANT PAR LA CHAPELLE SITUEE AU SOMMET DE LA COLLINE. 

Du Sud au Nord et de bas en haut, on rencontre successivement (fig. 108 A et A') 

(1) les calcaires noduleux, rouges, à Conodontes, du Trias supérieur (Carnien 
principalement) ; 

(2) 8 ra de calcaires bréchiques ou microbréchiques, gris, à silex : 

- les bancs calcaires de base sont essentiellement des brèches (2a) très 
grossières, à éléments calcaires de dimension parfois supérieure à S cm, as
sociées à des microbrèches (taille des éléments : 2 mm environ) constituées 
des mêmes éléments. Parmi les lithoclastes, on note : des micrites, des bio
micrites à Radiolaires et/ou filaments, des biointrasparites (abondantes) à 
Dasycladacées, Duostominidés, OphtalrrrZdiwn sp. et Involutines dont Involuti
na sinuosa pragsotdes (Oberhauser), Involutina sp., du Trias moyen ou, plus 
probablement supérieur, ainsi que des biomicrites à Protopeneroplis striata. 
Weynschenk, du Dogger-Malm. Dans les calcirudites, existent quelques oolithes 
dispersées entre les lithoclastes, alors que dans les niveaux microbréchi
ques, celles-ci sont plus abondantes. L'âge des niveaux de base est au moins 
le Dogger (Aalénien supérieur) - Ma.lm; par conséquent, il existe une lacune 
importante correspondant au minimum au Norien et au Lias ; 

- les bancs calcaires constituant la partie supérieure de cette formation 
(2b) sont surtout des calcarénites grises, dans lesquelles s'intercalent 
quelques niveaux plus grossiers (éléments de 2 à S mm), surmontés de calcai
res fins à silex (2c). Ce sont des sparites à oolithes et débris• de roches 
diverses (extraclastes), dont certains appartiennent au Trias supérieur. Les 
principaux fossiles observés sont des Algues, des morceaux de CladoaOl'opsis 
rrrirabilis Felix ? , Protopeneroplis striata Weynschenk, des Trocholines (Tro
aholina cf. alpina Leupold) et des formes de type Pa.m'UI'gon.ina sp. ou Kilia
nina sp. Cette association indique très nettement le Malm 1 

(3) une formation radiolaritique, à passées plus pélitiques, au sein de laquelle 
apparaissent des blcx::s de calcaires siliceux, gris ou roses (3b), parfois 
d'aspect noduleux, à Conodontes du Trias supérieur (carnien et Norien), ain
si que des blocs de laves (3a) et de grès : 

(4) un ensemble essentiellement formé de pélites violacées, à débit écailleux, 
semblables à celles du Jurassique (?) des unités de Loggitsion. on y observe 
de rares bancs de calcaires très siliceux, d'aspect microbréchique à grain 
très fin, des bancs holosiliceux, des blocs de laves basiques violacées, par
fois à vésicules de calcite, ainsi que des blocs de grès. 

Cette formation pélitique (4) est chevauchée par une unité péridotitique (6) sous laquelle 
sont coincés des copeaux d'amphibolites (5). 

b. VARIATICNS LATERALES. 

A l'ouest de la coupe décrite ci-dessus, on peut noter les évolutions suivantes (fig. 108 
B et B') : 
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Fig, 108, - Jurassique maliaque. Séries situées en bordure du Sperchios. Coupe de Profitis Ilias (Othrys 
occidentale). Jsp 1, fig. 103. 

Numéros:voir texte. - a à d. Calcaires. - a. noduleux (Trias), - b, microbréchiques (triangles 
pleins) à bréchiques (triangles creux). - c. id 0 b mais d'aspect caillouteux. - d. siliceux. -
e, radiolarites. - f. formation chaotique à blocs. - g. pillow-lavas (Trias). - h. ophiolites et 
écaille amphibolitique. 

- il existe de nombreux corps décamétriques isolés de calcaires roses ou gris, sili
ceux, à Conodontes, dont la signification (écailles tectoniques ou olistolithes) n'est pas to
talement établie (af. Trias : Séries en bordure du Sperchios) ; 

- la base des calcaires microbréchiques et bréchique prend un aspect caillouteux 
les lithoclastes pluricentimétriques se détachant facilement, du fait de la présence d'une ma
trice pélitique (fig. 108 B). 

2. INTERPRETATION. 

L'étude des affleurements calcaires (1) et (2) a permis de mettre en évidence une lacune 
du Lias et du Norien d'une part, et la faible épaisseur des calcaires bréchiques et microbréchi
ques du Dogger-Malm d'autre part. 

Cet ensemble calcaire (1-2) est peu représenté dans la colline de Profitis Ilias et l'on 
Pourrait considérer qu'il s'agit d'un olistolithe hectométrique dans une formation de nature 
chaotique, radiolaritique et péli~ique. En fait, deux arguments s'opposent plus ou moins à cet
te interprétation ; 

- la période de temps représentée par ces calcaires (du Carnien au Malm) est compara
ble à celle au cours de laquelle se sont déposées les séries des unités de Chatala ou de Loggit
sion, et les sédiments ont une signification cohérente au cours de cette période ; 
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- le passage des calcaires (2) aux radiolarites (3) est continu et surtout progressif. 

L'existence de calcaires triasiques, d'aspect noduleux, de galets (de grande dimension) 
de calcaires néritiques, du Trias supérieur, dans les brèches jurassiques, ainsi que l'existen
ce d'une lacune importante, montrent qu'il s'agissait d'un domaine de sédimentation particulier, 
sorte de haut-fond à instabilité marquée. La situation de cette série, très occidentale puisque 
située à l'Ouest de Lamia,· à proximité des unités de Loggitsion qui constituent les collines 
d'Agrilia, d'une part, et sa position structurale directement sous une unité péridotitique, 
d'autre part, en font une série très remarquable. Ces caractéristiques peuvent être expliqués, 
comme nous le verrons, par l'existence d'une structure ancienne, transverse par rapport aux di
rections paléogéographiques d'ensemble, dont la transversale du Sperchios, caractérisée actuel
lement par des failles verticales de grande ampleur et par des changements géologiques impor
tants de part et d'autre, serait un héritage. Certains auteurs considèrent qu'il s'agit là d'u
ne paléofaille transformante (Aubouin et Dercourt, 1975 ; Ferrière, 1979). 

B, UNE SERIE PARTICULIERE 
AU NORD DE LAMIA, 

LES AFFLEUREMENTS DE LA CHAPELLE AG, PARASKEVI, 

ces affleurements constituent les petites collines situées à 3 km environ du centre de la 
ville de Lamia, en direction Nord. Ces petites collines, dont l'une porte la chapelle Agios Pa
raskevi, sont recoupées par la déviation qui, suivant en partie la rivière Xerias, permet d'é
viter la ville de Lamia. Dans la partie septentrionale de cette déviation, on peut observer 
cinq affleurements successifs, caractérisés par des alternances de calcaires gris à silex, de 
marnes et de pélites de couleur claire. C'est le deuxième affleurement, en partant du Sud-Est, 
qui est représenté sur la figure (fig. 109). 

1. DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS. 

Du Sud-Est vers le Nord-ouest et de bas en haut, affleurent successivement (fig. 109) 

(1) des pélites carbonatées, roses, à lits de jaspes noirs 

(2) un ensemble essentiellement calcaire (8 à 10 m), fait de bancs calcaires 
gris, massifs, fins ou graveleux, parfois à silex noirs, séparés par des 
interlits pélitiques. Ces calcaires sont des biomicrites à Radiolaires et 
des intrapelsparites ou des oosparites (taille des éléments : 300 à 700 µ, 
pour les faciès les plus grossiers), à débris d'Algues ; 

(3) une alternance (5 à 6 m) de calcaires gris, parfois siliceux, de marnes et 
de passées pélitiques, roses ou blanches, pouvant atteindre un mètre d'é
paisseur ; 

(4) des bancs calcaires à silex noirs, à intercalations pélitiques. Ces bancs, 
de forte épaisseur, sont situés à peu près au milieu de la série visible 
sur cet affleurement et peuvent ainsi servir de repère. Du point de vue du 
microfaciès, ce sont encore des intrasparites ou des oosparites à grain fin 

(5) une alternance de calcaires gris, siliceux, en bancs peu épais : biomicrites 
à Radiolaires, intrasparites et oosparites à grain fin! et de pélites marneu
ses en niveaux d'ordre métrique. Cet ensemble se termine par des bancs épais 
de calcaires gris, à silex noirs, graveleux ou oolithiques. Ce sont des oos
parites riches en prote-oolithes, à lithoclastes micritiques, débris d'Al
gues et petits Foraminifères dont 0-phtalmidiwn cf. martanum (Farinacci) 
(600 µ de diamètre au maximum), des Ataxophragmidiidés, des Miliolidés qui 
forment souvent le nucléus de prote-oolithes, ainsi qu'une Involutine du 
Trias supérieur (remaniée). La présence de l'Involutine remaniée permet d'af
firmer que ces niveaux sont au moins d'âge trias supérieur~ et l'analogie 
avec les faciès à Foraminifères (dont Ophta.lmidium cf. 11/Cl?'tanwn) de la base 
de la série du mont Sapounas en Othrys centrale par exemple (fig. 100), con
duit à envisager un âge liasique ; 

(6) des jaspes et des pélites terminent l'affleurement. 
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Fig. 109. - Jurassique maliaque. Séries situées en bordure du Sperchios. Coupe au Nord de Lamia (0thrys 

occidentale). Jsp 2, fig. 103. 

Numéros:voir texte. - a. calcaires fins. - b. calcaires à lits ou nodules siliceux. - c. péli
tes, marnes. - d. jaspes. 

2. COMPLEMENTS. 

L'affleurement situé le plus au Nord-Ouest, près du carrefour entre la déviation et la 
route Farsala-Lamia, est formé de couches présentant les mêmes alternances de calcaires, de mar
nes et de niveaux plus siliceux, mais certains bancs calcaires présentent des faciès relative
ment grossiers. Ce sont des calcirudites à grosses oolithes (2 mm de diamètre) et lithoclastes 
de grande taille (jusqu'à 1 cm environ), dont des micrites à Radiolaires et des oomicrites, 
auxquelles s'ajoutent des débris d'Algues et des Foraminifères dont Ophtalrrridium cf. m::r.rtanwn 
(Farinacci) et/ou Nautiloaulina oolithica Mohler (?), et des Lituolidés (Pseudooyolanunina sp.) 
d'âge jurassique franc. 

3. INTERPRETATION. 

L'âge de ces formations ne peut être défini rigoureusement, toutefois un certain nombre 
d'observations permet de réduire la marge d'incertitude : 

- les calcaires siliceux fins n'ont jamais livré de Conodontes ; 

- les Foraminifères observés, bien que souvent difficiles à déterminer du point de 
vue spécifique, sont pour la plupart des formes connues dans le Jurassique des unités de Pirga
ki-Garmeni Rachi, notamment les sections de type Ophtalmidium 77m'tanwn ou Nautilooulina sp. 

- enfin, les microfaciès calcaires (à oolithes surtout) rappellent nettement ceux du 
Jurassique inférieur de ces mêmes unités de Pirgaki-Garmeni Rachi, caractérisés en outre par la 
présence de nombreux débris d'Algues. Toutefois, ils en diffèrent par une plus faible proportion 
de lithoclastes (extraclastes) et par un grain moyen, beaucoup plus petit que les calcaires de 
la "Formation de Meterizia" en othrys centrale. 

Les séries décrites ici sont les seules de ce type en Othrys occidentale, où l'on note sur
tout la présence des unités de LOggitsion, et peut-être même dans tout le massif de l'Othrys. 
Leur position dans le couloir faillé, compris entre les unités typiques de Loggitsion (secteur 
d'Agrilia) et les séries particulières de la colline de Profitis Ilias, à l'Ouest de Lamia, 
laisse penser qu'il pourrait s'agir de séries appartenant à des unités tectoniques situées sous 
les unités de Loggitsion. Les séries d'Agios Paraskevi seraient donc équivalentes des unités de 
Pirgaki-Garmeni Rachi, mais leurs faciès, moins riches en lithoclastes, représenteraient une 
évolution latérale, peut-être liée à la proximité de la tran·sversale du Sperchios. 
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C, LA SERIE DE KASTRI RAPPEL, 

Cette série a été décrite dans le paragraphe consacré au Trias, du fait de la présence 
locale de fossiles triasiques. Cependant, des âges différents peuvent être retenus, et notam
ment un âge jurassique, soit pour l'ensemble de la série, soit pour une partie de celle-ci, 
telle que la formation des diabases et schistes à Radiolaires (cf. Trias dans ce mémoire, et 
Courtin, 1979) . 

VII, LE JURASSIQUE DES UNITES DU KOZIAKAS, 

Après que les series du massif du Koziakas aient été attribuées au Crétacé supérieur, no
tamment par les auteurs de la carte géologique à 1/500 000 de la Grèce (Renz et al., 1954) et 
par Brunn (1956), un âge jurassique-éocrétacé est avancé par Aubouin (1957, 1959), du fait de 
la présence de grandes Trocholines (Troaholina cf. alpina Leupold et T. cf. elongata Henson) 
dans les bancs calcaires. 
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Fig. 110. - Jurassique du Koziakas. Coupe de Jenessi (Koziakas oriental). Jk 1, fig. 61. 

Numéros:voir texte. - a à e. Calcaires. - a. niveaux inaccessibles de la falaise (Lias ?) • -
b. fins et /ou siliceux (barre horizontale). - c. calcarénites à lithoclastes et oolithes. -
d. calcirudites à lithoclastes et oolithes. - e. riches en débris siliceux. - f. radiolarites. -
g. pélites et radiolarites. - h. ophiolites. 
Remarque : les épaisseurs sont quelq•ie peu approximatives. 
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Ces séries sont ensuite attribuées au Lias-Tithonique par les auteurs de la carte de I<a
lambaka (Savoyat et Lalechos, 1972), qui citent notamment Conicospirillina basiliensis Mohler 
connue actuellement du Dogger supérieur au Crétacé basal (+). 

Pour ma part, j'y ai découvert (Ferrière, 1974 cl de très nombreux P1'otopeneroplis striata 
weynschenk -excluant ainsi des remaniements éventuels toujours possibles dans ces types de fa
ciès (graveleux-oolithiques) qui constituent la série du Koziakas- connues de l'Aalénien au Ti
thonique, ce qui-permet de dater le Jurassique avec certitude. J'ai, en outre, envisagé la pré
sence éventuelle du Jurassique inférieur sur la foi de calcaires riches en Ophtalmidium marta
nwn (Farinacci), mais ceux-ci semblent connus non seulement au Lias mais aussi au Trias supé
rieur (Zaninetti, 1976). Ces différentes découvertes furent ensuite confirmées par Scandone et 
Radoicic (1974) , qui notent également la présence de Kurnu.bia sp., par Ardaens (1978) qui 
cite Labyrinthina sp. du Malm (?) et Pseudoayalamnina sp. (du Lias?), et par Jaeger (1979) qui 
signale Trooholina gr. ooniaa. ce même auteur rapporte la présence d'un Lituolidé nouveau du 
genre Haurania, apparemment semblable à celui signalé en Othrys (af. supra) sous le nom de Hau.
rania n. sp. (dét. Fourcade : pour l'Othrys et le Koziakas). 

A, LE JURASSIQUE DES SERIES DU FLANC ORIENTAL DU MASSIF DU KOZIAKAS, 

l. COUPE DE JENESSI, 

Une coupe levée à l'Ouest du village de Jenessi (Ferrière, 1974 c) permet d'observer suc
cessivement, du Sud-Est vers le Nord-Ouest (fig. 110 A) : 

(1) une unité ophiolitique formée de péridotites plus ou moins serpentinisées à 
niveaux gabbroiques ; 

(2) un ensemble de radiolarites rouges, à intercalations calcaires, dont l'é
paisseur est difficile à évaluer du fait de l'existence de nombreux replis 
tectoniques (200 à 300 m ?) . Les calcaires sont des micrites, des pelspari
tes et des calcarénites à grain fin, à Miliolidés et débris d'Algues ; 

(3) une succession de formations calcaires épaisses, d'ordre hectométrique, sé
parées par des passées siliceuses moins puissantes, formant des "replats" 
sur le flanc oriental du massif du Koziakas. Du bas vers le haut, on note la 
présence des ensembles calcaires suivants : 

- des calcaires gris-beige, parfois à silex (3a), comprenant : des oomi
crites ou oosparites à pisolithes, des calcirudites à ciment d'oosparite et 
des bancs calcaires à éléments siliceux plus ou moins roulés. Ces calcaires 
sont riches en microfossiles : Algues diverses, dont Baainella irregularis 
Radoicic, Protopeneroplis striata Weynschenk, Haurania n. sp., Trocholines 
allongées et grands Foraminifères (de 1 à 2 mm) proches des Biokovinidae 
(dét. Bassoullet) ; 

- une épaisse formation de calcaires gris-beige, parfois à silex (3c), 
surmontant la première vire riche en radiolarites. ces niveaux semblent moins 
diversifiés que ceux de l'ensemble sous-jacent, mais on y reconnait également 
des calcarénites et des calcirudites à oolithes, riches en Foraminifères dont 
ProtopeneropZis striata Weynschenk (++) i 

- des calcaires gris-beige, parfois bréchiques (100 à 200 m d'épaisseur?) 
dont la partie supérieure, probablement radiolaritique, est masquée par les 
éboulis de la falaise principale du massif du Koziakas à regard oriental 
(3e). Les brèches calcaires contiennent des éléments (1 à 2 cm de longueur) 

de biomicrites à filaments, probablement du Trias supérieur, de biomicrites 

(+) Ces auteurs retiennent un âge jurassique superieur (séquanien) pour ce Foraminifère. Par 
ailleurs, ils signalent Paieodasyoladus mediterraneus Pia, dans le ciment de calcaires 
oolithiques et graveleux, mais cela mériterait confirmation car, pour ma part, j'ai tou
jours observé ces Algues en débris dans ce type de faciès. 

(++) Ces niveaux contiennent également (dét. Fourcade) : Luca.seiia (Diatyoccm.us) oayeu:d Lucas 
et Spi1'occm.uius pe:r>oonigi Schroeder et Allemann, de l 'Aalénien. 
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à Radiolaires, de pelsparites et d'oosparites à petites oolithes (300 µ 
environ) dans un ciment d'oosparite à grandes oolithes (entre 1 et 2 mm). 
Les faciès calcaires les plus fréquents sont des oosparites et des oomicri
tes (oolithes entre 700 µ et 1 mm) à "ProtopeneropZis striata Weynschenk 
(abondant), grandes Trocholines et peut-être Pfenderina sp. ; 

(4) l'importante masse calcaire qui constitue la falaise abrupte à regard orien
tal, en bordure de l'arête principale du massif du Koziakas. Cette falaise 
est malheureusement difficilement accessible : 

- sa partie sommitale a été décrite dans le chapitre consacré au Trias, 
car elle est formée de calcaires à Conodontes, du Trias supérieur (à l'Ouest), 
passant à des calcaires liasiques (?) au sommet de l'arête ; 

- sa base est constituée de calcaires gris, oolithiques, à ProtopeneropZis 
etriata Weynschenk et Trocholines, et de calcaires bréchiques à éléments de 
biomicrites à Radiolaires. 

Le dernier ensemble observé (4) montre que la série est probablement renversée, avec des 
calcaires du Trias supérieur-Lias (?) au sommet, et des calcaires du Dogger-Malm à la base. Ain
si, la série jurassique semble débuter par une masse calcaire puissante (4), constituée de cal
caires microbréchiques, bréchiques ou oolithiques, surmontée de calcaires (oosparites et calci
rudites à ciment d'oosparite surtout), à passées siliceuses, datées du Dogger-Malm (3), et se 
terminer par une épaisse formation de radiolarites rouges (2), à fines intercalations calcaires, 
venant en contact avec les péridotites (1). 

Des calcaires à "ProtopeneropZis striata Weynschenk s'intercalent dans ces péridotites, 
mais il s'agit en fait d'un compartiment descendu par faille (fig. 110 B ; d'après Ardaens, 
1978). 

2. COMPLEMENTS. 

A l'ouest de Kaloneri, dans les radiolarites venant au contact avec les péridotites -il 
s'agit du prolongement septentrional du niveau (2) de la coupe de Jenessi- Ardaens (1978) signa
le des Radiolaires qui ont été rapportées par De wever aux espèces SphaerodtyZus ZanceoZa Paro
na et Diatyomitra cosmoacm.ica Foreman du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur (anté-Hauteri
vien), dans l'état actuel des connaissances. 

Ce même auteur rapporte l'existence, à l'Est de Kaloneri, sur le flanc oriental de lape
tite colline calcaire du Skoumbo (409 m) qui réapparait à l'Est de l'unité péridotitique, de 
calcaires gris-bleuté, oolithiques à graveleux (oosparites), à silex épars et PseudocycZammina 
sp. qui évoquerait (selon Bassoullet) le Lias-Dogger. A une dizaine de mètres environ de ces 
derniers, affleurent les calcaires datés du Norien par les conodontes, 

B, LE JURASSIQUE DES SERIES DU FLANC OCCIDENTAL DU MASSIF DU KOZIAKAS, 

J'ai surtout étudié les series qui affleurent sur ce flanc du massif du Koziakas, dans le 
secteur du village de Glykomilia (ex Kato-Perliango), au Nord-Est d'une part (coupe A, fig. 111), 
au Sud d'autre part (coupes B etc, fig. 111). 

1. COUPE DANS LE VALLON AU SUD DE GLYKOMILIA. 

Cette coupe, facile_d'accès, montre différents faciès de la série jurassique, séparés par 
des contacts tectoniques plus ou moins importants. D'Ouest en Est, affleurent des couches à pen
dage général vers l'Est, au sein desquelles on observe successivement (fig. 111 B) 

(1) une formation de pélites rouges et jaunes, siliceuses, associées à de fines 
plaquettes calcaro-siliceuses ; 

(2) 70 m environ de calcaires beiges, parfois nettement cataclasés. Ce sont des 
calcarénites et des calcirudites, à oolithes et débris de biomicrites à Al
gues. Une oosparite, située à la partie supérieure de cet ensemble, a livré 
Protopeneropiis striata Weynschenk, du Dogger-Malm; 
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(3) quelques mètres de calcaires gris-beige, de type biomicrite, à nombreuses 
plages recristallisées, riches en débris organiques (articles d'encrines sur
tout) et Foraminifères : Nodosariidés, Lagenidés, des formes bisériées non 
déterminées, ainsi que de très nombreux Ophtalmidium sp., O. cf. m:zrtanwn 
(Farinacci) ? et des OphtalmidiWTI caractérisés par leur très grande taille 
(500 à 600 µ) par rapport à l'épaisseur (à peine 100 µ). Le microfaciès rap
pelle les biomicrites à Involutina liassica d'Othrys centrale (série du 
Strimbes ou série du Kedro Rachi) du Lias anté-Toarcien; 

(4) des calcaires beiges, bréchiques, oolithiques et graveleux, à passées radio
laritiques à la base. Des oomicrites à plages silicifiées contiennent Proto
peneroplis striata Weynschenk et des grandes Trocholines, alors que les brè
ches montrent surtout des éléments calcaires dont des faciès assez recris
tallisés à formes ovoïdes correspondant très probablement à des Involutines. 

2. LE SECTEUR DE GLYKOMILIA VARIATIONS LATERALES. 

Les coupes (fig, 111 A et C) situées au Nord et au Sud de la précédente, permettent d'ana
lyser la position des pélites calcaro-siliceuses rouges et jaunes. 

a. COUPE AU SUD DE GLYKOMILIA. 

Du bas vers le haut, on observe (fig. 111 C) 

(1) des calcaires beiges, en bancs massifs, de type oosparite, intrasparite et 
calcirudite à éléments de biomicrites à Involutines du Trias supérieur sem
blables aux faciès noriens décrits précédemment (cf. Trias) dans ce secteur 

(2) des pélites siliceuses, rouges et jaunes, à intercalations calcaires ; l'une 
d'elles, située près de la base, a livré Protopeneroplis striata Weynschenk. 
L'ensemble a une épaisseur comprise entre 50 et 100 m; 

(3) des calcaires beiges, oolithiques ou bréchiques, à ProtopenePoplis striata 
Weynschenk, à nombreuses plages silicifiées. 

b. COUPE AU NORD DE GLYKOMILIA. 

D'Ouest en Est, sur le flysch tertiaire de l'unité sous-jacente (1), on rencontre succes
sivement (fig. 111 A) 

(2) une alternance de pélites siliceuses rouges, et de bancs calcaires gris ou 
beiges. Les oomicrosparites de base {2a) sont datées du Dogger-Malm par Pro
topeneroplis stPiata Weynschenk, associé à des Trocholines et des Algues 
(remaniées?). Cette formation atteint au moins 100 m d'épaisseur ; 

(3) un ensemble de calcaires blancs, homogènes, ou gris-beige, oolithiques et 
graveleux. Des éboulis masquent certains niveaux qui forment de légères dé
pressions entre les barres calcaires principales; ce pourrait être comme 
dans l'ensemble précédent, des pélites siliceuses ou des jaspes; 

(4) une barre de calcaires gris-beige, en bancs massifs subverticaux, oolithi
ques ou bréchiques, à Trocholines et F'Potopeneroplis striata Weynschenk as
sociés à d'autres Foraminifères, dont Ha:iœania n. sp. (?) ; 

(5) un couloir de flysch gréso-pélitique jaunâtre, limité par des failles verti
cales. Il s'agit probablement du flysch tertiaire de l'unité sous-jacente 
qui ressort ici à la faveur du jeu de failles verticales ; 

(6) une nouvelle barre calcaire, à faciès oolithiques, microbréchiques ou bré
chiques, à Trocholines, Protopeneroplis str-iata Weynschenk et HaW'ania n. 
sp. C'est cette même barre calcaire qui borde la dépression importante creu
sée dans les radiolarites et les laves basiques d'âge triasique (?), au pied 
occidental de la crête principale du massif du Koziakas (af. Trias ; fig. 
63). 
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Fig. 111. - Jurassique du Koziakas. Coupe de Glykomilia (Koziakas occidental). JK 2, fig.61. 

Numéros:voir texte. - a à d. Calcaires (double barre: apparition de ProtopenoropZis striata 
-Pr. st.- observée). - a. d'âge indéterminé (Lias, Dogger p.p. ?). - b, fins et /ou siliceux du 
oogger-Malm. - c. calcarénites à lithoclastes et oolithes. - d. calcirudites à lithoclastes et 
oolithes. - e. radiolarites. - f. pélites siliceuses. - g. flysch. 

En résumé, les pélites siliceuses rouges semblent toujours associées à des calcaires à Pi>o
topenePoplis striata, du Dogger-Malm; elles correspondent très probablement à la partie supé
rieure de la série jurassique (coupe c, fig. 111) mais peuvent être renversées sur le flysch de 
l'unité sous-jacente (coupe A), comme semble l'indiquer l'amorce de structure anticlinale déver
sée visible sur la coupe B. 

3. CONCLUSIONS. 

L'analyse de coupes levées sur le front occidental du massif du Koziakas, dans le secteur 
de Glykomilia, permet d'observer différents niveaux jurassiques. La partie principale de cette 
série jurassique semble être représentée par une masse de calcaires gris-beige, parfois à silex, 
en bancs massifs, oolithiques ou bréchiques, datés du Dogger-Malm par les Foraminifères. Cette 
dernière est surmontée d'une formation siliceuse pélitique, de couleur rouge ou jaune, à inter
calations calcaires datées également du Dogger-Malm. Des calcaires particuliers, à Ophtalmidium 
sp. (niveau 3, coupe B), pourraient représenter une partie du Jurassique inférieur, mais le 
contact avec les calcaires (biosparites surtout) à Involutines ou Trias supérieur n'a pu être 
observé. 
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C, LES AFFLEUREMENTS JURASSIQUES DE LA PARTIE MERIDIONALE DES UNITES 
DU KOZIAKAS, 

Les principales unités tectoniques observées dans le massif du Koziakas se poursuivent 
vers le Suà dans différents chainons (Itamos, Kakavakia) où affleurent des séries semblables à 
celles qui ont été décrites ci-dessus. On peut les reconnaitre, vers le Sud au moins, jusqu'au 
mont Jerakovouni, près du village de Dafnospilia (Aubouin, 1959). 

Des calcaires oolithiques ou microbréchiques, intercalés de niveaux radiolaritiques, y ont 
été datés du Jurassique, et notamment du Dogger-Malm: 

- dans les chaînons de l'Itamos et du Kakavakia, de part et d'autre de la cluse de 
Mouzaki, par Jaeger (1979) qui cite : P~otopeneroplis striata Weynschenk, Tro~holina gr. aoniaa 
et HaW'(Zrl,ia n. sp. 

- dans les petits massifs du Kalojiros et du Jerakovouni, entre les villages de Kal
lithiron (Sekliza) et de Dafnospilia, au Sud de Karditsa. Sur la carte de Karditsa (Savoyat et 
Lalechos, 1969), les séries de ces massifs sont attribuées au Jurassique, par comparaison avec 
la série du massif du Koziakas, mais aucun fossile caractéristique n'est cité. Les calcaires de 
la colline du Jerakovouni ont toutefois livré Protopeneroplis st:t'iata Weynschenk (Courtin, 
1977). 

Au Sud de Dafnospilia, l'unité ophiolitique semble masquer le prolongement méridional des 
séries de type Koziakas. Près de Loutro-Kaitsa cependant, une écaille de calcaires fins, à si
lex, associés à des calcaires oolithiques et des radiolarites, intercalée entre des masses pé
ridotitiques plus ou moins serpentinisées, a pu être datée du Dogger-Malm par Protopeneroplis 
striata Weynschenk et Tro~holina sp. (?). De par sa position structurale et son faciès, elle 
semble pouvoir être rattachée aux unités du Koziakas (Courtin, 1977). 

D, LE JURASSIQUE DES UNITES DU KOZIAKAS CONCLUSIONS, 

Les quelques coupes effectuées dans le massif du Koziakas montrent que le Jurassique y est 
surtout représenté par des calcaires gris, ou plus souvent beige-crème, fréquermnent siliceux, 
fins ou bréchiques (calcarénites et calcirudites). Les brèches et microbrèches contiennent de 
nombreux lithoclastes calcaires, ainsi que de nombreuses oolithes, et passent progressivement 
à de véritables oosparites. 

Parmi les lithoclastes, on reconnaît des éléments de calcaires triasiques à Involutines 
(flanc occidental du Koziakas}, des micrites (abondantes), dont certaines à Protoglobigérines, 
et un certain nombre de faciès calcaires mal identifiés. Des débris siliceux ou silicifiés s'as
socient parfois aux éléments calcaires. 

La partie supérieure de l'ensemble calcaire, d'âge dogger-malm, s'enrichit en niveaux ra
diolaritiques rouges et passent ainsi à une formation essentiellement siliceuse (radiolarites) 
à rares passées calcaires, dont la partie sommitale est au moins du Dogger-Malm, et pourrait 
atteindre, selon certains auteurs, le Crétacé inférieur (Jaeger, 1980). 

Les niveaux jurassiques du Koziakas présentent certaines affinités avec ceux des unités 
du Pirgaki-Garmeni d'Othrys. 

- les formations calcaires présentent des microfaciès très voisins, tant du point de 
vue de la microfaune que des autres éléments calcaires (oolithes, lithoclastes, etc ... ) : ainsi, 
les principaux Foraminifères observés sont des Protopeneroplis striata Weynschenk, et des gran
des Trocholines d'âge dogger-malm; 

- l'ensemble calcaire est, comme en Othrys, recouvert d'une formation siliceuse d'âge 
dogger-ma.lm. 

un certain nombre de différences apparaissent toutefois : elles concernent la couleur des 
bancs calcaires, grise en Othrys, plutôt beige-crème dans le Koziakas, et surtout l'épaisseur 
des niveaux calcaires, probablement nettement supérieure à 500 m dans le Koziakas, et de 300 m 
au maximum en Othrys. 
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Quoi qu'il en soit, la signification des series jurassiques du Koziakas et de Pirgaki-Gar
meni en Othrys est très comparable. Elles témoignent indiscutablement d'une transition entre une 
plate-forme et un bassin plus profond, mais il s'agit probablement d'une simple analogie. 

VIII, LE JURASSIQUE ANTE-OPHIOLITIQUE CONCLUSIONS GENERALES 

A, LES SERIES STRATIGRAPHIQUES, 

Les principales series jurassiques reconnues dans le secteur étudié ont été reportées sur 
la figure 112. on peut y distinguer trois ensembles 

- les séries pélagoniennes (1 à 3) 1 

les séries maliaques (4 à 9), auxquelles je rattacherai la série de Profitis Ilias 
(10) 

- les séries du Koziakas. 

1. LES SERIES JURASSIQUES PELAGONIENNES, 

Aff7,eurements : Othrys orientale méridionale et Othrys centrale (unité du Messovouni et uni
té sous-jacente de Prosilia). 

Série type : série du Flambouri (2, fig. 112 ; unité du Messovouni). 
Du Lias au Ma.lm p.p. (Cladocoropsis), elle est constituée de calcaires gris, massifs, à Algues 
et gros Lamellibranches, parfois à oolithes, typique d'une plate-forme subsidente peu profonde. 
Ces calcaires sont recouverts d'une épaisse formation radiolaritique (Malm ?) plus ou moins pé
litique, passant à l'ensemble chaotique "volcano-détritique". 

Variations : elles concernent principalement: 

- l'importance de la série néritique, qui peut être réduite à une partie du Lias seu
lement (série duStrimbes; 3, fig. 112). Dans ce cas, on note localement l'apparition de faciès 
de type condensé, à Involutina liassiaa; 

- des variations d'épaisseur du Dogger-Malm, nettement plus épais dans l'unité de Pro
silia que dans la série du Flambouri (unité du Messovouni), bien que les faciès soient pratique
ment identiques. 

2. LES SERIES JURASSIQUES MALIAQUES. 

Deux types principaux peuvent être distingués : 

a. LES SERIES JURASSIQUES CALCARO-SILICEUSES BREŒIQUES (4 à 8, fig. 112).: 

Afjlel.lI'erœnts unité de chatala (Othrys centrale), unités de Pirgaki et de Garmeni Rachi 
(Othrys orientale et centrale). 

Sél'ie type : série de Garmeni Rachi (8, fig. 112). Elle est formée d'une alternance (250 à 
300 m d'épaisseur) de calcaires siliceux fins, de calcarénites et de calcirudites à oolithes et 
lithoclastes (extraclastes) essentiellement carbonatés. Une passée plurimétrique pélito-siliceu
se peut interrompre cette succession. A la partie supérieure Dogger (?) - Malm, apparart une 
épaisse formation radiolaritique, rouge, à intercalations de calcaires microbréchiques. Le Dog
ger-Malm est bien daté grâce à d'abondants spécimens de Trocholines et de Protopeneroplis stria
ta Weynschenk; le Lias, en revanche, est plus difficile à mettre en évidence (Involutina lias
sica remaniée ou non?). 

Variations : elles sont nombreuses dans le détail 
être les suivantes : 

les plus significatives me semblent 
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- des variations d'épaisseur totale des formations calcaires à niveaux bréchiques, qui 
sont puissantes dans l'unité de Garmeni Rachi et dans la partie occidentale de l'unité du Pirga
ki, moins épaisses dans le secteur oriental de cette dernière et, dans la mesure où cela est dé
terminable, dans l'unité de Chatala; 

- les variations de la taille des éléments détritiques contenus dans les brèches 
(taille maximale des éléments observés et proportion approximative des calcirudites par rapport 
aux calcarénites): Les éléments les plus grossiers appartiennent aux séries de l'unité de Chata
la (partie inférieure du Jurassique surtout) et de l'unité du Pirgaki. 

b. LES SERIES JURASSIQUES PELITIQUES (9, fig. 112). 

Affleiœements : unités inférieure et supérieure de LOggitsion, de l'Othrys orientale à 
l'Othrys occidentale. 

Série type : elle est formée d'un ensemble de pélites (shales) rouge-lie-de-vin, à débit 
en écailles, à rares passées de calcaires microbréchiques, d'ordre métrique. L'épaisseur totale 
de la série jurassique est faible, mais des réductions de nature tectonique peuvent accentuer 
ce caractère. 

Variations elles sont peu importantes et concernent principalement l'épaisseur des cal
caires intercalés dans les pélites, la présence de niveaux plus ou moins gréseux à la partie su
périeure de ces pélites (Othrys occidentale) et le développement de niveaux radiolaritiques 
francs au sein de celles-ci (cf. unité supérieure de LOggitsion, au Nord d'Agrilia). 

c. REMARQUE : LA SERIE JURASSIQUE DE PROFITIS ILI AS ( 10, fig. 112) . 

Cette serie jurassique qui affleure près de Lamia est particulière dans la mesure où il 
existe une formation de calcaires bréchiques d'âge dogger-malm à éléments millimétriques à plu
ricentimétriques, d'épaisseur totale très faible (une dizaine de mètres), reposant directement 
sur des calcaires triasiques. En outre, la partie sommitale de cette série est riche en radio
larites mais aussi en pélites rouge-lie-de-vin. Elle présente donc des affinités avec les séries 
typiquement maliaques, mais ne se rattachent clairement à aucun des types précédemment décrits. 

3. LA SERIE JURASSIQUE DU KOZIAKAS. 

Affletœements : le Jurassique est connu dans les différentes unités du Koziakas, à la limi
te des zones internes et des zones externes, entre la vallée du Penée au Nord et le village de 
oafnospilia (et peut-être Loutre Kaitsa) au Sud (Aubouin, 1959 ; Ferrière, 1974 c ; Ardaens, 
1978 ; Jaeger, 1979 ; courtin, 1979). 

N'ayant pas effectué une étude complète des affleurements jurassiques des unités du Kozia
kas, la série proposée n'a pas obligatoirement valeur de série type; elle ne correspond qu'à la 
synthèse des différentes coupes analysées (af. supra). 

La série jurassique du Koziakas comprend deux composants essentiels (11, fig. 112) : 

- des calcaires, parmi les.quels on note la présence de calcaires fins siliceux, de cal
carénites et de calcirudites souvent riches en oolithes, à lithoclastes (extraclastes) calcaires 
et parfois siliceux; 

- des radiolarites rouges et des pélites jaunes ou rouge-lie-de-vin, à niveaux sili
ceux. 

La base de la série jurassique est essentiellement formée de calcaires plus ou moins sili
ceux -ces niveaux constituent la crête principale à regard oriental-; la partie médiane s'enri
chit en passées décamétriques radiolaritiques; la partie supérieure, enfin, est essentiellement 
radiolaritique et contient de rares passées de calcaires microbréchiques. Les parties médiane et 
supérieure sont datées du Dogger-Malm par une abondante microfaune, dont Protopeneroplis stria
ta. 

Interprétation : la serie jurassique du Koziakas présente de nombreuses affinités de faciès 
avec celles des unités intermédiaires d'Othrys, et notamment les séries des monts Pirgaki et 
Giusi ou Garmeni .Rachi. 



- 273 -

Ces analogies ne signifient pas qu'il s'agisse obligatoirement de series occupant la même posi
tion paléogéographique. Un certain nombre de différences peuvent d'ailleurs être notées par rap
port aux séries maliaques d'Othrys ; elles concernent: 

- l'épaisseur des séries jurassiques, apparemment plus importante dans le Koziakas 

- la teinte des calcaires, à dominante beige dans le Koziakas, grise en Othrys ; 

- la richesse en oolithes des calcaires, qui serait plus grande dans le Koziakas, et 
la nature du passage au Crétacé inférieur, discontinue en Othrys, et qui pourrait être progres
sif dans le Koziakas (Jaeger, 1980). 

B, EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE AU JURASSIQUE, 

l. SIGNIFICATION DES PRINCIPAUX FACIES OBSERVES. 

a. CALCAIRES MASSIFS DES SERIES PELAOONIENNES (1 à 3, fig, 112). 

Ils forment en général une série continue du Lias au (Dogger) Malm, mais ils peuvent s'ar
rêter localement à différents niveaux dans le Jurassique, au Dogger ou même au Lias (série du 
Strimbes ; 3, fig. 112). 

Leurs faciès graveleux ou oolithiques francs, sans débris de roches étrangères au bassin 
de sédimentation, ainsi que les fossiles présents -Algues, débris d'Encrines, Lamellibranches 
de grande taille (Mégalodontidés liasiques), gros Lituolidés (Orbitopselles, etc ... ), CZadoco
ropsis et Madréporaires- indiquent une plate-forme subsidente du Lias au Malm p.p., recouverte 
par une faible tranche d'eau. 

LOcalement, la série néritique s'arrête au Lias, et des faciès condensés à Lagénidés, Invo
Lutina Ziassica et embryons d'Ammonites marquent un accroissement de la profondeur dans le sec
teur considéré (Strimbes). 

b, LES FORMATIONS CALCARO-SILICEUSES RICHES EN BRECHES. 

Elles constituent l'essentiel du Jurassique des unités intermédiaires de Chatala, Pirgaki 
et Garmeni Rachi, du Lias au (Dogger) Malm ("Formation de Meterizia" de Smith et al., 1975). 

J'ai donné précédemment (cf. conclusions du Jurassique des unités de Pirgaki-Garmeni Rachi) 
une description détaillée de ces formations, en ce qui concerne notamment la nature, l'âge et 
l'origine des débris de roches, calcaires surtout, contenues dans les brèches. A cette occasion, 
j'ai discuté du processus de mise en place de ces niveaux détritiques calcaires, à partir des 
travaux de Price (1977) issus d'observations faites dans le secteur d'Anavra. 

L'analyse des éléments montre que ceux-ci proviennent, dans la majorité des cas, de séries 
semblables à celles qui constituent les unités tectoniques les plus basses d'Othrys, à savoir 
les séries pélagoniennes et celles de l'unité de Chatala ; c'est le cas plus particulièrement 
des nombreux débris de calcaires du Trias supérieur à Involutines. Naturellement, il existe une 
évolution de la nature des apports au cours du temps, dans la mesure où de nouveaux faciès se 
déposent sur la plate-forme pélagonienne et ses marges au cours du Jurassique. 

Une autre source d'éléments peut être mise en évidence par l'étude de la base de l'ensemble 
bréchique, d'âge trias supérieur-lias. Des débris de roches éruptives, de calcaires w.erféno-ani
siens et peut-être de brèches aniso-ladiniennes à éléments paléozoiques, semblent avoir pour 
origine la partie inférieure de la série de Garmeni Rachi. Par la suite, au Dogger-Malm, ce type 
de remaniements à l'intérieur de la même série parait s'estomper, à moins que ceux-ci ne soient 
difficiles à reconnaître du fait du caractère déjà détritique des calcaires représentant la par
tie inférieure du Jurassique. 

Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que l'on puisse mettre en évidence une évolution de 
l'âge des éléments impliquant une érosion de plus en plus profonde de la zone d'alimentation en 
matériel détritique ; au contraire, il existe des éléments de plus en plus récents, de la base 
au sommet des formations bréchiques, mêlés à des éléments d'âge plus ancien, du Trias supérieur 
notamment, visibles à tous les niveaux d\.l Jurassique. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'une par
tie de ces derniers puissent provenir de remaniements multiples. 
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Selon Price (1977), ces sédiments correspondraient à un cône sous-marin formé par des pro
cessus de "sediment gravity-flow" de type "debris-grain flow" et courants de turbidité s.s. Pour 
des raisons liées à l'agencement interne des particules, mais aussi à la nature des éléments 
présents, cet auteur estime qu'une partie des calcarénites (les "calcarénites massives") aurait 
une origine quelque peu différente des autres sédiments calcaires détritiques. 

Pour ma part, étant donné l'association constante sur le terrain, quelle que soit la posi
tion de la série observée, des différents types de faciès, d'une part, et le fait que les élé
ments terrigènes particuliers sont surtout présents à la partie inférieure de l'ensemble bréchi
que, d'autre part, j'ai plutôt tendance à penser que la diversité de nature des éléments est 
principalement liée à l'état particulier des différents secteurs, à la suite de l'épisode d'ins
tabilité et de volcanisme du Trias moyen-supérieur. L'alimentation en provenance de la plate
forme deviendrait prépondérante au cours du Jurassique, à la suite de la régularisation des ai
res de réception sous l'effet du dépôt des premiers sédiments détritiques au Trias supérieur
Lias. 

cela n'exclut pas, naturellement, la possibilité d'une alimentation par des voies diversi
fiées et hiérarchisées, à partir de la plate-forme pélagonienne et même à partir de blocs bas
culés en position distale par rapport à cette marge, selon des modèles connus actuellement (Mon
tadert et ai., 1979). 

Quoi qu'il en soit, le résultat serait bien la formation d'un cône sous-marin de taille im
portante mais localisé à l'Othrys, ce qui expliquerait l'absence de tels faciès dans les séries 
de type maliaque, en Eubée par exemple. 

c. LES SEDIMENTS SILICEUX RADIOLARITIQUES JURASSIQUES. 

Les séries jurassiques anté-ophiolitiques étudiées sont riches en niveaux siliceux radiola
ritiques plus ou moins pélitiques. Ceux-ci se développent surtout dans la partie sommitale de 
ces séries, c'est-â-dire au Dogger-Malm. 

cette dernière observation s'applique principalement aux séries maliaques intermédiaires 
{Chatala, Pirgaki, Garmeni Rachi), mais aussi à certaines séries maliaques des unités de !Dggit
sion et à la plupart des séries pélagoniennes. 

Récemment, Charvet (1978), Fleury (1980) et Thiébault "<1982) ont discuté le problème de la 
profondeur de dépôt et de la formation des radiolarites dans les Dinarides s.1., en se fondant 
sur des travaux récents relatifs notamment aux variations du niveau de compensation des cart>ona
tes {C.C.D.), à la subsidence des plates-formes et des bassins profonds et à l'interprétation 
des "Ammonitico Rosso" et des radiolarites de séries diverses (Jenkyns, 1971, 1974 ; Berger, 
1_972 ; Bernoulli et Jenkyns, 1974 ; Berger et Winterer, 1974 ; Bosellini et Winterer, 1975, 
1981 ; van Andel, 1975 ; Parsons et Sclater, 1977; Stechler et Watts, 1978 ; Mc Kenzie, 1978 
Sclater et al., 1979; Jarvis et Mc Kenzie, 1980 ; Sclater et Christie, 1980, etc ... ). 

Naturellement, pour un bassin tel que le bassin maliaque, on doit envisager une subsidence 
tectonique importante entre la période de fracturation et d'extension (au Trias moyen-supérieur 
(?)) et le Jurassique supérieur. La profondeur de dépôt des radiolarites jurassiques a donc pro
bablement été supérieure à celle des radiolarites triasiques, puisque les faibles taux de sédi
mentation observés n'ont pas dû compenser cet approfondissement. 

Si Charvet{1978) et Fleury (1980) retiennent pour des radiolarites jurassiques appartenant 
à des bassins dinariques et helléniques différenciés au Trias, des profondeu:ude l'ordre de 
1 500 à 2 000 m, Thiébault (1982) obtient des valeurs de l'ordre de 3 500 à 4 000 m (radiolari
tes jurassiques du Pinde). 

Les courbes de subsidence thermique calculée par Thiébault (op. ait.) pour le bassin pindi
que, peuvent être appliquées au bassin maliaque, marqué par une succession d'évènements compara
bles. Il s'agirait même dans ce dernier d'une subsidence minimale, puisque une véritable croûte 
océanique a probablement occupé une partie du bassin maliaque au cours du Jurassique (fig. 182). 

Cependant, si ce raisonnement peut s'appliquer aux séries maliaques, il n'en est pas de mê
me pour les séries pélagoniennes. En effet, ce n'est qu'au cours du Dogger-Malm que la sédimen
tation carbonatée néritique passe assez brutalement, par l'intermédiaire de quelques mètres de 
faciès à filaments ou de brèches calcaires, à des radiolarites franches (Flambouri) ou péliti
ques. La durée de la période d'instabilité comprise entre l'arr~t de la sédimentation carbona
tée et le début de la sédimentation siliceuse ne peut être fixée précisément ; cependant, elle 
est incontestablement comprise entre un certain Dogger et le Kimméridgien. 
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Même en retenant, au Dogger-Malm, la profondeur la plus faible pour la C.C.D., à savoir 
celle envisagée par Winterer et Bosellini (1981) pour le sillon ligure-piémontais, et Thiébault 
(1982) pour le sillon pindique, correspondant à 2 000 m, et en considérant que celle-ci se relè
ve sur les bordures des bassins, il n'est guère possible de faire passer le domaine pélagonien 
sous la C.C.D. au cours de cette période par continuation simple du processus de subsidence amor
cé au Trias, et ce d'autant plus que le taux de sédimentation devient extrêmement faible sur la 
plate-forme pélagonienne au Jurassique. 

Si l'on doit faire intervenir un facteur particulier pour expliquer ce changement brutal 
de sédimentation au niveau des séries pélagoniennes, il est clair que celui-ci doit avoir un 
lien quelconque avec le phénomène ophiolitique. on peut envisager que le changement de sédimen
tation ait pour origine une accélération du processus de subsidence : 

- soit lors de la création de la croûte océanique qui donnera les nappes ophiolitiques, 
ce qui fixerait le début de ce phénomène (au Dogger?) 

- soit sous l'effet des premières manifestations compressives affectant un ensemble 
possédant une croûte océanique déjà bien individualisée (mise en tension avant l'abduction, ou 
abduction naissante avec écaillage intra-océanique ayant des conséquences sur la marge adjacen
te). 

Il est par ailleurs possible d'admettre que les transformations liées aux processus de créa
tion de croûte océanique, ou surtout d'écaillage de celle-ci, aient entrainé des variations du 
volume des bassins considérés, et donc des variations des phénomènes associés (courants, échan
ges avec les bassins voisins ... ), et même des modifications directes des caractéristiques chimi
ques des eaux marines correspondantes (augmentation du taux de silice?), tout facteur ayant des 
conséquences non négligeables sur l'évolution de la C.C.D. 

Quelle que soit cette évolution, il me semble que l'approfondissement de la plate-forme pé
lagonienne au Dogger-Malm ne peut être niée (brèches parfois granoclassées sur les calcaires né
ritiques), que ce soit le facteur principal ou non, du passage à la sédimentation radiolaritique. 

d. LES PELITES ROUGE LIE-DE-VIN JURASSIQUES. 

Elles représentent l'essentiel des séries supposées jurassiques des unités de LOggitsion, 
mais sont également présentes au sein du Jurassique des unités de Garmeni Rachi et de Pirgaki, 
et même au sounnet des séries jurassiques pélagoniennes. 

L'étude des argiles montre une évolution de la nature des pélites, du Trias au Jurassique, 
dans les unités de Loggitsion (fig. 57). Les influences continentales sont importantes, même au 
Jw:assique, dans ces séries maliaques pourtant les plus distales par rapport au Pélagonien. Par 
ailleurs, elles ne semblent pas présenter d'affinités avec les "argiles rouges des grands fonds" 
actuellement connues dans les grands océans (fig. 117). 

Des variations du spectre des argiles existent entre niveaux d'âge comparable de la partie 
supérieure du Jurassique des séries maliaques et pélagoniennes et même entre les séries pélago
nienne d'Othrys orientale et centrale (fig. 117). Ce problème sera abordé dans un paragraphe ul
térieur (2e partie, chapitre IV B, paragraphe VI). 

2. PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE AU JURASSIQUE. 

a. C1l'HRYS. 

al. Evolution d'ensemble. 

L'analyse des series jurassiques d'Othrys montre que les processus sédimentaires sont res
tés relativement constants au cours de cette période, avec des dépôts de calcaires néritiques 
sur la plate-forme d'une part, une sédimentation pélitique et parfois radiolaritique dans la 
partie distale du bassin maliaque et l'accumulation de calcaires détritiques (turbidites, etc ... ) 
dans sa partie proximale (transition au Pélagonien) d'autre part. 

La constance de ces processus n'implique pas la stabilité du bassin et de ses marges ; des 
blocs (limités par des failles?) jouent probablement indépendamment les uns des autres au cours 
du Jurassique, soit positivement (alimentation accrue des brèches), soit négativement (change
ment de sédimentation : série du Strimbes, peut-être), soit par rotation au niveau de failles 
listriques (variations d'épaisseur des sêdimen-cs détritiques piégés). 
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Le changement de sédimentation le plus important se produit au cours du Ma.lm, juste avant 
l'arrivée des ophiolites, chacun des secteurs de l'Othrys étant alors le siège d'une sédimenta
tion radiola.ritique et/ou pélitique. 

Globalement, il est clair qu'il existe une évolution bathymétrique depuis une plate-forme 
peu profonde (1 à 3, fig. 112) v~rs un bassin profond (9), reliés entre eux par une pente plus 
ou moins marquée (4 à 8). Cette pente semble moins importante au Ma.lm, du fait de l'affaissement 
de la plate-forme pélagonienne, mais elle conserve probablement la même polarité, au moins jus
que l'arrivée des nappes ophiolitiques. 

a2. Particularités de l'ensemble Maliaque-Pélagonien au Jurassique. 

a2.1. Détermination du sens des (paléo)pentes entre Pélagonien et Maliaque. 

Ce problème a été évoqué dans les conclusions relatives au Jurassique de chacune des unités 
tectoniques d'Othrys : il suffit théoriquement de comparer des faciès de même âge appartenant à 
une même unité tectonique pour le résoudre. Cependant, les difficultés apparaissent : déterminer 
des périodes de temps comparables, notanunent dans les unités de Pirgaki; Garmeni Rachi et Loggit
sion, et parfois mêmé, distinguer les unités, comme c'est le cas pour la limite méridionale en
tre les unités de Pirgaki et de Garmeni Rachi. 

Les résultats les moins hypothétiques concernent 

- l'unité du Messovouni, du Lias moyen-supérieur au Dogger-Malm: la série du Strim
bes, avec ses niveaux condensés liasiques à Involutina 1iassica, et une absence de sédimentation 
(avec surface durcie?) entre ce niveau et les brèches à Pr>otopeneroplis striata, s'oppose à la 
série "moins profonde" du Flambouri, caractérisée par des calcaires liasiques à Orbitopselles, 
des calcaires oolithiques épais (Dogger?) et des bancs massifs à P. striata. 
La direction précise de cette pente, à composante occidentale, ne peut être déterminée du fait 
de l'absence (originelle ou non) de Jurassique daté au Sud (faille) et au Nord de la "fenêtre 
de l'Othrys" 

- l'unité de Chatala: les calcaires à Protopeneroplis striata observés dans le Likor
rachi sont en bancs plus massifs et moins riches en passées siliceuses que dans .le Kedro Bachi 
plus occidental. Mais il n'est pas certain que les périodes de temps comparées soient exactement 
les mêmes. Par ailleurs, il n'est pas possible de comparer les sédiments liasiques, ceux-ci étant 
trop mal datés dans les deux séries 

- l'unité du Pirgaki : la formation des calcaires bréchiques et microbréchiques conte
nant Protopeneroplis striata semble être moins épaisse à l'Est de Paleokerassea qu'à l'Ouest 
(monts Valsera et Migdalia), et surtout qu'au Nord-Ouest (monts Giusi et Pirgaki), alors que la 
taille des éléments détritiques (proportion de calcirudites par rapport aux calcarénites) paraît 
décroitre depuis Pelasgia (à l'Est) et le mont Valsera (au Sud), en direction des monts Pirgaki 
et Giusi (au Nord-Ouest). Malheureusement, l'importance des plissements et écaillages dans ces 
secteurs ne permet pas d'être affirmatif. 

En dépit d'un certain nombre d'imprécisions, les exemples analysés, et notamment l'unité du 
Messovouni, témoignent de (paléo)pentes inclinées vers l'ouest (Nord-ouest à Sud-Ouest) entre la 
plateforme pélagonienne et le bassin maliaque. 

un certain nombre de structures considérées comme des "slumpings" ont été signalées dans la 
formation pélito-radiolaritique du Malm de l'unité de Garmeni Rachi, notamment (Price, 1976 ; 
Smith et Woodcock, 1976 a) ; ils indiqueraient également des pentes inclinées en moyenn~ vers 
l'ouest. 

Les évolutions bathymétriques reconstituées ne sont peut-être pas caractéristiques de la 
pente d'ensemble formant la liaison entre les séries pélagoniennes et le bassin maliaque. Nous 
verrons en effet (cf. conclusions de la 2e partie), que dans le cas d'une marge présentant des 
blocs basculés et des failles listriques, de nombreuses contre-pentes existent (Montadert et 
al., 1979 ; Bally et al., 1981). 
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a2.2. Particularités locales au sein du bassin maliaque. 

La nature particulière du Jurassique de la serie de Profitis Ilias, près de Lamia, carac
térisée par une lacune du Lias (Dogger p.p. ?) et des brèches calcaires à ProtopeneropZis stria
ta peu épaisses, bien qu'à grain grossier, est liée à la transversale du Sperchios (cf. conclu
sions générales du chapitre Stratigraphie). 

b. KOZIAKAS. 

La série jurassique du Koziakas est proche, par ses faciès, du Jurassique des unités inter
médiaires d'othrys (Chatala, Pirgaki, Garmeni Rachi). Elle marque comme celles-ci une transition 
entre une plate-forme et un bassin plus profond, dont la position paléogéographique précise sera 
analysée plus loin (cf. conclusions générales du chapitre Stratigraphie) : marge pélagono-pindi
que ou, avec moins de probabilité, transition pélagono-maliaque ou maliaco-parnassienne (dans le 
cas où la plate-forme parnassienne se prolongerait au Nord du Sperchios). 





TERRAINS NON METAMORPHIQUES QUATRIEME CHAPITRE 

JURASSIQUE SUPERIEUR EOCRETACE 

LA PERIODE OPHIOLITHIQUE 

SOUS-CHAPITRE IV A GENERALITES 

La période Jurassique supérieur-Eocrétacé est fondamentale dans le développement des Hel
lénides. Elle est marquée par l'existence d'une tectonique importante, dont le résultat est la 
mise en place de nappes ophiolitiques et de nappes constituées de terrains sédimentaires et ef
fusifs dans les zones orientales (Mercier, 1966 ; Dercourt, 1970, 1972 ; Ferrière, 1972, 1974 b ; 
Hynes et al., 1972 ; Bernouilli et Laubscher, 1972 ; Aubouin, 1973 ; Smith et al,, 1975 ; Jacobs
hagen,et al.1976 ; Katsikatsos, 1979). L'existence ou l'absence de cette structuration précoce 
par rapport aux phases helléniques classiques, d'âge tertiaire, a conduit Brunn (1956) à dis
tinguer les "zones internes", tectonisées dès la fin du Jurassique, et les "zones externes", 
qui ne le seront qu'au Tertiaire. 

I , PLAN ADOPTE 

Du fait de la tectonisation des "zones internes", de nombreuses lacunes existent au sein 
des séries sédimentaires, d'âge jurassique supérieur-crétacé inférieur, que ce soit par absence 
de dépôt ou par érosion de sédiments déjà déposés, Nous essaierons de combler cette absence de 
documents concernant les zones internes, par l'analyse des séries des zones externes les plus 
orientales, dont les sédiments ont enregistré certains des évènements marquants des zones inter
nes adjacentes, dans la mesure, naturellement, où ces évènements ont eu des conséquences sur les 
phénomènes sédimentaires, dont on sait qu'ils temoignent surtout des évolutions de "surface". 

Nous analyserons successivement les formations lithologiques des zones internes puis cel
les des zones externes. Dans les zones internes, nous distinguerons tout d'abord les sédiments 
fini-jurassiques déposés avant l'arrivée des nappes ophiolitiques ; nous verrons que ces "for
mations pré-ophiolitiques" parfois chaotiques ("Volcano-Détritique") témoignent d'un changement 
radical de la sédimentation en liaison avec le phénomène ophiolitique. Nous décrirons ensuite 
les ophiolites elles-mêmes, puis les premiers sédiments qui les recouvrent ou résultent de leur 
érosion. 
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II, LES SUBDIVISIONS STRATIGRAPHIQUES UTILISEES 
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Tabl. 11. 13. - Echelle stratigraphique du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur, utilisée dans le mé
moire. 

Le tableau ci-dessus (tabl. II 13) donne les principales subdivisions utilisées pour cette 
période. Le degré de précision atteint est très variable selon les séries analysées : intéres
sant dans le cas des séries externes et des séries internes supra-ophiolitiques, grâce à l'é
tude des Calpionelles notamment, il est nettement insuffisant dans celui des séries chaotiques 
infra-ophiolitiques. 
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SOUS-CHAPITRE IV B FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES 

I, GENERALITES 

Les formations lithologiques décrites dans ce paragraphe constituent la partie soumitale 
des séries impliquées dans la tectonique anté-Crétacé supérieur de l'Othrys. Elles sont parti
culièrement bien individualisées dans la zone pé'lagonienne, du fait de l'existence d'un change
ment de sédimentation assez brutal, les calcaires massifs du Dogger-Malm, à faune néritique, 
étant remplacés par des sédiments pélitiques et radiolaritiques qui peuvent être surmontés par 
des formations conglomératiques ou chaotiques à blocs décamétriques de natures diverses. Des 
sédiments de même type se déposent durant cette période dans le bassin maliaque, mais le chan
gement de sédimentation y est moins radical, étant donné la richesse en silice des séries tria
sico-jurassiques sous-jacentes ; seules les formations chaotiques peuvent être clairement dis
tinguées, lorsqu'elles existent, naturellement. 

A, HISTORIQUE, 

Cet historique concerne les formations fini-jurassiques des zones internes, antérieures 
et/ou contemporaines à la première mise en place.des ophiolites ; elles seront dites "forma
tions pré-ophiolitiques", qu'elles soient pélito-radiolaritiques, ou d'aspect chaotique ("Vol
cano-Détritique", dans ce dernier cas). 

Les associations ophiolites-pélites-radiolarites ont été remarquées, notamment en Othrys, 
dès la fin du XIXe siècle, et désignées sous le nom de "Serpentin-Bornstein-Schiefer Formation" 
par Philippson (1895). Ce dernier leur attribuait un âge crétacé, bien qu'il ait représenté sur 
certaines de ses coupes, la discordance des calcaires crétacés sur ces formations (coupe n° 3, 
planche 9, Philippson, 1895). Différents auteurs reprendront une terminologie comparable par la 
suite; on peut citer : 

- Renz (1927, 1930, 1940, 1955) qui précise l'attribution paléogéographique de cette 
forma tien lithologique en la nommant "Osthellenische Serpentin-Schiefer-Hornstein gruppe" 

- Marines (1956) et Marines et aZ. (légendes des cartes à 1/50 000 de l'Othrys, 1957 
à 1967) qui, à propos de l'étude du massif de l'othrys, parlent de la "Schiefer-Hornstein For
mation" ou "Shale-Chert group", et considèrent qu'elle est formée de pélites et de radiolarites 
au sein desquelles s'intercalent, à différents niveaux du Trias et du Jurassique, des termes 
calcaires et des roches éruptives telles que les ophiolites; 

- Tataris (1967, 1975 a, b) qui utilise le terme "Shale Chert Sandstone formation 
with ophiolites" ou "Sh 2 - formation". 

Ces diverses dénominations regroupent en fait des formations lithologiques très différen
tes, appartenant soit aux zones internes, telles que des ophiolites s.s., des séries maliaques 
triasico-jurassiques (pélites, radiolarites et surtout niveaux volcano-sédimentaires triasiques) 
et même des calcaires pélagoniens (af. Othrys centrale), soit, mais plus rarement, aux zones 
externes, comme le flysch béotien au sens de Clément _(1971) et Celet et Clément (1971). 

Parallèlement, un certain nombre d'auteurs ont mis l'accent sur le problème des ophiolites 
et créé une terminologie qui tend à regrouper les roches éruptives ophiolitiques et les sédi
ments qui leur sont intimement liés. Ainsi, Kober (1952) distingue des associations ophiolites
radiolarites internes (I. R. o.) et externes (E. R. o.), alors que les géologues de l'école 
française (Brunn, 1956 ; Aubouin, 1959 ; Celet, 1962 ; Dercourt, 1964 ; Godfriaux, 1965 ; Mer
cier, 1968) parlent de "complexe ophiolitique" ou de "cortège ophiolitique". Ces derniers sont 
alors conduits à reconnaitre une couverture à ces ophiolites, mais aussi un soubassement qu'ils 
décrivent en détail. Brunn (1956), par exemple, signale en Macédoine, entre les carbonates pé
lagoniens et les ophiolites s.s. du massif du Vourinos, des niveaux de schistes particuliers 
très siliceux (niveau "e"), et attire l'attention sur le changement de sédimentation correspon
dant, en rapport, selon lui, avec le phénomène ophiolitique. Des niveaux fini-jurassiques de 
même nature sont signalés par la suite dans d'autres secteurs de la zone pélagonienne, tels que 
1~ Kallidromon (Celet, 1962) ou l'Eubée (Guernet, 1971 ; Guernet et Parrot, 1972). Cependant, 
ces descriptions ne concernent que des formations radiolaritiques ou détritiques, à grain fin, 
relativement bien· stratifiées. • 
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Enfin, dans la dernière décennie, des ensembles chaotiques à éléments ophiolitiques ont 
été reconnus et considérés comme des formations lithologiques à part entière et, comme telles, 
ont fait l'objet de diverses publications dans lesquelles leur origine et leur signification 
ont été envisagées : 

- dans un premier temps, Mercier et Vergely (1972) ont analysé le problème de l'ori
gine des "mélanges" ophiolitiques de Macédoine, qu-'ils supposent être le résultat d'une disso
ciation tectonique polyphasée ; 

- puis, en même temps que les travaux effectués en Othrys (Ferrière, 1972, 1974 b ; 
Hynes et al., 1972 ; Smith et ai., 1975) permettaient de montrer que la "Schiefer-Hornstein 
Formation" de Marines (1956) correspondait en fait à un empilement d'unités tectoniques, des 
interprétations différentes ont été proposées pour expliquer la présence des formations chaoti
ques à blocs entre ces diverses unités ophiolitiques et sédimentaires mises en place avant le 
crétacé supérieur. Alors que Hynes et ai. (1972) puis Smith et ai. (1975) proposaient une ori
gine tectonique pour ces "mélanges", j'ai considéré, pour ma part, qu'il s'agissait d'un ensem
ble "volcano-sédimentaire chaotique" (Ferrière, 1974 b) semblable à ceux précédemment signalés 
dans les zones internes des Dinarides s.s. (Ciric, 1954; Aubouin et ai., 1970) et admis qu'il 
reposait normalement sur les niveaux jurassiques sous-jacents (Ferrière, op. c:it., fig. 3). La 
description alors proposée était la suivante (Ferrière, op. ait., p. 545 et 555) : "20 à 30 m 
-visibles- de radiolarites pélitiques rouges, surmontées d'un ensemble volcano-sédimentaire 
chaotique contenant des blocs de grès, de dolérites, des conglomérats à éléments de grès quart
zeux ainsi que des corps de serpentine dans la partie supérieure de la Formation", admettant, 
pour ces derniers, qu'il pouvait s'agir (p. 555) "de simples copeaux tectoniques ou d'olistoli
thes repris tectoniquement". 

des études détaillées, menées dans les Hellénides, essentiellement en Iti (Celet, 
1976 : Celet et ai., 1977 a et b ; Bléhaut, 1975 ; Wigniolle, 1975, 1977), en Othrys (Ferrière 
in Celet et al., 1977 a et b ; Smith et ai., 1979), et sous la nappe ophiolitique du Pinde sep
tentrional (Terry, 1975) ainsi que dans les Dinarides s.s. (D:imitrijevic et Dimitrijevic, 1973 ; 
Cadet et Charvet in Celet et al., 1977 a), ont conduit à la conclusion que ces formations chao
tiques correspondaient à un olistostrome formé au cours des phases paléotectoniques précoces 
(Jurassique supérieur-Eocrétacé), à l'avant des nappes ophiolitiques, L'un des résultats les 
plus importants de ces travaux fût de démontrer que les formations chaotiques reposaient bien 
en contact stratigraphique normal, par l'intermédiaire de niveaux pélito-radiolaritiques, sur 
leur soubassement sédimentaire jurassique, que celui-ci soit néritique ou pélagique, Depuis 
lors, de tels ensembles lithologiques chaotiques ont été reconnus en Argolide (Vrielynck, 1978) 
et même dans des secteurs helléniques métamorphiques tels que le Vourinos (Naylor et Harle, 
1976) ou le Pelion (Ferrière in Celet et al., 1980). 

Ces interprétations, caractérisées par le fait que les formations fini-jurassiques chaoti
ques à éléments ophiolitiques, en position infra-ophiolitique, seraient dues initialement à un 
processus sédimentaire -les blocs provenant malgré tout de nappes en mouvement- tendent à les 
différencier de formations voisines par leur contenu, dont le caractère chaotique aurait été 
acquis au cours de différentes phases tectoniques, telles que l'"Ankara-melange" (Bailey et Mac 
Callien, 1950), le "Franciscan Melange" (Hsü, 1968, 1974 ; Blake et Jones, 1974) ou les "mélan
ges ophiolitiques de Macédoine" (Mercier et Vergely, 1972). cependant, ces différences ne sont 
peut- être pas fondamentales ; des auteurs récents admettent en effet que les caractéristiques 
du "Franciscan Melange" par exemple sont avant tout le résultat de phénomènes de resédimenta
tion (Cowan, 1978) ; Smith et al. (1979) se rallient également à cette interprétation pour les 
"Mélanges" d'Othrys, et enfin, Mercier et vergely (in Dercourt et al., 1977) n'excluent pas que 
de tels phénomènes aient pu intervenir, avant les déformations principales, dans les mélanges 
ophiolitiques àe Macédoine. 

Les hypothèses qui postulent que les formations chaotiques fini-jurassiques des zones in
ternes helléniques et dinariques sont de type olistostrome, peuvent être en revanche rappro
chées de celles qui ont été élaborées dans les chaines téthysiennes plus oriental~1 pour expli
quer la genèse de formations chaotiques à éléments ophiolitiques, en général plus récentes que 
celles des Dinarides s.l. (De Graciansky, 1973 ; Gansser, 1974). 

Une différenae importante subsiste toutefois entre la majeure partie des hypothèses tecto
no-sédimentaires et celle que nous retenons pour les formations chaotiques des Eellénides inter
nes (Celet et al., 1977 a, 1977 b), dans la mesure où, pour nous, le contact de base est un con
tact originellement stratigraphique, même si localement des indices de tectonisation existent, 
alors que pour Gansser (1974) par exemple, les "mélanges ophiolitiques" reposent toujours en 
nappe sur les niveaux sous-jacents. cet auteur distingue également des "olistostromes ophioli-
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tiques" qui sont intercalés stratigraphiquement dans les séries, mais ces dernières sont situées 
à l'extérieur du domaine de mise en place des ophiolites, si bien qu'il ne s'agit plus d'un 
équivalent des formations chaotiques fini-jurassiques des zones internes helléniques, qui sont 
tectonisées dès la première phase de mise en place des ophiolites et recouvertes par celles-ci, 
mais plutôt d'un équivalent des séries béotiennes, par exemple. 

Cette remarque est importante et doit conduire à une grande prudence lorsque l'on essaie 
d'établir des comparaisons entre des formations chaotiques à éléments ophiolitiques appartenant 
à des chaines différentes. 

Par ailleurs, même dans des cas relativement "simples", comme celUi de l'Oman, des diver
gences semblables à celles déjà évoquées pour l'Othrys sont apparues : pour Gansser {1974), la 
nappe d'Hawasina constitue un mélange ophiolitique, alors que pour des auteurs plus récents, et 
notamment Graham (1980), il s'agit, pour l'essentiel, de séries disloquées tectoniquement, le 
"mélange ophiolitique" étant beaucoup plus réduit en volume. 

B, PROBLEMES DE NOMENCLATURE, 

Le bref historique esquissé ci-dessus a mis en évidence la diversité des termes retenus 
pour désigner les formations lithologiques, plus ou moins chaotiques, généralement associés aux 
ensembles ophiolitiques. Nous ne discuterons ici que des définitions relatives aux formations 
pélito-radiolaritiques surmontées de niveaux chaotiques à blocs, situées sur des soubassements 
d'âge jurassique, appartenant aux Hellénides internes. 

Dans les Dinarides s.l., les termes les plus utilisés ont été 

- pour les Dinarides s.s. : 
+ "Diabas-Hornstein Formation" (Ciric, 1954) ou "Diabase-Radiolarite" (Ciric 

et Karamata, 1960) ; 
+ "Formation volcano-sédimentaire jurassique" (Pamic, 1963 ; Aubouin et al., 

1970 ) 
+ "Olistostrome melange" (Dimitrijevic et Dimitrijevic, 1973) 
+ "Formation ou Mélange volcano-détritique" (Celet et al., 1977 a) ou "Formation 

volcano-détritique" (Charvet, 1978) ; 

- pour les Hellénides : parmi les termes utilisés pour désigner les niveaux particu
liers situés immédiatement sous les ophiolites, dans les Hellénides, on peut distinguer ceux 
qui s'adressent à des ensembles à grain fin, de ceux qui ont été créés pour les ensembles chao
tiques : 

+ niveaux infra-ophiolitiques non (ou peu) chaotiques : 
"niveau e" (Brunn, 1956) ; 
"série détritique infra-ophiolitique" (Celet, Charvet et Dercourt in 
Aubouin et al, , 1970 ) 
"Anavra chert" (Smith et al., 1975) ; 
"Diabase-chert-Formation" (Baumgartner et Bernoulli, 1976) 

+ niveaux infra-ophiolitiques chaotiques : 
"Ensemble volcano-sédimentaire chaotique" (Ferrière, 1974 b) 
"Formation à blocs" {Terry, 1975) ; 
"Mélange de type "volcano-sédimentaire"" (Celet, 1976) 
"Mélange à éléments ophiolitiques" (Celet et al., 1977 b ; Wigniolle, 
1977) , 
"série volcano-détritique" (Dercourt et al., 1977 b) et "Formation ou 
Mélange volcano-détritique" (Celet et aL., 1977 a) ; 
"Mélange" (Smith et al., 1979). 

La multiplicité des termes utilisés s'explique par la diversité des composants lithologi
ques observés dans ces formations, ainsi que par les difficultés rencontrées pour déterminer les 
mécanismes ayant conduit à leur genèse. 

Les différentes appellations retenues sont, de ce fait, généralement critiquables. Ainsi : 

- les termes descriptifs, tels que "Diabase-Radiola:rite", sont trop incomplets pour 
être évocateurs, et surtout sont insuffisants pour exclure des ensembles pourtant nettement dif
férents, tels que les formations volcano-sédimentaires triasiques, qui peuvent, elles aussi, 
contenir des radiolarites et des diabases; 
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- l'expression "Formation volcano-sédimentaire jurassique" est, elle aussi, à rejeter, 
dans la mesure où elle semble établir un lien étroit entre des phénomènes volcaniques et sédi
mentaires (sub)contemporains, ce qui n'est pas évident; 

- le terme "Mélange" est probablement le plus évocateur et le plus simple, et mérite
rait à ce titre d'être retenu ; malheureusement, il semble qu'il ait été employé à l'origine 
pour définir des ensembles dont le caractère chaotique était supposé d'origine purement tecto
nique (Greenly, 1919 ; Hsü, 1974 ; De Graciansky, 1973 ; Charvet, 1978). Beaucoup d'auteurs ont 
malgré tout utilisé ce terme dans un sens différent (+), en essayant de préciser, en outre, la 
nature ou la genèse de l'objet défini : "mélange à éléments ophiolitiques " (Gansser, 1974), 
"mélange de type volcano-sédimentaire" (Celet, 1976), "olistostrome melange" (Dimitrijevic et 
Dimitrijevic, 1973). 

Pour éviter ces différentes difficultés, l'expression "Formation (ou série) volcano-détri
tique" a été retenue (Dercourt et a'l., 1977 b ; Celet et al., 1977 a ; Charvet, 1978). Son in
térêt principal est de rappeler le caractère essentiellement détritique et non tectonique de la 
formation, et la présence au sein de celle-ci d'éléments particuliers et abondants de roches 
volcaniques, pour partie d'origine détritique. Par ailleurs, ce vocable, par sa construction 
même, permet d'établir un parallèle entre les "formations volcano-sédimentaires triasiques" et 
les "formations volcano-détritiques jurassiques", qui sont les formations les mieux représentées 
parmi celles qui contiennent des roches volcaniques, au sein des zones internes, tout en atti
rant l'attention sur les différences fondamentales liées à leur genèse. Cette terminologie pré
sente malgré tout des imperfections et des insuffisances. outre le fait que ce terme n'apporte 
pas d'indications quant à son caractère chaotique ni à sa liaison avec le phénomène ophioliti
que, il pourrait faire penser que les seuls éléments détritiques présents sont d'origine volca
nique. Ainsi, Jung (1963) classe parmi les roches pyroclastiques "les sédiments volcano-détri
tiques : véritables sédiments dont les matériaux (volcaniques) arrachés à la terre ferme par 
l'érosion ont été ensuite transportés par les eaux courantes et déposés après classement dans 
le fond des lacs et des mers". 

En conclusion, malgré les insuffisances précédemment signalées, et afin de ne pas créer 
de termes nouveaux (++), j'utiliserai l'expression "Formation volcano-détritique" ou "Volcano
Détritique", pour désigner les formations chaotiques à blocs, situées à la partie sommitale des 
unités tectoniques maliaques et pélagoniennes d'Othrys. 

Par ailleurs, je désignerai sous le nom de "Formations pré-ophiolitiques", dans le sens où 
elles semblent annoncer l'arrivée des ophiolites, l'ensemble des "formations à blocs" (Volcano
Détritique) et des pélites et radiolarites sous-jacentes, qui surmontent les calcaires pélago
niens ou les brèches carbonatées maliaques du Dogger-Malm. Ce terme sera particulièrement utile 
dans le cas où les différences entre les formations pélito-radiolaritiques de base et les for
mations à blocs ne sont pas marquées. 

Afin de respecter le plan d'ensemble utilisé pour la description des séries triasiques et 
jurassiques, j'analyserai les formations pré-ophiolitiques en distinguant successivement celles 
qui possèdent un soubassement de type pélagonien, puis celles qui reposent sur des séries de ty
pe maliaque. Enfin, je donnerai quelques précisions sur les formations chaotiques liées à des 
séries particulières ou désolidarisées de leur soubassement (fig. 113). 

II, LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES SERIES PELAGONIENNES 

Je commencerai cette étude par la description de quelques coupes d'ensemble où le volcano
détritique chaotique est bien différencié (Unité du Messovouni, en Othrys centrale), puis je 
donnerai un bref aperçu des formations pré-ophiolitiques affleurant dans l'unité sous-jacente 
de Prosilia (Othrys centrale) et en Othrys orientale. 

(+) Selon Gansser (1974, p. 483), le terme "mélange" n'implique pas une origine tectonique : 
"the melange as originally defined by Greenly (1919) could be a tectonic feature only or 
also a purely sedimentary olistostrome complex". 

(•+) Il est en effet possible, pour résoudre ce problème, d'utiliser les règles de la nomencla
ture lithostratigraphique et de créer une "Formation de l'Iti" par exemple (coupe de réfé
rence possible fig. 4, in Celet et al., 1977 a), ou bien encore de retenir un sigle (exem
ple - le C. H. o. S. E. : ~omplexe !:!_étérogène à ~listolithes sédimentaires et ~ruptifs). 
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Fig. 113. - Les formations pré-ophiolitiques d'Othrys. 

Séries pélagoniennes. - a. u. de Prosilia (calcaires et formations pré-ophiolitiques (P.O.) non différenciés). - h. P.O. rte l'u. 
du Messovouni à Volcano-Détritique (V.D.) puissant et d'Othrys orientale (V.O. peu important?). - pointillé : b possible. 
Séries maliaques typiques. - c. P.O. u. du Pirgaki (V.D. puissant). - d. u. de Garmeni Rachi (V.O. absent ou peu important). -
e. copeaux tectoniques entre u. de Loggitsion et de Fourca. - f. série de Grammeni (af.texte) . -
Séries particulières. - g. série de Profitis !lias (V.D. normal et formationchaotique à blocs d'Ammonitico-rosso sous-jacenLe ?).-
h. série de Trilofon (af. texte). - j. formations chaotiques désolidarisées de1 leur soubassement (en partie d'après Courtin, 1979). 
Références des coupes. - P.O. 1 à 6. Formations pré-ophiolitiques des séries pélagoniennes (1 à 4) et maliaques (5 à 6) décrites en 
détail. - les autres coupes citées dans le texte sont figurées dans les chapitres Trias ou Jurassique. - TL 6, Tsp 2, Jp 2-4 et 5-7, 
Jpk 3, Jg 2, JL 3-4, Jsp 1.- T. Trias. - J. Jurassique.- p. pélagonien. - pk: u. du Pirgaki (maliaque). - g: u. de Garmeni Rachi 
(maliaque). - L: u. de Loggitsion (maliaque). - sp: Sperchios. 
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A, COUPES D'ENSEMBLE DANS L'UNITE DU MESSOVOUNI (PELAGONIEN), 

1. COUPE DU MONT FLAMBOURI (l 375 m). 

Sur le flanc méridional du mont Flambouri, on rencontre successivement (fig. 114 A) : 

(1) des calcaires massifs, gris-noir, à ProtopeneropLis striata. du Dogger-Malm, 
dont la partie sommitale est formée de calcaires siliceux bréchiques ou oo
lithiques à CLadoaoropsis mirabiLis (Malm probable) ; 

(2) plusieurs dizaines de mètres de radiolarites pélitiques, rouge lie de vin, 
en contact normal sur les calcaires sous-jacents ; 

(3 à 5),une formation chaotique volcano-détritique, dont la matrice est essen
tiellement constituée de pélites à débit écailleux, de couleur rouge lie de 
vin (3), qui rappellent les pélites de l'ensemble radiolaritique sous-jacent. 
Ces pélites emballent des blocs de nature variée : des grès jaune-verdâtre 
(3a), des laves violacées à brunâtres (3b) et des blocs de nature dolériti
que (3c) . 
Des corps de serpentinite (4) apparaissent à la partie supérieure de la for
mation à blocs, à proximité du contact avec les niveaux siliceux et calcai
res de l'unité tectonique sus-jacente (5). 

2. COUPE DU MONT MESSOVOUNI (1 374 m). 

Le contact des formations pré-ophiolitiques (2 et 3) avec les niveaux calcaires de base 
(1) ne peut être observé sur cette coupe du fait de la présence d'une importante faille subver
ticale. on y reconnait cependant les mêmes ensembles lithologiques que dans la coupe du Flam
bouri, à savoir, du Nord au Sud (fig. 114 B) : 

(1) des calcaires massifs, triasico-jurassiques, séparés de l'ensemble suivant 
par la faille verticale (FJ ; 

(2) des radiolarites pélitiques, rouge lie de vin, dont l'épaisseur visible est 
de l'ordre de 25 à 30 m; 

(3) une formation d'aspect chaotique, à blocs métriques à décamétriques, dite 
"volcano-détritique", constituée : 

- d'une matrice pélitique et peut-être radiolaritique, rouge, dans la
quelle sont emballés des blocs ; 

- de rares bancs conglomératiques indurés, à galets de grès quartzeux et 
ciment siliceux, observés dans la partie basale de la formation chaotique 
(3b) 

- de blocs de grès ou graywackes jaunâtres, abondants (3c) ; 

- de blocs de radiolarites franches, de teinte rouge (3d) 
- de blocs de dolérites et de laves violacées à amygdales de calcite, de 

type spilite (3e) ; 
- de blocs de calcaires gris-rose, siliceux (3f), à Conodontes du Norien 

supérieur dont EpigandoZella bidentata Mosher (dét . .Kauffmann), représentant 
incontestablement des corps resédimentés ; 

- de corps de serpentinite (3a} qui semblent indépendants des divers con
tacts tectoniques présents au Nord (faille verticale F) ou au Sud (chevau
chement de l'unité de Chatala, non représenté sur la coupe). 

3. CONCLUSIONS. 

En résumé, les formations pré-ophiolitiques de l'unité pélagonienne du Messovouni, qui cor
respondent aux terrains situés entre les calcaires massifs jurassiques de cette unité et les ni
veaux calcaro-siliceux triasiques de l'unité maliaque sus-jacente (unité de Chatala), peuvent 
être subdivisées en deux ensembles lithologiques : 

- un niveau de base pélito-radiolaritique; 

- une formation chaotique sus-jacente, dite "volcano-détritique". 
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Fig. 114. - zone pélagonienne. Formations pré-ophiolitiques de l'unité du Messovouni (Othrys centrale). 

À, coupe du mont Flambouri. PO 1, fig, 113, - B, Coupe du mont Messovouni, PO 2, fig, 113. 
Coupes. Numéros : .voir texte, - Soubassement. - a. calcaires fins et oolithiques (cercle 
creux). - b. calcaires siliêeux plus ou moins bréchiques (triangles creux). - Formations pré
ophiolitiques. - c. radiolarites. - d. pélites â passées radiolaritiques. - e. conglomérats 
siliceux. - f â j. Blocs. - f. gréseux. - g. calcaires à Conodontes (Trias). - h. laves vio
lacées â amygdales calcitiques. - i. dolérites. - j. serpentinites. 
Carte. - k. formations pré-ophiolitiques (Malm ?) de l'u. du Messovouni. - 1. formations pré
ophiolitiques et calcaires de l'u. de Prosilia. 

Le contact entre ces deux ensembles semble être de type stratigraphique, dans la mesure où 
les pélites de la partie basale semblent se développer et constituer la matrice de l'ensemble 
chaotique à blocs. 

B, LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES AUTRES SERIES PELAGONIENNES, 

1. UNITE DE PROSILIA (OTHRYS CENTRALE) 
AFFLEUREMENTS PONCTUELS. 

DESCRIPTION DE QUELQUES 

Cette unité, de type pélagonien, qui est la plus basse du dispositif structural paléohel
lénique visible en Othrys centrale, est en fait hétérogène (Ferrière, 1974 a) ; mais les sec
teurs d'affleurement étant très limités, il n'est pas possible d'évaluer l'ampleur des recouvre
ments anormaux qui l'affectent. Il s'ensuit une certaine difficulté pour déterminer les carac
téristiques des formations pré-ophiolitiques qui affleurent dans cette unité (fig. 79-80). La 
description de quelques affleurements, dans l'ordre stratigraphique supposé, permettra de déga
ger quelques unes de ces caractéristiques. 

Dans la partie orientale de la "fenêtre de Prosilia", la falaise qui borde la vallée Ke
drorrema est constituée de deux masses superposées de calcaires noirs du Jurassique moyen-supé
rieur, surmontées chacune par des niveaux pélito-radiolaritiques rouges. 

Les niveaux les plus bas structuralement sont riches en pélites et présentent des masses 
de laves brunes et verdâtres, assez peu vésiculeuses, à débit en boules, qui rappellent plus ou 
moins des pillow-lavas (of, Géochimie des laves : 2e partie, chapitre IV, B). 
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Des niveaux de laves microlithiques basiques, de 10 à 20 cm d'épaisseur, visibles sur quel
ques mètres d'épaisseur, paraissent s'intercaler normalement dans les pélites radiolaritiques 
de base, mais le caractère localisé de cette observation ne permet pas de conclure avec certi
tude, 

Dans la vallée qui limite, à l'Ouest, le mont Kastro Griva (fig. 81), on peut observer 

des intercalations (1 m d'épaisseur environ) de calcaires gris-noir, à Fora
minifères du Dogger-Malm, dans des radiolarites pélitiques s'enfilant sous 
une masse de plusieurs dizaines de mètres de puissance de calcaires massifs 
bréchiques, parfois siliceux, de même âge. Il pourrait s'agir d'une série 
renversée (fig. 81 E) ; 

des galets quartzitiques, intercalés dans un ensemble pélito-radiolaritique, 
proche de calcaires du Dogger-Malm. Ce conglomérat est ici nettement schis
tosé. 

Dans le secteur du village de bergers lui-même (Prosilia), affleurent des formations net
tement chaotiques qu'il est logique d'attribuer, du fait de leur situation géographique, à l'u
nité de Prosilia: 

la matrice est volumétriquement importante et riche en silice ; elle est 
constituée de pélites et de radiolarites localement bien litées ; 

les blocs observés sont : des grès jaunâtres, à débris de plantes noirâtres, 
malheureusement non déterminables, des corps de serpentinite décamétriques 
(à l'Est des huttes), des xénolithes de calcaires blanc-rose, à silex roses, 
à filaments, présentant localement des tendances noduleuses. 
I.e bloc calcaire le plus important, situé juste au Sud de la source de Pro
silia, est de taille décamétrique, et a pu être daté, pour partie (dét. 
Kauffmann) du Norien supérieur grâce aux conodontes (Epigondoieiia bidentata 
Mosher, etc ... ) (cf. chapitre Trias). 

En revanche, aucun bloc calcaire susceptible d'appartenir à des formations néritiques, ou 
même bréchiques, telles que celles des séries de Garmeni Rachi par exemple, n'a pu être observé. 

En résumé, les formations volcano-détritiques de l'unité pélagonienne de Prosilia semblent 
être très riches en pélites et radiolarites rouges et corrélativement, pauvres en•composant 
chaotique~ Cependant, certains gros blocs apparaissent près du village de bergers notamment, et 
l'absence de Volcano-Détritique chaotique pourrait être due, dans les autres secteurs, à des ré
ductions tectoniques, dans la mesure où les contacts tangentiels sont nombreux. 

2. LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES SERIES PELAGONIENNES D'OTHRYS 
ORIENTALE MERIDIONALE. 

Là encore, le Volcano-Détritique chaotique est peu développé : soit qu'il s'agisse d'une 
disparition d'origine tectonique du fait de la présence des importantes masses carbonatées wer
féno-anisiennes de l'unité sus-jacente, soit qu'il s'agisse d'une caractéristique originelle, 
dans la mesure où il n'existe aucun Volcano-Détritique typique dans toute cette partie de l'O
thrys. 

a. AFFLEUREMENTS DU PALEOPYRGOS (coupe J.p. 2, fig. 76). 

Au Nord du village de Kamarovrissi, sous les calcaires werféno-anisiens de l'unité malia
que du Pirgaki, affleure, sur le flanc occidental du Paleopyrgos, une formation de schistes rou
ges et jaunes qui repose normalement sur des calcaires marmoréens jurassiques, pélagoniens 
(fig. 76). De par sa situation structurale et stratigraphique, cet ensemble correspond aux for
mations pré-ophiolitiques pélagoniennes. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

- les schistes sont d'anciennes pélites à Radiolaires ; 

- à la base de l'ensemble, s'intercale un banc calcaire, graveleux à oolithique, 
schistosé, qui confirme la nature stratigraphique du contact entre les schistes et les calcaires 
massifs sous-jacents; 
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- à la partie superieure des schistes, on note la présence de roches de nature diffé
des grès jaunâtres, en blocs métriques, intimement moulés par les pélites schisteuses 

matrice, et des laves violacées à amygdales calcitiques, altérées et schistosées (pillow
?) en affleurements de taille décamétrique ou plus important encore. 

b. AFFLEUREMENTS A L'EST DU MONT CHELONA (244 m) (5, coupe J.p. 4, fig. 78). 

Sur la transversale du mont Chelona, au Sud du village de Kamarovrissi, on observe la même 
succession que précédemment: les calcaires werféno-anisiens de l'unité du Pirgaki recouvrent 
tectoniquement des schistes jaunes et rouges, à blocs de grès et de laves, surmontant normalement 
des calcaires marmoréens, datés ici du Dogger-Malm par des Cladoeoropsis mirabilis Felix. 

Cet affleurement de schistes à blocs, qui représente un équivalent latéral peu chaotique du 
Volcano-Détritique, montre en outre, à sa partie supérieure, un grand corps de serpentinite de 
plusieurs dizaines de mètres de longueur, associé à des radiolarites, des pélites et des laves 
très tectonisées. 

c, REMARQUE : LES AFFU:UREMENTS VOLCANIQUES ET SEDIMENTAIRES A L'EST DE GLIFA 
(fig. 115 A). 

A l'Est de Glifa, affleurent des schistes radiolaritiques rouges, intercalés de tufs et 
très probablement de roches éruptives à pyroxènes, altérés et faiblement métamorphisés, qui ont 
déjà été cités dans le chapitre consacré aux formations triasiques. L'âge de ces affleurements 
n'est cependant pas prouvé, et il pourrait s'agir d'un équivalent latéral du Volcano-Détritique 
du Malm, qui serait ici particulièrement riche en éléments effusifs (fig. 115 A). 
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Fig. 115. - zone pélagonienne. Formations pré-ophiolitiques d'Othrys orientale. 

A. Coupe à l'Est de Glifa. PO 3, fig. 113. - B. Coupe du mont Profitis Ilias (638 m). PO 4, 
fig. 113. 
Carte. - a. néogène. - b. Crétacé supérieur. - c. serpentinites. - d. formations pré-ophioli
tiques du Dogger-Malm ou volcano-sédimentairestriasique~ (?) coupe A. - f. niveaux carbonatés 
massifs (Trias-Jurassique). - g. laves récentes (plia-quaternaire). 
Coupes. - h. calcaires et "flysch" du Crétacé supérieur. - i. marbres parfois dolomitiques. -
j. serpentinites- k. radiolarites. - 1. pélites à passées radiolaritiques. - m. pélites à 
passées bréchiques. - n. blocs de .laves. - o. tufs volcaniques et. laves d'âge jurassique ou 
triasique (coupe A). 
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3, LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES SERIES PELAGONIENNES D'OTHRYS 
ORIENTALE SEPTENTRIONALE, 

a. COUPE SUR LE FLANC MERIDIONAL DU MONT PROFITIS ILIAS (638 m). 

Au Nord du monastère Xenias, situé sur la route de Vrinena, affleure, à proximité des mar
bres et dolomies massifs, triasico-jurassiques, pélagoniens, un ensemble schisteux jaune et vio
lacé dont les caractéristiques permettent de considérer qu'il s'agit des formations pré-ophio
litiques fini-jurassiques. On y rencontre les faciès suivants (fig. 115 B) 

des schistes siliceux, jaunes et rouges, représentant d'anciennes pélites et 
radiolarites pélitiques, contenant des Radiolaires encore identifiables au 
microscope malgré leur état de recristallisation. Ces schistes représentent 
l'essentiel des formations pré-ophiolitiques du secteur considéré 

quelques bancs de radiolarites franches et de calcaires siliceux, rouges, 
totalement recristallisés, qui s'intercalent dans les schistes rouges précé
dents ; 

des corps décamétriques de roches éruptives effusives ou de semi-profondeur, 
à lattes de plagioclases et pyroxènes encore reconnaissables. En revanche, 
certaines roches, riches en chlorite et épidote, sont trop transformées du 
fait des recristallisations successives anté-Crétacé supérieur et tertiaires 
pour que l'on puisse reconnaitre avec certitude leur nature initiale, même 
s'il est possible de soupçonner leur origine magmatique ; 

- des niveaux conglomératiques schistosés existent localement, mais il pourrait 
s'agir de bancs tectonisés appartenant à la base de la formation crétacée 
transgressive sus-jacente. 

b. SIGNIFICATION DES CORPS DE SERPENTINITE. 

Au Nord-Ouest du sommet Profitis Ilias, les schistes radiolaritiques jaunes et rouges, 
dans lesquels s'intercalent quelques bancs calcaires marmoréens, sont surmontés de petits corps 
de serpentinite. Ceux-ci semblent liés à la présence des divers accidents tectoniques, verticaux 
ou chevauchants. 

Vers le Sud, en revanche, l'ensemble schisteux à blocs vient au contact avec un important 
affleurement de péridotites serpentinisées, visibles au monastère Xenias. Ces serpentinites sont 
recouvertes par le flysch crétacé supérieur près du monastère et recouvrent donc très probable
ment les schistes jaunes et rouges à Radiolaires. 

Il s'agit très probablement d'une klippe appartenant aux nappes ophiolitiques fondamenta
les, mais rien ne permet d'exclure que celle-ci n'ait été resédimentée et corresponde par con
séquent à un olistolithe de dimension plurikilométrique. 

Près du monastère, et surtout au Sud de celui-ci, affleurent, sur ces péridotites, un en
semble hétérogène de laves violacées ou vertes, de radiolarites et de copeaux de serpentinite 
âont la signification exacte n'apparait pas clairement. 

C, CONCLUSIONS SUR LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES SERIES 
PELAGONIENNES, 

Ces formations sont bien représentées en Othrys centrale, où elles sont constituées d'une 
formation pélito-radiolaritique basale surmontée du Volcano-Détritique chaotique typique, dont 
certains éléments correspondent à des blocs resédimentés. 

En Othrys orientale, le Volcano-Détritique observé est moinscaractéristique car plus péli
tique et moins riche en blocs. Cependant, outre le fait que les termes les plus typiques ont 
peut-être disparu pour des raisons tectoniques, il faut reconnaitre que l'existence d'une schis
tosité marquée en Othrys orientale est susceptible d'avoir redonné une apparence plus ou moins 
ordonnée à des formations initialement chaotiques. 
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III, LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES SERIES MALIAQUES 

Le problème des formations pré-ophiolitiques ne se pose pas de la même façon pour les dif
férentes séries maliaques. Si l'on peut admettre que ces formations correspondent à l'ensemble 
pélito-radiolaritique surmontant la dernière masse importante de calcaires bréchiques du Dogger
Malm dans les unités de Chatala et de Pirgaki-Garmeni Rachi, il n'en est pas de même pour les 
séries de type Loggitsion, où l'ensemble de la période jurassique semble être représenté sous 
un faciès pélitique. 

Par ailleurs, le Volcano-Détritique chaotique n'est pas réparti de maniere identique dans 
les différentes unités maliaques : abondant et très chaotique dans certains secteurs des unités 
intermédiaires de Pirgaki-Garmeni Rachi, il est pratiquement absent dans les séries de LOggit
sion. 

J'analyserai les formations pré-ophiolitiques des séries maliaques selon l'ordre retenu 
pour l'étude du Trias et du Jurassique, à savoir celui défini par la superposition des unités 
tectoniques paléohelléniques (de bas en haut), puis je traiterai des séries particulières dans 
un paragraphe à part. 

A, LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DE L1 UNITE DE CHATALA (OTHRYS CENTRALE), 

Cette unité de Chatala est au coeur du problème en ce qui concerne l'étude des formations 
chaotiques d'Othrys, dans la mesure où les auteurs anglo-saxons (Smith et aZ,, 1975) considè
rent que la totalité des séries de cette unité correspond à un mélange tectonique. Les descrip
tions fournies dans les chapitres relatifs au Trias et au Jurassique de l'unité de Chatala mon
trent clairement que cette interprétation n'est pas recevable. 

Deux coupes seulement permettent d'observer la partie supérieure (Dogger-Malm) des séries 
triasico-jurassiques de l'unité de Chatala : 

- à l'Ouest, au mont Kedro Rachi (fig. 88), la série se termine par des radiolarites 
rouges, directement recouvertes par les niveaux permiens de l'unité sus-jacente ; 

- plus à l'Est, dans le secteur du Likorrachi-Est (fig. 87), sur les calcaires bré
chiques du Dogger-Malm, affleurent successivement des niveaux pélito-radiolaritiques rouges, 
puis un ensemble chaotique à blocs divers (Volcano-Détritique). La nature des rapports entre 
ces deux formations lithologiques n'a pu être définie avec certitude, et dans ce secteur où l'u
nité du Pirgaki est nettement cisaillée à sa base, il n'est pas impossible que des écaillages 
importants affectent le Volcano-Détritique. 

B, LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES UNITES MALIAQUES INTERMEDIAIRES 
(PIRGAKI-GARMENI RACHI), 

1. UNITE DU PIRGAKI : PRESENCE D'UN VOLCANO-DETRITIQUE PUISSANT. 

a, COUPE D'ENSEMBLE : U: FIANC OCCIDENTAL DU MONT MIGDALIA (OTHRYS CENTRALE). 

Cette coupe, déjà étudiée dans le paragraphe consacré au Jurassique (fig. 92), montre par
faitement le passage entre les calcarénites à silex du Dogger-Malm et un ensemble de radiolari
tes et pélites rouges. Cet ensemble passe vers le haut à un ensemble chaotique où la diversité 
lithologique des éléments présents conduit à penser qu'il ne s'agit pas seulement de la disso
ciation tectonique des séries avoisinantes, bien que l'ensemble de la formation chaotique soit 
ici intensément tectonisé. 

Les principaux xénolithes reconnus sont des laves et des corps sèrpentineux, dont certains 
paraissent situés au coeur même de la formation chaotique. 
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b. COUPE DE DETAIL : LE VOLCANO-DETRITIQUE DE LA CRETE DU MEGA KOTRONI (668 m), 
OTHRYS ORIENTALE. 

Cette coupe est située sur le flanc occidental de la crête du Mega Kotroni qui sépare les 
dépressions occupées par les villages de Paleokerassea à l'Ouest, et de (Paleo)Spartia, à l'Est 
(fig. 116). 

On y reconnaît surtout des blocs de nature variee donnant un aspect chaotique aux affleu
rements. Quelques niveaux mieux lités, métriques à décamétriques, de nature pélito-radiolariti
que et parfois gréseuse, s'y intercalent, plus particulièrement dans les parties inférieure et 
supérieure de l'ensemble chaotique ; mais il n'est pas toujours possible de déterminer s'il s'a
git de blocs importants ou d'une éventuelle matrice. 

Comme dans la coupe du mont Migdalia, des traces de tectonisation intense, telles que des 
plans de cisaillement et des niveaux mylonitisés, affectent l'ensemble de ces niveaux. Mais là 
encore, les rapports entre blocs et matrice, la diversité lithologique des blocs présents et le 
fait que la plupart d'entre eux n'aient aucun rapport du point de vue de leur nature lithologi
que avec les terrains sous-jacents (série de Pirgaki) ou les terrains sus-jacents (unité de 
Loggitsion), obligent à considérer qu'il s'agit là de corps resédimentés de type olistolithes, 
et non pas de simples copeaux tectoniques. 

Du bas vers le haut, on rencontre successivement (fig. 116 A) 
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Fig. 116 A.- Zone maliaque. Formations pré-ophiolitiques de l'unité du Pirgaki (Othrys orientale) à 
Volcano Détritique puissant. Coupe sur le flanc occidental de la crête du Mega Kotroni, à 
l'Est de Paleokerassea. PO 5, fig. 113. 

Numéros : voir texte. - a. calcaires fins et microbréchiques à silex du Dogger-Malm. - b. 
calcaires à silex. - c. radiolarites. - d. pélites. - e. grés. - f à j. Blocs. - f. Laves 
violacées à amygdales calcitiques. - g. laves diverses et dolérites. - h. roches gabbro!ques. -
i. roche grenue leucocrate. - j. amphibolite. 
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(1) des radiolarites rouges, plus ou moins pélitiques, à rares intercalations de 
calcaires siliceux ; 

(2) une formation à blocs, à matrice essentiellement pélitique, comprenant 
- des blocs de spilites violacées, à amygdales de calcite (2a) 
- un bloc plurimétrique de gabbro, plus ou moins altéré (2b) ; 
- des bancs gréseux (2c), dont le pendage moyen correspond à celui des 

radiolarites de base. Ces grès, riches en quartz, peuvent correspondre à des 
niveaux sédimentaires intercalés normalement dans la série, mais on ne peut 
écarter l'hypothèse d'une resédimentation "en masse", dans la mesure où des 
bancs gréseux ne peuvent être reconnus latéralement sur des distances impor
tantes ; 

- des niveaux encore plus chaotiques (2d), à matrice pélitique à bancs 
radiolaritiques ou plus rarement gréseux. Les principaux blocs reconnus sont 
des laves, des roches grenues leucocrates à feldspaths altérés et pyroxènes 
verdâtres, et des amphibolites à schistosité bien marquée, constituées essen
tiellement de hornblende verte; 

(3) et (4~ des radiolarites pélitiques rouges (3), qui surmontent cet ensemble 
et viennent buter, par faille verticale (F), contre des calcarénites ou des 
calcaires fins, siliceux, à ProtopeneropZis striata Weynschenk (4), interca
lés dans des radiolarites rouge lie de vin, 

En résumé, la coupe du Mega Kotroni n'apporte pas de precision en ce qui concerne les rap
ports entre le Volcano-,I)étritique et la série sous-jacente de type Pirgaki, mais, en revanche, 
elle offre un bon exemple de la complexité propre aux ensembles chaotiques. 

Les caractéristiques observées (af, supra) conduisent à admettre que ces blocs correspon
dent à des xénolithes resédimentés dans une matrice essentiellement pélitique. Naturellement, 
les phénomènes tectoniques ont accentué le caractère chaotique de ces formations, que ce soit 
au contact avec l'unité tectonique sus-jacente (unité de LOggitsion), ou au sein même de l'unité 
du Pirgaki, comme cela est bien visible plus à l'ouest, dans la série inverse du mont Valsera 
par exemple, en bordure occidentale de la rivière Kanala (fig. 35). 

2, UNITE DE GAR..1'1ENI RACHI V0LCANO-DETRITIQUE PEU DEVELOPPE, 

La retombée occidentale de l'unité de Garmeni Rachi et son contact avec l'unité tectonique 
supérieure de Loggitsion peuvent être analysés dans de bonnes conditions, dans différentes val
lées d'Othrys centrale, près des villages d'Anavra et de Neochorion, et à l'Est de LOggitsion, 
sur le flanc occidental de la Dristelorrema par exemple. 

Les affleurements d'Anavra : le long du chemin muletier qui, partant d'Anavra, permet de 
s'enfoncer au coeur de l'Othrys en allant vers l'Est, on relève, à pr~ximité même du village, 
la succession suivante, de haut en bas (fig. 98) : 

les termes sédimentaires de l'unité de LOggitsion : pélites siliceuses, vio
lacées (figuré f), et calcaires siliceux, gris ou roses, parfois à filaments 
(figuré d) (+) ; 

quelques mètres d'un ensemble caractérisé par la présence de roches érupti
ves et de roches sédimentaires siliceuses, intensément écrasées (figuré g) 

des radiolarites rouge lie de vin (1 et 3), plus ou moins pélitiques, parfois 
noirâtres (oxydes de manganèse), où s'intercale un banc de calcarénité déca
métrique (?) à PPotopeneropLie etriata Weynschenk, qui reposent sur les cal
caires fins ou bréchiques, siliceux, du Dogger-Malm, caractéristiques de la 
série de Garmeni Rachi (4). 

Le niveau (g) correspond très probablement à la base tectonisée de l'unité de Loggitsion, 
mais on pourrait à la rigueur considérer qu'il s'agit des niveaux à blocs éruptifs appartenant 
à l'unité sous-jacente de Garmeni Rachi (1 à 5). Quoi qu'il en soit, l'ensemble volcano-détri
tique chaotique est ici peu représenté ou absent. Les formations pré-ophiolitiques correspondent 
donc principalement à une importante formation de radiolarites rouge lie de vin, plus ou moins 
pélitique selon les secteurs ("Anavra Chert" de Smith et aL., 1975). 

(+) Les échantillons provenant de cet endroit précis n'ont -bizarrement- jamais livré de Cono
dontes. 
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Cette conclusion est également valable pour certains affleurements plus méridionaux, tels 
ceux situés à l'Est de Neochorion. En revanche, en Othrys centrale méridionale, au Nord de Ne
raida par exemple, un Volcano-Détritique chaotique, est présent localement, sur les séries de 
l'unité de Garmeni Rachi. 

C, LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES UNITES MALIAQUES SUPERIEURES 
LES UNITES DE LOGGITSION, 

Les caractéristiques de la partie superieure des series constituant les unités de LOggit
sion sont simples et relativement constantes à l'échelle de la région étudiée, dans la mesure 
où ces séries se terminent le plus souvent par des pélites violacées homogênes. Cependant, le 
contact entre les séries de Loggitsion et les pillow-lavas de l'unité de Fourca est souvent mar
qué par la présence d'ensembles lithologiquement hétérogènes qui seront décrits ici, bien que 
ceux-ci soient très probablement d'origine tectonique. 

Les affleurements décrits ci-dessous appartiennent aux series de LOggitsion d'Othrys oc
cidentale, mais les observations peuvent être, en première approximation, généralisées à celles 
d'Othrys centrale et orientale. Le cas des séries les plus occidentales, de Granmeni et de Tour
la, sera traité à part, avec la série de Profitis Ilias. 

1. L'UNITE INFERIEURE DE LOGGITSION. 

En Othrys occidentale, les niveaux SOIIlIIlitaux de l'unité inférieure de Loggitsion affleu
rent dans de bonnes conditions au Nord de Lamia, à l'Est du monastère Marie-Madeleine d'une 
part (1, fig. 54), et au Nord d'Agrilia d'autre part (1, fig. 55). Les pillow-lavas ou les cal
caires triasiques des unités de Loggitsion sus-jacentes recouvrent les pélites des unités infé
rieures, sans que l'on puisse noter la présence de xénolithes, ou même de copeaux tectoniques 
particui.,i.ers. 

2. L'UNITE SUPERIEURE DE LOGGITSION. 

Les niveaux situés au contact entre l'unité supérieure de Loggitsion et l'unité sus-jacente 
des pillow-lavas de Fourca sont souvent complexes, comme le montrent les ·deux coupes retenues. 

a. COUPE DE KALAMAKION. 

Une coupe, levée à l'Est du village de Kalamakion, montre successivement, du Nord au Sud 
(fig. 116 B) : 

(1) les calcaires siliceux (la), les radiolarites (lb) et les pélites rouge lie 
de vin (le) de l'unité de Loggitsion ; 

(2) et (3) 1 des pillow-lavas violacés, verdâtres ou brunâtres, à petites amygda-
les de calcite (2), surmontés localement de masses doléritiques (3) 

(4) des radiolarites rouges ; 

(5) un copeau serpentineux ; 

(6) des pillow-lavas brunâtres ou violacés, probablement identiques à (2) ; 

(7) une masse brunâtre de roches effusives, localement à structure de pillow
lavas, Ces laves sont vertes sur cassure fraiche et pauvres en amygdales de 
calcite ; 

(8) des radiolarites rouges où s'intercalent des copeaux de serpentinite ,; 

(9) le corps principal des pillow-lavas de l'unité de Fourca, semblable à ceux 
du niveau (7). 

Cette coupe montre en fait une superposition d'ensembles lithologiques bien définis, sépa
rés par des niveaux très nettement tectonisés. Parmi les faciès rencontrés, seuls les corps de 
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serpentinite paraissent étrangers à l'environnement. Les autres termes représentés correspon
dent sans aucun doute à des copeaux tectoniques appartenant à l'unité sédimentaire de Loggit
sion et surtout à l'unité effusive des pillow-lavas de Fourca. Il ne s'agit donc pas ici du 
Volcano-Détritique tel qu'il a été défini précédemment, mais d'une simple succession d'unités 
tectoniques indépendantes. 

900 
NNW 

KALAMAKION 
1, 

1a 
0 lOOm 

lïlïla ~b ~~~~1c 

Bd ~e f0) Ir 

SSE 

✓:/:,;,;,::~;✓ 

KAL 

~ g 

Fig. 116 B. - Zone maliaque. Formations pré-ophiolitiques des unités de Loggitsion. Coupe de Kalamakion 
(Othrys occidentale). PO 6, fig. 113. 

On notera l'absence de "Volcano-Détritique" et la présence de copeaux tectoniques sur les pé
lites de l'u. de Loggitsion. 
Numéros : voir texte. - a. calcaires siliceux (Trias). - b. radiolarites. - c. pélites. - d. 
serpentinites. - e. pillow-lavas (unité d'âge non déterminé). - f, pillow-lavas de l'u. de 
Fourca. - g. dolérites. 

b. COUPE DU MONASTERE MARIA-MAGDALENA. 

Le contact entre l'unité supérieure de Loggitsion et l'unité de Fourca peut être également 
étudié en bordure de la route Lamia-Farsala, à hauteur du monastère Marie-Madeleine, et plus 
particulièrement sur la portion abandonnée de l'ancienne route goudronnée, située actuellement 
2 ou 3 m au-dessus de la nouvelle route. 

D'Est en Ouest, on observe successivement (fig. 54) 

la serie de Loggitsion constituée principalement de radiolarites et de cal
caires siliceux à Conodontes (5 et 6), passant vers le haut à des pélites 
siliceuses de couleur violacée, à débit écailleux (7) 

un ensemble, visible en bordure de la nouvelle route, de pillow-lavas rouge
violet à amygdales de calcite, associé à des radiolarites rouges et des pé
lites siliceuses violacées (Sb) contenant localement des corps de serpenti
nite (8a) 

des radiolarites rouges, à bancs calcaro-siliceux, rouge-violet, intensément 
plissées (8c). ces plis métriques, analysés en bordure de l'ancienne route, 
montrent des directions axiales NE-SW; 

des corps de serpentinite (Sd) séparés de la masse principale brunâtre des 
pillow-lavas de l'unité de Fourca par une faille verticale (F). 
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Les niveaux (5, 6 et 7) constituent la partie sommitale de l'unité supérieure de Loggitsion. 

L'ensemble (8) a parfois un aspect chaotique, mais comme dans le cas de la coupe de Kalama
kion, l'homogénéité des faciès rencontrés et la géométrie des affleurements conduisent à admet
tre qu'il s'agit là de perturbations uniquement d'origine tectonique. Cette interprétation est 
renforcée par la présence de nombreux plis dans les niveaux sus-jacents (8c). Ces niveaux (8) 
pourraient d'ailleurs correspondre à des lambeaux d'une troisième unité de type Loggitsion, qui 
serait ici intensément tectonisée, dans la mesure où le niveau (8b) serait équivalent du volca
no-sédimentaire triasique et le niveau (8c) des calcaires et radiolarites du Trias supérieur. 

En résumé, on n'observe pas de "Volcano-Détritique" caractéristique à la partie supérieure 
des séries de LOggitsion, mais parfois un ensemble de copeaux tectoniques, arrachés aux unités 
sous et sus-jacentes, auxquels s'ajoutent des corps de serpentinite. Ces conclusions, issues 
d'observations faites en Othrys occidentale, peuvent être étendues à l'Othrys orientale et cen
trale, au moins lorsque l'on connait la partie supérieure des unités de LOggitsion. Près de Nec
chorion par exemple, un copeau tectonique de serpentinite s'intercale entre l'unité de Loggit
sion et celle de Fourca, mais aucune formation de type Volcano-Détritique n'est présente à ce 
niveau. 

D, LES SERIES MALIAQUES : LE PROBLEME 
DE CALCAIRES NODULEUX TRIASIQUES 
SERIES DE GRAMMENI-TOURLA, 

1. LA SERIE DE PROFITIS ILIAS. 

DES FORMATIONS CONTENANT DES BLOCS 
LA SERIE DE PROFITIS !LIAS ET LES 

Dans la colline de Profitis Ilias, à l'Ouest de la ville de La.mi.a, entre les quelques mè
tres de calcaires bréchiques du Dogger-Malm de la série de Profitis Ilias et l'unité péridoti
tique supérieure de Lamia, on peut observer les niveaux suivants (fig. 108 A) 

(3) un ensemble pélito-radiolaritique constitué de radiolarites rouges (10 à 
30 m), surmontées de radiolarites et pélites violacées, à lentilles de cal
caires gris ou rouges, noduleux, parfois de type ammonitico-rosso, datés du 
Trias supérieur par les conodontes (3a). Dans la mesure où il ne semble pas 
exister de contact tectonique majeur entre les calcaires du Dogger-Malm et 
ces niveaux à lentilles calcaires, on doit conclure à la nature olistolithi
que de ces lentilles ; 

(4) des pélites violacées, à passées gréseuses ou blocs de grès verdâtres et 
bancs calcaro-siliceux violets, à grain fin. Des restes de laves violacées 
à amygdales de calcite et des blocs de gabbros amphibolitisés ou de vérita
bles amphibolites, affleurent localement à la partie supérieure de cet en
semble. Certains de ces blocs (laves) sont très probablement des xénolithes 
resédimentés, appartenant à une formation ici peu épaisse de type Volcano
Détritique, alors que d'autres sont des copeaux tectoniques (certaines amphi
bolites). 

Les secteurs proches de cette coupe sont également caractérisés par la présence de blocs 
ou de lentilles de calcaires noduleux, rouges ou gris, triasiques, au sein de radiolarites pé
litiques. ces blocs sont sans aucun doute intercalés stratigraphiquement dans des sédiments si
liceux ; toutefois, un problème se pose dans certains cas. En effet, les calcaires bréchiques 
du Dogger-Malm de la série type, sont très peu épais ; il est donc possible d'envisager leur 
disparition totale, au moins localement. Ainsi, certaines séries triasico-jurassiques pourraient 
n'être représentées que par des sédiments holosiliceux ou pélitiques et des roches effusives, 
au sein desquels les seuls niveaux calcaires seraient des calcaires noduleux lenticulaires du 
Trias supérieur. Les différences entre ce type éventuel de série et un ensemble siliceux à blocs 
de calcaires noduleux resédimentés (olistolithes) sont très faibles : elles concernent l'âge des 
terrains immédiatement sous et sus-jacents aux blocs calcaires, mais ces sédiments holosil.iceux 
ou pélitiques sont très difficiles à dater. 

En Pésumé, la série de Profitis Ilias montre deux types de formations chaotiques superpo-

- à la partie sommitale, un ensemble chaotique, à éléments ophiolitiques riches en pé
lites violacées, correspondant soit à la réunion de copeaux tectoniques (amphibolites), soit à 
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un Volcano-Détritique à rares olistolithes {blocs de grès et de laves), ou peut-être même au ré
sultat de ces deux processus; 

- sous l'ensemble précédent, mais sur les calcaires bréchiques du Dogger-Malm, des ni
veaux pélito-radiolaritiques à "lentilles" de calcaires noduleux triasiques. Si certaines de ces 
lentilles peuvent correspondre à des copeaux tectoniques, d'autres sont incontestablement des 
blocs resédimentés dans des niveaux du Jurassique moyen-supérieur, antérieurs à la formation du 
"Volcano-Détritique". 

2. LES SERIES DE GRAMMENI-TOURLA (UNITES DE LOGGITSION). 

Un problème, semblable à celui rencontré dans la colline de ?rofitis Ilias, près de Lamia, 
se pose à propos des séries pélagiques des unités de Loggitsion affleurant dans le secteur de 
Grammeni-Archanion. Comme nous l'avons déjà signalé (2e partie, chapitre II, paragraphe V), 
de nombreux blocs de calcaires noduleux, roses ou rouges, affleurent dans cette région oû des 
Ammonites ont été, très tôt, décrites (Mitzopoulos et Renz, 1938). 

a. SERIE DE GRAMMENI. 

A l'Est du village de Grammeni, sur le bord septentrional de l'anticlinal de direction NE
sw qui affecte la série de Grammeni, affleure une formation à blocs divers, éruptifs et sédi
mentaires, qui peut être assimilée au Volcano-Détritique décrit en Othrys centrale. Cependant, 
ces niveaux sont ici intensément tectonisés, et, par conséquent, un doute subsiste quant à l'in
terprétation de l'origine du caractère chaotique de la formation (3, fig. 107). 

Sur la bordure méridionale de ce même anticlinal en revanche, existe un alignement de blocs 
de calcaires plus ou moins noduleux, triasiques (5, fig. 56), limité au Sud par des serpentini
tes jalonnant un accident vertical (décrochement?). Ces calcaires app~aissent au sein d'un 
ensemble comprenant également des radiolarites, des pélites violacées et des laves violacées, 
en faible quantité. Si la plupart des auteurs admettent que ces blocs correspondent à des olis
tolithes appartenant à un olistostrome, pour certains (Koch et Nicolaus, 1969), ce dernier se
rait d'âge triasique, alors que pour d'autres, il serait d'âge jurass~que {Courtin, 1979). 

Dans cette dernière interprétation, le dispositif reconstitué pourrait être comparable à 
celui décrit dans la série de Profitis !lias, près de Lamia (formation chaotique riche en blocs 
de calcaires noduleux, passant vers le haut à un Volcano-Détritique à blocs variés) ; mais il 
faut reconnaitre que cette hypothèse n'explique pas de façon très satisfaisante la dissymétrie 
de l'éventuel "anticlinal" de Grammeni, du point de vue de la répartition et de la nature de 
ces formations chaotiques. 

b. SERIE DE TOUR.LA (B, fig. 56). 

Les blocs de calcaires noduleux triasiques, localement à Ammonites, situés au-dessus des 
pillow-lavas triasiques de Tourla, sont assimilés par courtin (1979) à des copeaux tectoniques 
provenant de la couverture normale de ces pillow-lavas. Les niveaux pélitiques surmontant cette 
couverture calcaire seraient, selon ce même auteur, plus riches en grès que les pélites corres
pondantes des séries typiques de LOggitsion. 

En bref, dans le secteur de Grammeni-Archanion, de nombreuses incertitudes demeurent quant 
à la nature exacte des formations pré-ophiolitiques des séries maliaques représentées. Un ensem
ble chaotique très tectonisé, à blocs divers, mais apparemment sans éléments ophiolitiques ca
ractéristiques, affleure à la partie supérieure de la série de Grammeni. Une partie de cette 
formation chaotique pourrait éventuellement être riche en blocs de calcaires noduleux triasi
ques (Courtin, 1979), ce gui rappellerait alors le dispositif observé dans la série de Profitis 
Ilias, près de Lamia. 

E, CONCLUSIONS SUR LES "FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES" DES SERIES MALIAQUES, 

Ces formations sont différentes selon le type de série maliaque étudié. Deux cas extrêmes 
peuvent être distingués : 
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- celui de certaines unités intermédiaires (Chatala (?), Pirgaki), dont les "forma
tions pré-ophiolitiques" présentent les mêmes caractéristiques que celles des séries pélago
niennes de l'unité du Messovouni, à savoir qu'elles sont constituées de deux ensembles litholo
giques ; 

+ une formation basale, pélito-radiolaritique ; 
+ un "Volcano-Détritique" chaotique, à blocs de nature variée, de type olistoli

thes ; 

- celui de certaines unités sommitales (unités de LOggitsion) se terminant par des 
pélites violacées homogènes. 

Entre ces cas extrêmes, existent des series qui possèdent des formations pré-ophiolitiques 
à Volcano-Détritique peu développé et souvent douteux, la confusion étant possible avec certai
nes zones tectonisées affectant par exemple le Volcano-Sédimentaire triasique. Parmi ces séries, 
on peut citer celles de l'unité de Garmeni Rachi, la série de Profitis Ilias (pélites abondan
tes et Volcano-Détritique possible), la série de Grammeni (Volcano-Détritique chaotique peu 
épais), la série de Tourla (niveaux pélito-gréseux, selon Courtin, 1979), et peut-être certai
nes séries de l'unité supérieure de Loggitsion au Nord d'Agrilia (fig. 106). 

Dans certains cas particuliers enfin (Profitis Ilias et peut-être Grammeni (?)), le Volca
no-Détritique pourrait être précédé par une formation chaotique riche en blocs de calcaires no
duleux triasiques. 

IV, APERCU SUR QUELQUES FORMATIONS CHAOTIQUES A SOUBASSEMENT MAL DEFINI 

A, LES AFFLEUREMENTS DE TRILOFON (KOURNOVON) - OTHRYS OCCIDENTALE, 

Entre l'unité des pillow-lavas triasiques de Tourla et la masse ophiolitique des pérido
tites et roches filoniennes de Mega Isoma, situé au Nord de Trilofon, affleure une formation 
sédimentaire riche en radiolarites rouges et grès jaunâtres, dans laquelle s'intercale, à la 
base, un ensemble de blocs décamétriques de calcaires néritiques blancs massifs. ces calcaires 
à Algues et Involutinidés ont été datés du Ladinien, du Carnien et du Norien, par Courtin 
(1979) (2e partie, chapitre Il, paragraphe II, C). 

Diverses interprétations ont été proposées pour.expliquer l'origine de ces calcaires néri
tiques ; 

- sur la carte Sperkhias (Kallergis et al., 1970), ils sont considérés comme des olis
tolithes, alors que Courtin (1979) admet qu'il s'agit de copeaux tectoniques témoins d'une série 
triasico-jurassique néritique, du Ladinien-Trias supérieur (Lias?), se terminant par des radio
larites et un ensemble chaotique à blocs de laves et de calcaires siliceux ou noduleux, de même 
signification que le Volcano-Détritique des séries pélagoniennes et maliaques typiques; 

- qu'il s'agisse de blocs de calcaires néritiques resédimentés dans une formation de 
type Volcano-Détritique, ou des restes d'une série néritique possédant elle-même une formation 
chaotique à son sommet, l'origine de ces différents éléments reste incertaine, et diverses hypo
thèses sont envisageables. Dans l'état actuel des connaissances, il semble cependant préférable 
d'admettre qu'il s'agit d'une série particulière, située sur la bordure non pélagonienne de la 
zone maliaque, dont les niveaux calcaires auraient été dissociés tectoniquement (courtin et 
Ferrière, en préparation). 

B, LA SERIE DE KASTRI - OTHRYS OCCIDENTALE 

Cette serie particulière (fig. 59), faiblement métamorphisée et constituée de schistes pé
litiques rouges ou jaunes à Radiolaires, de bancs gréseux et de diabases, a été décrite précé
demment dans le chapitre consacré au Trias ; mais un doute subsiste quant à son âge. Il n'est 
pas impossible qu'une partie de cette série au moins soit du oogger-Malm; elle représenterait 
alors un équivalent latéral des formations pré-ophiolitiques, ici non chaotiques et riches en 
niveaux diabasiques. 
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C, LES FORMATIONS CHAOTIQUES INTRA ET SUPRA-OPHIOLITIQUES, 

ces formations chaotiques, décrites par Courtin (1979), dans la partie septentrionale de 
l'Othrys occidentale, affleurent au niveau du front des zones internes, Elles correspondraient 
à des formations de type Volcano-Détritique, intercalées entre des écailles ophiolitiques, ou 
superposées à ces mêmes écailles (lors de la tectonique?). Outre les blocs décrits dans le 
Volcano-Détritique d'Othrys centrale, cet auteur signale d~s blocs métriques de roches méta

morphiques à quartz, micas blancs et grenats. 

Une formation chaotique à blocs de laves surmonte également le corps péridotitique de Vri
nena, en Othrys orientale, mais sa signification n'a pu être établie. 

V, LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES SERIES DU KOZIAKAS 

La définition des "formations pré-ophiolitiques" dans les series du Koziakas se heurte au 
fait que le contact tectonique entre les ophiolites et les unités du Koziakas est probablement 
d'âge tertiaire (Jaeger, 1980), et que les datations ne sont pas suffisamment précises, tant 
dans le Koziakas qu'en Othrys, pour permettre des comparaisons significatives entre les séries 
de ces deux massifs. 

En simplifiant, on peut admettre que, dans le Koziakas, les niveaux du Malm sont principa
lement des radiolarites rouges, plus ou moins pélitiques, à passées de calcarénites microbréchi
ques (fig. 110). 

J'ai moi-même reconnu, près de Dafnospilia (Ferrière, 1976d), au front d'unités constituées 
par les séries du Koziakas, des formations chaotiques qui ont été étudiées en détail par cour
tin (1977). En cet endroit précis, il s'agit probablement d'une écaille de Volcano-Détritique 
-~es ophiolites sont d'ailleurs très proches- mais plus au Nord, les seules formations chao
tiques décrites appartiendraient à la base des séries béotiennes (Jaeger et Chotin, 1978 a, bl. 

VI , BI LAN ET INTER PRET AT! ON DES OBSERVAT! ONS RELATIVES AUX FORMATIONS PRE
OPHIOLITIQUES D1 0THRYS 

Les principales coupes décrites ci-dessus révèlent la présence au (Dogger?) Malm, d'une 
sédimentation particulière, au sommet des principales unités anté-Crétacé supérieur maliaques 
ou pélagoniennes. Deux termes lithologiques ont été reconnus au sein de ces formations pré
ophiolitiques : un terme basal radiolaritique et pélitique, et un terme sorrrrrrital, le Volcano
Détritique s.s., caractérisé par la présence de blocs resédimentés dans une matrice essentiel
lement pélitique. 

Des passages progressifs, dans le sens vertical mais aussi horizontal (passages latéraux 
de faciès), semblent exister entre ces deux termes. 

Après avoir rappelé l'âge de ces formations, nous établirons le bilan des différents types 
pétrographiques rencontrés dans le Volcano-Détritique, et rechercherons leur origine, avant 
d'envisager la genèse de cet ensemble lithologique particulier. 

A, AGE DES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES EN OTHRYS, 

Unités pélagon.iennes : les calcaires néritiques les plus récents, situés sous le Volcano
Détritique, sont ceux du mont Flambouri (Othrys centrale), qui ont livré : Coniaospirillina ba
siliensis et Protopeneroplis st:riata, du Dogger (supérieur) - Malm. La présence possible de La
by:rinthina mi~abilis, et celle reconnue de Cladoaoropsis mimbilis, permettraient d'exclure le 
Dogger. 

Unités rrx:i.Liaques : la microfaune présente dans les soubassements de type maliaque n'appor
te pas de précision supplémentaire ; toutefois, la microfaune observée dans les unités de Gar
meni Rachi-Pirgaki permet également de dater les calcaires bréchiques du (Dogger?) - Malm. 
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Le Volcano-Détritique est parfois recouvert par des unités ophiolitiques dont la mise en 
place serait anté-tithonique, et peut-être même anté-kimméridgien pro-parte, comme semblent 
l'indiquer les séries des collines de Krapa, à l'ouest du Vourinos (Pichon et Lys, 1976), ou de 
Theopetra, à l'Est du Koziakas (Albandakis et Kallergis, 1971 i Ardaens, 1978). 

B, LE TERME BASAL NA TURE ET SI GN IF ICA TI ON , 

1. NATURE. 

a. GENERALITES. 

Ce sont des radiolarites rouges, homogènes, et des pélites siliceuses argileuses, à rares 
Radiolaires, rouge lie de vin ou brunâtres, d'épaisseur comprise entre 20 et 100 m. Des varia
tions latérales importantes existent : les unités structuralement les plus basses (Pélagonien 
d'Otbrys orientale) et les plus hautes (Loggitsion) sont surtout riches en pélites, alors que 
les unités intermédiaires sont essentiellement radiolaritiques (Garmeni Rachi). Ces radiolari
tes paraissent homogènes, contrairement aux radiolarites triasiques parfois granuloclassées 
(Nisbet et Price, 1974). 

Price (1977) a d'ailleurs apporté des precisions d'ordre minéralogique et géochimique sur 
ces niveaux particuliers ("Anavra Chert"), qu'il sépare très nettement de la formation chaoti
que supposée être un "Melange" d'origine uniquement tectonique. Les résultats obtenus par cet 
auteur montrent que le "terme basal" contient un composant volcanique "feldspathique" fin, de 
la muscovite, un peu de biotite et des fragments de roches vitreuses et feldspathiques. Du point 
de vue géochimique, ces radiolarites sont plus riches en TiO2 et Fe2o3 (fer total calculé en 
Fe

2
o

3
) que les radiolarites triasiques, mais le rapport Fe2o

3
/Tio2 est généralement le même. 

Les radiolarites du "terme basal" sont riches en K2o, en liaison avec le composant volcanique 
feldspathique, alors que les radiolarites triasiques contiennent un fort pourcentage de MgO, 
peut-être lié à la chlorite et la montmorillonite, en relation avec le volcanisme basaltique 
sous-jacent. 

b. ETUDE DES ARGILES. 

une étude détaillée des argiles contenues dans les pélites jurassiques des séries maliacr~es 
et pélagoniennes, et notamment dans le terme basal des formations pré-ophiolitiques, a été en
treprise (Holtzappfel, 1981 ; Holtzappfel et Ferrière, 1982). Les résultats obtenus (fig. 117) 
révèlent des différences tant sur le plan horizontal (canparaison entre des niveaux d'âge voisin 
appartenant à des séries différentes) que sur le plan vertical (évolution du spectre des argiles 
en fonction du temps, dans une seule et même série). 

Toutes les séries sont riches en illite, avec un pourcentage croissant vers les séries les 
plus basses du dispositif structural (sauf pour le cas de l'Othrys orientale). 

bl. variations verticales. 

Dans le cas des series pélagoniennes d'Othrys centrale, le passage de la sédimentation car
bonatée à la sédimentation pélito-radiolaritique s'accompagne d'une diversification des argiles 
à partir d'un spectre constitué essentiellement d'illite, par enrichissement en interstratifiés 
irréguliers et/ou en chlorite. 

Dans le cas de la série de Loggitsion de la coupe de Neochorion, le changement paraît moins 
brutal, mais la comparaison avec les pélites supposées jurassiques porte sur des argiles prove
nant de pélites intercalées dans les calcaires triasiques et non sur des argiles contenues dans 
les calcaires eux-mêmes. Seul l'enrichissement en chlorite apparait nettement. 

b2. variations horizontales. 

Ces comparaisons entre les argiles de la partie sommitale des series jurassiques maliaques 
et pélagoniennes n'ont qu'une valeur indicative, étant donné les difficultés de repérage chrono
logique dans ces niveaux. 
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Trois groupes peuvent être définis d'après le spectre des argiles contenues dans les ni
veaux de la partie supérieure du Jurassique des séries étudiées : 

- les séries pélagoniennes d'Othrys centrale {unités du Messovouni et de Prosilia) 
illite + interstratifiés irréguliers ; 

- les séries maliaques de Loggitsion (série de Neochorion et unités d'Agrilia et Ka
lamakion), à spectre diversifié comprenant un interstratifié de type 14v-14s (v) abondant; 

- la série maliaque de Profitis Ilias, à spectre diversitié révélant la présence d'un 
interstratifié de type 14v-14s (s) abondant. 
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Fig. 117. - Analyse des argiles des formations pélitiques jurassiques d'Othrys. Séries maliaques et péla
goniennes (d'après Holtzappfel, 1981 et Holtzappfel et Ferrière, 1982). 
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Cas pa:rtiauliers : 

- la série pélagonienne d'Othrys orientale .s'intègre difficilement dans le schéma pré
cédent. Elle contient en effet des interstratifiés réguliers (14c-14v) qui pourraient être dus 
à la transformation des minéraux précédents (diagenèse due au métamorphisme léger affectant 
l'Othrys orientale), mais son taux d'illite est faible par rapport aux autres séries pélagonien
nes et de la Kaolinite est présente comme dans la plupart des séries maliaques. Sa position, 
très méridionale en bordure de l'éventuel prolongement de la transversale du Sperchios, pourrait 
peut-être expliquer ces différences d'alimentation. Des analyses supplémentaires seraient natu
rellement nécessaires pour tester les hypothèses ; 

- les argiles de la série de Neochorion se distingue également des autres séries ma
liaques par une absence constante de kaolinite, alors que celle-ci est présente dans les autres 
séries de Loggitsion (Agrilia, Kalamakion), de Profitis Ilias et même de Garmeni. L'unité de 
Chatala ne montre pas de kaolinite, mais une seule analyse a été effectuée sur cette série. 

b3. Conclusions. 

Les transformations diagénétiques sont trop importantes pour qu'une reconstitution précise 
du palée-environnement puisse être effectuée. Cependant, on peut envisager certaines interpréta
tions (Holtzappfel, 1981 ; Holtzappfel et Ferrière, 1982), concernant: 

- les SOW'ces d'alimentation en argiles : il pourrait s'agir : 
+ d'une source unique avec sédimentation privilégiée de l'illite dans la partie 

proximale (séries ~lagoniennes) et enrichissement corrélatif en minéraux ar
gileux autres que l'illite dans la partie distale (séries maliaques) ; 

+ de deux sources opposées : une source proximale (illite) et une source distale 
fournissant les minéraux pères des interstratifiés réguliers (smectites ?) à 
partir des formations éruptives par exemple (ophiolites, volcanisme triasique, 
laves liées à la "faille transformante du Sperchios" ?) ; 

- Les reconstitutions paléogéographiques : l'existence de variations entre les spec
tres des argiles contenues dans les pélites de la partie supérieure du Jurassique 
des séries pélagoniennes et maliaques devraient, théoriquement, permettre de posi
tionner chacune des séries étudiées sur la marge pélagono-maliaque et notamment dé
terminer les pôles proximaux (pélagoniens) et distaux (maliaques) au sein des dif
férentes unités. 
D'après les analyses effectuées, ce raisonnement peut être appliqué à l'unité de 
Prosilia (Flambouri-Strimbes) et à celle de Neochorion-Agrilia ou Neochorion-Kala
makion: 

+ dans le premier cas (unité de Prosilia), les spectres sont très peu différents 
+ dans le second cas, le pourcentage d'illite est incontestablement plus bas dans 

les affleurements occidentaux (Agrilia ou Kalamakion) que dans les affleure
ments orientaux (Neochorion), ce qui tendrait à prouver que la plate-forme pé
lagonienne se trouvait à l'Est du bassin maliaque. Mais là encore, cette con
clusion n'est pas déterminante étant donné que des alimentations latérales sont 
possibles (à partir du Sperchios : problème de la kaolinite ?) et surtout que 
l'unité de Neochorion pourrait constituer une unité plus basse structuralement 
que celle d'Agrilia et Kalamakion, dont elle est séparée par un synclinal de 
terrains crétacés. 

2. SIGNIFICATION. 

L'installation de ces sédiments pélito-radiolaritique correspond à un changement radical 
de sédimentation, au niveau des séries pélagoniennes. Ce phénomène précédant de peu l'arrivée 
des nappes ophiolitiques, il est logique de relier ces deux évènements ; toutefois, la nature 
même du processus n'est pas connue : ce peut être un approfondissement dû à un enfoncement de 
la plate-forme, et/ou des modifications des propriétés physico-chimiques du milieu aqueux, en
trainant par exemple des variations des niveaux de canpensation des carbonates et de la silice. 
Le caractère bréchique des derniers bancs calcaires pélagoniens, au Jurassique (moyen?) supé
rieur, indique toutefois une instabilité du milieu de sédimentation, qui implique des mouvements 
positifs, ou plus probablement négatifs, de celui-ci. cette instabilité se marquerait également 
par l'enrichissement en silts et argiles d'origine détritique (voir discussion : 2e partie, c~a
pitre troisième, paragraphe VIII). 
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C, LE TERME CHAOTIQUE NATURE ET SIGNIFICATION DU nVOLCANO-DETRITIQUEn, 

1. LA MATRICE 

a. NATURE. 

Il s'agit principalement de pélites siliceuses (silts et argiles) à rares Radiolaires, sou
vent indurées, de couleur brune, violacée ou lie de vin, associées à de véritables radiolarites 
massives. Des termes gréseux, parfois abondants (fig. 116A,par exemple), semblent constituer lo
calement une partie de cette m~trice. Dans de rares cas, comme au Nord du monastère Xenias en 
0thrys orientale, une fine poussière serpentineuse peut être observée, mais elle pourrait ré
sulter de phénomènes de mylonitisation liés aux tectoniques postérieures à la genèse du Volcano
Détritique. La matrice est parfois totalement indurée et apparemment enrichie en silice, ce qui 
donne des niveaux conglomératiques, dont les éléments sont le plus fréquemment des blocs quart
zitiques. 

Une étude succincte, par analyse diffractométrique, de la matrice du Volcano-Détritique 
d'Iti a été effectuée par Wigniolle (1977). Cette étude a montré que les argiles les plus abon
dantes étaient l'illite et la montmorillonite, chlorite et kaolinite étant accessoires. L'étude, 
par ce même auteur, de la cristallinité de l'illite en fonction de sa composition chimique a 
permis de confirmer que la matrice du Volcano-Détritique était exempte de métamorphisme en Iti. 

b. ORIGINE. 

Les débris de roches éruptives et les grains de quartz (?) des grès et graywackes, ainsi 
qu'une partie des argiles de la matrice de l'ensemble chaotique, proviennent probablement de 
l'érosion de formations lithologiques, émergéee ou non, liées aux nappes ophiolitiques (ophio
lites elles-mêmes et copeaux tectoniques associés), dont la nature exacte sera envisagée lors 
de l'étude des blocs. A cette sédimentation particulière, s'ajoute très certainement les élé
ments sédimentaires déjà observés dans les niveaux de base, à savoir certaines argiles et le 
composant siliceux biogénique. 

c . REMARQUE. 

Les données qualitatives relatives à la nature des argiles de la matrice du Volcano-Détri
tique d'Iti (Wigniolle, 1977) sont voisines de celles obtenues sur les pélites siliceuses et 
radiolaritiques (jurassiques?) de Loggitsion (af. supra). Mais il s'agit là d'un phénomène va
lable pour toutes les radiolarites et pélitee radiolaritiques du Jurassique, COlllllle celles du 
Pinde par exemple (Steinberg et al., 1977 a; Steinberg et al., 1977 b ; Steinberg et Mpodozis, 
1978) . 

2. LES BLOCS. 

Les blocs (olistolithes) situés au sein de la formation chaotique Volcano-Détritique, sont 
de taille et de nature variées. Du point de vue quantitatif, seules les roches sédimentaires et 
éruptives sont bien représentées, en proportion d'ailleurs à peu près équivalente, alors que les 
roches métamorphiques ne constituent qu'un composant accessoire. 

a. FORME ET TAILLE DES BLOCS, 

Elles sont très variables. Les blocs sont de forme subarrondie à très anguleuse. Leur 
taille moyenne est d'ordre métrique, mais comprise entre le centimètre et plusieurs dizaines 
de mètres. 

La détermination des tailles maximale et minimale pose d'ailleurs un certain nombre de pro
blèmes : 

. - vers la limite inÏérieure, les notions d'éléments resédimentés et de particules dé
tritiques pouvant appartenir à la matrice se confondent plus ou moins ; 
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- vers la limite superieure, la notion de bloc exotique se confond alors avec celle 
d'unité tectonique, l'essentiel étant alors de déterminer s'il s'agit d'écailles tectoniques en
trainées sous une nappe principale, ou bien d'un olistolithe (Broquet, 1973) resédimenté à l'a
vant d'une nappe, ou d'une klippe sédimentaire quelconque glissée par exemple lors de mouvements 
précurseurs, antérieures à la nappe ophiolitique. Le problème se pose par exemple po~ certains 
blocs de taille plurimétrique de calcaires triasiques noduleux de la série de Profitis Ilias 
(cf. supra) . 

Un problème de même nature concerne les corps péridotitiques et serpentineux, décamétri
ques à hectométriques en général, et même kilométriques comme celui du monastère de Vrinena, en 
Othrys orientale. De tels corps s'observent fréquemment à la base des différentes unités tecto
niques anté-Crétacé supérieur, et par conséquent, à la partie sommitale de la formation Volcano
Détritique de l'unité sous-jacente. Il peut s'agir, dans ce cas, d'olistolithes repris dans les 
contacts tectoniques, ou de copeaux tectoniques provenant de la nappe ophiolitique situés pri
mitivement sur le Volcano-Détritique et tectonisés ultérieurement. Dans la plupart des cas, 
l'hypothèse d'olistolithes tectonisés ultérieurement parait la plus vraisemblable ; mais dans le 
cas de l'affleurement du monastère Xenias, la taille de l'unité est telle que l'interprétation 
est délicate. 

Cette discussion montre les relations étroites qui existent entre les hypothèses génétiques 
concernant le Volcano-Détritique et les différentes hypothèses tectoniques relatives à la pério
de paléotectonique du Malm-Crétacé inférieur. 

b. NATURE DES BLOCS LES ROCHES SEDIMENTAIRES. 

Les blocs qui apparaissent le plus nettement au coeur des pélites et radiolarites de la ma
trice, sont les blocs calcaires, mais il existe aussi des blocs de grès, de quartzite, de gray
wacke et de radiolarite. 

bl. Les blocs de calcaires pélagiques, 

Ce sont essentiellement des calcaires gris-rose, à silex, riches en Conodontes triasiques 
du Carnien et du Norien. Certains blocs présentent un faciès plus noduleux, de teinte ocre ou 
rouge, à rares embryons d'Ammonites, et rappellent les faciès ammonitico-rosso. 

Deux types d'affleurement peuvent être distingués 

- dans le premier, les blocs de calcaires à Conodontes apparaissent au milieu de blocs 
de nature variée et de taille comparable; c'est le cas des formations volcano-détritiques des 
unités de Pirgaki et des unités pélagoniennes d'Othrys centrale, où ils constituent très nette
ment des corps resédimentés de type olistolithe; 

- dans le second cas, celui des affleurements d'Othrys occidentale (colline de Profi
tis Ilias et secteur de Grammeni-Archanion), ces calcaires ont l'aspect de lentilles sédimen
taires ou de copeaux tectoniques, et sont relativement abondante. En outre, ils appartiennent 
alors à des ensembles où les éléments ophiolitiques sont rares ou même absents, et dont le ca
ractère chaotique est moins accentué que dans les affleurements typiques de Volcano-Détritique. 

b2. Les autres blocs calcaires. 

En dehors des blocs de calcaires néritique triasique (et jurassique?) du secteur de Trilo
fon, interprétés soit comme des olistolithes (Kallergis et al., 1970), soit comme des copeaux 
tectoniques représentatifs d'une série triasico-jurassique complète (Courtin, 1979), les calcai
res non pélagiques sont (pratiquement?) inexistants. 

Des olistolithes de calcaire bréchique triasico-jurassique appartenant à l'unité de Garmeni 
Rachi ont été signalés dans le Volcano-Détritique de la série du Strimbes (Smith et aZ., 1979). 
Etant donné leur situation particulière, juste sous les calcaires bréchiques triasico-jurassi
ques du mont Vassilia Tambouri, d'une part, et leur absence constante dans les autres affleure
ments de Volcano-Détritique, d'autre part, je considère, pour ma part, qu'il s'agit de copeaux 
tectoniques peu déplacés et d'importance mineure (+). 

(+) un cisaillement important existe d'ailleurs à ce niveau : en moins d'un kilomètre, par 
exemple, l'unité de Garmeni Rachi perd, en allant vers le Nord, ses niveaux permiens, puis 
du Trias inférieur et moyen, à proximité du mont Strimbes. 
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b3. Les blocs de roches détritiques siliceuses et de radiolarites. 

Des blocs de grès, de graywackes et de quartzites ont pu être observés. 

Ainsi, des éléments étirés de quartzites gris, de 10 à 30 cm de diamètre, constituent par
fois de véritables conglomérats à matrice pélitique schistosée et indurée, intercalés dans le 
Volcano-Détritique de l'unité pélagonienne de Prosilia, en Othrys centrale. 

Les blocs de grès et graywackes peuvent atteindre plusieurs mètres (selon leur plus grande 
longueur) : ce sont des roches jaunâtres à verdâtres, parfois pulvérulentes, constituées de 
quartz, de feldspaths alcalins et de plagioclases, ainsi que de débris lithiques de roches effu
sives microlithiques et de quartzites à quartz engrenés, plus ou moins micacés. Des traces noi
râtres de végétaux s'y observent fréquemment. 

S'il existe, sans aucun doute possible, des blocs resédimentés (olistolithes) de grès, de 
graywackes et de quartzites, comme nous l'avons rappelé ci-dessus, dans la plupart des cas, et 
notamment dans le cas des radiolar_ites, il est impossible de déterminer si l'on a affaire à de 
véritables olistolithes ou à des portions de matrice perburbées sous l'effet de contraintes tec
toniques. 

b4. Origin~ des blocs de roches sédimentaires. 

Comme nous l'avons signalé dans la plupart des coupes, ces blocs, parfois triasiques, pré
sents dans une formation du (Dogger) - Malm, correspondent à des olistolithes resédimentés dans 
une matrice essentiellement pélitique. 

S'agissant des formations volcano-détritiques à éléments ophiolitiques (gabbros, péridoti
tes surtout), nous admettrons que les olistolithes correspondent à des éléments ayant appartenu 
aux unités tectoniques sédimentaires charriées avec les nappes ophiolitiques, lors de leur pre
mière mise en place tectonique au Malm. 

Ce pourrait être le cas notamment pour certains blocs de calcaires siliceux triasiques ou/ 
et de roches détritiques siliceuses, en Othrys centrale (unité de Prosilia, de Pirgaki, etc ... ). 

En revanche, dans le cas des formations moins chaotiques, où l'on n'observe pas de blocs 
appartenant aux unités ophiolitiques s.s., d'autres hypothèses sont envisageables : ainsi, on 
peut admettre que les nombreux éléments de calcaires triasiques, à tendance ammonitico-rosso, 
remaniés, sont le résultat des premières contraintes annonçant les futures nappes ophiolitiques. 
Ces premiers mouvements seraient également responsables des niveaux bréchiques terminant la sé
dimentation calcaire sur la plate-forme pélagonienne. Les éléments de ces formations dépourvues 
d'éléments ophiolitiques, qui correspondent pour certains_ au moins à des olistolithes, sont en 
effet de faciès et d'âge comparables à ceux des séries sous-jacentes, et donc d'origine proche 
(ex. : série de Profitis Ilias, fig. 108). 

Le fait que des pentes suffisantes devaient être présentes pour que ces premiers ébranle
ments aient pu entrainer le glissement des masses calcaires ou siliceuses, est en accord avec 
les autres caractéristiques des séries concernées, comme celle de Profitis Ilias, où des lacu
nes importantes sont connues. 

c. NATURE DES BLOCS : LES ROCHES MAGMATIQUES. 

Des fragments de roches volcaniques, hypovolcaniques et grenues, essentiellement basiques 
et ultrabasiques, sont présents dans le Volcano-Détritique. 

c1. Les roches effusives. 

Natiœe : ce sont en général des laves basiques, de couleur violacée ou brunâtre, en amas 
de taille très variable, pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de long. Le débit en 
pillow-lavas est fréquent, et peut être reconnu sur des fragments de taille métrique, du fait 
de la différenciation entre des parties massives et des parties à amygdales de calcite. Ces la
ves, à structure microlithique, ont souvent un faciès albitophyrique (spilites). 
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O'l'igine : deux origines possibles, correspondant aux deux principaux types de laves obser
vés, peuvent être envisagées. Les laves violacées, à grosses amygdales de calcite, ont des fa
cies macroscopiques et microscopiques qui rappellent ceux des laves présentes dans les forma
tions volcano-sédimentaires triasiques des séries maliaques, par exemple. Des blocs de calcai
res à Conodontes triasiques existent d'ailleurs parfois à proximité de ces laves violacées. En 
revanche, certaines laves brunâtres ou verdâtres, situées dans des niveaux pélito-radiolariti
ques peu chaotiques, comme c'est le cas pour certains affleurements de l'unité de Prosilia par 
exemple, pourraient représenter des coulées contemporaines de la genèse du Volcano-Détritique, 
ou provenir d'une unité de pillow-lavas comparables à ceux de l'unité de Fourca (pillow-lavas 
à tendance tholéitique "ophiolitique"). 

c2. Les roches hypovolcaniques : dolérites et diabases. 

Nat'UI'e : les roches hypovolcaniques, essentiellement de type doléritique ou diabasique, oc
cupent un volume nettement plus faible que celui des roches effusives, au sein du Volcano-Détri
tique. Aucune trace d'intrusion ni de métamorphisme n'a été notée au contact diabases-sédiments. 
Ces observations conduisent là encore à interpréter ces blocs comme des olistolithes et non com
me des filons contemporains de la genèse du Volcano-Détritique. 

OI'igine : de telles roches sont connues dans des niveaux triasiques des unités de type ma
liaque, mais surtout dans certaines unités ophiolitiques (complexe filonien). 

c3. Les roches grenues. 

Nature : les affleurements de roches grenues sont souvent volumineux, d'ordre décamétrique 
ou hectométrique, mais il ne s'agit jamais d'ensembles en place qui seraient intrusifs dans le 
Volcano-Détritique. Ces roches grenues sont essentiellement des péridotites, des gabbros, mais 
aussi des roches éruptives à tendance leucocrate (coupe de Paleokerassea, fig. 116 A). 

&igine : ces roches proviennent sans aucun doute de l'ensemble ophiolitique ; toutefois, 
un certain nombre de problèmes subsistent quant à l'interprétation des corps péridotitiques, par 
ailleurs souvent serpentinisés. Ainsi, certains corps de péridotites ont des tailles très impor
tantes, pouvant atteindre plusieurs kilomètres de long, comme celui situé près du monastère Xe
nias, en Othrys orientale ; il est alors extrêmement difficile de déterminer s'il s'agit d'un 
ensemble resédimenté dans un bassin marin, ou des restes d'une nappe ophiolitique importante, 
mise en place sur un ensemble chaotique sous-jacent alors émergé. D'autre part, la plupart des 
corps serpentineux de taille plus modeste soulignent les contacts tectoniques des nappes anté
Crétacé supérieur ; ils peuvent dès lors correspondre à de simples copeaux tectoniques arrachés 
aux ensembles ophiolitiques majeurs lors de l'avancée de ces nappes, mais aussi à des olistoli
thes provenant de ces nappes, mis en place secondairement dans les contacts tectoniques, du fait 
des propriétés mécaniques très particulières du matériel serpentineux. 

Remarque : un bloc de roche éruptive leucocrate, à tendance acide, d'une trentaine de mè
tres de long, a été signalé dans le Volcano-Détritique d'Iti (Wigniolle, 1977). L'origine en 
reste controversée, mais l'appartenance de ce bloc à l'ensemble ophiolitique n'est pas rejetée, 
même si d'autres hypothèses sont envisagées, telle que l'appartenance à un socle ancien anté
mésozoique. 

d. NATURE DES BLOCS : LES ROCHES METAMORPHIQUES. 

Natu:M- : les véritables roches métamorphiques sont rares dans le Volcano-Détritique en 
Othrys, si l'on exclut les roches magmatiques faiblement transformées, telles que les spilites. 
Ce sont surtout des amphibolites à hornblende verte. Courtin (1979) signale également un bloc 
plurimétrique de micaschistes à mica blanc, grenat et chlorite dans un "complexe chaotique" si
tué entre deux unités péridotitiques appartenant à l'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale. 

Origine : deux types d'amphibolites peuvent être reconnus parmi les blocs figurant dans le 
Volcano-Détritique d'Othrys : des amphibolites correspondant à d'anciens gabbros et des amphibo
lites totalement transformées, sans texture ou structure magmatique reconnaissable. Si dans le 
premier cas, il est clair que les amphibolites peuvent provenir des unités ophiolitiques, dans 
le deuxième, plusieurs hypothèses sont possibles. La plus vraisemblable est de considérer que 
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ces roches sont comparables aux lambeaux d'amphibolites qui jalonnent très souvent la base des 
unités ophiolitiques, comme dans la série de Profitis Ilias (Ferrière, 1977, 1979), ou en Iti 
(Wigniolle, 1977), et qui pourraient provenir de la transformation poussée de faciès ophioliti
ques. 

Les micaschistes peuvent provenir de niveaux anciens (af. Paléozoïque d'Othrys orientale), 
mais ils pourraient correspondre également à des roches métamorphisées au Malm (Eocrétacé ?) , 
comme c'est le cas pour certaines séries pélagoniennes et vardariennes, 

D, GENESE DU VOLCANO-DETRITIQUE D1 0THRYS, 

Une partie des résultats présentés dans ce paragraphe a déjà fait l'objet de publications, 
en collaboration avec divers auteurs ayant travaillé dans les Bellénides ou dans les Dinarides 
s.s. (Celet et al., 1977 a; Celet et al., 1977 b). Je rappellerai succinctement les principa
les conclusions énoncées à l'occasion de ces comparaisons Dinarides s.s. - Hellénides, et déve
lopperai quelques points particuliers relevant d'une étude plus détaillée du Volcano-Détritique 
d'Othrys. 

1. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU VOLCANO-DETRITIQUE D'OTHRYS. 

L'installation du Volcano-Détritique suit un changement brutal de sédimentation dans les 
séries pélagoniennes J les calcaires massifs de type plate-forme du (Dogger) Malm, laissant la 
place à une sédimentation siliceuse pélito-radiolaritique. ce type de sédimentation se retrouve 
également dans les séries maliaques ; il y a incontestablement à cette époque, une homogénéisa
tion des faciès dans les zones pélagonienne et maliaque. 

Le Volcano-Détritique est caractérisé par la présence de blocs et une disposition anarchi
que de ceux-ci plus ou moins nette selon les lieux. 

L'analyse des relations entre les blocs et la matrice pélitique, la présence de galets de 
diverses natures dans des conglomérats indurés et, enfin, l'existence de blocs aux lithologies 
variées, différentes des terrains encaissants (soubassement triasico-jurassique et unité tecto
nique sus-jacente), permettent d'assimiler la plupart de ces blocs à des olistolithes et non à 
des fragments d'origine tectonique. 

L'analyse des blocs montre qu'une partie d'entre eux provient des unités ophiolitiques 
(péridotites et gabbros notamment), et par analogie, les olistolithes sédimentaires sont suppo
sés provenir des unités sédimentaires charriées avec les ophiolites, lors de la mise en place 
tectonique de ces dernières, au Malm. Les faciès des blocs observés sont en faveur de cette in
terpréta tien. 

La formation chaotique repose normalement sur les niveaux pélito-radiolaritiques de base, 
qui passent eux-mêmes de façon progressive aux calcaires jurassiques pélagoniens ou maliaques 
sous-jacents. La transition entre les niveaux pélito-radiolaritiques et la formation chaotique 
est particulièrement nette dans le cas où cette dernière est pauvre en blocs ; ceux-ci se trou
vent alors dispersés dans une matrice bien stratifiée, comme c'est le cas dans la partie sud de 
l'Othrys orientale, sur le rebord du Paleopyrgos par exemple (fig. 76). 

Ce rappel des principales caractéristiques du Volcano-Détritique d'Othrys montre que cet 
ensemble lithologique est différent par son origine, des mélanges supposés d'origine purement 
tectonique (af. Historique, 2e partie, chapitre IV B, paragraphe I). 

I,es caractéristiques générales établies pour le Volcano-Détritique d'Othrys le différen
cient également des "mélanges ophiolitiques" à olistolithes de Gansser (1974), dans la mesure 
où ces derniers sont supposés posséder un contact tectonique fondamental à leur base. 

2. QUELQUES ASPECTS PARTICULIERS DU VOLCANO-DETRITIQUE D'OTHRYS. 

a. L'EXISTENCE D'UN DISPOSITIF DE "NAPPES" ANTE-CRETACE SUPERIEUR, bien conservé 
car peu affecté par les tectoniques tertiaires, contrairement aux autres affleurements des Bel
lénides, tels qu~ l'Iti (Celet, 1976 ; Wigniolle, 1977) et le Pinde septentrional (Terry, 1975), 
permet de confirmer ou d'énoncer les conclusions suivantes : 
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- le Volcano-Détritique est en contact normal, par l'intermédiaire d'un ensemble pé
lito-radiolaritique, sur les soubassements triasico-jurassiques (cf. supra) ; 

- il repose aussi bien sur des carbonates caractéristiques de plate-forme peu profon
de (pélagoniens) que sur des faciès pélagiques (maliaques). Il n'est donc pas lié à une zone 
isopique particulière ; 

- il termine toujours la sédimentation des series qui constituent les différentes uni
tés tectoniques anté-Crétacé supérieur. Cette observation permet de penser que le dépôt du Vol
cano-Détritique précède de peu l'arrivée des nappes ophiolitiques et sédimentaires associées. 

b. REPARTIT!OO DU VOLCANO-DETRITIQUE EN OTHRYS. 

La formation chaotique est surtout développée dans les unités de transition, notamment 
l'unité maliaque à calcaires bréchiques de Pirgaki et l'unité pélagonienne supérieure du Messo
vouni en Othrys centrale. Elle est très peu importante sur le Pélagonien d'Othrys orientale, et 
quasi-absente sur les séries pélagiques maliaques des unités de Loggitsion. Naturellement, les 
modèles retenus pour expliquer la mise en place des ophiolites doivent tenir compte de cette ré
partition particulières du Volcano-Détritique (cf. 4e partie). 

c. ANALYSE DES CONSTITUANTS DU VOLCANO-DETRITIQUE D' OTHRYS : CCNSEQUENCES THEORIQUES. 

L'analyse des éléments présents dans les formations chaotiques qui terminent la sédimenta
tion jurassique des principales séries d'Othrys, a permis de distinguer deux types de formations 
à blocs d'âge dogger-malm: le Volcano-Détritique typique à matériel ophiolitique -encore que 
l'interprétation des corps serpentineux en termes d'olistolithes ou de copeaux tectoniques ne 
soit pas aisée- et un complexe chaotique surtou~ riche en laves et lentilles de calcaires tria
siques plus ou moins noduleux ("ammonitico-rosso") connu dans les secteurs de Grannneni-Archanion 
(Courtin, 1979) et de Profitis Ilias. 

Ce dernier type, où sont remaniés probablement des éléments d'origine peu éloignée, pour
rait correspondre à une genèse .précoce contemporaine des premiers ébranlements qui donneront 
naissance aux véritables nappes ophiolitiques. 

La nature des blocs contenus dans le Volcano-Détritique typique à matériel ophiolitique 
est théoriquement susceptible d'apporter des renseignements sur les terrains entraînés lors de 
la mise en place des nappes ophiolitiques, et, par suite, devrait pouvoir témoigner de la si
gnification et de la position paléogéographique de ce bassin ophiolitique. 

d. LES RELATIONS ENTRE LES UNITES OPHIOLITIQUES ET LES UNITES PALEOHELLENIQUES 
(MALIAQUES-PELAGOOIENNES). 

Les blocs les plus significatifs observés dans le Volcano-Détritique semblent être les 
calcaires à Conodontes triasiques et les laves violacées spilitiques à amygdales de calcite, 
probablement triasiques également. Ces différentes roches constituent l'essentiel des séries 
pélagiques de type Loggitsion; le reste de cette série correspond à des pélites (Norien supé
rieur-Jurassique (?)) qui pourraient elles-mêmes être resédimentées et former par suite, une 
partie de la matrice du Volcano-Détritique. 

Si cette série pélagique remaniée dans le Volcano-Détritique est bien une serie de type 
Loggitsion appartenant au bassin maliaque, il s'ensuit que les ophiolites et les unités malia
ques se sont mises en place au cours d'une seule et même phase tectonique. L'absence de blocs 
pouvant appartenir aux unités inférieures de type Garmeni-Pirgaki, ou même pélagoniennes, ne 
permet pas de conclure plus catégoriquement(+). Dans le cas d'une mise en place-des ophiolites 
et des unités maliaques et pélagoniennes en une seule phase, cette apparente anomalie pourrait 
s'expliquer en admettant que les unités ophiolitiques et de Loggitsion ont précédé les unités 
sous-jacentes et fait disparaître ainsi la possibilité de remaniement de ces mêmes unités infé
rieures. 

Naturellement, des calcaires à Conodontes et des laves violacées triasiques ne permettent 
pas d'affirmer qu'il s'agit là de séries maliaques, car ces faciès sont fréquents dans les prin
cipales zones déprimées (sillons) des Hellénides et même des Dinarides s.s. (Aubouin et al., 
1970). Cependant, s'il ne s'agit pas de blocs provenant des séries maliaques, il faut alors re
marquer qu'il n'existe plus aucune trace de ces séries sédimentaires pélagiques, qui auraient 
alimenté le Volcano-Détritique. 

(+) Smith et al. (1979) décrivent de tels blocs, mais leurs arguments me semblent insuffisants 
(sinon erronés) . 
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e. ORIGINE ORIENTALE OU OCCIDENTALE DES OPHIOLITES ? • 

L'analyse des blocs du Volcano-Détritique et de leur répartition ne m'a pas permis d'appor
ter des éléments de réponse à cette question. Si la présence de blocs de roches métamorphiques 
par exemple est en faveur d'une origine orientale des séries ayant alimenté la formation chaoti
que, ceux-ci sont trop rares pour que l'on puisse tirer des conclusions précises. 

Certains auteurs (Smith et aZ., 1979) ont décrit des slumps à vergence ouest dans la forma
tion pélito-radiolaritique de base du Volcano-Détritique, indiquant un bassin s'approfondissant 
vers l'ouest, d'une part, et des structures sédimentaires diverses à vergence orientale dans la 
formation à blocs, qu'ils nomment "Mélange". Ces dernières témoigneraient d'un renversement de 
polarité bathymétrique dû à l'arrivée des nappes ophiolitiques et maliaques, dont le déplacement 
se ferait d'ouest en Est. Si la méthodologie peut paraitre intéressante, encore qu'il soit assez 
difficile de définir le sens de déplacement des blocs dans des formations chaotiques, certaines 
affirmations ne me semblent pas pouvoir être retenues. Ainsi, les plis associés au chevauchement 
visible dans la vallée d'Anavra sont supposés être des slumps (Smith et al., 1979; fig. 2, p. 
591) ou des structures d'origine incertaine (Smith et al., 1979 ; carte d'ensemble), alors qu'il 
s'agit incontestablement de chevauchements classiques (crochons, faibles schistosités ... ). 
D'ailleurs, de telles structures kilométriques, à déversement vers le Sud-Ouest, sont connues 
près d'Anidron (Sud de l'othrys centrale), où elles affectent les calcaires massifs werféno-ani
siens de 100 à 200 m d'épaisseur au minimum (fig. 302). 

VII, CONCLUSIONS SUR LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES DES ZONES INTERNES, 

Des descriptions et discussions précédentes, il ressort que la partie sommitale (Dogger? -
Malm) des séries constituant les unités paléohelléniques (pélagoniennes et maliaques) d'Othrys 
est représentée par des formations lithologiques particulières dites "formations pré-ophioliti
ques", correspondant à un changement fondamental du type de sédimentation, dans la zone isopique 
pélagonienne au moins, et à une homogénéisation des faciès à l'échelle de l'ensemble des séries 
observées en Othrys. 

ces "formations pré-ophiolitiques" sont caractérisées, dans les cas les plus typiques, par 
la superposition, de deux ensembles lithologiques différents : un terme pélito-radiolaritique à 
la base, un terme chaotique dit "Volcano-Détritique" au sommet, mais des variations latérales 
existent et la distinction entre ces deux termes n'est pas toujours évidente, dans la mesure où 
le caractère chaotique de l'ensemble supérieur est parfois peu accentué (cf. othrys orientale). 

L'homologie avec certains ensembles chaotiques des Bellénides, tels ceux d'Iti (Celet, 
1976 ; Wigniolle, 1977), du Pinde septentrional (Terry, 1975), ou encore des Dinarides internes 
(Cadet, 1976 ; Charvet, 1978), a déjà été signalée dans des publications en commun (Celet et aZ., 
1977 a; Celet et al., 1977 b). 

Les datations obtenues en othrys sont moins precises que celles issues des études faites 
dans les Dinarides s.s. (Oxfordien à Tithonique-Berriasien : Rampnoux, 1974; Cadet, 1976 ; 
Charvet, 1978), où des évolutions latérales des âges semblent même avoir été mises en évidence 
le Volcano-Détritique serait plus ancien à l'Est qu'à l'Ouest, ce qui a des conséquences capi
tales quant à la détermination de l'origine des ophiolites (Charvet, 1980). De même, en Eubée, 
Baumgartner et Bernoulli (1976) attribuent un âge tithonique ou berriasien à valanginien à la 
"Diabase Chert Formation". 

Cependant, le massif de l'Othrys apparait au sein des Hellénides, et peut-être même au sein 
des Dinarides, comme un secteur d'étude privilégié du Volcano-Détritique. En effet, outre les 
conclusions d'ensemble déjà énoncées dans les publications antérieures (Celet et al,, 1977 a, 
1977 b) (cf. paragraphe précédent et coupes proposées dans ce mémoire : fig. 114, 115, 116), à 
savoir l'assimilation du Volcano-Détritique à un olistostrome à blocs ophiolitiques reposant 
normalement sur un soubassement sédimentaire, l'étude de l'Othrys, caractérisée par des nappes 
anté-Crétacé supérieur peu reprises au Tertiaire, apporte des éléments spécifiques:qui permet
tent d'établir que le Volcano-Détritique : 

- repose sur des soubassements divers, néritiques ou pélagiques (pélagonien et malia
que), et se développe de façon irrégulière selon les séries (un plus grand volume s'observe au 
niveau des séries des unités intermédiaires ou de base du dispositif structural) ; 

- correspond à la partie sommitale de chacune des unités tectoniques paléohelléniques 
et se trouve ainsi intercalé à différents niveaux de ce dispositif structural (il ne s'agit donc 
pas d'un ensemble hétérogène e=ené en écailles ou en nappes à la base des seules nappes ophio
litiques comme cela est souvent envisagé ; et sa formation précède ou accompagne la formation de 
chacune des unités} ; 
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- est constitué d'éléments provenant d'unités ophiolitiques mais aussi sédimentaires, 
telles que celles du dispositif structural paléohellénique ; cependant, seules les séries des 
unités supérieures semblent fournir ce matériel détritique (séries de Loggitsion), quelle que 
soit la série supportant ce Volcano-Détritique. 

En résumé, la genèse de ce Volcano-Détritique est indiscutablement liée au développement 
des nappes ophiolitiques et sédimentaires associées ; les aspects particuliers le concernant 
(répartition hétérogène, nature des blocs limitée à certains types) doivent trouver une explica
tion dans toute tentative de synthèse (voir Se partie). 

Pour terminer ce paragraphe, il me paraît nécessaire de faire quelques remarques relatives 
aux formations pré-ophiolitiques en général, et au Volcano-Détritique en particulier, à l'échel
le des Hellénides : 

- si les formations pré-ophiolitiques à grain fin (pélites, radiolarites, grès, micro
conglomérats) ont été décrites depuis longtemps dans l'ensemble des zones internes helléniques, 
mise à part la "zone du Vardar" plus complexe, il n'en est pas de même de la formation chaoti
que Volcano-Détritique. 
En dehors de l'Othrys, celle-ci semble être présente, avec ses traits les plus caractéristiques, 
dans les secteurs helléniques suivants, du Nord au Sud : le Pinde septentrional (Terry, 1975), 
l'Iti (Celet, 1976 ; Wigniolle, 1977 ; Celet et al., 1977 a), le Kallidromon (Celet et al., 
1977 a ; Leluc, 1976) et l'Argolide (Vrielynck, 1978). 
De telles formations chaotiques supposées du Malm, ont été également citées dans des secteurs 
métamorphiques des Hellénides internes : le Vourinos (Zimmermann, 1972 ; Naylor'et Harle·, 1976) 
et le Pelion (Ferrière, 1979) par exemple. 
L'absence ou la rareté du Volcano-Détritique chaotique dans les autres secteurs des Hellénides 
internes peut être expliquée par l'érosion anté-Crétacé supérieur (Attique : Clément, 1976), 
des réductions d'origine tectonique, ou bien encore par une absence originelle. Ainsi, en Eubée, 
des formations bréchiques non chaotiques sont signalées dans le Jurassique supérieur de la sé
rie pélagonienne (Guernet, 1971 ; Katsikatsos, 1979). Pour ma part, j'ai pu vérifier les obser
vations de Guernet (1971) et Katsikatsos (1979), et constater que les formations pré-ophioliti
ques pélito-radiolaritiques pélagoniennes d'Eubée étaient relativement épaisses (à l'Est de Man
douli) et contenaient localement des microbrèches (à l'Ouest de Troupi). Je n'ai pu déterminer 
toutefois si les laves à amygdales calcitiques, situées entre les séries néritiques (pélagonien
nes) et pélagiques (maliaques -interprétation personnelle-), à l'Ouest de Troupi, correspon
daient à des olistolithes resédimentés dans le Jurassique des premières, ou à des restes de ni
veaux volcaniques triasiques appartenant aux secondes. 
Bal.lI'lgartner et Bernoulli (1976) ont décrit, près d'Achladi (Eubée), des formations à blocs au 
sommet de la "Diabase Chert Formation", d'âge jurassique terminal-crétacé basal, d'après les 
Radiolaires. Cependant, ces blocs resédimentés paraissent peu volumineux si l'on en croit la 
description proposée : "this unsorted deposit contains in a muddy to sandy matrix fragments of 
mm -to dm- size of widely lithologies". On peut d'ailleurs rap~ocher cette observation du fait 
que les affleurements d'Achladi, qui supportent les formations à blocs, sont formés de niveaux 
à grain fin ( "mudstones", "sil tstones") dans lesquels s'intercalent des aréni tes granuloclas
sées, et que l'ensemble parait peu perturbé ; 

- par ailleurs, un certain nombre de formations à blocs contenant des éléments ophio
litiques et sédimentaires divers, reconnus dans les Hellénides, ne correspondent pas au Volcano
Détritique s.s. C'est le cas de différentes formations à blocs, d'âge voisin ou plus récent 
(tertiaire), appartenant: 

+ aux zones externes et situées à la base du "flysch béotien" (Jaeger et Chotin, 
1978 a, b ; Jaeger, 1980), dans le flysch du Pinde au droit du Parnasse (Celet, 
1962 ; Beck, 1980 (+)), et à la base d'unités pindiques en Péloponnèse (De 
Wever, 1976) ; 

+ aux zones internes : conglomérats du Crétacé supérieur transgressif à olisto
lithes (massif du Chalkodonio ; Ferrière, 1977) ou "Mélanges ophiolitiques de 
Macédoine", supposés d'origine tectonique ou mixte (sédimentaire et tectoni
que) par Mercier et Vergely (1972, 1977). Dans ce dernier cas, la significa
tion exacte de la formation originelle n'est pas clairement établie ; elle 
pourrait peut-être correspondre à un type voisin du Volcano-Détritique, qui 
aurait été ultérieurement repris dans les diverses phases tectoniques. 

(+) nes ensembles appartenant au "Volcano-Détritique" ont p-u être resédimentés à cette occasion 
(Beck, 1980) . 
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SOUS-CHAPITRE IV C OPHIOLITES 

l, GENERALITES 

A, DEFINITION, 

Le terme "ophiolites", créé par Brongniart ( 182 7, in Coleman, 1977) pour décrire des ser
pentinites, a été employé par Steinmann { 1905, 1926) pour désigner l'association "serpentines
gabbros-spilites" de Ligurie. 

Après de nombreuses vicissitudes, une définition plus complète de ce terme, proche de cel
le de Steinmann, fut proposée à la "Penrose Conference" de la Société Géologique Américaine 
(1972). Cette der:i.ière définition, qui semble être acceptée par l'ensemble de la communauté 
scientifique et qui, de ce fait, sera adoptée ici, peut être résumée de la façon suivante : 

- le terme "ophiolite" est employé pour désigner un assemblage particulier de roches 
mafiques et ultramafiques; 

- un assemblage ou ensemble ophiolitique complet comprend, de bas en haut: 
+ un complexe ultrabasique (harzburgites, lherzolites, dunites) possédant généra

lement une fabrique tectonique ; 
+ un complexe gabbroique, souvent à texture de cumulats, contenant fréquemment 

des cumulats de péridotites et de pyroxénolites 
+ un complexe filonien basique ; 
+ un complexe volcanique basique, généralement de type pillow-lavas ; 
+ parmi les faciès associés à cet ensemble de roches magmatiques, on 

sence d'une série sédimentaire sus-jacente comprenant par exemple 
des lits argileux et des calcaires. 

B, HISTORIQUE SUCCINCT, 

1. EVOLUTION DES INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPHIOLITES. 

note la pré
des cherts, 

L'évolution des idées concernant l'interprétation des ensembles ophiolitiques, quant à 
leur structure et leur origi-ne, est en partie liée à l'évolution des connaissances relatives aux 
ophiolites helléniques. 

C'est ainsi qu'après les travaux de Dubertret (1939) et Routhier (1946), les études effec
tuées respectivement dans les massifs ophiolitiques du Pinde et d 'Othrys occidentale par Brunn 
(1956, 1960b)et Aubouin (1959) ont conduit à reconnaitre une logique interne à ces ensembles 
ophiolitiques. Les présences d'importantes masses de pillow-lavas, en faveur d'une origine sous
marine, et de cumulats magmatiques stratiformes, furent alors interprétées comme le résultat de 
la cristallisation lente d'un magma basique à l'intérieur d'une épaisse carapace de pillow-la
vas, figée au contact de l'eau de mer. 

Par la suite, des analogies entre croûte océanique et ophiolites ont été envisagées (De 
Roever, 1957 ; Brunn, 1959b.) puis ces dernières ont été assimilées à des lambeaux de croûte 
océanique charriés sur les continents (Moeres, 1969 ; Reinhardt, 1969 ; Dewey et Bird, 1970, 
1971 ; Dercourt, 1970, 1972 ; Laubscher et Bernoulli, 1972 ; Hynes et aZ., 1972 ; Zimmennan, 
1972). 

Des ouvrages synthétiques récents permettent de faire le point sur les idées actuelles re
latives aux ensembles ophiolitiques (Allègre et Aubouin, 1980 ; Ophiolites Symposium Chypre, 
1980). 
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Fig. 118. - Carte de répartition des unités ophiolitiques, 
ble, dans le secteur étudié. 

des principaux corps péridotitiques isolés et de laves d'âge Jurassique possi-

a. Crétacé supérieur. - b. péridotites indifférenciées, surtout lherzolites et harzburgites. - c. harzburgites de l'unité de 
(Trilofon) Metalleion. - d. péridotites de Profitis Illas, Lamia, Ag. Paraskevi. -e. péridotites serpentinisées de Vrinena, - f. 
petits corps péridotitiques du "Volcano-Détritique" (olistolithes probables). - g. pillow-lavas de l'unité de Fourca. - h. séries 
maliaques (représentation partielle). - i. séries pélagoniennes (représentation partielle). 
Les noms soulignés de deux traits correspondent aux secteurs échantillonnés. Les symboles associés sont ceux qui sont reportés sur 
les diagrammes géochimiques. 

N 

Remarque : les laves de Maria-Magdalena (Othrys W) pourraient ne pas être liées aux pillow-lavas de l'unité de Fourca et pourraient 
même être triasiques. 
Les laves de Prosilia (Othrys centrale) peuvent représenter des coulées d'âge jurassique, mais il pourrait s'agir également d'olis
tolithes majeurs d'âge non précisé. 
Les dolérites et diabases de K~stri (Othrys WJ sont d'âge triasique ou jurassique. 

w .... 
N 
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2. LES OPHIOLITES HELLENIQUES. 

Les affleurements ophiolitiques étant particulièrement abondants au sein des Hellénides, 
ceux-ci furent signalés dès le XIXe siècle par des géologues tels que Philippson (1895) par 
exemple ; mais ils furent alors intégrés dans des ensembles complexes connus sous le nom de 
"Serpentin-Schiefer-Hornstein Formation" (Philippson, 1895 ; Renz, 1955). 

Par la suite, Kober ( 1952) subdivisa ces affleurements ophiolitiques en deux ensembles 
structuraux 

"l'axe ophiolitique interne" ou "Inner Rad-Ophit" (I. R. O.), au niveau du Vardar ; 

- "l'axe ophiolitique externe" ou "Extern Rad-Ophit" (E. R. o.), sur la marge occiden
tale du domaine pélagonien, lui-même séparé en deux ensembles par les terrains récents du sillon 
méso-hellénique : 

+ l'ensemble oriental reposant sur les marbres et schistes pélagoniens (Vouri
nos) ; 

+ l'ensemble occidental {Pinde, Othrys occidentale) chevauchant sur les flyschs 
récents (Crétacé-Tertiaire) des zones externes (Brunn, 1956 Aubouin, 1959). 

Les trois ensembles ophiolitiques cités (Vourinos, Pinde septentrional, othrys occidentale) 
ont fait l'objet de nombreux travaux. Les premières études ont permis de situer les faciès érup
tifs et de définir leur agencement (Brunn, 1956, pour le Vourinos et le Pinde septentrional; 
Aubouin, 1959, pour l'Othrys occidentale). Les travaux ultéri"eurs ont apporté une contribution 
importante du point de vue pétrographique (Moores, 1969 et Zimmerman, 1972, pour le Vourinos ; 
Terry, 1974, 1979, pour le Pinde du Nord; Men~ies, 1973 et Smith et al., 1975, pour l'othrys 
occidentale), mais aussi sur le plan structural par la définition d'unités distinctes au sein 
de ces ensembles, notamment en Othrys occidentale (Courtin, 1979 ; Celet et al., 1980). 

Il existe également d'autres ensembles ophiolitiques dans la zone du Vardar (Mercier, 
1968; Bebien, 1977) ou au Sud du Sperchios (Eubée notamment), mais ces derniers n'ont pas fait 
l'objet détudes détaillées. 

Un résumé récent des connaissances relatives aux différents ensembles ophiolitiques de Grè
ce a été récemment publié par Bebien et aZ. (1981). 

C, POSITION DU PROBLEME DANS LE SECTEUR ETUDIE, 

1, REPARTITION DES ASSEMBLAGES OPHIOLITIQUES. 

La carte proposée (fig. 118) permet de distinguer différents secteurs d'affleurements : 

- le domaine métamorphique : dans ce domaine, le problème principal est de déterminer 
si les affleurements présents appartiennent à des ensembles ophiolitiques en place, à des co
peaux tectoniques repris au Tertiaire, ou bien encore à des olistolithes resédimentés dans le 
"Volcano-Détritique". L'analyse de chacun des affleurements sera faite dans le paragraphe consa
cré à la lithostratigraphie des séries du domaine métamorphique (3e partie) 

- l'Othrys occidentale : entre la route Lamia-Farsala et la bordure occidentale des 
zones internes, affleurent différentes unités tectoniques pouvant représenter un ensemble ophio
litique complet dissocié en unités tectoniques distinctes lors de la mise en place (tectonique) 
des ophiolites ; 

- en dehors de ces secteurs particuliers, existent un certain nombre d'affleurements 
de roches basiques ou ultrabasiques qui peuvent être assimilés à des olistolithes resédimentés 
au sein de la formation volcano-détritique. Certains ensembles péridotitiques plurikilométri
ques pourraient représenter des unités tectoniques à part entière non resédimentées; ce pour
rait être le cas des péridotites du monastère Xenias de Vrinena et plus probablement celui des 
péridotites situées près de Lamia (affleurements d'Agios Paraskevi et de la colline de Profitis 
Ilias). 

Pour mémoirè, je citerai également l'ensemble ophiolitique formant la bordure orientale du 
massif du Koziakas, mais aucune étude détaillée n'y ayant été menée, je n'y ferai allusion que 
lors de l'étude des problèmes d'en.semble concernant les ophiolites helléniques. 
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2. FINALITES DE L'ETUDE RELATIVE AUX ENSEMBLES OPHIOLITIQUES DU SECTEUR 
ETUDIE. 

L'étude faite ici sera centrée sur l'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale, alors que 
la signification des autres affleurements, regroupés dans un même paragraphe, ne sera envisagée 
que par rapport à cet exemple plus complet. 

Certains aspects concernant les ophiolites d'Othrys occidentale seront décrits succincte
ment puisqu'une publication en commun (Celet et al., 1980) a été consacrée à ce sujet. En outre, 
pour la description pétrographique des ultrabasites et des cumulats, j'utiliserai les résultats 
des auteurs anglo-saxons (Menzies, 1973 ; Hynes, 1974 b) et surtout ceux de Courtin (1979). 

La distinction des unités structurales majeures est celle qui a été retenue dans la publi
cation commune de Celet et al. (1980), à la suite de mes propres observations et de celles de 
Hynes (1974 b) et Courtin (1979), notamment pour les ensembles ultrabasiques et gabbroiques du 
secteur ophiolitique nord-occidental. 

Les données les plus originales par rapport à la publication commune déjà citée (Celet et 
al., 1980) concernent : 

- l'étude des pillow-lavas de l'unité de Fourca et de l'ensemble filonien de Trilofon 
et de Domokos. Il s'agit d'une analyse pétrographique et géochimique (géochimie sur roche tota
le et analyses minéralogiques à la microsonde, des.pyroxènes notamment, et de déterminations ra
diométriques nouvelles (+). 
Cette étude plus poussée a été rendue nécessaire par le fait que l'unité des pillow-lavas de 
Fourca est séparée des ultrabasites de l'ensemble ophiolitique par des contacts tectoniques tan
gentiels majeurs, et que ces laves sont situées sous les ultrabasites. J'ai donc essayé de déga
ger les affinités géochimiques de ces laves, afin de déterminer si celles-ci étaient compatibles 
avec celles des laves "ophiolitiques" classiques, d'une part, et de les comparer avec les laves 
triasiques également abondantes en Othrys occidentale, d'autre part (++) ; 

- l'analyse des rapports entre l'ensemble ophiolitique typique et les éléments péri
dotitiques isolés, en relation avec le "Volcano-Détritique" ou des structures particulières tel
le que la transversale du Sperchios (Péridotites de Lamia). 

II, L'ENSEMBLE OPHIOLITIQUE D1 0THRYS OCCIDENTALE 

A, HISTORIQUE, 

L'analyse des cartes à 1/50 000 d'Othrys occidentale, établies par Marines et son équipe 
(Leontarion, 1962 ; Domokos, 1957 ; Lamia, 1967), montre à l'évidence le peu de connaissances 
acquises sur cet "assemblage ophiolitique" entre les premières reconnaissances géologiques dues 
à Philippson (1895), et la période d'établissement de ces cartes à 1/50 000. Sur ces dernières, 
deux types pétrographiques principaux sont distingués : les péridotites, localement associées à 
des gabbros, d'une part, les diabases-dolérites et spilites, d'autre part. Ces ensembles sont 
par ailleurs regroupés dans des ensembles hétérogènes nommés "Serpentin-Schiefer-Hornstein For
mation" (Philippson, 1895 ; Renz, 1955), ou encore "Shale Chert Ophiolitic Complex" (carte de 
Lamia, Marines et al., 1967, par exemple). 

Les premiers essais d'interprétation visant à rendre compte d'une logique interne de l'en
semble ophiolitique d'Othrys occidentale sont dus à Aubouin (1959). Cet auteur reconnait, au 
niveau d'une transversale passant par Domokos, de bas en haut: péridotites, gabbros, dolérites 
(épaisses) et pillow-lavas, le contact entre ces derniers et les dolérites étant masqué par la 
couverture des calcaires Crétacé supérieur du mont xerovouni. 

(+) L'étude des pyroxènes à la microsonde a été effectuée par Lapierre, à qui je dois également 
d'avoir obtenu les analyses géochimiques sur roche totale. une partie de ces analyses a été 
utilisée par Bebien et a~. (1981) pour comparaison avec les autres ensel:lbles effusifs ophio
litiques helléniques. Les données radiométriques sont dues à oelaloye (Genève). 

(++) Dès 1959, Vuagnat avait noté, avec beaucoup de perspicacité, la présence de deux types de 
pillow-lavas en bordure de la route Lamia-Farsala. 
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L'étude est ensuite reprise et approfondie par les auteurs anglo-saxons (Menzies, 1973 ; 
Smith et ai., 1975). Ceux-ci s'intéressent essentiellement à l'analyse pétrographique, et dis
tinguent un certain nombre de formations lithologiques séparées les unes des autres par des con
tacts tectoniques majeurs, qu'ils regroupent sous le nom de "Mirna Group". Ces auteurs définis
sent ainsi les formations suivantes (Smith et ai., 1975) {+) : 

- Sipetorrema Pillow-Lava 
- Kournovon Dolerite ; 
- Dereli Gabbro ; 
- Mega Isoma Lherzolite 
- Kedhron Barzburgite; 
- Agoriani Plagioclase Lherzolite. 

Les auteurs admettent que cet ensemble correspond à un complexe ophiolitique conforme à la 
définition proposée lors de la "Penrose Conference" sur les ophiolites (Anonymes, 1972), dont 
les diverses unités occuperaient {Smith et ai., 1975, p. 446) une position inverse de celle 
qu'elle occupe dans le "log. ophiolitique" reconstitué. 

Un aperçu pétrographique succinct, relatif aux ultramafites. et aux gabbros {Menzies, 1973) 
d'une part, aux pillow-lavas et diabases d'autre part (Hynes, 1974 b), est par ailleurs proposé 
par deux des cc-auteurs de la co=unication précédemment citée (Smith et ai., 1975). Menzies dé
crit notamment des faciès de fusion partielle dans les lherzolites à plagioclases, alors que 
Hynes signale les affinités tholéitiques ou faiblement alcalines de laves et diabases dont la 
localisation exacte n'est malheurèusement pas précisée. 

A la suite de ces différents travaux d'ordre pétrographique, et poursuivant le travail en
trepris en Othrys orientale et centrale, j'ai étudié et cartographié la partie orientale du 
"domaine ophiolitique" d'Othrys occidentale, tout en effectuant quelques transversales dans la 
partie occidentale (Ferrière, 1977b).Ce dernier secteur, où affleurent l'essentiel des termes 
ultrabasiques de l'assemblage ophiolitique, a été étudié en détail par Courtin (1979). Les dif
férentes observations, et notamment celles concernant les caractéristiques structurales de l'en
semble ophiolitique ainsi que la nature de ses relations avec les unités sédimentaires de la zo
ne maliaque, ont été développées dans des notes en collaboration (Celet et al., 1980 ; Courtin 
et Ferrière, en prép.). 

Ainsi, il est apparu que l'image d'un ensemble ophiolitique, dont les différents termes 
auraient été simplement inversés et séparés par des contacts tectoniques majeurs, était beaucoup 
trop simple. Nos résultats (Courtin, 1979 ; Celet et ai., 1980 ; Courtin et Ferrière, en prép.) 
montrent qu'il existe en fait deux types de succession lithologique (fig. 119) : 

- une succession "normale" par rapport aux reconstitutions habituelles des ensembles 
ophiolitiques (Mesorian, 1973, par exemple) : à l'Ouest du Xerovouni (Aubouin, 1959) et au Sud 
de Perivoli (Dereli) notamment, où des gabbros surmontent des péridotites (Courtin, 1979) ; 

- une succession "inverse" : l'ensemble précédent (succession normale) surmontant, par 
l'intermédiaire d'unités complexes où l'on reconnait des éléments du complexe "filonien" et des 
péridotites, une importante masse de pillow-lavas (unité de Fourca) supposés "ophiolitiques". 

B, DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS, 

1. COUPES. 

a. COUPE TYPE ENTRE MEGA ISOMA ET KALAMAKICN. 

Une coupe, passant par les monts Mega rsoma à l'Ouest, et Paliokasarma, près de Kalamakion, 
à l'Est, pe=et d'observer, d'ouest en Est, des unités appartenant aux zones externes (1 et 2) 
et à l'ensemble ophiolitique (3 à 7) (fig. 119 A) 

(+) J'ai moi-même participé à cette publication, mais mon apport ne concernait pas le problème 
des ophiolites. 
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Fig. 119. - Ophiolites d'Othrys occidentale. Carte et coupes (d'après courtin et Ferrière en prép., dé
tail des unités du Mega Isoma d'après Courtin, 1979). 

Les noms soulignés de deux traits correspondent aux secteurs faisant l'objet d'une étude géo
chimique. 
Les noms soulignés d'un seul trait sont ceux des unités tectoniques "ophiolitiqu~•princi-

pales. 
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(1) le flysch du Pinde ; 

(2) des unités comprenant le flysch crétacé-béotien 

(3) une unité de gabbros (Bogazi) ; 

(4) une unité péridotitique avec des lherzolites au sommet (4a) et des harzbur
gites (4b) à la base 

(5) une unité constituée principalement de filons doléritiques associés à des 
laves ; 

(6) une "écaille" de péridotites de type harzburgite, bien visible à proximité 
du village de Trilofon ; 

(7) l'unité des pillow-lavas de Fourca, constituée pour l'essentiel de pillow
lavas de petite taille à altération brunâtre, au sein desquels s'intercalent 
des passées {écailles?} métriques de radiolarites rouges. Localement, cette 
unité dissociée en plusieurs écailles (7a} chevauche les harzburgites de Tri
lofon (6) ; 

(8) les unités de Kalamakion (8a) et d'Agrilia (8b), caractérisées par des séries 
de Loggitsion. 

b. COUPE DE GRAMMENI-TRII.OFON. 

Une coupe (fig. 119 B}, levée selon une direction subméridienne et synthétisant les obser
vations faites de part et d'autre (à quelques centaines de mètres} de la route Grammeni-Trilo
fon, permet de compléter les données de la coupe précédente. Le long de cette coupe, on recon
nait notamment de rares écailles d'amphibolites (Ga) à la base des harzburgites de Trilofon (6), 
et surtout des unités tectoniques constituées de sédiments gréso-pélitiques et radiolaritiques 
à blocs de calcaires massifs (Sed. 1 et Sed. 2). Parmi ces blocs, certains, riches en Algues et 
Madréporaires de milieu peu profond, sont datés du Trias moyen-supérieur {série de Trilofon, 
2e partie, chapitre deuxième, paragraphe II C). 

c. LES AFFLEUREMENTS DU SECTEUR D' ANO AGORIANI. 

ces affleurements permettent de compléter la partie supérieure de l'ensemble ophiolitique. 

Aubouin (1959) a signalé la présence de gabbros et surtout de dolérites surmontant des pé
ridotites près d'Ano Agoriani, à l'ouest de Domokos, au pied du mont xerovouni. 

Courtin (1979) a confirmé cette observation et précisé qu'il s'agissait là d'une superposi
tion de nature tectonique. 

2. ANALYSE CARTOGRAPHIQUE 

L'analyse en plan confirme les observations faites en coupe, notamment quant à l'importance 
relative des différents types pétrographiques dans l'assemblage ophiolitique d'Othrys occidenta
le. C'est ainsi que les unités les plus puissantes, à savoir les péridotites et les pillow-lavas 
de Fourca, représentent les surfaces d'affleurement les plus vastes (fig. 119 ) 

- les péridotites de l'unité du Mega Isoma se développent principalement vers le Nord 
et le Nord-Ouest, où elles peuvent être reprises dans les écaillages tertiaires ; 

- les pillow-lavas de l'unité de Fourca -dont l'appartenance aux ophiolites sera dis
cutée plus loin- se suivent particulièrement bien depuis les villages de Moschokarya et Trilo
fon à l'ouest (Othrys occidentale) jusqu'au village d'Anavra, situé 30 km plus à l'Est (Othrys 
centrale). Leur polarité parait normale ; 

- l'écaille harzburgitique, visible à Trilofon, semble se prolonger vers le Nord-Est 
jusque Metalleion (Courtin, 1979 ; Celet et al., 1980), probablement même jusqu'à Farsala {Ri
chard, 1980), soit sur près de 40 km. Ainsi, ce qui n'aurait pu être qu'une simple écaille tec
tonique à la base de l'unité péridotitique principale du Mega Isoma, semble être un trait carac
téristique de l'assemblage ophiolitique, antérieur à sa mise en place tectonique ; 

- l'unité (?) de Domokos, constituée de roches basiques filoniennes ("complexe filo
nien") surmonte l'unité des harzburgites de Trilofon et Metall.eion ; elle pourrait être liée à 
cette dernière puisqu'elle se prolonge vers Domokos et Farsala en conservant des rapports tec
toniques identiques vis à vis de celle-ci. 



- 318 -

Les unités, constituées de roches sédimentaires intercalées dans l'assemblage ophiolitique, 
ont des extensions latérales très variables. Elles ne sont bien développées que dans le secteur 
Grammeni-Trilofon, à différents niveaux entre les unités de type Loggitsion (Grammeni et Tourla) 
et l'unité péridotitique du Mega Isoma (fig. 118 et 119). 

3. BILAN. 

En résumé, on note la présence de deux unités fondamentales : 'lL~e unité de péridotites 
(harzburgites et lherzolites de l'unité du Mega Isoma) et une unité de pillow-lavas (unité ·de 
Fourca) surmontée tectoniquement par la précédente. Entre les deux s'intercalent, de façon plus 
ou moins continue, des dolérites et laves ("complexe filonien" de l'unité de Domokos), une uni
té harzburgitique (unité de Metalleion) et plus rarement des unités tectoniques à matériel sé
dimentaire. L'unité péridotitique de Mega Isoma est elle-même recouverte tectoniquement, et de 
bas en haut, d'une unité gabbroique (gabbros de Bogazi) et d'une unité de dolérites et laves, 
près d'Ano Agoriani. 

Un certain nombre de contacts tectoniques supplémentaires séparant des ensembles litholo
giques identiques existent probablement, mais cela est difficile à démontrer. 

C, PRINCIPAUX TYPES PETROGRAPHIQUES CONSTITUANT L'ENSEMBLE OPHIOLITIQUE 
D1 0THRYS OCCIDENTALE, 

Les quatre ensembles pétrographiques habituellement rencontrés dans les ensembles ophioli-
tiques sont ici présents : 

- les péridotites ; 

- les cumulats, surtout représentés par des gabbros 

- le "complexe filonien" ; 

- les laves en coussins, abondantes dans l'unité de Fourca, dont-l'appartenance aux 
ophiolites ne peut toutefois être prouvée de façon directe, par l'analyse des af
fleurements. 

L'analyse géochimique des laves en coussins et du complexe filonien ici présentée n'a pas 
fait l'objet de publications ; elle fait suite aux travaux partiels sur ce sujet de Hynes (1974b) 
(+), alors que la description des péridotites et des cumulats sera en grande partie empruntée 
aux travaux de Menzies (1973) et surtout de Courtin (Courtin, 1979 ; Celet et al., 1980). 

1. LES PERIDOTITES. 

constituant les unités de Trilofon-Metalleion et surtout de Mega Isoma, les péridotites 
couvrent près de la moitié des affleurements ophiolitiques. Parmi ces péridotites, toutes carac
térisées par une foliation (tectonites) et parfois serpentinisées, deux types fondamentaux ont 
pu être distingués en fonction de la présence ou de l'absence de plagioclases (Courtin, 1979). 

a. IES PERIOOTITES FOLIEES SANS PLAGIOCLASES. 

Il s'agit principalement de harzburgites et de lherzolites, et plus rarement de dunites. 
Elles sont surtout présentes dans la partie septentrionale des affleurements ophiolitiques dans 
les massifs du Fournos Kaitsa (à l'ouest de Domokos) et du Katachloron (près de Kedros). Des 
harzburgites constituent également l'unité tectonique de Metalleion, au Sud-Est de l'ensemble 
précédent. 

(+) Les travaux de Nisbet (1974) seront cités à l'occasion, mais un certain nombre d'attribu
tions de laves me paraissant douteuses sur la carte de cet auteur, il m'a semblé nécessaire 
d'utiliser ces travaux avec prudence. 
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al. Barzburgites et lherzolites. 

De couleur sombre (vert bouteille) à la cassure, ces roches prennent une couleur rouille 
en surface, du fait de l'altération. La mise en relief des niveaux riches en pyroxènes étirés 
souligne la foliation d'origine tectonique qui les affecte, 

En lame mince, dans un fond formé de très petits cristaux d'olivine à extinction roulante, 
apparaissent essentiellement des porphyroblastes d'orthopyroxènes et d'olivine à extinction rou
lante, définissant une texture porphyroblastique. 

Selon courtin (1979), les compositions minéralogiques établies par analyse modale sont les 
suivantes 

harzburgites : olivine 65 à 80 % ; orthopyroxène 10 à 30 % ; clinopyroxène 
2 à 5 % spinelle : 1 à 1,5 % l 

- lherzolites : olivine 70 à 80 % orthopyroxène 7 à 12 % clinopyroxène 
10 % spinelle : 1 à 1,5 %. 

a2. Dunites. 

Ce sont des roches massives à texture grenue orientée (massif du Katachloron). 

Composition (Courtin, 1979) 
1 à 3 %. 

olivine : 90 à 95 % orthopyroxène 0 à 5 % spinelle 

5 à 

En lame mince, l'olivine se présente sous forme de cristaux à extinction roulante (taille : 
1 à 2 mm, ou plus petits) ou de cristaux polygonaux à nombreux points triples indiquant des phé
nomènes de recristallisation postérieurs à la déformation principale. 

b. LES PERIDOTITES FOLIEES A PI.AGI OCT.ASES. 

Il s'agit de lherzolites à plagioclase, qui constituent la majeure partie des massifs du 
Platia Rachi Agoriani et du Koumaros, à l'Ouest de Domokos, et surtout le massif du Mega !soma, 
plus au Sud, près de Trilofon (Kournovon) . 

Les lherzolites de ce dernier massif, d'accès facile à partir du col situé près de Trilo
fon, sont des roches à patine rousse et cassure de couleur sombre (vert bouteille à noire}, à 
taches blanchâtres feldspathiques qui marquent parfois une orientation préférentiel.le. 

Les compositions minéralogiques, déterminées par Courtin (op. cit.), diffèrent selon qu'il 
s'agit de "l.herzolites homogènes", riches en plagioclases (jusqu'à 20 %) , ou de "lherzolites 
rubanées". La composition de ces dernières serait la suivante : olivine : 60 à 70 % ; orthopy
roxène : 12 à 20 % ; clinopyroxène : 7 à 10 % ; plagioclase (An 70-80) : 5 à 7 % ; spinelle : 
1 à 2 %. 

En lame mince, on reconnait une texture porphyroblastique avec des pyroxènes au sein d'une 
matrice d'olivine et de plagioclases souvent altérés. 

c. LES ROCHES ASSOCIEES AUX PERIDOTITES. 

Outre les serpentinites associées classiquement aux péridotites, dont elles dérivent par 
transformation directe, notamment au niveau des contacts tectoniques, on peut citer les chromi
tites et les filons gabbroiques. 

c1. Les chromitites. 

Des chromitites sont connus au sein des principales masses de harzburgites d'othrys occi
dentale, et plus spécialement dans l'unité tectonique de Metalleion. 

Des gisements de chromite, d'importance inégale, ont été exploités par le passé, près d'A
gios Stefanos et de Metalleion (Hiessleitner, 1952). Divers petits gisements sont également re
portés sur les cartes à 1/50 000 d'Othrys occidentale (Marinas et al. : Domokos, 1957 ; Leonta
rion, 1962). 
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La présence de ces chromitites est un argument important en faveur du rattachement des af
fleurements harzburgitiques de Metalleion et de Trilofon-Agios Stefanos -situés de part et d'au
tre de la plaine de Xinias- au sein d'une seule et même unité tectonique, qui pourrait se pro
longer jusque Farsala, au Nord (unité de Metalleion). 

c2. Les filons gabbroiques. 

Si des filons gabbroiques recoupent les péridotites foliées sans plagioclase, ils sont en 
fait surtout abondants au sein des péridotites à plagioclases. 

Un affleurement facilement accessible est celui de la route Archanion-Asvestis: au niveau 
des principaux lacets de la route, affleurent des filons gabbroiques et doléritiques clairs, 
épais de 50 cm à 1 m, souvent altérés, au sein de harzburgites sombres, en grande partie serpen
tinisées. 

2. LES CUMULATS MAGMATIQUES. 

Ces roches particulières sont peu représentées dans l'assemblage ophiolitique d'Othrys oc
cidentale. Il s'agit de roches gabbroiques à litage plus ou moins bien marqué, qui reposent en 
contact anormal sur les péridotites : dans le massif du Mega Isoma, l'unité gabbroique de Bogazi 
surmonte les lherzolites à plagioclases de l'unité du Mega Isoma, entre Perivoli (Dereli) et 
Trilofon (Kournovon). 

a. PRINCIPAUX TYPES PETROGRAPHIQUES PRESENTS AU SEIN DES CUMULATS. 

Troctolites et gabbros s.s. constituent l'essentiel des faciès de type cumulats, qui, par 
ailleurs, peuvent présenter des déformations majeures (Courtin, 1979). 

al. Les troctolites : exemples de composition minéralogique correspondant à des 
cumulats non déformés (Courtin, 1979) : olivine : 60 à 70 % : plagioclases : 30 à 40 % : opa
ques : l à 2 % (± pyroxènes) . 

a2. Les gabbros : exemples de composition minéralogique de roches gabbroïques 
correspondant à des cumula~s déformés (courtin, 1979) : clinopyroxènes : (30 à 35 %) : plagio
clases : 60 à 65 % ; opaques : 0,3 % ; olivine : 0 à 10 %. 
Les cumulats sont principalement représentés par des gabbros à clinopyroxènes et plagioclases, 
et des gabbros à olivine, Ces différents types, qui peuvent être ou non déformés, présentent 
parfois un litage correspondant à l'alternance de lits riches en ferromagnésiens et de lits ri
ches en plagioclases. 

ces différentes roches, classées dans le groupe des cumulats magmatiques, présentent par
rois des transformations minéralogiques : développement de serpentine sur les olivines, d'amphi
boles fibreuses (actinote-trémolite) sur les clinopyroxènes, ou encore de zoisite et de prehni
te dans les fissures des plagioclases. 

b. BILAN. 

Les roches décrites dans ce paragraphe se sont très vraisemblablement formées par gravité 
au sein de chambres magmatiques. En revanche, l'origine de la déformation qui affecte une par
tie de ces roches n'est pas encore élucidée (tectonique précoce ou tardive?). 

3. LES ROCHES DOLERITIQUES : "LE COMPLEXE FILONIEN". 

Les affleurements de roches doléritiques occupent des surfaces relativement restreintes au 
sein de l'assemblage ophiolitique d'Othrys occidentale. Ces roches constituent des collines mol
les, souvent traversées par les routes ou les pistes, si bien qu'un certain nombre d'affleure
ments de roches doléritiques sont d'accès aisé : tels ceux de Trilofon, au Nord du yillage, sur 
la piste Trilofon-Agios Stefanos, ou mieux encore, ceux de Domokos, sur la route asphaltée La
mia-Farsala. D'autres affleurements ont été signalés près d'Ano Agoriani, à l'Ouest de Domokos, 
par Aubouin (1959). 
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Du point de vue pétrographique, il s'agit de gabbros doléritiques, de microgabbros, de do
lérites et de diabases, formant des ensembles massifs, sans orientation privilégiée, ou des 
groupements de filons subparallèles ou sécants entre eux, parfois injectés dans des laves mas
sives ou même en coussins. 

Au sein de ces ensembles souvent complexes de roches doléritiques, Courtin (1979) distin
gue près de Trilofon : 

des gabbros-dolérites massifs, à texture ophitique: plagioclase (An 65-72) : 58 % ; 
pyroxène : 40 % ; opaques : 2 % ; 

- des gabbros-dolérites massifs, à texture subophitique, présentant parfois de l'oli
vine relictuelle remplacée par différents minéraux : serpentine, chlorite, amphibole de type 
actinote et magnétite. Les compositions minéralogiques des roches à olivine analysées corres
pondent à: plagioclase (An 60-75) : 55 à 80 % ; pyroxène: 10 à 25 % ; opaques : 3 à 10 % ; 
olivine relictuelle : 5 à 10 % ; 

- des dolérites filoniennes à texture subophitique à intersertale, parfois porphyri
ques, à phénocristaux de plagioclases ou de pyroxènes. Les plagioclases déterminés ont un taux 
d'anorthite plus faible que celui des faciès doléritiques précédents ; 

- des diabases à plagioclase (An 25-32 ?) , amphiboles (de type actinote et hornblende 
verte et/ou brune), opaques, et quartz (interstitiel ou en remplissage de fissures) ; 

- des roches dites "associées", telles que des laves (dykes, coulées picritiques, la
ves en coussins) et des roches à tendance acide, à grain fin, de type diorite ou tonalite, for
mant des panneaux limités par les· filons doléritiques. 

Les échantillons du "complexe de Domokos", que j'ai analysés en lame mince, ont révélé 
trois types pétrographiques principaux : 

- des gabbros-dolérites contenant des plagioclases calciques ou de l'albite, des am
phiboles verdâtres (abondantes), des minéraux opaques et de rares reliques de pyroxènes 

- des faciès basiques, fins, aphyriques, à plagioclases et pyroxènes associés à des 
minéraux secondaires tels que chlorite, calcite et épidote ; 

- des faciès basiques, fins, porphyriques, à minéralogie identique au type précédent, 
mais à phénocristaux de plagioclases et de pyroxènes. 

Les transformations subies par ces roches sont parfois importantes, et notanmient le déve
loppement d'amphiboles verdâtres. Le fait que ces amphiboles apparaissent surtout dans les fa
ciès filoniens plutôt que dans les faciès gabbroiques par exemple, fait penser qu'il s'agit là 
du résultat d'actions spécifiques (deutériques ... ) et non de conditions thermodynamiques d'en
semble de type métamorphisme général, fût-il océanique. 

Ces problèmes ont été discutés par de nombreux auteurs, à partir de laves océaniques en 
place (Melsen et al., 1968 ; Cann, 1970 ; Miyashiro et al., 1971 ; Aumento et al., 1971). Les 
remarques faites précédemment rejoignent celles déjà formulées par Hynes (1974b)à propos de la
ves -probablemeLt de Fourca- du massif de l'Othrys. 

Les relations avec les autres types pétrographiques de l'assemblage ophiolitique seront 
analysées à l'occasion de l'étude géochimique de ces roches doléritiques. 

4. LES ROCHES EFFUSIVES. 

a. LES PILLOW-LAVAS DE FOURCA. 

C'est l'une des formations éruptives les plus importantes d'Othrys. Elle affleure depuis 
Archanion, située à la limite zones internes-zones externes en Othrys occidentale, jusqu'à A.na
vra, village qui commande l'entrée du Haut-massif de l'Othrys, soit sur 30 km environ, selon 
une direction NE-SW. 

Cet ensemble est facilement reconnaissable dans le paysage, dans la mesure où il est formé 
d'un empilement de coussins basaltiques caractérisé par la couleur marron des produits d'altéra
tion qui s'y développent. Cette teinte, à dominante marron, se distingue relativement bien de 
la teinte violacée des pillow-lavas triasiques, par ailleurs riches en grosses amygdales de cal
cite, comme cela peut se voir le long de la route Lamia-Domokos. Naturellement, cette différence 
n'est qu'une indication quant à l'appartenance des laves à l'un des deux ensembles effusifs, et 
d'autres critères plus rigoureux sont nécessaires pour conclure {minéralogie, géochimie ... ), no
tamment dans le cas d'affleurements ponctuels. 
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al. Caractéristiques pétrographiques macroscopiques. 

Les laves des pillow-lavas de Fourca sont de teinte verte à la cassure lorsqu'elles sont 
fraiches, et possèdent peu d'amygdales calcitiques. Les coussins sont en général de petite 
taille (50 cm à 1 m) et montrent des fissures radiales en surface, dues au refroidissement. 

Les coulées et les coussins sont séparés par des niveaux millimétriques riches en hyalo
clastites et chlorites. Les horizons sédimentaires présents entre les coussins sont des calcai
res dolomitiques rougeâtres ou des passées siliceuses lie de vin, radiolaritiques, mais aucune 
indication stratigraphique, d'ordre paléontologique, n'a pu être obtenue (absence de Conodontes 
et de Radiolaires). 

Des différences texturales existent entre la périphérie et le coeur des coussins, mais il 
s'agit surtout de variations relatives à la taille du grain, qui est naturellement plus fin à 
la périphérie. 

a2. Analyse microscopique. 

Les échantillons analysés en lame mince (14 échantillons : 0T 8 à 23) proviennent de la 
route menant au monastère Andinitsa, près du col de Fourca, et du secteur de Kalamakion. 

Les laves observées sont rarement porphyriques ; des différences de texture existent na
turellement entre les parties externes et internes des pillow-lavas. 

Du point de vue des textiœes, on peut retenir deux types principaux 

- les faciès de bordure des pillow, riches en verre, à microlithes de feldspaths et 
de pyroxènes orientés ou en gerbes, présentant de nombreuses pseudomorphoses calcitiques (échan
tillons analysés du point de vue géochimique : 0T 8, 14, 19, 20) 

- les faciès de la partie centrale des pillow-lavas, montrant des enchevêtrements de 
pyroxènes vert clair et de plagioclase définissant des textures subophitique ou intersertale au 
sein desquels se développent de la chlorite et de la calcite rare "(OT 11, 12, 16, 21, 23) 

+ les pyroxènes sont de teinte vert pâle à incolore ; ce sont des augites et des 
salites (cf. infPa) 

+ les feldspaths prennent parfois des aspects particuliers : ils sont creux, en 
boucle de ceinture ou rachitiques, ce qui correspond aux conditions de cris
tallisation particulières des pillow-lavas ; 

+ l'existence ou l'absence d'olivine n'a pu être démontrée avec certitude. 

La minéraLogie est relativement homogène au sein des affleurements étudiés ; on reconnaît 

des minéraux magmatiques, tels que plagioclases, pyroxènes et minéraux opaques ; 

- des minéraux secondaires résultant d'apports extérieurs et surtout de la transfor
mation des minéraux précédents et du verre qui les englobe : chlorite, albite, et calcite no
tamment. Les transformations sont en moyenne moins importantes que celles qui affectent les la
ves triasiques, mais conduisent cependant à des associations spilitiques : albite, chlorite, 
pyroxènes. 

b. AUTRES ROCHES EFFUSIVES. 

Des dykes de laves ont été signalés à l'occasion de la description du 0 complexe filonien". 
Selon Courtin (1979), il s'agit de faciès microlithiques porphyriques ou non, à plagioclases et 
pyroxènes au sein desquels se développent également chlorite, épidote, actinote et calcite. Cet 
auteur cite également des coulées picritiques à l'intérieur des empilements de coussins du sys
tème doléritique. 

Certaines laves, présentes dans les formations "pré-ophiolitiques" ou "volcano-détritiques" 
pélagoniennes du Malm d'Othrys centrale, pourraient être contemporaines du dépôt de ces forma
tions pré-ophiolitiques (voir 2e partie, chapitre IV B, paragraphe II B). Elles seront analy
sées du point de vue géochimique (FS-78) avec les véritables laves de Fourca, mais seront natu
rellement distinguées sur les diagrammes. 
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5, AUTRES TYPES DE ROCHES : LES AMPHIBOLITES. 

Dans le secteur d'affleurement des unités de l'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale, 
apparaissent quelques ensembles de petite taille,constitués de roches nettement métamorphiques, 
et notamment des amphibolites à hornblende verte. Courtin (1979) signale également des amphibo
lites à grenat rosé. 

Certaines de ces roches, d'aspect plus ou moins grenu, à schistosité mal individualisée, 
dérivent incontestablement de roches gabbroiques. D'autres en revanche, à schistosité mieux 
marquée, soulignent divers contacts tectoniques, et leur origine sédimentaire ou magmatique 
n'apparait pas à l'évidence. 

Ces cas de transformations de roches magmatiques, gabbroiques notamment, en amphibolites, 
ont été cités fréquemment et rapportés à un métamorphisme de type océanique (Melson et ai., 
1968; cann, 1970 ; Melsen et Thompson, 1971 ; Miyashiro.al.1971; Terry, 1973). Ces transforma
tions pourraient d'ailleurs représenter un état plus avancé d'un processus de nature comparable 
à celui qui a donné naissance aux différentes transformations minéralogiques citées lors de l'é
tude des types pétrographiques de l'assemblage ophiolitique telles que la spilitisation des la
ves, ou l'apparition de chlorite, épidote, actinote, etc ... au sein des dolérites ou des cumu
lats. En effet, les amphibolites observées ne sont pas associées à d'autres roches métamorphi
ques, qui pourraient dériver de roches sédimentaires. Des processus d'ordre tectonique inter
viennent probablement (Spray et Roddick , 1980). 

D, ETUDE GEOCHIMIQUE DES ROCHES EFFUSIVES ET DOLERITIQUES DES "OPHIOLITES" 
D OTHRYS OCCIDENTALE, 

tes études géochimiques de ces roches seront menées conjointement, toutefois, des distinc
tions ont été établies entre différents types de roches ou d'affleurements. 

Les échantillons analysés proviennent des unités géologiques suivantes 

(1) l'unité des pillow-lavas de Fourca s.l. (or 8 à 23), au sein de laquelle on 
peut distinguer : 

- les laves de la route du monastère Andinitsa (OT 8 â 14), correspondant 
aux laves typiques de Fourca (unité de Fourca s.s.) (la) ; 

- les laves de Kalamakion (ar 16 à 23), formant une unité autonome â la 
base de l'unité de Fourca s.s. (lb) ; 

(2) la formation chaotique située à la base de l'unité de Fourca s.s., à proxi
mité du monastère Maria-Magdalena (OT 3 à 5). L'âge de ces laves n'est pas 
déterminé avec précision; 

(3) le "Volcano-Détritique de l'unité de Prosilia, en Othrys centrale (FS 78, 
FS 79 A et B). Si les échantillons FS 79 proviennent de blocs (remaniés?), 
FS 78 a été prélevé dans un ensemble qui pourrait être intercalé normalement 
dans les formations d'âge jurassique supérieur ; 

(4) l'ensemble filonien de Trilofon (4a), qui affleure au Nord du village de 
Trilofon (Tr 1 à 3) 
l'ensemble filonien de Domokos (4b), recoupé par la route Lamia-Domokos-Far
sala (D 1 à 6). 

Les buts poursuivis sont de deux types : 

a) établir les affinités magmatiques des différents types pétrographiques analysés 
afin de déterminer leur signification par rapport aux ensembles ophiolitiques notamment ; 

b) comparer ces roches éruptives aux laves triasiques d'Othrys afin de préciser s'il 
s'agit d'ensembles généti~ement liés ou non. 

Naturellement, à l'occasion de cette étude des comparaisons seront esquissées avec d'autres 
ensembles magmatiques, et plus particulièrement les ensembles ophiolitiques géographiquement 
proches de l'Othrys, tel que celui du Pinde du Nord (Brunn, 1956 ; Parrot, 1967 ; Terry, 1974, 
1979 ; Capedri et ai., 1980). 
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1. ANALYSES GEOCHIMIQUES GLOBALES (tabl. II 14, A à C). 

a. DETERMINATION DU CARACTERE ALCALIN OU SUBALCALIN DES ROCHES COOSIDEREES • 

Les mêmes réserves que celles énoncées lors de l'étude des laves triasiques doivent être 
faites ici, à savoir que la mobilité des alcalins, suggérée ou confirmée par les études micros
copiques, est telle que les conclusions établies d'après l'étude de ces éléments doivent être 
considérées avec prudence. 

Les diagrammes retenus ont été établis à partir des pourcentages pondéraux d'oxydes ou des 
rapÎorts normatifs. Les corrections effectuées con1ernent : les éléments volatils (Perte au feu 

PF l, le cao en fonction de la teneur en co2 (cao) et le Fer (F~°:3 = 1,5 %) pour le calcul des 
normes. 

al. Présentation des analyses (fig. 120). 

al.1. Les corrections. 

Les valeurs reportées ont été calculées à sec (PF~) pour comparaison avec d'autres études, 
et notam.ment celles des laves ophiolitiques du Pinde septentrional (Terry, 1979). Cependant, les 

normes tiennent compte des valeurs corrigées en Cao. Les effets des différentes corrections se
ront figurés sur la plupart des diagrammes. 

Les différentes corrections appliquées ont en général des effets moindres que ceux obser
vés lors de l'étude des laves triasiques. 

PltOSlLIA _(LAVES_ JUlt, +V. D) Ji11 ---------- ___________ U._ f"OURCl\ __ s.s. _: __ PI LI.OIi-LAVAS __ D 'ANDINITSA __ e ___ --·---------- - -- . 
f"5-78 f"5-79A f"S-798 

- ----- ------- 0T. - 8 ---- --------------
ar. IIA OT, 11B OT. 11c or. 12 -----0T. _ 14 ------ -- ----·- --------- ------------- ----- ----- ---------- -- ---- ----------------.. •• .. -♦ 

;; br. P.P". caot (I' .F. >eaO) 
'S. ,. 
~ S10:z 47,17 47,84 47,98 41.98 45,J2 46,33 48, 77 50,% 51, 72 48,96 50,86 49,60 50, 29 

Ill 
Al20J 16,05 15,68 15,83 13,78 14,87 15, 20 16,00 16,04 15, 45 15,94 15,22 15,IJ 15,34 ., Fe20J <tl 9,28 9,34 9,53 9,62 10,38 10,61 Il, 17 9,09 9,46 8,61 11,42 10,66 10,81 

ij 141'10 0,40 0,23 0,25 0,15 o, 16 0,16 o, 17 o, 13 o, 17 o, 15 0,16 0,14 o. 14 
MgO 3,06 6,54 6,78 6,39 6,90 7,05 7,42 6,54 6,62 6,26 9,50 5,38 5,45 
cao 14, 72 14,26 14,50 15,21 16,42 11,07 11.65 9, 77 10,36 9,24 4,27 11,85 7, 70 

Ill Na20 5,10 3,97 3, 72 2,87 3, 10 3,16 3,33 3, 73 4,19 3, 74 4,27 4,32 4,38 

~ "-20 1,51 0,70 0,60 0,07 0,07 0,07 0,07 0,94 0,51 1,05 0,31 1,00 1,01 
TiO:z 1,45 1,00 1, 12 1,16 1,25 1 ,28 1,35 1,46 1 ,44 1, 35 1,36 1,35 1,37 

Ill 
P:zOs non etesurê 0,06 0,06 o,o,; 0,06 0,07 0,016 0,08 0,14 . . 

w CO;? non 111esurf 4,07 - - . (o,241 (0, 70) (0,16) (0,07) (3,141 -Ill 

~ 
P.f (13,091 (8,22) (8, 15) ,20 ( - ) 3,53 {4,H) (3,16) (J,97) 13, 19) (2, 73) 2 ,94 

~ TOTAL 98, 74 99,56 100, JI 98,56 98,5:l 98,52 99,99 98, 73 100,08 99,51 97,51 99,43 g9, 43 
.. --- ------ --------------------------- -- ------------- ------ --- --- ----- -- -- - ---- ------------ ------------------ -- ---------·------

Norwes d' aprê11 valeurs brutea ou corrigées cao" t (br.) (br.) (br.) (br.) "' 
~ Il . . - - -

1 
or o,41 5, 32 2,90 6,21 1, 77 5,92 
Ab 24,44 30,09 32,50 29,85 33,78 36, 10 
l\n 26,96 23,08 20,98 23,57 20, 71 19,05 0 1 Neph. z 1,19 - 0,84 0,95 0,61 0,36 ., 1 Cpx 22,68 18,80 23,12 18,57 20,44 15,63 H 

i l q,x - 1 ,44 - - - -
1 ::· 

13,43 9,85 10,18 Il, 18 13,39 13,09 
2,18 2,18 2,18 2, 18 2,18 2 ,18 

BI Il■ 2,41 2,M 2,64 2,57 2,51 2,57 
,i: 1 

1 

Tabl. II. 14 A. - Analyses des roches effusives et semi-effusives ophiolitiques d'Othrys et de laves 
provenant de formations jurassiques diverses (C.R.P,G, Nancy, quantométrie). 

Affleurements: voir fig. 118 et 119. Les valeurs reportées sont des valeurs corrigées pour 
la "Perte au Feu" (P.F.*), éventuellement pour CaO(*). 
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u. FOURCA s. l. : PILLOW-LAVAS DE KALAMAKION 0 Moyenr,e Maria Magdal. (Pillow) 

--------1--------1----------------[-·------1--------]·-------------
1'nd.lCJllp,. _______ Fourca_o~_Trias_?_O ----------n=12 OT. 3 OT. 4 OT. 5 

--t ··--------
_ar. _16 __ o-r._10 ____ n-r._19 ________ rrr._2o ___ ar._21 _____ OT._23 _____ CaO"(P.FoO)+PF ---------------------------

1 <;> -0 2 -, .. , P.F. CaO • • " 1 o., 5102 56,85 51,68 48,20 46,76 50,25 49,82 45,67 45,44 50,84 47,22 49,73 51,0J ~, 
Al203 14,21 14,7.8 15,87 15,39 14,98 16,71 17, 33 17,24 15,83 16,81 14,88 13,32 : : Fei<>J(t) 7, 19 10,07 10, 13 9,83 Il, 31 8,26 8,86 8,81 9, 79 9,97 9,92 8,91 

o' MnO - - 0,12 o, 12 - o, 13 - - o. 10 o. 13 - o, 13 ~: 
ol MgO 7,28 8,50 7,00 6,79 6,14 4,20 5,98 5,95 6,80 6,92 6,65 7,49 

1 cao 9,49 9, 16 10,73 7,55 9,95 13,52 15,39 10,00 9,88 11,95 11,51 11,39 .. , 
~I Na20 3,38 4,26 4,05 3,93 5,39 s,oo 3,62 3,60 4, 16 3,91 4,02 3, 76 

s 1 
K.20 0,26 0,07 1,74 1,69 o. 12 0,61 0,21 0,20 0,59 1,43 1, 78 1,34 
Ti02 1,09 1,28 1, 15 1, Il 1,37 1, 18 1,39 1. 38 1, 34 1, 12 1, 12 1,05 
P:2<)5 - - 0,16 0,15 - 0,86 - - o, 18 0,19 - o, 19 

"'1 
~( a>2 (-) (-) (2,14) - (3, 72) (3,86) (3,81) - (3,25) (2,99) (2,99) 
>< 1 P,F, (4,91) (4,44) (5,53) 5,81 (2,96) (2,91) (5,29) 5, 79 - (5, 79\ (5,65) (4,28) ~: 
~! TCYl'AL 99,75 99,80 99, 16 99, 13 99,51 100, 29 98,45 98,41 99,51 99,65 99,61 98,59 

---'---------- --------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------------1 
d'après valeurs brutes corrigêes (caoJ• ~: Nonnes ou 

.. ,i Q 7,07 - - - - - - - -
il Or 1,48 0,41 10,00 0,65 3,67 1, 18 8,22 10,29 7,81 

Ab 27, 13 34,40 23,79 44,08 38,23 26, 13 25,46 30, 19 31,44 
o' An 21,69 20,03 19,32 16,46 21,71 30,25 23,44 16, 78 15, 39 z: 
~I Neph - - 5,06 0,92 2,50 2,33 3,61 1,61 -
g' Cpx 18,52 18,93 14, 72 12,20 16, 35 15, 74 10,06 15,45. 16,54 

~ 
Opx 14,28 3, 13 - - - - - - 10,68 
01 - 13,14 15,01 16,27 8,09 11,45 16,49 14,03 6,68 

!'J Ha 2, 18 2,18 2, 18 2,18 2, 18 2;18 2,18 2, 18 2, 18 
;! Ilm 1,98 2,32 2, Il 2,60 2,26 2,62 2,07 2,07 1,96 

1 (P.l".) 
1 

Tabl. II. 14 B. - voir Tabl. II. 14 A. 

FILONIEN TRILOFON El DOMOKOS D 

ophiolitique ---------------------------- -----------------------------[-------------------1----------------------------
Tr 1 Tr 2 Tr 3 D I D 2 D 3 D 4 D 5 D 6a D 6b 

---------------------------- ----------------------------- ------------------- ----------------------------., Q -0 
'tl P.F. cao • a, 
.., s102 47,25 47,25 60,81 58,75 59,22 56,61 56,02 53,55 58,84 60,93 62, 14 - Al2O 14,87 13,41 13,92 14,60 13,99 15,89 16, 31 15,82 14,83 15, 39 14,93 
&I Fe:z03 (t 14,87 15,18 10,21 Il, 21 10, 16 11,22 10,04 9,60 9,83 8,83 9,08 
a 

MnO - - - - - - 0, 12 0, Il 0, 14 0,13 -~ 
0 MgO 10, 28 7,64 5,02 4,62 5,70 4, 19 6, 19 5,91 4,52 3,43 3,72 .. cao 9, 37 11,38 4,66 7,33 7,18 6,98 5,88 4, 15 8,59 6,21 3,57 

"' Na20 1,88 2,43 3,93 2,18 2,31 4, 15 3,87 3,70 1 ,98 3,36 4, 78 

~ KzO 0,28 0,05 0,16 o. 19 0,53 0,06 o, 13 o, 12 0,36 0,06 0,20 
Ti02 1,66 2, 10 0,46 0,41 0,31 0,51 0,40 0,38 o, 34 0,41 0,46 
P205 - - - - - - o, 16 o, 15 - 0,04 -

"' C02 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (l, 13) - - (0, 26) -1,1 

"' P.f'. (3,55) (3,33) (3,89) (4, 18) (3,95) (4,39) (5, 70) 5,85 (1,53) (3,83) (4,37) >< 

~ TOTAL 100,46 99,44 99, 17 99,29 99,39 99,61 99, 12 99,34 99,43 98,79 98,88 

- --------- ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------· • 
Q - - 14,43 17, 12 15,61 6,64 8,52 17,62 18,28 15,00 
Or 1,60 0,29 0,89 1,06 3,02 0,36 0,71 2,07 0,36 1, 12 

~ Ab 15, 30 19,86 31,95 17,66 18, 76 33,55 31,02 16,48 27,22 38,62 
H An 30, 17 24,64 19,05 28,20 25, 14 23,42 20,50 30,02 25,58 19,63 

i Neph - - - - - - - - - -
Cpx 11,92 24,71 2,64 5,53 7,46 8,08 - 9,93 3,29 -

0 
Opx 19, 73 7,81 22,48 21,67 21,89 19, 15 26,27 18,16 16,25 18, 78 z 

r,i 01 10, 47 11,45 - - - - - - - -
H Na 2,18 2, 18 2,18 2,18 2, 18 2, 18 2, 18 2, 18 2, 18 2, 18 

~ Ilm 3,04 3,86 0,84 0,74 0,57 0,93 o, 70 0,63 0,74 0 ,84 
P.F. 4,71 4,65 4,73 5, Il 4,78 5, 32 6, 77 2,35 4,83 5,09 

l>I z 
H 

TCYrAL 99, 11 99,44 99, 17 99,28 99,40 99,63 98,68 99,43 98, 72 98,89 ~ 

Tabl. II. 14 c. - voir Tabl. II. 14 A. 
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Fig. 120. - Géochimie des laves de Fourca (ophiolites probables), des roches filoniennes de Trilofon, 
Domokos (ophiolites) et des laves appartenant â des formations jurassiques parfois chaotiques 
(Maria-Magdalena et Prosilia). Analyse des variations des teneurs en Oxydes en fonction de 

MgO. 
Légende: voir diagramme MgO / Si02, 
Les valeurs reportées sont sauf indications contraires, les valeurs corrigées par élimina
tion des éléments volatils (P.F.*). On remarquera les bonnes concentrations en Ti02 des laves 
de Fourca et les très faibles valeurs en TiQi du filonien de Domokos, par ailleurs riches en 
Si02. 01 notera également que les corrections appliquées ont des conséquences beaucoup moins 
importantes que dans le cas des laves triasiques d'Othrys. 
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al.2. Les analyses. 

Les variations des teneurs en oxydes ont été reportées en fonction des teneurs en MgO 
(fig. 120) .Des histogrammes correspondant aux seules laves de l'unité de Fourca (or 8 à 23) ont 
été dessinés sur l'axe des abscisses des différents diagrammes, 

Sur la plupart des diagrammes, le "filonien de Domokos" se distingue bien des 
Fourca (Sio2/MgO; Tio2/MgO). Les comparaisons éventuelles entre ces laves doivent 
de cette différence de valeur en Sio2 . 

laves de 
tenir compte 

Les valeurs en TiO~ paraissent relativement bien concentrées, beaucoup mieux que celles du 
K

2
o, par exemple, pour es valeurs absolues et une échelle d'abscisses comparables. Les valeurs 

en Tio2 pour les laves, sont des valeurs moyennes pour des roches basiques effusives, comprises 
entre I % et 1,5 %. Pour le "filonien de Domokos", les valeurs sont très basses : de .0,25 à 
o,s %. 

Les teneurs en Al2o
3 

des laves sont moyennes et comprises principalement entre 14,5 et 17. 
Les valeurs de MgO sont elles aussi bien regroupées autour de 6 à 8 i. 

Des moyennes ont été effectuées sur les laves de Fourca. Elles ont été reportées dans le 
tableau II 14 et comparées à celles des laves triasiques {~f. 2e partie, chapitre II, paragra
phe IX et tabl. II 9 F). 

a2. Le diagramme alcalins-silice (fig. 121) et les diagrammes normatifs (fig. 
122 A et B) • 

ces diagrammes, inutilisables dans le cas présent pour définir les affinités géochimiques 
(af. supra), confirment, malgré tout, que les laves de Fourca sont différentes des laves tria
siques au niveau des analyses brutes ou corrigées (cf. 2e partie, chapitre II). 

10 
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0---------·· 

gr-

Kalamakion 

Analyses 

SUBALCALJN 

1 

o- brutes 

o volat 1/ s {RF.)} . 
correction 
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0 ....., ___ _.,_ ____ .....,_ ______ _.,_ ____ ___. _ _..,_ ____ _ 

40 5{) 60 

Fig. 121. - Diagramme Alcalins/Silice. Poches éruptives de Fourca, Domokos etc ... 

Légende (cf. dessins et texte). 
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Fig. 122. - Roches effusives (Fourca) et semi-effusives (Domokos, Trilofon) et laves provenant de forma
tions jurassiques diverses (Maria-Magdalena, Prosilia). Diagrammes normatifs. 

Légende (fig. 120, 121 et texte). 
Les normes ont été établies sur les analyses brutes ou corrigées (cadi) F~°:3= 1,5% 

a3. Les diagra11111es chimico-minéralogiques (fig. 123 A et B). 

Dans le diagramme [Csi/3 - (Na + K + Ca/3)) f [K - (Na + Ca)) de de La Roche et a"'l. (1974), 
les laves de l'unité de Fourca se placent de part et d'autre de la droite An-01 séparant, plus 
ou moins, les champs saturé et sous-saturé (fig. 123 A). 
Les roches semi-effusives, riches en sio2 , sont à nouveau, très clairement, dans le champ situé 
au-dessus de la droite An-01 en direction du pôle siliceux. 
Les laves de Fourca, qui paraissent moins sous-saturées que les laves triasiques d'Othrys, oc
cupent le même domaine sur ce diagramme que les volcanites ophiolitiques du Pinde septentrional 
étudiées par Terry (19]9). 

Dans l'autre diagra11111e (fig. 123 B) de de La Roche et Leterrier ( 19731,, les points repré
sentatifs des analyses corrigées par élimination des éléments volatils (PF) peuvent être re
groupés en plusieurs ensembles : 

- les laves d'Andinitsa (unité de Fourca s.s.) qui se placent à proximité de la droite 
séparant les champs alcalins et subalcalins ; 

- les autres laves (Kalamakion, Maria-Magdalena, Prosilia) situées nettement dans le 
champ alcalin, bien que les analyses brutes soient parfois plus proches du champ saturé (cas 
des laves de Kalamakion) ; 

- les roches filoniennes qui sont toujours très nettement du côté des roches saturées. 

Les valeurs des laves corrigées en cao% se regroupent cependant près du séparateur. 

Par rapport aux laves triasiques, les laves ici étudiées ont des abscisses supérieures 
(tendance subalcaline plus accentuée), mais aussi des ordonnées plus fortes dont la significa
tion est difficile à précisir dans la mesure où les valeurs de Ca interviennent de façon impor
tante (la correction de Cao réduit parfois Ca à des valeurs très faibles dans les analyses des 
laves triasiques). 

a4. Le diagramme de Bebien et al. (1977) (fig. 123 C). 

Dans ce diagramme, les éléments les plus mobiles (Na, K, Ca, Si) figurent en abscisses 
alors que des éléments plus stables (Fe, Mg, Ti) sont reportés en ordonnées. De ce fait, les 
corrections effectuées à partir des analyses brutes ont tendance à déplacer les points paraliè
lement à l'axe des abscisses vers les valeurs supérieures. 
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Fig. 123. - Roches effusives (Fourca) et semi-effusives ophiolitiques (Domokos, Trilofon) et laves pro
venant de formations jurassiques diverses (Maria-Magdalena, Prosilia). Diagramme chimico
minéralogiques de de La Roche et Leterrier(l973), de de La Roche et ai .• (1974) et de 
Bébien (1977) . 

Symboles (fig. 120 et 121 et texte). 
Les paramètres sont exprimés en milliatomes-grammes pour 100 gr de roches. 
A, Dans le diagramme (A) les laves de Fourca se placent plus près du champ tholéitique que les 
laves triasiques. 
B. Dans le diagramme (B) les laves de Fourca se distinguent assez facilement des laves triasi
ques, Elles se placent plus près des laves basiques du champ saturé que les laves triasiques. 
C. Dans le diagramme de Bébien et aZ .• (C) les laves de Fourca se rapprochent des laves océ
aniques des dorsales. 

Les valeurs corrigées correspondant aux laves du monastère Andinitsa (Unité de Fourca s.s.J 
ainsi que trois des cinq analyses figurant dans le travail de Hynes (1972) se placent dans le 
domaine des basaltes océaniques retenu par Bebien. Une partie des laves de Kalamakion se regrou
pe vers des abscisses de faible valeur malgré les corrections apportées. Les raisons de cette 
particularité sont multiples ; le détail des calculs montre que ces valeurs faibles résultent 
de la conjonction de variations au niveau de plusieurs éléments pour chacun des échantillons, 
non seulement Na, K et Ca mais aussi Al et Si (OT 23 par exemple pour ce dernier cas). 

b. POSITION DES ROCHES ETUDIEES DANS LES DIAGRAMMES DE DISCRIMINATION DES ROCHES 
SUBALCALINES . 

Dans la mesure où les roches filoniennes, les laves de l'unité de Fourca et les laves qui 
lui sont rattachées, présentent des tendances subalcalines -et bien que ces tendances soient 
parfois peu nettes- il est nécessaire de tester leur comportement dans les diagralllllleS réservés 
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aux ensembles d'affinités tholéitiques ou calco-alcalines. Là encore, la plus grande prudence 
doit être observée devant les résultats obtenus puisque des affinités différentes ont pu être 
mises en évidence sur des formations semi-effusives associées aux "ophiolites de Guevgueli", et 
que ces particularités seraient dues à des modalités de différenciation dissemblables (Bebien 
et Gagny, 1980). 

bl. Diagramme Al
2
o

3
-An normatif (fig. 124 A). 

Dans ce diagramme, établi d'après le pourcentage pondéral d'Al20 et le pourcentage norma
tif d'Anorthite (An+ 3/5 Ne), les roches filoniennes se révèlent nettement tholéitiques, alors 
que les laves se placent de part et d'autre de la droite séparant les champs tholéitiques et 
calco-alcalin et plus particulièrement dans ce dernier champ. 

L'essentiel des analyses de ces laves montre pourtant des teneurs en Al2o3 inférieures à 
17 % et des teneurs moyennes en Tio

2 
(1 à 1,5 %) qui plaident plutôt en faveur d'affinités 

tholéltiques. 

Dans le diagramme An normatif-index de coloration (fig. 124 B), les roches étudiées tombent 
principalement dans le champ des basaltes et des andésites tholéitiques. 
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,& An. normatif % An. normatif 

Fig. 124. - Roches effusives (Fourca) et semi-effusives ophiolitiques (Domokos, Trilofon) et laves prove
nant de formations jurassiques diverses (Maria-Magdalena et Prosilia). Diagramme en fonction du 
pourcentage d'An. normatif. 

en (A). La distinction entre roches tholéitiques et calco-alcalines n'est pas nette pour le filo
nien de Domokos-Trilofon (pauvre en Al2O3). 
en (B). La plupart des roches, y compris les roches filoniennes riches en silice, tombent dans 
le champ des basaltes. 

b2. Analyse des variations de Sio
2

, Feo* (Fer total) et Ti0
2 

en fonction de 
Feo1 /Mg0 (fig. 125). 

Les variations observées dans ces diagrammes sont particulièrement intéressantes. 

Dans le diagramme où Sio2 est en ordonnées (fig. 125 Al, les roches les plus siliceuses 
figurent de part et d'autre de la droite séparant les champs tholéitique et calco-alcalin. Les 
laves, en revanche, se placent surtout du côté des roches tholéitiques et une partie d'entre 
elles se regroupe autour des valeurs correspondant aux tholéites abyssales. 

Dans le diagramme où Feo* est en ordonnées (fig. 125 B), les laves montrent une corrélation 
positive entre abscisses et ordonnées, ce qui tend à souligner le caractère tholéitique des la
ves étudiées. 
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Le diagramme des teneurs en Tio
2 

(fig. 125 C) montre que celles-ci ne sont pas très élevées 
pour les laves et se révèlent être très faibles pour les roches filoniennes. Les laves occupent 
cependant le domaine des laves anisotitanées ("anorogéniques") défini par Bebien (1980) et uti
lisé par Bebien et Gagny (1980). 

En :résumé, ces diagrammes plaident en faveur du rattachement des laves de Fourca et des la
ves associées, aux séries tholéitiques océaniques. 
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Fig. 125. - .Roches effusives (Fourca) et semi-effusives ophiolitiques (Domokos, Trilofon) et laves prove
nant de formations jurassiques diverses (Maria-Magdalena et Prosilia). Variations des teneurs en 
sio2, FeO (total) et TiO2 en fonction de FeQS / MgO. Symboles: fig. 120, 121 . 

A.B.C. Les laves de Fourca se placent à peu près sur les lignes d'évolution des laves tholéiti
ques, près de leur souche naturellement (A.B.C). 
La faible teneur en titane du "filonien" de Domokos fait que ces roches occupent le d0111ai-
ne des roches "isotitanées" (C) (Bébien, 1980). En revanche, dans le diagramme (B) ces roches se 
situent au-dessus de la courbe supposée séparer les champs tholéitiques et calco-alcalins. 
D. Diagramme A.F.M. - ce diagramme n'est pas très intéressant car la mobilité des alcalins liée 
à la spilitisation entraine des déplacements des points représentatifs difficiles à cerner sur ce 
type de représentation. 
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b3. Diagramme AFM. 

Ce diagramme est trop dépendant de la mobilité des alcalins pour que la forme des courbes 
puisse être jugée significative des affinités des laves étudiées. 

2. ANALYSES DES PYROXENES A LA MICROSONDE. 

Ces analyses sont encore insuffisantes sur le plan quantitatif mais elles permettent de dé
gager quelques grandes tendances tant au niveau des affinités géochimiques qu'au niveau des com
paraisons entre ensembles magmatiques, avec les laves triasiques notamment (+) (tabl. II 15, AâC). 

Les analyses ont été effectuées sur des phénocristaux (coeur et bordures) et des petits 
cristaux. 

CLINOPYROXENES U. FCXmCA (PILLOW) 

--------------------------------------------------------------------------------------,----------------------- -
0T. 11 C e CRISTAUX MOYENS : LA'ITES 

1 ---------------------------------------------------------------------------------------T--------------------

Si02 
Ti02 
Al:!03 
Cr203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 

TOTAL 

Si 
A!IV 

Ti 
Fe3+ 
Cr 
Mg 
Fe2+ 

Mn 
Ca 
Na 
K 

Mg (En) 
Fe (Fs) 

Ca (WO) 

(1) 

51,69 
0,48 
2,66 
0,55 
6, 75 
o. 39 

18,38 
19, 16 
0,09 
0,06 

100,21 

1,895)2 00 
o, 105 ' 

0,009 
0,013 

0,015 
1,010 
0,206 
0,012 
o, 752 
0,006 
0,002 

51 
Il 
38 

2,02 

(2) 

48,56 
1,45 
4, 26 
0,16 
8,91 

14,32 
21,19 
0,46 

99,30 

1,841 
0,159 2•00 

0,030 
0,041 
o, 114 

0,859 
0,033 

42 
13 
45 

(3) 

50,07 
1 ,04 
4,70 
0,28 
7,50 
o. 18 

15,58 
21, Il 
0,35 

0,003 

100,85 

0,045 
0,028 

0,008 
0,859 
0,229 
0,005 
0,832 
0,024 
0,001 

44 
12 
44 

2,009 

(4) 
49,01 
0,96 
5,67 
1,01 
5,40 
0,51 

15,32 
20,79 
0, 12 
0,06 

99,24 

0,074 
0,026 

0,029 
0,856 
o, 167 
0,016 
0,830 
0,008 
0,002 

46 
10 
44 

2,008 

Tabl. II. 15 A. - Lt,s pillow-lavas de Fourca (ophiolites) 
Analyses à la microsonde électronique, Nancy 

(5) 
49,24 
1,38 
5, 17 
0,22 
8,03 
0,06 

14,74 
20,97 
0,4] 

101,05 

1,829 
o, 171 2,00 

0,055 
0,039 

~ :~!~ 2 ,02 

0,001 
0,834 
0,030 

42,5 
13 
44,5 

Coeur 
(6) 

49,83 
0,91 
4,92 
0,20 
7,07 

14,94 
19,65 
0,29 

98,04 

1,874 
0, 126 

0,091 
0,025 

0,003 
0,843 
0,221 

o, 792 
0,021 

45,42 
11,90 
42,67 

-l 
1 

2,00: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1,991 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Coeur 
(7) 

49,48 
0,25 
4,44 
0,06 
7,86 
0, 15 

14,48 
20,97 
0,38 

99,02 

1,857 
0,143 

2
•
00 

0,053 
0,035 

~:~!~ 2,00 
0,004 
0,843 
0,011 

42,82 
12,87 
44,29 

bord. 
(8) 

49,06 
0,78 
S,59 
0,04 
8,07 
o. 18 

14,88 
19,27 
0,29 
0,02 

98, 19 

1,847 
o, 151 2,00 

0,094 
0,022 

0,840 
0,253 

2
•
01 

0,005 
o, 777 
0,021 

44,91 
13,52 
41,55 

Analyses des clinopyroxènes (Tabl. II. 15 A à C 
Lapierre). 

l+) ces analyses ont été effectuées par li. :Lapierre de l'Université de Nancy, que je tiens à 
remercier, 
Microsonde Camebax automatisé NANCY. 
Conditions â'analyse : 15 KV, 10-12 nA temps de comptage 6 sec. 



LAVES 

Si02 
Ti02 
Al203 
Cr20J 
Feo 
MnO 
MgO 
cao 
Na20 
K:2<J 

TOTAL 

Prop. atom. 

Si 
AlIV 

1\lVI 
Ti 
Fe3+ 
cr 
Mg 
Fe2+ 
Mn 
Ca 
Na 
K 

Mg (En) 
Fe (Fs) 

Ca (Wo) 
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FOURCA s. s. (ANDINITSA) PILLOW 

COZUR 
(9) 

52,00 
0,67 
2,89 
o, 39 
6,53 
o, 19 

17,95 
17,56 
0,27 

98,46 

Coeur 
(10) 

49,83 
1,19 
5,08 
o, 15 
8,82 
o, 16 

14,07 
19,35 
0,41 
0,01 

99,09 

bord. 
(li) 

48,61 
1,83 
5,42 
0,35 
8, 15 
o. 13 

13,80 
19,37 
0,39 

98, 13 

bord. 
(12) 

49,94 
0,98 
3,86 
0,09 

10, 15 
0,21 

14,58 
18,26 
o,so 
0,03 

98,61 

base 6 O,cyg. 

DOHOKOS FILONIEN 

Petits cristaux 
(13) (14) (15) 

51,38 
o, 17 
1 ,40 

7,96 
0,39 

16,99 
21, 11 
0, 16 

99,56 

51,39 
0,02 
1,62 

6,95 
0,23 

16, 13 
21,89 

0,06 

98,32 

52,48 
0,08 
1,95 

7,93 
0,09 

16,73 
19,85 
0,24 

99,36 

------------------------------------------- ~ --------------------------------
1,916)2 00 1,866 2 00 1.840 1,007 

2 
o~ 1,910

1 979 1,934 2000 1,945 2000 0,084' 0,134' 0,160 0,113 ,,u0,061' 0,066 0,055 

0,085 
0,018 

0,005 
0,991 2,01 
0,140 
0,005 
0,692 
0,019 

52,65 
10,57 
36, 76 

0,089 
0,033 

0,002 
o, 788 
0,275 
0,005 
0,776 
0,029 

42,84 
14,95 
42,19 

0,081 
0,051 

0,005 
1, 99 o, 783 

0,247 
0,004 
0,785 
0,028 

43,14 
13,60 
43,25 

0,058 
0,028 

1,98 0,826 
o, 319 
0,006 
0,739 
0,036 
0,001 

43,84 
16,93 
39,22 

2,01 

0,004 

0,951 
0,247 
0,012 
0,844 
0,011 

46 
12,5 
41,5 

0,005 

2,060,910 2,02 
0,218 
0,007 
0,883 

0,002 

45 
li 
44 

0,03 
0,002 

0,930 
0,245 
0,002 
0,788 
0,016 

47 
12,5 
40,5 

2,01 

Tabl. II. 15 B. - Pillow-lavas de Fourca {ophiolites) et roches du "complexe filonien" de Domokos 
des clinopyroxènes (analyses : voir Tabl. II. 15 A.) . 

DOMOKOS FILOUEN - D 4 - C 

PHENOCRISTAUX 

Coeur (16) Coeur (1 7) coeur ( 18) Coeur (19) Coeur (20) bord. (21) bord, (22) 

Si02 51, 2l 51,58 51, 10 51,44 51,40 50,89 51,95 
Ti02 0,22 0,35 0,28 0,40 0,14 0,57 0,IB 
Al203 1, 45 1, 39 1,29 1,55 1, 12 1,93 2, 17 
cr203 0,08 0,28 0,07 0,18 0,18 
FeO 8, 18 8, 43 8,00 8, 74 7,62 7,41 8,07 
MnO 0,32 0,25 o, 45 0,37 0, 12 
MgO 14,98 15, 74 14,74 15,33 15 ,42 14,97 16,48 
Cao 23,52 23,66 23,10 22, 72 22 ,84 23,21 21,54 
Na20 0, 13 0,25 o, 16 0,05 0,011 
K2D 

TOTAL 99,64 101, 18 99,03 101,05 99,24 99,29 100,81 
----------

Prop.atom. Ba~e 6 Oxyg. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Si 1,923 
1,98 

1,931 
1,99 

1,929 1,987 
1,914 

AllV 0,063 0,061 0,058 0,067 

A1VI 
Ti 0,006 0,009 0,007 0,011 
Fe3+ 
cr 
Mg 0,843 2,05 0,860 2,03 0,834 2,05 

0,855 
Fe2 + 0,255 0,212 0,251 0,270 
Mn 0,010 0,007 0,014 
Ca 0,946 0,949 0,934 0,855 
Nii 0,009 0,018 
K 

Mg (En) 41 42 41 43 
Fe (Fs) 13 Il 12 ,5 14 
Ca (Wo) 46 47 46,5 43 

Tabl. II. 15 C. - Roches du "complexe filonien" de Domokos 
voir Tabl. II. 15 A.). 

1,981 1,934 1,98 
1,913 

1,998 1,913 
2,00 0,049 0,085 0,087 

0,007 
0,003 0,016 0,004 

2,05 0,870 2,05 0,837 2,02 0,912 1,997 0,238 0,232 0,248 
0,011 0,003 
0,921 0,934 0,816 
0,011 0,003 0,007 

42,5 42 46 
12 11 12,5 
45,5 47 41,5 

Analyses des clinopyroxènes (analyses 

Analyses 
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a. COMPOSITION CHIMIQUE. 

OU point de vue de leur composition chimique, ces pyroxènes correspondent à des augites et 
des salites (fig. 126). 

b. AFFINITES DES ROCHES A PYROXENES. 

bl. Diagramme de Le Bas (1962). 

Dans ce diagramme (fig. 126 B), les points représentatifs des laves et du complexe filonien 
occupent des secteurs comparables appartenant aux domaines des roches non alcalines et des ro
ches alcalines. Aucun point ne se place dans le champ peralcalin. 

Les pyroxènes des laves débordent assez peu dans le champ alcalin, contrairement aux pyro
xènes des roches filoniennes. 

Fourca 

ïoriïc) 
\0T12 

Domokos 
/04/ 

f •• crist~ moyens (Pyr: J l lottes (c. -...bord J 

i 
□ coeur phénocrist~ 

■ pet i ~s crist~ 
• bord phénocrist ~ 

r.o 

10 20 FeSi~ 

55 
-,,,g 

Fig. 126. - Laves de Fourca et nfilonienn de Domokos. Analyse·des Pyroxènes. 

Diag. de Le Bas 

.25 

50 '5 40 

A. Diagramme de composition. - B. Diagramme de Le Bas (1962). Affinités des roches selon la na
ture des pyroxènes. 

oans ce diagramme les pyroxènes indiquent aussi bien des tendances alcalines que non alcalines. 

b2. Diagramme de Leterrier et al. (1981). 

Le premier de ces diagrammes (fig. 127 A) permet de séparer les basaltes alcalins des ba
saltes subalcalins (tholéïtiques et calco-alcalins). 
Les pyroxènes analysés se placent à proximité de la droite retenue comme séparateur des champs 
alcalin et subalcalin mais essentiellement dans ce dernier domaine. 
Les points représentatifs des laves d'Andinitsa sont situés dans l'aire commune de composition 
des pyroxènes des roches alcalines et subalcal.ine~. Les quelques données analytiques sur les py
roxènes des laves de Fourca, issues du travail de Hynes (1972, non publié), révèlent des pyroxè
nes dont la teneur en titane est identique à celle des pyroxènes ici analysés (Andinitsa), mais 
à teneur plus faible en Ca et Na. De ce fait, ils occupent nPttement le champ des roches subal
calines. 

Le deuxième diagramme utilisé (Ti+ Cr)/(ca) permet de distinguer les basaltes Norogéni
ques" des basaltes "non orogéniques" (fig. 127 B) 
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- dans ce diagramme, tous les points représentatifs des laves de Fourca (affleurements 
d'Andinitsa et analyses de Hynes) se regroupent dans le champ défini par les clinopyroxênes des 
basaltes non orogéniques ; 

- les pyroxènes du complexe filonien, très pauvres en titane, se retrouvent dans ce 
diagramme dans le champ des "basaltes orogéniques". Dans le dernier diagramme donné à titre in
dicatif, ils se rapprochent des pyroxènes des tholéites d'arcs. Cependant, on ne peut tenir 
compte de ces résultats car les roches de ce complexe filonien sont riches en silice (D 4 = 
56,02 ou 53,55 selon les types de correction retenus), alors que ces diagrammes ont été établis 
à partir des pyroxènes de basaltes. Les roches du "filonien de Domokos" ont d'ailleurs des va
leurs en Al2o3 comparables à celles des laves de Fourca supposées tholéitiques (th. océaniques). 
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Fig. 127. - Pyroxènes des laves de Fourca et du "filonien" de Domokos. Diagramme de Leterrier et al., 
( 1981). 

A. Diagramme Ti/ Ca; Na. Différenciation des laves subalcalines et alcalines. 
Les différents points représentatifs occupent le champ des roches non alcalines, sauf quelques 
points situés à proximité de la droite discriminante, mais ces points restent proches de la 
ligne d'iso-densité 5% des Cpx des roches non alcalines. 
Les valeurs obtenues par Hynes (1972 non publié) pour les pyroxènes des laves de Fourca (croix) 
sont particulièrement bien distribuées dans le champ non alcalin. 
B. Diagramme Ti+ Cr/ Ca (Ti/ Ca pour les analyses de Hynes). Différenciation des laves oro
géniques et non orogéniques. 
Deux groupes apparaissent nettement: les laves de Fourca, contenant des pyroxènes de Cpx des 
basaltes non orogéniques (tholéitiques si l'on en croit le diagramme précédent) et les roches 
filoniennes de Domokos dont les pyroxènes à faible teneur seraient proches des Cpx des basal-
tes orogéniques. Cependant ces dernières sont nettement plus riches en silice que les roches 
utilisées pour établir les diagrammes et la position obtenue n'a donc pas une signification pré
cise. 
C. Diagramme Ti/ Al Total. Différenciation des laves calco-alcalines des tholeites d 3rcs. 
Les py~oxènes des roches filoniennes de Domokos occupent le champ des tholeites d'arcs, du fait 
de leu:i::strès faibles valeurs en titane, mais cela n'a probablement pas de signification précise 
(cf. B) ; les teneurs en Al203 des roches de Domokos sont d'ailleurs assez faibles. 
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3. COMPARAISONS AVEC D'AUTRES ENSEMBLES MAGMATIQUES HELLENIQUES. 

a. LES IAVES TRIASIQUES D'Ol'BRYS. 

La position des laves triasiques d'Othrys occidentale étudiées précédemnent (cf. 2e partie, 
chapitre II, paragraphe IX) a été schématisée sur différents diagrammes utilisés pour l'étude 
des roches effusives et semi-effusives ophiolitiques et des laves du "Volcano-Détritique" qui 
font l'objet de ce paragraphe. 

L'ensemble de ces diagramnes montre que les laves triasiques ont un chimisme assez nette
ment différent des laves de Fourca et des laves associées. Ces différences apparaissent assez 
nettement sur un diagramme tel que celui de Green (1973) (fig. 128) par ailleurs utilisé par 
oesmet (1977) pour les laves du Troodos. Les laves de Fourca, proches du domaine des basaltes 
des dorsales océaniques, sont bien distinctes des laves triasiques, dont le rapport MgO/Al

2
o

3 est beaucoup plus faible. La position des laves triasiques dans le champ calco-alcalin est pro
bablement sans signification ; elle tient à la valeur élevée du rapport N~O + K

2
o basée sur des 

éléments dont on connait l'extrême mobilité. 

En ce qui concerne les affinités respectives des roches éruptives considérées, il est clair 
que les laves de Fourca et les roches du "complexe filonien" ont des tendances subalcalines plus 
accentuées que les laves triasiques. 

Cependant, ces différences ne sont pas tranchées sur tous les diagraimnes (diagrammes norma
tifs Ne', 01', Q' par exemple) et il est souvent plus facile de distinguer ces laves entre elles, 
au microscope et sur le terrain, que sur ces diagrammes, sensibles aux variations d'éléments 
tels que les alcalins. 
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Fig. 128. - Comparaison entre les laves de Fourca et les laves triasiques. Diagramme de Green. 

La séparation des laves triasiques et des laves de Fourca se fait particulièrement bien sur 
ce diagramme, qui semble par ailleurs peu utilisable pour définir les tendances géochimiques 
étant donnée la présence des alcalins (mobiles) en abscisse. 

b. COMPARAISON ENTRE LES ENSEMBLES ERUPTIFS DE FOUBCA-TRILOFOO-OOMOKOS ET LES 
ROCHES VOLCANIQUES ET SUBVOLCANIQUES DU PINDE SEPTENTRIONAL. 

Les données relatives aux volcanites ophiolitiques du Pinde septentrional, publiées par 
Terry (1979), sont assez proches de celles obtenues sur les laves de Fourca et les roches sub
volcaniques de Trilofon-Domokos (diagrammes de de La Roche et de Miyashiro). 
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La comparaison des moyennes des éléments dans chacun de ces ensembles (tabl. II 14) révèle 
également une certaine similitude entre ces deux groupes d'affleurements. 

Nous avons vu que malgré une certaine incertitude, les laves de Fourca et les roches sub
volcaniques de Trilofon-Domokos avaient plutôt des tendances subalcalines, ce qui est aussi la 
conclusion avancée par Terry (1979) pour les laves et dolérites du Pinde septentrional, suppo
sées tholéitiques. 

Cependant d'autres auteurs (Capedri et aZ., 1980), utilisant des méthodes différentes et 
notamment des éléments traces (diagranmes Ti/Cr et Ni/Y), estiment que les pillow-lavas du Pin
de septentrional et certains dykes "diffèrent des dorsales océaniques actuelles et approchent 
la composition de certaines laves nées au niveau d'arcs insulaires immatures" (p. 196-197). 

ces auteurs "suggèrent un environnement de type bassin marginal-arc insulaire plutôt que celui 
d'une dorsale océanique" pour ces roches. 

Il est intéressant de constater que le groupe de dykes du Pinde septentrional dont il est 
question est caractérisé par de très faibles teneurs en titane, qui rappellent celles des roches 
subvolcaniques de Domokos notamment. Cette comparaison se heurte cependant au fait que les échan
tillons de Domokos appartiennent à des types be~ucoup plus siliceux que ceux retenus par capedri 
et aZ. (op. c:it.). En effet, dans le cas des analyses des roches subvolcaniques de Trilofon, 
l'échantillon le plus siliceux est de loin le plus pauvre en titane ; ceci doit inciter à la 
prudence s'agissant des roches de Domokos. 

Les ressemblances observées avec les formations ophiolitiques du Pinde septentrional mon
trent cependant qu'il y a peut-être là une coumunauté d'origine entre les deux ensembles, comme 
le suggèrent, par ailleurs, la nature du dispositif structural hellénique. 

Naturellement, l'absence de données relatives aux éléments traces n'autorise pas à dégager 
des conclsions définitives quant à ces liens géochimiques. 

4. BIIAN DES ETUDES GEOCHIMIQUES. 

L'étude géochimique portant sur les roches volcaniques et subvolcaniques non triasiques 
d'Othrys oècidentale et centrale a conduit aux résultats suivants : 

- les roches basiques ont des tendances subalcalines plus marquées que celles des ro
ches triasiques, ce qui plaide en faveur de leur rattachement à l'ensemble ophiolitique d'Othrys 
occidentale, suggéré par les conditions géologiques d'ensemble ; 

- les laves de l'unité de Fourca (Andinitsa, Kalamakion) présentent des affinités tho
léltiques (tholéites océaniques) plus ou moins bien marquées (diagrammes de Leterrier et al., 
1981, relatifs aux clinopyroxènes ; diagramme de Miyashiro), sans que l'on puisse toutefois con
clure catégoriquement, car les points représentatifs, sans être dispersés, se placent le plus 
souvent à proximité des autres champs (alcalin ou calco-alcalin, selon les diagrammes) ; 

- les roches subvolcaniques des affleurements de Trilofon et surtout de Domokos se ré
vèlent être plus riches en silice que les pillow-lavas de Fourca. Leur caractère su.balcalin ap
paraît plus accentué que celui des laves de Fourca, tant dans les diagrammes classiques faisant 
intervenir les alcalins que dans les diagrammes normatifs. 

Si les tendances tholéïtiques de ces roches apparaissent dans certains diagrammes (Al
2
o

3
; 

An normatif, fig. 124), leur très faible teneur en titane (roches globales et pyroxènes) évoque 
des affinités différentes, notamment calco-alcalines, comme cela a pu être envisagé pour cer
tains groupes de roches, moins siliceuses il est vrai, du Pinde septentrional (capedri et ai., 
1980). Mais il ne s'agit là que d'hypothèses fondées sur un échantillonnage encore trop limité. 

L'étude géochimique des roches volcaniques et subvolcaniques d'Othrys révèle certaines am
biguïtés, et des études détaillées permettront peut-être d'aboutir à des conclusions plus nettes. 
Cependant, les études poursuivies sur d'autres ense::nbles ophiolitiques helléniques montrent que 
cela n'est pas évident et que beaucoup reste à faire, ne serait-ce que sur le plan de la défini
tion des modèles de référence tels que les systèmes arc insulaires-mer marginale. 
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E, ETUDE DES RELATIONS ENTRE LE~ DIFFERENTS TYPES PETROGRAPHIQUES 
CONSTITUANT LES OPHIOLITES D OTHRYS OCCIDENTALE, 

L'association dans un secteur relativement restreint (l'Othrys occidentale) des différents 
types lithologiques habituellement rencontrés dans des ensembles ophiolitiques, moins tectoni
sés, assimilés à des lambeaux de croûte océanique (Mesorian, 1973 ; Coleman, 1977), conduit à 
retenir une telle interprétation dans le cas considéré. 

Cependant, en Othrys occidentale, des contacts tectoniques majeurs séparent les principaux 
ensembles caractérisés par un type pétrographique unique ou largement dominant. 

La reconstruction d'un édifice cohérent doit donc s'appuyer sur des observations plus dé
taillées, parmi lesquelles on peut retenir : 

- l'existence entre Mega-Isoma et Ana Agoriani d'une succession d'unités tectoniques 
qui évoque la logique des ensembles ophiolitiques classiques, à savoir de bas en haut : pérido
tites, gabbros, dolérites ; 

- des indices de relation génétique entre péridotites foliées et faciès de cumulats. 
Ce sont notamment: 

+ les traces de fusion partielle présentes au sein des péridotites et plus par
ticulièrement, des lherzolites à plagioclases, et susceptibles d'être à l'ori
gine des liquides magmatiques donnant naissance aux roches gabbroiques de type 
cumulats (Menzies, 1973 ; Menzies et Allen, 1974 ; Courtin, 1979) ; 

+ les faciès de transition entre lherzolites à plagioclases et gabbros qui se
raient constitués par une alternance de gabbros riches en plagioclases et de 
niveaux peu épais de lherzolites, de harzburgites et de dunites présentant des 
traces de déformation (Courtin, 1979 ; Celet et ai., 198Q) ; 

- le chimisme des laves de Fourca ainsi que les âges obtenus sur celles-ci par oela
loye (méthode K/Ar) (tabl. II 16). Ces résultats -dans la mesure où ils sont représentatifs
s'accordent avec le fait qu'il ne s'agirait pas là, dans le cas des laves de Fourca, d'une unité 
de laves triasiques tectoniquement isolées, mais bien d'un ensemble qui peut appartenir aux 
ophiolites. Cette remarque est importante car les laves de Fourca constituent un argument inté
ressant pour l'assimilation des ophiolites d'Othrys occidentale à des lambeaux de croûte océa
nique. 

% K Age ( n,.a.) 

OT 1 0,24 90,0:: s, 1 

OT 3 0,12 71 , 9 ! 7, 1 

OT 4 I,42 1 56 ,4 ! 9,4 

OT 6 o,65 147,6 + 9,5 -
OT 2b 0,05 ? 83 ! 9 

OT 16 o, î8 134,2 ! 9,9 

OT 18 0,04 ? 114 + 19 

OT 21 0,06 184 ! 21 

OT 11 b 0,95 164,0 ! 21 ,4 

OT 12 0,24 187, 1 ! 23,1 

OT 14 0,56 1 78, 1 ! 24,3 

Tabl. II. 16. - Laves de l'unité de Fourca: Ages radiométriques (K/Ar: Delaloye, Genève). 

Echantillons: ctr 1, 2 , 3, 4 : laves de Maria-Magdalena au Nord de Lamia. - or llb, 12, 
14, 16, 18, 21 : laves de l'unité de Fourca. 

Remarque: C11' 2b, or 18, or 21 sont trop pauvres en potassium pour que l'on puisse se fier 
à eux. 
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Les âges des laves de Fourca sont, par ailleurs, compatibles avec une évolution par accré
tion à partir de rifts qui seraient nés au cours du Trias, comme semble l'indiquer le chimisme 
des laves triasiques (af. 2e partie, chapitre II) (voir aussi fig. 182). 

III, LES AUTRES ENSEMBLES "OPHIOLITIQUES" DU SECTEUR ETUDIE 

L'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale est incontestablement le plus caractéristique 
du secteur étudié. Il se prolonge ave~ certitude dans le secteur de Domokos et avec une certai
ne probabilité jusque Farsala (fig. 118) et la bordure orientale du massif du Koziakas. 

En dehors de ces affleurements caractéristiques, j'analyserai succinctement dans ce para
graphe, les corps péridotitiques plurikilométriques présents près de Lamia mais aussi de Vrine
na en Othrys orientale. 

En revanche, la description des ensembles péridotitiques et volcaniques-subvolcaniques af
fleurant au sein du domaine métamorphique, rapportés à des ensembles ophiolitiques, sera faite 
dans la troisième partie de ce mémoire consacrée aux terrains métamorphiques. 

A, LES PROLONGEMENTS VERS LE NORD DE L'ENSEMBLE OPHIOLITIQUE D1 0THRYS 
OCCIDENTALE, 

1, SECTEUR DE DOMOKOS. 

Entre Metalleion et Domokos, principalement en bordure orientale de la route Lamia-Farsala, 
réapparaissent des faciès péridotitiques et filoniens constituant par delà la plaine du Xinias 
la prolongation de l'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale s.s. (fig. 118 et 119). 

Ces affleurements, figurés sur la carte à 1/50 000 de Domokos (Marines et al., 1957) ont 
été étudiés succinctement par courtin (1979). 

Les échantillons dits du "complexe filonien de Domokos", dont l'étude géochimique a été 
rapportée précédemment, proviennent de ce secteur. 

L'intérêt principal de ces affleurements est de montrer la continuation vers le Nord-Est 
(Metalleion) de l'écaille harzburgitique visible à Trilofon et Agios Stefanos. 

2. SECTEUR DE FARSALA. 

a. LES AFFLEUREMENTS DU SUD DE FARSALA. 

Dans une boutonnière anticlinale tertiaire située juste au Sud de la ville de Farsala af
fleurent des roches magmatiques essentiellement basiques constituant des unités importantes 
(fig. 118). 

L'étude poursuivie par Richard (1980) a montré qu'il existait principalement deux ensembles 
superposés : un complexe filonien (dolérites, laves, passées microgabbroiques) surmontant une 
unité lavique de teinte marron, altérée, localement de type pillow-lavas. 

Entre ces deux unités s'intercalerait localement une unité de serpentinites. Si cette der
nière observation est exacte, il est remarquable de constater que le dispositif mis en évidence 
correspond à celui qui caractérise l'Othrys occidentale avec le corps harzburgitique de Trilo
fon-Metalleion entre "filonien" et laves de Fourca. 

b. LES AFFLEUREMENTS AU NORD ET AU NORD-EST DE FARSALA. 

Au Nord de Farsala, près de Mikro-Vcunon, le Crétacé supérieur repose directement sur les 
formations volcano-détritiques du Ma.lm, ici métamorphisées (fig .. 118). 
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Plus à l'Est, des petites carrières situées entre Psichikon et Kiparissos permettent de 
constater que les unités de roches effusives et filoniennes basiques, de teinte marron du fait 
de l'altération, sont encore présentes à ce niveau. 

Enfin, dans la partie méridionale du massif du Chalkodonio-Saradsi, réapparaissent des en
sembles péridotitiques importants, serpentinisés, riches en pyroxénites, qui reposent vers l'Est 
directement sur les séries métamorphiques du massif de Velanidia sans l'intercalation de pillow
lavas, tels que ceux de Fourca, en Othrys occidentale. 

3. LES AFFLEUREMENTS FORMANT LE FRONT DES ZONES INTERNES. 

L'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale semble se poursuivre vers le Nord, au moins 
jusqu'au Kastaniotikos où le massif ophiolitique du Pinde septentrional prend le relais. 

L'étude de ces affleurements se heurte à deux difficultés : leur fragmentation sous l'ef
fet du système de failles récent (plaine de Trikkala) et leur incorporation dans le dispositif 
d'écailles tertiaires formé au contact des séries externes. 

Un fait majeur est que l'ensemble ophiolitique affronte les séries externes, principalement 
par l'intermédiaire des unités péridotitiques. Les unités de laves de type Fourca, pourtant plus 
basses dans le dispositif structural d'Othrys occidentale, disparaissent le plus souvent. Il 
s'agit là d'un trait structural tertiaire qui est également reconnaissable en Othrys occidentale 
entre Archanion et Dereli (Perivoli) par exemple. 

Les difficultés signalées font qu'il n'est pas possible d'établir des corrélations simples 
entre les unités ophiolitiques le long du front des zones internes, entre les transversales du 
Sperchios et du Kastaniotikos. 

Les seuls faits marquants sont les décalages transverses observés au niveau de ce "front 
ophiolitique", tel que celui qui sépare le massif du Kedros, au Nord, des massifs du Mega-Isoma
Fournos Kaitsa, au Sud (Courtin, 1979). Cet accident à jeu senestre apparent au Tertiaire pour
rait être hérité de structures plus anciennes (cf. 4e partie, chapitre II). 

B, LA LIMITE MERIDIONALE DE L'ENSEMBLE OPHIOLITIQUE D1 0THRYS OCCIDENTALE 
L'UNITE PERIDOTITIQUE DE LAMIA, 

La limite méridionale de l'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale est constituée par 
la transversale du Sperchios, le long de laquelle se reconnaissent deux ensembles géologiques 
particuliers affleurant dans le secteur de Kastri (série de Kastri), d'une part, et dans le sec
teur de Lamia, d'autre part. 

1, LES AFFLEUREMENTS DU SECTEUR DE LAMIA, 

Dans le secteur de Lamia, entre le Sperchios et le village d'Agrilia -au Nord duquel on re
connait le dispositif caractéristique de l'Othrys occidentale avec la puissante unité de pillow
lavas de Fourca- on note la présence d'une série particulière (série de Profitis Ilias) recou
verte directement par une unité de péridotites serpentinisées sans que s'intercale l'unité des 
pillow-lavas de Fourca (fig. 119 ; voir aussi fig. 108). Cette unité de péridotites se prolonge 
vers l'Est, jusqu'au village d'Agios Paraskevi. 

Des amphibolites datées de 170 ± 27 MA (+) marquent la base de cette unité péridotitique. 
Des amphiboles de cet âge (177 ± 4 MA) ont également été signalées dans ce secteur par Spray et 
Roddick ( 1980) . 

2. LE CORPS PERIDOTITIQUE DE KASTRI. 

Ce corps jalonne un accident subvertical qui sépare le dispositif caractéristique de l'O
thrys occidentale de la série particulière de Kastri riche en diabases-dolérites d'âge triasi
que et/ou jurassique. 

(+) Datations effectuées par R. Montigny (Strasbourg), que je remercie. 
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3. INTERPRETATION. 

La position originale du corps péridotitique de Lamia et son association tectonique avec 
une série sédimentaire particulière d'affinités maliaques n'est probablement pas fortuite. ces 
observations s'expliquent par l'existence d'un trait structural majeur ancien affectant la croû
te océanique-ophiolitique, à la limite entre le massif de l'Othrys et l'ensemble pélagono-par
nassien plus méridional : la "Transversale du Sperchios" héritée d'une éventuelle "paléofaille 
transformante" (Aubouin et Dercourt, 1975 ; Ferrière, 1979). 

Les décalages verticaux de la croûte océanique résultant de la faille transformante, pour
raient expliquer la présence de ce corps péridotitique de Lamia incorporé isolément dans le dis
positif structural paléohellénique. Une explication de même nature peut être envisagée pour ex
pliquer le corps péridotitique de Kastri. 

C, LE CORPS PERIDOTITIQUE DE VRINENA (OTHRYS ORIENTALE), 

Cette unité de péridotites intensément serpentinisées, de dimension comparable à celle de 
Lamia (7 à 10 km de longueur), est recouverte par la couverture transgressive Crétacé supérieur 
du synclinal de Koulia (fig. 118). 

Sa base n'est pas présente à l'affleurement du fait de l'existence d'importantes failles 
verticales récentes, mais le contexte géologique permet de conclure que ces péridotites repo
sent sur les formations pélito-siliceuses et chaotiques ("Volcano-Détritique") du Malm de la 
série pélagonienne d'Othrys orientale. 

Entre les péridotites et la couverture crétacée affleure localement un ensemble complexe, 
d'aspect chaotique, comprenant des roches effusives en pillow-lavas, des roches semi-effusives, 
des blocs de serpentinites et des niveaux pélito-radiolaritiques. 

Ces niveaux particuliers pourraient correspondre à des unités ophiolitiques supra-péridoti
tiques tectonisées lors des différentes phases tectoniques alpines y compris les phases tertiai
res, mais ils pourraient aussi représenter une sorte de "Volcano-Détritique" provenant de la dé
sintégration des ensembles ophiolitiques majeurs. Dans cette dernière hypothèse, l'unité de Vri
nena pourrait être assimilée à un énorme olistolithe resédimenté dans ces formations "volcano
détritiques", mais il ne s'agit là que d'une possibilité. 

D, LES ENSEMBLES OPHIOLITIQUES DU SECTEUR METAMORPHIQUE, 

Ces formations métamorphisées seront décrites dans la troisième partie de ce mémoire, con
sacrée aux terrains métamorphiques (fig. 230). 

Il est cependant intéressant de noter que les ensembles ophiolitiques majeurs reposent, 
dans ces secteurs, sur des séries métamorphiques dites pagasitiques qui peuvent être rapprochées 
des séries maliaques, alors que les éléments ophiolitiques directement au contact des séries 
triasico-jurassiques pélagoniennes sont plus limités. 

IV, CONCLUSIONS 

A, LES FAITS BILAN, 

L'analyse, en Othrys occidentale, des formations éruptives, non liées aux series triasiques 
maliaques, permet de reconstituer un ensemble ophiolitique complet, que l'on peut assimiler à un 
lambeau de croûte de type océanique. 
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Fig. 129. - L'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale et le corps péridotitique isolé de Lamia. 

Carte. - 1. unité supérieure dite de Mega Isoma (superposition ophiolitique normale d'unités 
distinguées sur la colonne A. - 2. unités intermédiaires (complexe filonien de Trilofon et 
Domokos, et harzburgites de Trilofon et Metàlleion). - 3. pillow-lavas de Fourca. - 4. séries 
maliaques de Loggitsion ou d'un type voisin (Grammeni, Tourla). - S. péridotites isolées de 
Lamia, Ag, Pareskevi. - 6. séries d'affinités maliaques situées en bordure du Sperchios (sé-
rie de Profitis Ilias et de Kastri). - Ga.sédiments et laves triasiques datées. - 6 b. dolérites et 
diabases (Trias ou Jurassique?). 
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1. L'ENSEMBLE OPHIOLITIQUE D'OTHRYS OCCIDENTALE PRESENTENT LES 
CARACTERISTIQUES SUIVANTES 

a. FACIES LITHOLOGIQUES. 

On note la présence de péridotites foliées (harzburgites et lherzolites), de cumulats gab
broiques, de roches filoniennes basiques et de laves en pillow-lavas (unité de Fourca). 

L'analyse géochimique, sur roche totale et sur pyroxène, des roches volcaniques et subvol
caniques représente la partie originale de cette étude par rapport aux études antérieures (By
nes, 1972 ; Menzies, 1973 ; Courtin, .1979 ; Celet et al., 1980 ; Courtin et Ferrière, en prép.). 

Cette étude a permis de mettre en évidence des différences entre les laves triasiques et 
les roches volcaniques-subvolcaniques (Fourca, Trilofon, Domokos) qui ont une tendance subalca
line plus accentuée. 

Les laves de Fourca, qui sont en partie transformées (spilitisation), présentent dans cer
tains diagrammes une tendance tholéitique, plus ou moins marquée. 

Les roches filoniennes, plus riches en silice en général (Domokos), sont plus nettement 
subalcalines que les laves de Fourca, et s'en différencient également par leur pauv=eté en tita
ne.Ce dernier caractère se retrouve dans certains ensembles effusifs basiques du Vourinos (Bec
caluva et al., 1979, abstract) ou du Pinde septentrional (Capedri et al., 1980). 

Des ressemblances semblent exister entre les pillow-lavas de l'unité de Fourca et ceux du 
Pinde septentrional tels qu'ils ont été décrits par Terry (1979) qui leur reconnait une tendance 
tholé!tique. Cependant, des études sur les éléments traces conduisent Capredi et ai. (1980) à 
admettre que certains pillow-lavas et dykes de l'ensemble ophiolitique du Pinde septentrional 
rappellent la composition de laves d'arcs insulaires imnatures et ne correspondent pas à celle 
des roches des dorsales océaniques actuelles. 

En :résumé, les laves de Fourca du fait de leur position structurale et de leur chimisme 
comparable à d'autres ensembles volcaniques ophiolitiques proches, représentent très certaine
ment les termes effusifs de l'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale malgré sa position 
structurale particulière à la base du dispositif. En revanche, la signification du chimisme de 
ces laves, comme celle des roches subvolcaniques, reste à préciser, même si des affinités tho
léitiques semblent à peu près bien établies pour les laves de Fourca (diagrammes fig. 125 
et de Leterrier et ai., 1981, pour les pyroxènes). 

b. LES SUCCESSIONS DES "FACIES LITHOLOGIQUES". 

Les différents types pétrographiques appartiennent à des unités tectoniques superposées 
dont la succession n'obéit pas à une logique simple (af. 4e partie). 

Pour simplifier, on peut distinguer trois ensembles (fig. 129) : 

- un ensemble supérieur, formé d'une superposition d'unités tectoniques conforme aux 
reconstitutions habituelles des logs ophiolitiques (Mesorian, 1973; Coleman, 1977 ; etc ... ) à 
savoir de bas en haut : péridotites (harzburgites et lherzolites), gabbros et dolérites ; 

- une unité inférieure, à polarité normale, reposant directement sur les unités sédi
mentaires maliaques, constituée par les pillow-lavas de Fourca ; 

- un ensemble intermédiaire hétérogène situé entre les deux précédents, comprenant des 
unités du "complexe filonien" surmontant une unité harzburgitique dite unité de Metalleion (Cour
tin, 1979 ; Courtin et Ferrière, en prép.). 

Ces successions ne sont probablement pas le résultat de simples diverticulations tectoni
ques. Elles pourraient refléter la complexité originelle de la croûte océanique aux dépens de 
laquelle se sont formées les nappes ophiolitiques. Ainsi, l'unité harzburgitique de Metalleion 
pourrait correspondre à une protrusion ou bien à un ancien horst, ou bloc basculé, de croûte 
océanique, situé par exemple à proximité du passage aux séries maliaques de type Loggitsion 
(Courtin et Ferrière, en prép., et fig. 181 de ce mémoire). 
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2. D'AUTRES CORPS PERIDOTITIQUES MAJEURS ONT ETE MIS EN EVIDENCE EN 
OTHRYS. 

Certains semblent liés à la "transversale du Sperchios" (péridotites de Lamia-Agios Paras
kevi et peut-être de Kastri). D'autres, de signification mal établie (péridotites de Vrinena), 
correspondraient soit à des klippes isolées des nappes ophiolitiques, soit à des corps resédi
mentés à l'avant de ces nappes (olistolithe plurikilométrique ?) . 

L'analyse des ophiolites d'Othrys et du Pelion-Velanidia (fig. 118) ne révèle pas de hiatus 
majeur entre les affleurements, qui pourraient conduire à admettre des origines différentes pour 
les ophiolites occidentales et orientales du secteur étudié. 

3. AGE DES OPHIOLITES D'OTHRYS. 

La mise en place tectonique des ophiolites est assez bien datée en Othrys ; elles corres
pond à une période comprise entre un certain Jurassique supérieur (Kimméridgien ?) et l'Aptien
Albien (secteur de Vrinena, Othrys orientale). Un âge jurassique terminal est même envisageable 
puisqu'il n'existe apparemment pas de niveaux crétacé inférieur pris dans l'édifice de nappes 
paléohelléniques en Othrys. 

L'âge des roches constituant ces ophiolites est plus difficile à établir. Les données ra
diométriques obtenues par Delaloye donnent une période de temps comprise entre 187 et 134 ±~MA 
(tabl. II 16), ce qui correspond au résultat attendu si l'on admet que le volcanisme triasique 
témoigne d'une période de rifting précédant la formation de l'aire océanique-ophiolitique. 

L'âge des amphibolites associées aux ophiolites (170 ± 27, 177 ± 4) pourrait correspondre 
aux premières contraintes majeures affectant la croûte océanique considérée, à moins qu'il ne 
s'agisse de phénomènes plus anciens, propres à la genèse même de cette dernière. 

B, SIGNIFICATION DES OPHIOLITES D1 0THRYS, 

1. ORIGINE. 

L'assimilation des ophiolites d'Othrys à un lambeau de croûte océanique parait plus que 
vraisemblable, du fait de la présence de pillow-lavas et de l'environnement géologique général. 

Il reste ainsi à déterminer à quel type de bassin appartenait cette croûte de nature océa
nique : océan large, océan étroit ou bassin marginal-arc insulaire? Ce problème, qui est lié 
directement aux reconstructions paléogéographiques et donc aux analyses stratigraphiques et tec
toniques, ne pourra être discuté que dans les conclusions générales de ce mémoire, après que le 
mécanisme et les conditions de mise en place tectonique de ces ophiolites aient également été 
précisés. 

Tout porte à croire qu'il ne s'agit pas là d'un océan majeur, et des arguments relatifs à 
l'environnement général conduisent à penser que ces ophiolites ont pris naissance dans des bas
sins relativement étroits (bassin marginal?) (cf. 5e partie}. 

2. PLACE DES OPHIOLITES D'OTHRYS AU SEIN DES HELLENIDES. 

L'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale compte parmi les plus importants complexes 
ophiolitiques helléniques, surtout si l'on y adjoint -ce qui parait acquis- les pillow-lavas de 
l'unité de Fourca connus j~squ' en Othrys centrale .. 

La position structurale et les types pétrographiques rencontrés permettent de rapprocher 
les ophiolites d'Othrys occidentale de celles du Pinde septentrional malgré le décalage observé 
au niveau du Kastaniotikos. 

Le problème de l'origine unique ou séparée des ophiolites du Pinde septentrional et du Vou
rinos a souvent été envisagé, et certains auteurs ont développé récemment cette hypothèse (Ver
gely, 1979 ; Bebien et ai., 1980). 
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Sur la transversale de l'Othrys et du Pelion, il semble qu'une unicité d'origine des ophio
lites soit plus conforme aux faits observés, dans la mesure où les affleurements ophiolitiques 
se suivent d'Ouest en Est, de façon apparemment continue jusqu'au méridien de Velestinon et par 
extrapolation, jusque dans le Pelion méridional. Seules les ophiolites présentes en Othrys orien
tale et au Nord de Volos, directement sur les séries pélagoniennes, pourraient représenter des 
témoins d'ensembles ophiolitiques différents de ceux qui recouvrent les unités maliaques et pa
gasitiques. 

Le passage observé en Othrys septentrionale, entre le dispositif comprenant des unités ma
liaques et le dispositif d'Othrys orientale sans unités maliaques entre les ophiolites et les 
séries pélagoniennes, conduit à considérer que cet argument n'est peut-être pas fondamental. ce
la est corroboré par le fait que les unités maliaques ne recouvrent jamais des ensembles ophio
litiques majeurs, dans le secteur étudié, lors des phases paléohelléniques. 

En ce qui concerne les rapports avec les ophiolites plus méridionales, le problème est com
pliqué par la présence du trait structural majeur situé en limite Sud des ophiolites d'othrys, 
dit "transversale du Sperchios". 

Des analogies, et peut-être même des homologies, se dégagent toutefois de la comparaison 
de ces ensembles puisqu'il semble que les ophiolites d'Eubée reposent sur les séries pélagonien
nes par l'intermédiaire d'unités de type maliaque (Katsikatsos, 1979 et obs. personnelle), et 
que c'est peut-être le cas des ophiolites d'Iti (Wigniolle, 1977) et de Tragana, au Sud de Kal
lidromon (Courtin in Courtin et Ferrière, en prép.). 

Enfin, pour résumer, on peut retenir que : 

- l'ensemble ophiolitique d'othrys occidentale est un ensemble pratiquement complet 
au niveau des types pétrographiques ; 

- que du point de vue pétrographique, les laves présentent des tendances tholéitiques 
classiques pour les laves ophiolitiques, alors qu'une partie du complexe filonien, riche en si
lice, est pauvre en titane (ce qui la rapprocherait des séries calco-alcalines ou des tholéites 
d'arc), mais aussi en aluminium (ce qui l'en éloigne) ; 

- que cet ensemble est débité en de nombreuses unités tectoniques ; 

- que l'originalité et l'intérêt de l'étude de cet ensemble réside dans la nature même 
de ce dispositif structural et dans son âge pour l'essentiel paléohellénique. 

Ainsi, il est possible de reconstituer ou de préciser : 

- certaines particularités anté-tectoniques de l'aire ophiolitique originelle : l'uni
té harzburgitique de Metalleion correspondrait à une intrusion ou un bloc basculé de croûte 
océanique, plus ou moins parallèle à l'axe du bassin; la "Transversale du Sperchios" équivau
drait à une paléofaille transformante ; 

- certains mécanismes de mise en place : par la nécessité d'expliquer la présence des 
laves de Fourca à la base de l'édifice structural ophiolitique, par exemple (cf. 4e partie) . 

Enfin, un fait d'importance est que cet ensemble ophiolitique apparait lié à un dispositif 
de nappes paléohelléniques constituées de séries sédimentaiEes pélagiques et néritiques (cf. 4e 
et Se partie). 
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SOUS-CHAPITRE IV D JURASSIQUE TERMINAL-EOCRETACE 

LES FORMATIONS POST-OPHIOLITIQUES 

I, GENERALITES 

Les terrains décrits dans ce paragraphe appartiennent soit aux zones internes, et, dans ce 
cas, ils surmontent les ophiolites ou les séries affectées par les phases tectoniques responsa
bles de la mise en place de ces ophiolites (premières phases paléohelléniques), soit aux zones 
externes, et correspondent alors aux formations détritiques dites "flysch béotien" (Clément, 
1971 ; Celet et Clément, 1971). 

En raison d'une érosion anté-Crétacé superieur importante, et probablement aussi d'une 
distribution originelle discontinue, les terrains d'âge jurassique tertiaire-éocrétacé post
ophiolitiques sont peu représentés dans les zones internes. Ils n'affleurent que dans la partie 
la plus septentrionale du secteur étudié (Theopetra). En revanche, la présence de séries conti
nues dans les zones externes (séries béotiennes) permet de reconstituer, de façon indirecte il 
est vrai, l'évolution superficielle de ces zones internes tectonisées, en proie à l'érosion. 

Ces terrains ont fait l'objet de nombreux travaux durant les dix dernières années, tant au 
Sud du Sperchios (séries béotiennes) qu'au Nord (séries béotiennes et couverture des ophioli
tes). Pour ma part (Ferrière in Celet et aL., 1976), j'ai principalement étudié: 

- les séries béotiennes d'Othrys occidentale : mise en évidence et description de la 
série de Dereli-Perivoli, analyse détaillée et réinterprétation de la série d'Archanion déjà 
signalée par Koch et Nicolaus (1969) ; 

- parmi les séries des zones internes, celle de Theopetra, au Nord de Trikkala: mise 
en évidence d'un ammonitico-rosso fossilifère sous les calcaires à Calpionelles, précédemment 
décrit par Albandakis et Kallergis (1971). 

L'étude de ces séries a, par la suite, été reprise et développée par Ardaens (1978) et 
Courtin (1979), à qui j'emprunterai une partie des descriptions rapportées ci-dessous. 

Plan adopté : étant donné la rareté des affleurements d'âge jurassique terminal-éocrétacé 
dans le secteur étudié (fig. 130), je distinguerai simplement les deux grands ensembles : les 
séries des zones internes, déposées dans des secteurs précocement tectonisés, et les séries des 
zones externes, situées sur la bordure non -ou peu- tectonisée du,domaine précédent. 

Les historiques des recherches relatives à ces deux types de séries seront traités séparé
ment. Par ailleurs, les subdivisions stratigraphiques retenues et les principaux groupes de 
fossiles utilisés ont été rappelés dans l'introduction générale du quatrième chapitre, consacré 
au Jurassique terminal-Eocrétacé. 

II, LE JURASSIQUE TERMINAL-EOCRETACE DES ZONES INTERNES 
OPHIOLITIQUE 

LA COUVERTURE POST-

Des niveaux post-ophiolitiques d'âge jurassique terminal-éocrétacé, n'ont pu être caracté
risés en Othrys, où les sédiments les plus anciens de la couverture transgressive et discordan
te sur le soubassement pélagono-maliaque et ophiolitique ont étê datés de l'Aptien-Albien. En 
revanche, ces formations sont bien représentées sur la bordure orientale de la plaine de Trik
kala, près des Météores, dans le~ collines de Theopetra. Elles représentent en fait les affleu
rements les plus méridionaux d'un vaste ensemble de terrains d'âge jurassique terminal-éocréta
cé, connu depuis Theopetra jusqu'au Nord des monts Vermion, dans un secteur classiquement attri
bué au domaine pélagonien (Pichon, 1976, 1979). 
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Fig. 130. - Jurassique terminal- Eocrétacé. Situation des affleurements décrits. 

J.C.Th. zones internes (Theopetra). - J.C.Kz. Koziakas (Agios Vissario). - Beo 1 et 2. séries 
béotiennes d'Archanion (Beo 1) et de Dereli (Beo 2). 

A, HISTORIQUE SUCCINCT, 

Des auteurs anciens ont signalé des calcaires d'âge crétacé inférieur en Eubée (Deprat, 
1904), ou moins précisément, des~calcaires inférieurs~d'âge crétacé situés à la base de la 
"Serpentin Schiefer Bernstein Formation" en Othrys (Philippson, 1895), mais par la suite, ces 
affirmations se sont révélées être erronées. 

C'est principalement dans les vingt, et surtout les dix dernières années que des progrès 
importants ont été réalisés dans la connaissance des séries Jurassique terminal-Eocrétacé des 
zones internes, grâce essentiellement a~x progrès de la micropaléontologie. 

Dans la partie orientale des zones internes, c'est-à-dire la zone du Vardar, Mercier (1966) 
a mis en évidence différents niveaux d'âge jurassique supérieur-éocrétacé, dans les sous-zones 
péonienne et du Paikon. Selon cet auteur, il s'agirait surtout pour le Paikon, de formations 
détritiques du Crétacé basal. L'absence de repère ophiolitique dans la plupart des unités, et 
notamment dans celles du Paikon, ne permet malheureusement pas de différencier avec certitude 
les ensembles anté, syn et post-ophiolitiques. 
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Dans le domaine pélagono-maliaque qui nous intéresse plus particulièrement, des affleure
ments post-ophiolitiques anciens ont été signalés dans les Hellénides septentrionales : 

- les premiers niveaux, datés avec certitude du Jurassique terminal-Crétacé basal, 
sont ceux de Theopetra, près de Kalambaka, en Thessalie, où Albandakis et Kallergis (1971) ont 
signalé des niveaux siliceux et des calcaires à calpionelles du Tithonique-Berriasien, reposant 
sur des ophiolites, après que Aubouin (1959) ait remarqué dans cette même série, des galets de 
calcaires à Calpionelles dans les conglomérats sus-jacents, d'âge crétacé nmoyen"-supérieur. 
J'y ai moi-même découvert des Ammonites, dans des niveaux calcaires rouges, de type ammonitico
rosso, situés à la base des calcaires à calpionelles, dont l'étude a été poursuivie par Ardaens 
(1978) 

- des niveaux comparables ont été décrits plus au Nord, dans les massifs du Vourinos
Zygosti, par Brunn (1956) qui, après avoir admis qu'il s'agissait du soubassement des ophioli
tes, a considéré que ces calcaires représentaient leur couverture (Brunn et al., 1972). Mais 
c'est surtout à l'Ouest du Vourinos, dans les collines de Krapa, Langadakia et Mikrokastron, 
que les séries supra-ophiolitiques d'âge jurassique supérieur-éocrétacé ont été étudiées en dé
tail et datées avec précision (Pichon, 1976, 1979 ; Pichon et Lys, 1976 ; Mavridis et al., 
1979). Pichon (1979) a, par ailleurs, décrit sur le flanc occidental du mont Vermion, des ni
veaux discordants sur les ophiolites et leur soubassement sédimentaire de type pélagonien, 
qu'il assimile à une couverture d'âge jurassique terminal-éocrétacé, par comparaison avec les 
affleurements du Vourinos, mais l'état de recristallisation des roches n'a pas permis à cet au
teur d'apporter une confirmation paléontologique à cette hypothèse. 

B, LES AFFLEUREMENTS DE THEOPETRA, 

1. DESCRIPTION. 

Les terrains Jurassique supérieur-Eocrétacé constituent la base de la colline aux formes 
insolites située au Nord du village de Theopetra, et peuvent être étudiés dans de bonnes condi
tions sur les flancs occidental et méridional de cette colline. 

D'après mes propres observations et celles de Ardaens (1978, af, Historique), on observe 
successivement de bas en haut (fig. 131 A, B, C) : 

(1) des laves brunes et violacées, entrecoupées de nombreux filonnets de calcite 
indiquant une intense tectonisation; 

(2) des jaspes rouges ou verts, à Radiolaires, à intercalations peu épaisses de 
lits calcaro-siliceux à interlits pélitiques, surmontés de calcaires beiges 
sublithographiques à silex brunâtres. Le contact entre les ensembles (1) et 
(2) est bien visible dans la coupe B : des traces de tectonisation apparais
sent, mais l'absence de copeaux tectoniques par exemple, ou d'altération 
importante dans la succession des couches, plaide plutôt en faveur d'une 
disharmonie que d'un contact tectonique fondamental; 

(3) quelques mètres (5 m environ) de calcaires rouges, de type ammonitico~rosso, 
à Aptychus et Ammonites mal conservées, disparaissant probablement vers 
l'Ouest (3, coupe C). Il s'agit d'une biomicrite à Lenticulina sp., Globo
chaete alpina, Saccocomidés et nombreuses calpionelles dont Calpionella al
pina Lorenz (abondantes), C. gr. alpina Lorenz assez grandes, Tintinnopsel
la gr. aarpathiaa (Murgeanu et Filipescu) et Crassiaollcœia cf. parvu.la Re
mane (rares) indiquant un âge kimméridgien (?) - berriasien inférieur, très 
probablement tithonique. Certains bancs (de base?), qui ne contiennent que 
des Saccocomidés, pourraient représenter le Kimméridgien pro-parte ; 

(4) 15 m environ de calcaires sublithographiques gris-beige, en plaquettes, à 
silex rouges, verts ou noirs. Ce sont des biomicrites riches en Radiolaires, 
à rares Calpionelles dont : Tintinnopsella longa (fréquentes), CalpionelZ.Op
sis oblonga (Cadish) fréquentes, C. neocomiensis, Remaniella cadishiana {Co
lom) et R. da.dayi, du Berriasien supérieur ; 

(5) une épaisse masse de calcaires blancs, massifs, recristallisés, à débris de 
Rudistes (Sb), formant la partie sommitale de la colline de Theopetra, recou-
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verts à l'Est par des calcaires fins à Globotrunaana. Un niveau de calcaire 
bréchique (Sa), qui apparait localement à la base de ces calcaires massifs, 
a livré des galets de serpentine, des éléments de calcaires à Calpionelles 
ou embryons d'Ammonites, ainsi que des Orbitolinidés, dont Reatodiatyoaonus 
giganteus Schroeder et Palor'bitolina lenti~laris (Blumenbach}, d'âge barre
mien supérieur-aptien inférieur (Ardaens, 1978). 

L'étude des Radiolaires provenant des niveaux (2) et (4) a été effectuée par De Wever et 
rapportée par Ardaens (1978). Les résultats obtenus restent assez hypothétiques, mais on peut 
retenir que l'association observée dans le niveau (2) indiquerait un âge jurassique supérieur
crétacé inférieur (anté-hauterivien), et peut-être même le Kimméridgien supérieur-Tithonique 
inférieur. Par ailleurs, des Ammonites découvertes au Nord de la colline de Theopetra, dans un 
ammonitico-rosso calcaire, homologue à celui de Theopetra (Ardaens, 1978), appartiendraient au 
genre Phylloaeras et au groupe des Perisphinctidae, dont u.n spécimen pourrait indiquer le Kim
méridgien supérieur-Tithonique (dét. Enay). 
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Fig. 131. - Le Jurassique terminal-Eocrétacé des zones internes. Les affleurements de Theopetra (bord 
Nord-oriental de la plaine de Trikkala). - J.C.Th. fig. 130. 

coupe. - Numéros : voir texte. - a. laves ophiolitiques. - b. bancs siliceux à Radiolaires. -
c à g. Calcaires. - c. sublithographiques. - d. siliceux. - e. Ammonitico-rosso. - f. micro
bréchiques (du Barremo-Aptien). - g. massifs à débris de Rudistes. 
carte. - h. molasse oligo-miocène. - i, Jurassique terminal-Eocrétacé. - j. roches éruptives 
(laves ophiolitiques ... ). 
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2. INTERPRETATION. 

a. SIGNIFICATION DES PRINCIPALES FORMATIONS OBSERVEES. 

Les laves (1) : leur âge n'est pas connu avec exactitude, mais la présence de péri
dotites près de Vassiliki, au Sud de Theopetra, conduit à admettre qu'il s'agit de laves appar
tenant aux ophiolites. 

- Les jaspes et oalcaires siliceux (2 à 4) : le Tithonique, déjà signalé par Albanda
kis et Kallergis (1971), et le Berriasien p.p. sont représentés avec certitude (Calpionelles) ; 
la base de la formation pourrait débuter dans le Kimméridgien (Saccocomidés, Radiolaires et Am
monites), et le sommet atteindre le Valanginien (?). 

Les sédiments contiennent uniquement des fossiles pélagiques (Radiolaires, Calpionelles, 
Ammonites) dans des calcaires de type micrite, indiquant des milieux de faible énergie. Il est 
logique d'admettre que cette sédimentation s'est effectuée à une profondeur supérieure à celle 
de la zone photique, du fait de l'absence d'Algues et des formes benthiques associées. Il est 
d'ailleurs intéressant de constater, sans vouloir pour autant établir des homologies, que de 
telles successions -niveaux siliceux, ammonitico-rosso local, calcaires à Calpionelles- d'âge 
comparable, sont connues dans les Alpes méridionales, sur la ride tridentine par exemple (Au
bouin et al., 1963 ; Fe=ière et Mariotti, 1971), et même à quelques variations près, sur les 
ensembles ophiolitiques des Alpes et des Apennins (Dercourt et al., 1977 b'; De Wever et Caby, 
1981. .. ) • 

- Les calcaires massifs à Rudistes (5) : caractéristiques d'un milieu peu profond (Ru
distes) situé à proximité de secteurs en proie à l'érosion (microbrèches à débris de serpenti
nes et de calcaires à Calpionelles), ils témoignent d'un changement brutal de la sédimentation 
vers la limite Barrémien-Aptien. 

b. LES RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES FORMATIONS. 

bl. Nature du contact entre les calcaires pélagiques (4) et les calcaires à 
Rudistes (5). 

Les difficultés habituellement rencontrées pour dater les faciès pélagiques de l'Hauteri
vien-Barrémien, pourraient conduire à envisager la présence de tels niveaux au sommet de la for
mation des calcaires siliceux (4), malgré l'absence de données précises ; cependant, le change
ment brutal de faciès observé entre cette dernière et les calcaires à Rudistes plaide en faveur 
d'une lacune, comprenant au moins l'Bauterivien-Barrémien p.p., et peut-être même le Valanginien 
p.p. 

Si la présence de cette lacune, témoin de mouvements tectoniques durant cette période anté
aptienne, semble acquise, en revanche, il n'a pas été possible de déterminer s'il existait ou 
non une discordance angulaire ; de toute manière, celle-ci devrait être peu accentuée d'après 
les observations de pendage faites sur le terrain et l'analyse des successions lithologiques 
dans les différents secteurs d'affleurement. 

En bref, si des mouvements tectoniques ont nécessairement eu lieu entre le Berriasien et 
l'Aptien dans ce secteur, de simples surrections sont suffisantes pour expliquer le dispositif 
observé à Theopetra. 

b2. Nature du contact entre laves (1) et niveaux sus-jacents (2). 

L'analyse sur le terrain montre qu'il existe des disharmonies importantes entre ces deux 
ensembles ; toutefois, sur le flanc occidental de la colline de Theopetra, il semble que ce 
soient toujours les mêmes niveaux sjliceux qui surmontent directement les laves. En conséquence, 
si la présence de décollements est évidente, j'admettrai que ceux-ci n'affectent que très peu le 
dispositif stratigraphique originel. 

Le problème qui se pose est de savoir s'il existe ou non un hiatus majeur de sédimentation 
entre la genèse des laves (1) et la fin du dépôt des jaspes et calcaires siliceux (2 à 4). 
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Dans les coupes de Theopetra, une continuité de sédimentation est envisageable : des ni
veaux siliceux reposent sur des laves ophiolitiques, comme en de nombreux autres endroits dans 
les Hellénides (Vourinos : Brunn, 1956) et les calcaires à calpionelles semblent passer progres
sivement aux bancs siliceux sous-jacents, puisqu'ils sont eux-mêmes siliceux et qu'aucun niveau 
particulier, bréchique par exemple, ne témoigne d'un hiatus important à la base de ces calcaires 
à Calpionelles. 

En revanche, l'étude des affleurements de même âge, situés au Nord (Vourinos) et au Nord
ouest (Vermion) de Theopetra (ef. inf~a), montre que les calcaires siliceux de base peuvent être 
légèrement discordants sur les radiolarites (+), et que leurs équivalents latéraux reposent di
rectement sur les marbres pélagoniens constituant le soubassement des ophiolites (Pichon, 1979). 
Ainsi, si ces données sont exactes, il devient impossible d'envisager que les ophiolites de 
Theopetra aient pu être charriées avec leur couverture propre, d'âge tithonique-berriasien, qui 
se serait déposée dans le bassin d'origine de ces ophiolites, ce que les seules observations de 
Theopetra auraient pu faire penser .. 

C, APERCU SUR LES FORMATIONS JURASSIQUE TERMINAL-EOCRETACE DU DOMAINE 
PELAGONIEN SEPTENTRIONAL, 

Afin de mieux comprendre la signification de la série de Theopetra, je rappellerai dans ce 
paragraphe, quelques caractéristiques des séries situées dans les massifs du Vourinos-Zygosti 
et du Vermion, d'après les travaux déjà signalés de Brunn et al. (1972), de Mavridis et· aZ. 
(1979), et surtout de Pichon (1976, 1979) et Pichon et Lys (1976). 

1. LES AFFLEUREMENTS DES MASSIFS DU VOURINOS-ZYGOSTI. 

a. LES COLLINES DE KRAPA-LANGADAKIA. 

Les affleurements les plus proches de Theopetra sont ceux des collines de Krapa-Langadakia 
(55 à 60 km en ligne droite). Ils sont de même type et reposent également sur des laves ophioli
tiques. 

Une lacune est présente entre les calcaires à Calpionelles, du Berriasien, et les calcaires 
gréseux à faune pélagique sus-jacents, de l'Albien-Cénomanien (Pichon et Lys, 1976 ; Pichon, 
1979) ou de l'Aptien (?) - Albien (Mavridis et al., 1979). Dans les calcaires pélagiques de ba
se, qui seraient légèrement discordants sur des radiolarites, s'intercalent des calcaires à Al
gues dont Camp"belliella striata Carozzi, et à Cladocoropsis mirabilis Felix (Pichon et Lys, 
1976 ; Pichon, 1979), témoins d'un environnement peu profond. 

b. LES SERIES DE MIKROKASTRON ET DU ZYGOSTI. 

La serie de Mikrokastron, au Nord-Ouest du Vourinos, près de Siatista (Mavridis et av., 
1979) et celle du Zygosti '.Brunn et al., 1972 ; Pichon, 1979) sont comparables : ces séries cal
caires sont toutes deux datées du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur (+!l et reposent sur des 
radiolarites peu épaisses, recouvrant les laves ophiolitiques. Les faciès indiquent dans les 
deux cas qu'il s'agit de calcaires déposés à faible profonde~r. Aucune lacune ou discordance 
n'est signalée par les auteurs, mais il est probable que de tels hiatus existent entre les ra
diolarites de base et les calcaires néritiques sus-jacents, et peut-être aussi au sein des for
mations calcaires anté-cénomaniennes sus-jacentes (entre les biozones à Pseudocyclamrrrina lituus
Pianella annulata et Cuneolina composau.ri-EverticyclQTTU1lena virguliana de Mavridis et a~., 1979, 
dans la série de Mikrokastron). 

(+) Co:nme l'a fait remarquer Marinelli (réponse à la note de Pichon, 1979), cela peut n'avoir 
q~•une importance limitée, étant donné la possibilité de basculements de blocs au sein des 
ensembles volcaniques, même après la fin de l'activité volcanique. 

(-+# L'attribution d'un âge jurassique moyen sur la foi de la présence d'un Polypier (Lochna~os
milia Wells) par Brunn et al. (1972) ne semble pas avoir été retenue par la suite (Pichon, 
1979). 
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2. LES AFFLEUREMENTS DU MASSIF DU VERMION. 

Ces affleurements supra-ophiolitiques, étudiés par Pichon (1976, 1979), apparaissent entre 
les ophiolites ou le soubassement pélagonien et les conglomérats cénomaniens, sur les flancs oc
cidental et méridional du massif du Vermion. Ils sont malheureusement très recristallisés et 
plus propices aux études tectoniques que stratigraphiques. Une de leurs caractéristiques est 
leur richesse en niveaux détritiques fins à la base, généralement surmontés de calcschistes et 
de calcaires à lits siliceux contenant parfois des Radiolaires, des "filaments" et des Aptyahus. 

D, CONCLUSIONS, 

La série de Theopetra est caractérisée par la présence, entre les laves ophiolitiques et 
des calcaires à Rudistes du Barrémien supérieur-Aptien inférieur à leur base, d'un ensemble 
d'âge tithonique-berriasien (kimméridgien ?.valanginien ?) de jaspes, de calcaires de type ammo
nitico-rosso, et de calcaires siliceux contenant des Calpionelles à leur base. 

Cet ensemble, du Tithonique-Berriasien, représente le pôle le plus pélagique d'un ensemble 
d'affleurements connus plus au Nord dans les massifs du Vourinos-Zygosti et du Vermion, où ils 
semblent reposer en transgression et discordance sur les ophiolites et les radiolarites sous
jacentes, ou leur soubassement pélagonien, ce qui n'apparaît pas clairement à Theopetra. 

III, LE JURASSIQUE TERMINAL-EOCRETACE DES ZONES EXTERNES 
BEOTIENNES 

LES SERIES 

Les serie~ décrites dans ce paragraphe appartiennent à un ensemble d'unités tectoniques si
tuées entre le front des zones internes, à l'Est, et les unités pindiques, à l'ouest. Au Sud du 
Sperchios, en revanche, leurs équivalents recouvrent tectoniquement les séries parnassiennes. 

Les termes d'âge jurassique terminal-éocrétacé de ces séries dites béotiennes (Celet et 
Clément, 1971) sont caractérisés par leur caractère détritique et leur allure flyschoide due à 
l'existence d'alternances de lits pélitiques, marneux et de grès plus ou moins calcareux. 

A, HIST-ORIQUE, 

C'est en Béotie que furent mis en évidence pour la premiere fois dans les Hellénides, à la 
limite des zones externes et internes, de véritables séries flyschoides d'âge jurassique supé
rieur-éocrétacé (Clément, 1971), reposant sur un soubassement particulier (Celet et Clément, 
1971). Ces séries furent alors intégrées dans une unité paléogéographique et structurale parti
culière, dite du "flysch béotien" (Clément et Celet, 1971), par comparaison avec le flysch bos
niaque, dont l'importance avait été établie quelque temps auparavant dans les Dinarides (Blan
chet, 1966 ; Blanchet et al., 1969 ; Aubouin et al., 1970). Un jalon entre "flysch bosniaque" 
et "flysch béotien" fut décrit la même année dans les Hellénides par Terry et Mercier (1971), à 
la base des ophiolites du Pinde septentrional, près de Perivoli. 

Des affleurements d'âge jurassique terminal et/ou éocrétacé, en position comparable, à la 
limite des zones externes et internes, avaient été antérieurement signalés en fenêtre sous les 
ophiolites du Pinde septentrional (Brunn, 1956), et de part et d'autre du Sperchios, près de 
Neochorion Ypatis au Sud, et d'Archanion au Nord (Koch et Nicolaus, 1969), mais leur importance 
et leur signification n'avaient pas été établies. C'est ainsi que Koch et Nicolaus (1969) et 
Kallergis et al. (1970) ont placé les affleurements (Archanion beds) de Neochorion Ypatis dans 
les séries ultra-pindiques, alors que ceux-ci recouvrent en fait tectoniquement les séries par
nassiennes sur cette transversale. 

Par la suite, de nombreux autres affleurements de "flysch béotien" furent mis en évidence 
ou réinterprétés, et plus particulièrement, du Sud au Nord : dans les Géranées (Clément, 1972), 
dans le massif du Parnasse (Celet et al., 1974), en Iti (Celet et al., 1976 ; Wigniolle, 1977), 
sous les ophiolites d'Othrys occidentale (Ferrière in Celet et al., 1976 ; Courtin, 1977, 1979), 
et enfin au front des series triasico-jurassiques du Koziakas (Aubouin et Bonneau, 1977 ; Jae
ger et Chotin, 1978 a et b ; Jaeger, 1979, 1980 ; Papanikolaou et Sideris, 1979). 
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A la suite de ces travaux, les différents affleurements de flysch béotien furent replacés 
dans une même "zone béotienne", caractérisée par son flysch tithonique-éocrétacé (Celet et al., 
1976). Ces auteurs admettent que si "dans ces régions (monts Géranées et Béotie) la partie basa
le du substratum du flysch est essentiellement néritique ... il n'est pas exclu qu'il existe 
dans des secteurs plus internes, et surtout au Nord du Sperchios, des soubassements de type pé
lagique" (Ce let et al., 1976, p. 586). 

Par ailleurs, au Nord du Sperchios, la liaision entre "flysch béotien" et séries du Thi
miama, antérieurement décrites par Aubouin (1959), est établie (Jaeger et Chotin, 1978 a et b 
Jaeger, 1980 ; Courtin, 1977, 1979), et le problème du soubassement de ce flysch béotien titho
nique-éocrétacé est envisagé. Sur la base d'arguments d'ordre tectonique ou stratigraphique, 
les auteurs (Jaeger, 1979, 1980 ; Papanikolaou et Sideris, 1979) considèrent en général, sans 
toutefois pouvoir l'établir de façon certaine, qu~ les séries triasico-jurassiques du Koziakas 
représentent le soubassement de ce flysch béotien. 

Dans ces conditions, il est clair que la "zone béotienne" n'est probablement qu'une zone 
isopique liée à la paléogéographie post-jurassique. 

B, LES SERIES ~EOTIENNES : LES AFFLEUREMENTS D'AGE JURASSIQUE TERMINAL
EOCRETACE D OTHRYS OCCIDENTALE, 

Les affleurements décrits dans ce paragraphe sont situés en Othrys occidentale, près d'Ar
chanion (25 km à l'Ouest de Lamia) en bordure du Sperchios, et à l'Ouest de Dereli (Perivoli), 
plus au Nord. Une partie des séries présentes à proximité d'Archanion appartient peut-être déjà 
à des périodes récentes (Aptien ou post-Aptien), mais elles seront signalées ici afin de mieux 
délimiter les niveaux d'âge valanginien à barrémien, en général mal datés. 

1. LES AFFLEUREMENTS D'ARCHANION. 

Ces affleurements, qui constituent la colline Stathmos, entaillée par la riviere Rouza, à 
l'ouest du village d'Archanion, ont été datés du Tithonique par des Aptyahus et du Crétacé in
férieur sans arguments précis, par Koch et Nicolaus (1969). Pour ma part, j'y ai découvert, dans 
des calcaires marneux, des Calpionelles du Tithonique (?) et surtout du Berriasien, ainsi que 
des calcaires bréchiques à Orbitolines du Crétacé inférieur-Cénomanien (Ferrière in Celet et 
al., 1976). 

a. COUPE DE LA RIVIERE ROUZA LES NIVEAUX A CALPIONELLES. 

Cette petite coupe permet d'analyser les niveaux de base de la série détritique rythmique 
béotienne (+}. Deux ensembles lithologiques peuvent y être distingués, de bas en haut (fig. 132 
A) : 

(1) 5 m environ d'une alternance de bancs peu épais (20 à 50 cm), limitée à la 
base et au so=et par des bancs de calcaires microbréchiques plus épais 
{80 cm à 1 m), où sont représentés : des calcaires microconglomératiques à 
galets roulés micritiques et débris de radiolarites, de laves et de serpen
tinite ; des calcaires gréseux verts, riches en quartz; des calcaires mar
neux, fins, indurés ou très friables, parfois crayeux, gris-vert ou roses ; 
des marnes, plus ou moins gréseuses, à débit en écailles. 
Trois bancs de calcaires marneux ont livré une abondante microfaune de cal
pionelles, de bas en haut (dét. Durand-Delga) : 

- niveau basal : Calpionella alpina (Lorenz) typiques et fréquentes, c. 
gr. elliptiaa (Cadish) très courtes, Crassiaola:I'ia gr. parvula, Tintinnop
sella aaroathiaa Murgeanu et Filipescu, T. gr. earpathiea à petit col, Sto
mioshaerci molucaana et Nannoeonus sp., d'âge anté-berriasien moyen, marquant 
probablement le Berriasien inférieur ; 

(+) Cette coupe figure dans le livret-guide distribué lors de l'excursion en Grèce des sociétés 
géologiques de France et de Grèce (sept. 1976}, mais n'existe pas dans le "livret-guide" dé
finitif (Dercourt et al., 1977). 



- 354 -

- niveau intermédiaire : CaLpioneLLa aLpina (Lorenz) assez fréquentes, 
C!'assiaoLaria cf. parvuLa et TintinnopseLLa aarpathiaa Murgeanu et Filipescu 
à collier moyen, typiques en amphore, indiquant très probablement le Berria
sien inférieur ; 

- niveau supérieur: CaLpioneUa aLpina (Lorenz), C. gr. aLpina, C. "un
àeUoides", LorenzieHa hungcœica (rares), L. pseudo-serrata déformées, Sto
miosphaera moLucaana, du Berriasien franc ; 

(2) un ensemble supérieur polychrome, de couleur grise, verte ou rose, caracté
risée par une alternance de bancs métriques, plus épais que ceux de l'ensem
ble sous-jacent, mais présentant les mêmes faciès de calcaires microbréchi
ques, de calcaires marneux, de marne~ gréseuses et de grès ou graywackes ver
dâtres. Cet ensemble est moins riche en fossiles, toutefois un banc marneux 
prélevé à la partie supérieure de la coupe a permis d'observer l'association 
suivante : CaLpioneLLa aLpina (Lorenz) typiques, C. gr. eLLiptica déformées, 
C. "unàeZ.Z.o-ides" et TintinnopseUa ca:rpathica Murgeanu et Filipescu typiques 
en amphore, indiquant un âge berriasien franc. 

Dans cette même vallée, Koch et Nicolaus (1969) ont signalé des traces d'organismes vi
vants : Muensteria, Lorenzinia et ProtopaLeodiatyon, ainsi que des Aptyahus : LameLLaptyahus 
beyriahi(Oppel), L, LameLlosus (Park), L. ka:umœrgensis Trauth et L. infLexiaostata Trauth, 
qu'ils attribuent au Tithonique-Berriasien basal (Koch et Nicolaus, 1969) ou au Tithonique seul 

(carte Sperkhias, in Kallergis et al., 1970). 

h. COUPES DANS LA COLLINE STATHMOS. 

La colline Stathmos, située à l'Ouest d'Archanion, est empruntée, dans ses parties centra
le et méridionale, par deux chemins accessibles aux tracteurs, le long desquels il est possible 
d'observer des affleurements discontinus mais intéressants. 

1 
~a ~d 

Rouza r,v. 

lï-J::jb ~e 0 
~ C f.:-_--:..j, 

Fig. 132. - Jurassique terminal-Eocrétacé des séries béotiennes. Coupe dans la rivière Rouza (Othrys 
occidentale). ~eo 1, fig. 130. 
Coup~. Numéros: voir texte. - a à d. Calcaires. - a. microbréchiques. - b. marneux. - c, si
liceux. - d. gréseux. - e. grès et greywackes. - f. pélites plus ou moins carbonatées. 
Carte. - A à O. Affleurements décrits dans le texte. - A, B et D. coupes. - c. affleurements 
discontinus. 
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bl, Les affleurements de la partie méridionale de la colline Stathmos (c;carte, 
fig. 132 C). 

Ces affleurements discontinus permettent d'observer quelques faciès particuliers : des ni
veaux gréso-pélitiques jaunâtres, des calcarénites et des conglomérats à éléments de taille cen
timétrique. Parmi les éléments des conglomérats, on note des débris de radiolarites, jaunes ou 
rouges, de roches effusives, de dolérites, de grès altérés et de calcaires (biomicrites ou bios-

. parites). La matrice est fonnée de grains de calcaires fins, semblables à ceux qui constituent 
les calcarénites. 

Deux types d'affleurements de roches calcaires ont été rencontrés : 

- des calcarénites à débris millimétriques radiolaritiques, contenant TulJiphytes mor
ronen&-;s Crescenti et ProtopeneropZis sp. La première forme est connue du Lias au Crétacé, alors 
que le genre ProtopeneropZis est caractéristique de la période Dogger-Valanginien inférieur, et 
plus précisément du Tithonique supérieur-Valanginien inférieur s'il s'agit de P. troahanguZata 
(dét. envisagée par Fourcade). 
A cette indétermination, s'ajoute une autre imprécision, dans la mesure où il n'est pas certain 
que ces Foraminifères ne soient pas remaniés. Si l'on tient compte du fait que le genre Proto
peneroplis, et l'espèce P. striata Weynschenk est fréquemment citée dans les niveaux post-ophio
litiques des séries béotiennes (Jaeger, 1979) et même dans les niveaux supra-ophiolitiques des 
séries internes (coupe de Mikr.c kastron ; Mavridis et al., 1979), il est logique d'admettre que 
les calcarénites ont un âge au moins jurassique terminal, et probablement crétacé inférieur ; 

- des calcarénites microbréchiques, associées à des conglomérats calcaires, plus gros
siers, à éléments d'ordre centimétrique. Les calcarénites microbréchiques ont des faciès compa
rables à ceux des calcarénites de l'ensemble précédent, avec notamment Tubiphytes morronensis 
Crescenti, auquel s'ajoutent des Dasycladacées et Pseudoayalammina gr. lituus Yokoyama, peut
être remaniée. 
Les brèches, en revanche, contiennent des éléments de radiolarites, de roches éruptives et de 
calcaires à Pithonelles (?), ainsi que Cuneolina sp. et des Orbitolinidés dont Or'bitolina gr. 
aoniaa, qui indiquerait un âge albien supérieur-cénomanien moyen (dét. Fourcade). 

b2. Les affleurements de la partie centrale de la colline (fig. 133 B). 

Le long du chemin médian qui longe un champ d'amandiers, on rencontre, d'Est en ouest 
(fig. 133 B) 

(1) un petit affleurement de calcaires marneux, gris-vert, et de marnes blanchâ
tres, d'aspect crayeux, qui ont livré quelques Calpionelles mal conservées, 
des Radiolaires et des Nannoaonus ; 

(2) quelques dizaines de mètres plus à l'Ouest, des calcaires microbréchiques et 
des calcaires gréseux, jaunâtres, en bancs épais d'ordre métrique, séparés 
par des interlits pélitiques ou marneux moins épais ; 

(3) des niveaux flyschoides décamétriques, constitués de grès calcareux, en bancs 
massifs à la base (3a) et au sommet (3c), encadrant un ensemble rythmique 
fait d'alternances décimétriques de grès et de pélites jaunâtres, entaillés 
par un petit vallon; 

(4) des conglomérats à ciment calcaire peu induré et galets roulés de calcaires, 
de radiolarites, de laves et de péridotites plus ou moins serpentinisées, 
pouvant atteindre 20 à 30 cm de longueur. 

cette coupe permet d'observer trois termes lithologiques principaux superposés 
caires marneux à Calpionelles, une passée flyschoide, des conglomérats. 

des cal-

Cette succession est probablement normale I d'âge tithonique-berriasien ou valanginien à 
sa base (calcaires à Calpionelles) et d'âge albien-cénomanien au sommet, si l'on assimile les 
conglomérats de cette coupe à ceux de la partie méridionale de la colline (cf. supra). Les ni
veaux flyschoides jaunâtres correspondraient de ce fait à la partie moyenne du Crétacé infé
rieur. 

une partie des conglomérats, présents dans cette coupe, contient des niveaux particulière
ment grossiers, comparables à ceux des molasses oligo-miocènes de Dereli-Makrirachi, mais aucun 
équivalent certain de ces niveaux n'a pu être mis en évidence dans le secteur d'Archanion. 
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c. LES AFFLEUREMENTS DE LA COLLINE MAGOULA (201 m) AU SUD D'ARCHANION. 

La colline Magoula dessine une croupe arrondie, isolée au sein de la plaine quaternaire, 
entre le village d'Archanion au Nord, et le fleuve Sperchios au Sud. 

Une coupe, levée sur la bordure orientale de cette colline, révèle une alternance de bancs 
calcaires, plus ou moins microbréchiques et siliceux, et des niveaux friables calcaro-gréseux, 
de type graywackes. En lame mince, on peut reconnaitre (fig. 133 D) 

des calcaires gris, graveleux ou bioclastiques, en bancs épais (50 cm à 2 m), 
à plages silicifiées, correspondant à des intramicrosparites ou des biomi
crosparites à Foraminifères ; 

des calcaires gris ou gris-vert, microbréchiques, riches en éléments radio
laritiques rouges et débris verdâtres de roches éruptives, contenant égale
ment des Foraminifères et des éléments calcaires, de type intraclaste et 
bioclaste ; 

des niveaux verdâtres, calcaro-gréseux ou graywackeux, très friables (aspect 
de sables), à éléments radiolaritiques et éruptifs, dont des débris serpenti
neux. 

Les principaux fossiles observés sont des microfossiles, mais leur valeur stratigraphique 
reste limitée ; ce sont des Lenticulines, des Ataxophragmidiidés, des Lagénidés, des Ophtalmi
diidés, Pseudoayalœrunina sp., Nautiloaulina sp., Tubiphytes morronensis Crescenti (abondant), 
ainsi que des débris d'Algues indéterminables. Courtin (1979) signale également PI'otopeneroplis 
striata weynschenk, sur le flanc oriental de cette colline. 
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Fig. 133. - Jurassique terminal-Eocrétacé des séries béotiennes. Coupes dans les collines Stathmos et 
Magoula (Othrys occidentale). Beo l, fig. 130, B et D fig. 132. 

Numéros: voir texte. - a à d. Calcaires. - a. marneux. - b. gréseux. - c. microbréchiques à 
brécbiques. - d. conglo~ratiques fins et grossiers (brèches et poudingues). - e. grès et gray
wackes plus ou moins carbonatés, souvent friables (coupe D). - f. pélites et marnes (Est coupe 
B). - g. flysch jaunâtre gréso-pélitique (coupe B). 
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Kallergis et al. (1970) proposent un âge kimméridgien (?) pour ces niveaux, sans preuves 
paléontologiques, considérant qu'il s'agit de la base des calcaires marneux du Tithonique. Cet 
âge est compatible avec les fossiles observés, toutefois les ressemblances qui existent entre 
ces microfaciès et ceux de la colline Stathmos, conduiraient plutôt à considérer qu'il s'agit 
de niveaux plus récents que la formation rythmique à calpionelles (Tithonique-Berriasien en cet 
encroit) et que par conséquent, certains des microfossiles, P. st:r>iata par exemple, pourraient 
être remaniés. 

Quoi qu'il en soit, ces ressemblances lithologiques et micropaléontologiques (présence 
constante de Tul:riphytes morronensis Crescenti) autorisent à placer les affleurements de Magoula 
dans les séries béotiennes. 

2. LES AFFLEUREMENTS A L'OUEST DE DERELI (PERIVOLI) - OTHRYS 
OCCIDENTALE. 

La découverte, à l'ouest de Dereli, d'une serie de type béotien dans une demi-fenêtre creu
sée au coeur de la nappe ophiolitique, est récente (Ferrière in Celet et al., 1976). A cette oc
casion, j'avais décrit une formation détritique rythmique à Calpionelles du Berriasien, asso
ciée à des calcaires beiges à Orbitolinidés, de signification incertaine. Cette coupe a depuis 
lors été reprise en détail par Courtin (1979) qui a pu préciser l'âge de certaines formations 
lithologiques présentes, mais cela concerne surtout les formations post-néocomiennes qui seront 
décrites dans un chapitre ultérieur. 

DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS. 

La coupe décrite ici tient compte de mes propres observations (datation des niveaux 2 et 
4 pro-pcwte) et de celles de Courtin (datation du niveau 4 pro-parte). 

Entre le village de Dereli et le mont Psilo Kotroni (850 m), au Nord de la piste Dereli
Asvestis, on rencontre les ensembles lithologiques suivants (fig. 134) 
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Fig. 134. - Jurassique terminal_ Crétacé basal (Néocomien) des séries béotiennes. Coupe à l'Ouest de 
Dereli (Othrys occidentale) en partie d'après Courtin (1979). Beo 2, fig. 130. 

Coupe. - Légende dans le texte. 
Carte. - a. molasse oligo-miocène. - b. niveaux d'âge Aptien-Albien. - c. "flysch" tithonique
berriasien à Calpionelles. - d. ophiolites. 

(1) une unité péridotitique et doléritique, dans laquelle s'intercale une petite 
écaille de calcaires graveleux à Lituolidés qui évoquent le Jurassique ; 

(2) une formation rythmique où alternent des grès, des graywackes plus ou moins 
calcareux, des calcaires microbréchiques à débris radiolaritiques et érup-
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tifs, des calcaires marneux crayeux, des marnes et des pélites. Les calcaires 
marneux sont des biomicrites à Nannoaonus sp., Stomiosphaera moluaaana Wan
ner, Globoahaete alpina Lombard et Calpionelles dont : Calpionella alpina 
Lorenz, C. eZZiptiaa Cadish, Tintinnopsella aarpathiaa Murgeanu et Filipes
cu, Remaniella aadishiana Colom et R. dadayi? (Knauer}, du Berriasien moyen
supérieur ; 

(3) une écaille de serpentinite ; 

(4) un ensemble de niveaux gréseux, jaunâtres, et de calcaires bioclastiques ou 
microbréchiques, d'âge aptien (?) à cénomanien, qui seront décrits ultérieu
rement. 

cette coupe permet d'observer, dans de bonnes conditions, la formation détritique rythmi
que à Calpionelles caractéristique des séries béotiennes, mais en raison de l'intense tectoni
sation qui affecte les séries de ce secteur situé dans le secteur d'affrontement des zones in
ternes et externes, et des difficultés de datation inhérentes à la période comprise entre le 
Berriasien-Valanginien et l'Aptien, il n'a pas été possible de déterminer avec précision la na
ture des terrains qui la surmontent (af, chapitre Crétacé (post-Néocomien} - Eocène inférieur ; 
2e partie, chapitre V). 

C, LE JURASSIQUE TERMINAL-EOCRETACE DES SERIES BEOTIENNES CONCLUSIONS, 

En dépit de leur présence au sein d'un dispositif structural complexe, les séries d'Archa
nion et de Dereli, d'âge jurassique terminal-éocrétacé, ont été attribuées aux séries béotien
nes de par leur position structurale, entre les ophiolites et les unités pindiques, d'une part, 
et leurs caractéristiques faciologiques comparables à celles des séries béotiennes typiques, si
tuées au Sud du Sperchios (Celet et al., 1976), d'autre part. 

L'ensemble le plus caractéristique est la formation rythmique dite "flysch beotien" (Celet 
et Clément, 1971), constituée d'une alternance de grès, de graywackes, de marnes, de calcaires 
më,rneux, et de calcaires microbréchiques, où le Berriasien à Calpionelles et, avec moins de cer
titude, le Tithonique à Aptyahue et Calpionelles sont représentés, 

Une formation dite "série de Magoula", faite de grès, ·graywackes, calcaires microbréchi
ques et bréchiques, semblables aux précédents, mais dépourvue de marnes et calcaires marneux à 
Calpionelles, pourrait représenter la base du "flysch béotien" (Kimméridgien? de Koch et Nico
laus, 1969), mais des âges plus récents (Crétacé inférieur franc) sont également envisageables 
pour cet ensemble (microfossiles remaniés?). 

Les terrains compris entre le Berriasien et l'Aptien-C~nomanien semblent être constitués, 
pour l'essentiel, de niveaux détritiques calcaires, gréseux ou de type graywackes, dont une par
tie pourrait même correspondre à un véritable flysch gréso-pélitique (coupe médiane de la colli
ne Stathmos, fig. 133 B). Cependant, dans le détail, cette période, comprise entre le Berriasien 
(non compris) et l'Aptien-Albien, est très mal connue. Si les étages valanginien, hauterivien 
et barrémien sont difficiles à caractériser du point de vue micropaléontologique, on peut égale
ment envisager la possibilité de lacunes partielles par absence de sédimentation et/ou érosion, 
dans la mesure où cela existe dans les zones internes voisines (af, supra, coupe de Theopetra, 
fig, 131), 

Les observations effectuées dans les series béotiennes situées plus au Nord, au front des 
unités du Koziakas, par Jaeger et Chotin (1978 a, b) Jaeger (1979, 1980) et Courtin (1979), sem
blent prouver que ces lacunes sont absentes ou peu importantes ; les évènements tectoniques 
(surrection?) affectant les zones internes voisines au cours du Crétacé inférieur, pourraient 
n'être représentés que par l'apparition de calcaires bréchiques d'âge barrémo-aptien, qui s'in
tercalent dans un ensemble de 'ti·pe flysch, apparemment continu du Tithonique à l'Albien-Cénoma
nien. 

IV, LES SERIES DE TYPE KOZIAKAS 
TERMINAL-EOCRETACE 

LE PROBLEME DES NIVEAUX D'AGE JURASSIQUE 

Bien que les series du Koziakas aient été antérieurement attribuées au Crétacé supérieur 
(Renz, 1955 ; Renz et aZ., 1954 ; Brunn, 1956) ou au Jurassique supérieur-Crétacé inférieur 



- 359 -

(Aubouin, 1959), ce n'est que très récemment (Jaeger, 1979, 1980) qu'ont été apportées des preu
ves paléontologiques confirmant l'existence de (rares) niveaux d'âge crétacé dans ces séries 
constituées pour l'essentiel, de terrains triasico-jurassiques (af, Trias et Jurassique du Ko
ziakas, 2e partie, chapitres II et III). 

Dans la mesure où les séries triasico-jurassiques du Koziakas pourraient représenter l'une 
des marges pélagoniennes, il est fondamental, pour comprendre l'évolution des séries maliaques, 
de déterminer si ces séries du Koziakas ont été ou non tectonisées lors de phases tectoniques 
paléohelléniques. Pour ce faire, je rappellerai rapidement les faits publiés par Jaeger (1979, 
1980), puis exposerai les quelques observations que j'ai pu effectuer sur cette même coupe et 
les conclusions que l'on peut en retenir. 

A, LES AFFLEUREMENTS DU MONASTERE AG, VISSARIO, 

1, COUPE A L'EST DU MONASTERE AG. VISSARIO D'APRES JAEGER (1979, 1980). 

Les affleurements décrits par Jaeger (1979) sont situés, selon cet auteur, "à 500 m de la 
grille d'entrée du monastère". Il y reconnaît onze niveaux successifs qui sont rappelés sur 
la coupe (I), fig. 135. Parmi ceux-ci, on peut distinguer : 

des niveaux essentiellement radiolaritiques, plus ou moins riches en pélites 
et calcaires siliceux (B, D, G, I, K) ; 

des calcaires biomicritiques roses, du Malm? (A) 

des calcaires oolithiques à Protopeneroplis striata. Weynschenk et Trocholi
nes (Cet F ?) du Dogger-Malm; 

des "microbrèches sparitiques à éléments du cortège ophiolitique ou de ro
ches basiques et de radiolarites" (E, H, J), à Protopeneroplis striata. weyns
chenk. Le niveau (E) contient en outre des Orbitolinidés du Crétacé et des 
galets de micrites à Calpionelles (Calpionellites darderi (Col) ?) . 

Dans sa publication la plus récente, Jaeger (1980) considère qu'il s'agit effectivement de 
Calpionellites darderi (Col) du Valanginien inférieur, et que ce niveau (E) a donc un âge au 
moins valanginien. Il admet par ailleurs, avec quelques réserves cependant, que ces niveaux et 
les séries triasico-jurassiques sous-jacentes, dites "séries du Koziakas", appartiendraient à 
une même série dont les ter~es flyschoides du Tithonique-Berriasien auraient disparu, du fait 
de la formation de diverticulations au cours des phases tectoniques tangentielles tertiaires. 
Cet auteur est alors amené à considérer que le contact entre les niveaux conglomératiques et les 
radiolarites est de nature tectonique (I, fig. 135). 

2. OBSERVATIONS PERSONNELLES. 

Ces observations portent sur les affleurements présents le long de la piste qui, du monas
tère, rejoint la route goudronnée reliant les villages de Pili et d'Agios Yissario. Elles peu-
vent être schématiquement résumées de la façon suivante : 

- entre la grille du monastère et le cinquième lacet situé à 85 men contre-bas (dif
férence d'altitude) de cette même grille, affleure un ensemble de radiolarites et de calcaires 
plus ou moins siliceux, souvent massifs, oolithiques et/ou bréchiques. Ces calcaires contien
nent quelques éléments remaniés de calcaires triasiques à Involutina sp. ou Galéanelles, mais 
aussi une abondante microfaune de Foraminifères, dont des Trocholines, Protopeneroplis etriatc. 
Weynschenk, Nautiloaulina cf. oolithioa Mohler, Coniaospirillina basiliensis Mohler, Pseudoay
oZammina sp., PaT'UI'gonina aaelinensis (Cuvillier, Foury et Pignatti Morano) et Haiœania n. sp. 
Cette microfaune indique qu'il s'agit de calcaires du Dogger-Malm, du Malm s.s. (P. aaelinen
sis), ou peut-être même plus récent, si les différentes formes rencontrées sont remaniées. Tou
tefois, il ne semble pas que ces sédiments se soient déposés après l'épisode de mise en place 
des ophiolites, dans la mesure où ils ne contiennent pas, ou très peu, de débris éruptifs. 
Au niveau du deuxième lacet, en partant de la grille du monastëre, existent des brèches à élé
ments calcaires d'ordre centimétrique, unis par un matériel calcaro-pélitique qui, en lame min
ce, apparaît riche en Radiolaires bien conservés. L'extraction de ces Radiolaires n'a pas abou
ti à des résultats intéressants, seule la partie centrale des Radiolaires ayant été silicifiée ; 
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- dans la partie la plus orientale de la piste, 225 men contre-bas de la grille du 
monastère (mesure faite à l'altimètre), on rencontre les affleurements suivants, d'Ouest en Est 
(II, fig. 135) 

(1) des radiolarites pélitiques rouges ; 

(2) des calcaires massifs, finement graveleux, à Protopeneroplis striata weyns
chenk, limités par deux contacts tectonisés 

(3) des radiolarites pélitiques rouges ; 

(4) des calcaires sombres, microbréchiques, en bancs peu épais, à éléments de ra
diolarites et de roches éruptives basiques altérées contenant: Protopenero
plis str>iata Weynschenk, Nautiloaulina cf. oolithiaa Mohler, Ccrniaospi!'illi
na basiliensis Mahler et Parurgonina aaelinensis (Cuvillier, Faury et Pignat
ti Morane) ; 

(5) après un petit hiatus d'observation, des calcaires microbréchiques en pla
quettes, riches en éléments de radiolarites et de roches éruptives basiques. 
Outre les fossiles déjà cités (P. st!'iata, N. cf. oolithiaa et C. basilien
sis), on note la présence de Lituolidés et de Trocholines particulières ; 

(6) des radiolarites pélitiques rougeâtres. 

Le caractère ·nettement bréchique de ces calcaires et la présence, en abondance, d'éléments 
radiolaritiques et éruptifs, autorisent à envisager un âge "post-ophiolitique" pour ces niveaux, 
jurassique terminal ou crétacé inférieur, si certains microfossiles sont remaniés. 

Dans ce cas, les affleurements pourraient correspondre à ceux qui ont été décrits par Jae
ger, le long de cette même piste. 
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Fig. 135. - Jurassique terminal-Crétacé inférieur des series du Koziakas. Affleurements du monastère Ag. 
Vissario (I d'après Jaeger, 1979). JC. Kz. fig. 130. 

Coupes. - Numéros : voir texte. - a à d. Calcaires. - a. massifs à grains fin. - b. roses bio
micritiques {coupe I). - cet d. microbréchiques à éléments ophiolitiques. - c. du Crétacé 
inférieur, coupe I, d'après Jaeger 1979. - d. coupe II, âge jurassique terminal ou Crétacé in
férieur?). - e. radiolarites localement pélitiques. 
Carte d'après Jaeger (1979). - f. flysch Tithonique-Eocrétacé béotien. - g. Crétacé inférieur 
de la série du Koziakas. - h. radiolarites. - i. calcaires jurassiques. - j. calcaires tria
siques. - k. ophiolites. 
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B, DISCUSSION ET CONCLUSIONS, 

1. REALITE DE L'EXISTENCE DU CRETACE INFERIEUR DANS LA COUPE D'AG, 
VISSARIO. 

Bien que je n'ai pu moi-même confirmer les datations faites par Jaeger (1979, 1980) dans 
la coupe d'Agios Vissario, j'admettrai que des niveaux post-ophiolitiques, d'âge jurassique ter
minal-crétacé basal, existent dans cette coupe, dans la mesure où certains faciès sont riches 
en débris de radiolarites et de roches éruptives basiques. 

L'âge exact de ces niveaux est plus difficile à définir : s'il existe réellement Calpio
nellopsis darder>i, du Valanginien inférieur, dans des galets remaniés, au sein de ces microbrè
ches, l'abondance de Protopeneroplis striata dans ces mêmes calcaires ou des calcaires proches 
est difficile à expliquer, ces fossiles étant supposés disparaitre au Tithonique au profit de 
P. troahangulata Septfontaine). Toutefois, des remaniements sont toujours envisageables, et par 
ailleurs, la présence de P. str>iata dans des niveaux supra-ophiolitiques ~st un fait prouvé 
dans les séries du massif du Vourinos (par exemple : coupe de Mikrokastron; Mavridis et al., 
1979), même s'il ne s'agit peut-être pas de niveaux plus récents que le Valanginien dans ce der
nier cas. 

2. SIGNIFICATION DE CES MICROBRECHES A CALPIONELLES REMANIEES, 

N'ayant pu localiser avec certitude les affleurements décrits par Jaeger (1979), je ne 
peux me prononcer quant à la nature des contacts entre les microbrèches à Calpionelles remaniées 
et les radiolarites, mais la possibilité de contacts tectoniques envisagée par cet auteur (Jae
ger, 1980) laisse place à différentes interprétations. 

La présence d'une lacune au sommet des calcaires à Calpionelles de Theopetra (fig. 131) et 
de Langadakia (Pichon, 1979 i Mavridis et al., 1979) dans les zones internes, offre une expli
cation plausible à l'origine des galets à Calpionelles, l'autre solution possible étant un re
maniement des séries sous-jacentes ou plus externes, de type béotien. 

De ce fait, le dépôt des microbrèches à Calpionelles remaniées a pu se faire dans des en
vironnements divers : 

- sur un soubassement (séries du Koziakas) précédemment tectonisé, même faiblement, 
appartenant de ce fait aux zones internes ; l'alimentation se faisant à partir des séries de 
type Theopetra-Langadakia ; 

- sur un soubassement non tectonisé, recouvert par une formation détritique de type 
flysch à Calpionelles. Les séries du Koziakas correspondent alors au substratum du flysch béo
tien, et les galets à calpionelles peuvent, dans ce cas, provenir soit des zones internes, soit 
d'un secteur de ce même bassin à flysch béotien; 

- dans un secteur intermédiaire à substratum non tectonisé (séries du Koziakas), mais 
dépourvu de flysch béotien, si l'on admet que celui-ci a pu gagner les secteurs les plus pro
fonds par des voies privilégiées (canyons, etc ... ). 

Ces différentes possibilités seront analysées dans les conclusions générales de la première 
partie de ce mémoire, consacrée à la stratigraphie des terrains non métamorphisés. 
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SOUS-CHAPITRE IVE CONCLUSIONS 

LA PERIODE OPHIOLITIQUE JURASSIQUE TERMINAL-EOCRETACE 

L'étude des affleurements du secteur étudié, et plus particulièrement du massif de l'O
thrys, a montré qu'entre la période triasico-jurassique, caractérisée par des séries pélagonien
nes et maliaques bien différenciées, et·celle où se produit la transgression majeure qui va suc
céder à la période orogénique fini-jurassique, c'est-à-dire l'Aptien-Albien ou le Cénomanien, 
existe une période relativement longue, marquée par une sédimentation particulière, très diver
sifiée et souvent confuse ou fragmentaire. 

Ces sédiments diversifiés, plus ou moins liés à la mise en place des ophiolites, qu'il s'a
gisse de la sédimentation contemporaine de la formation et de l'avancée des nappes ophioliti
ques, ou de la sédimentation postérieure à ces évènements mais dépendant de la nouvelle paléo
géographie ainsi créée, ont été étudiés dans un même chapitre (IV), en même temps que les ophio
lites elles-mêmes, afin de mieux cerner les modifications propres à cette "période ophioliti
que", capitale dans l'histoire des Hellénides. 

Dans les zones internes, qui sont par définition les seules à avoir reçu les nappes ophio
litiques et sédimentaires associées lors des phases paléohelléniques, on peut évidemment distin
guer les ophiolites et les séries infra et supra-ophiolitiques, mais pour des raisons diverses 
(c:f. Introduction) telles que la présence de nombreuses unités tectoniques sous les ophiolites, 
il me paraît plus intéressant de parler de séries pré-ophiolitiques, regroupant des séries se 
déposant juste avant l'arrivée,en un point précis,des nappes ophiolitiques ou sédimentaires as
sociées -elles sont en fait comtemporaines de l'avancée des nappes- et de séries post-ophioliti
ques, pouvant correspondre localement à la couvert~re de ces ophiolites. 

Dans les zones externes, en revanche, les séries devraient être plus ou moins continues 
durant cette période comprise entre le Malm p.p. et l'Aptien-Albien, mais les conditions d'af
fleurement ou la pauvreté en fossiles stratigraphiques font que cette continuité n'est pas tou
jours démontrée. 

Les principales conclusions ont été développées à la fin de chacun des chapitres considé
rés pour les formations pré-ophiolitiques, les ophiolites et les premières formations post
ophiolitiques d'âge jurassique terminal-éocrétacé. Je ne rappellerai ici que quelques données 
essentielles afin de mieux dégager les particularités du secteur étudié au sein des Hellénides. 

A, BILAN DES OBSERVATIONS, 

1. LES OPHIOLITES. 

Elles affleurent surtout sur la bordure occidentale du domaine étudié, notamment en othrys 
occidentale, mais des unités péridotitiques plurikilométriques existent également près de Lamia 
ou près de Vrinena, en Othrys orientale (fig. 118). 

Seul l'assemblage ophiolitique d'othrys occidentale, le plus complet du secteur étudié, a 
fait l'objet d'études détaillées (Aubouin, 1959 ; Menzies, 1973 ; Hynes, 1974 b ; Smith et al., 
1975 Ferrière in Dercourt e~ al., 1977 ; Ferrière, 1979 ; Courtin, 1979 ; Celet et al., 1980) -

A la suite de ces différents travaux, il est apparu que l'assemblage ophiolitique d'othrys 
occidentale est constitué d'une superposition d'unités (fig. 119), au sein desquelles on peut 
reconnaître 

un ensemble supérieur formé, de bas en haut, par des péridotites (harzburgites et 
lherzolites foliées), des gabbros, des dolérites (rares) ; 

un ensemble basal : les pillow-lavas de l'unité de Fourca, à polarité normale ; 

- un ensemble intermédiaire, caractérisé par l'unité harzburgitigue de Metalleion, 
surmonté par l'unité du "complexe filonien" de Domokos. 
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Il est clair qu'il s'agit là d'un assemblage ophiolitique typique (Penrose conference, 
1972) correspondant très probablement à l'écaillage d'une croûte de type océanique. L'étude pé
trographique et géochimique des laves de l'unité de Fourca rapportée dans ce mémoire, est en 
faveur du rattachement -ou du moins il ne s'y oppose pas- de ces laves à l'ensemble ophioliti
que, dans la mesure où celles-ci montrent des tendances subalcalines, tholéitiques. 

Le cas des roches filoniennes de l'unité de Domokos est plus complexe, ces roches étant 
très pauvres en titane (affinités calco-alcalines ?) . 

L'interprétation du dispositif structural ophiolitique observé sera faite ultérieurement 
(cf. conclusions Générales du chapitre Tectonique). 

2. LES FORMATIONS SEDIMENTAIRES PRE-OPHIOLITIQUES (JURASSIQUE 
SUPERIEUR) . 

Il s'agit, pour l'essentiel, des sédiments qui constituent la partie sommitale des series 
triasico-jurassiques des unités pélagoniennes et maliaques d'Othrys, et qui sont donc légère
ment antérieurs (à) ou contemporains de l'avancée des nappes ophiolitiques et sédimentaires as
sociées. 

Sér>ies pélagoniennes et maliaques : dans un premier temps, se produit une homogénéisation 
des faciès, qui deviennent pélito-radiolaritiques, ce qui correspond à un changement brutal de 
sédimentation dans les séries pélagoniennes notamment. Puis, en certains secteurs, on note le 
développement d'un ensemble chaotique à olistolithes, dit "Volcano-Détritique". Dans la mesure 
où cette dernière formation témoigne de l'avancée des nappes ophiolitiques et sédimentaires as
sociées, on peut admettre que l'ensemble pélito-radiolaritique sous-jacent soit, lui aussi, lié 
à ce phénomène ophiolitique. La présence d'olistolithes de calcaires à Conodontes, dans les 
secteurs supposés les plus instables, dès les premiers mètres de cet ensemble pélito-radiolari
tique, comme dans la série de Profitis Ilias (fig. 108), peut être considéré comme un argument 
en faveur de ce lien étroit avec les premières manifestations tectoniques (réajustements isos
tatiques, instabilité due aux séismes, etc ... ) de la période de mise en place des nappes ophio
litiques. 

Durant cette même période, il semble que la sédimentation de la série du Koziakas soit 
également pélito-radiolaritique, sans que l'on note, toutefois, de véritable "Volcano-Détriti
que " (?). 

Quant aux senes béotiennes, aucun sédiment 
titude à ces séries, dans le secteur considéré 
ce soubassement inconnu (Jaeger, 1980). 

anté-tithonique n'a pu être rapporté avec cer
les séries du Koziakas pourraient représenter 

3. LES FORMATIONS SEDIMENTAIRES POST-OPHIOLITIQUES (JURASSIQUE TERMINAL
EOCRETACE). 

Les seules formations de cet âge appartenant aux zones internes apparaissent à la limite 
septentrionale du secteur étudié. Il s'agit de la série de Theopetra, formée de radiolarites, de 
calcaires ammonitico-rosso et de calcaires siliceux à Calpionelles, du Tithonique-Berriasien et 
peut-être du Kimméridgien p.p. à la base (Saccocomidés), reposant sur des laves et recouvertes, 
après un hiatus, par des calcaires bréchiques ou massifs, à débris de Rudistes du Barrémo-Ap
tien. 

Les series béotiennes d'Othrys occidentale sont, durant cette période, caractérisées par 
le développement d'une formation détritique carbonatée dite "flysch béotien", datée à sa base 
par des Calpionelles du Tithonique p.p,-Berriasien, et qui pourrait atteindre l'Albien sous des 
faciès détritiques. 

Des calcaires microbréchiques, d'âge crétacé inférieur, existent probablement sur les sé
ries du Koziakas, près d'Agios Vissario (Jaeger, 1979, 1980) ; diverses interprétations sont en
visageables, mais, quoi qu'il en soit, il s'agit là d'tm argument important en faveur du r.atta
chement des séries triasico-jurassiques du Koziakas aux zones externes. 
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B, LA PERIODE JURASSIQUE SUPERIEUR-EOCRETACE IMPORTANCE DES FAITS 
OBSERVES PAR RAPPORT A LA GEOLOGIE DES HELLENIDES, 

1. LES OPHIOLITES D'OTHRYS OCCIDENTALE. 

Il s'agit de l'un des plus grands assemblages ophiolitiques des Hellénides, avec ceux de 
Guevgueli, du Vourinos, du Pinde septentrional et d'Eubée. S'il semble relativement plus disso
cié tectoniquement que certains autres, en revanche il est situé dans un domaine exempt de mé
tamorphisme, et les reprises tectoniques tertiaires y sont modérées. De ce fait, l'étude de la 
mise en place des nappes ophiolitiques et de leur rapport avec les nappes sédimentaires, au 
cours des phases paléohelléniques, est possible. 

2. LES FORMATIONS PRE-OPHIOLITIQUES. 

Les points les plus importants qui peuvent être étudiés de façon spécifique dans le sec
te~r considéré, concernent, d'une part, les relations entre ces formations pré-ophiolitiques et 
des soubassements de natures diverses, néritiques (pélagoniens) ou pélagiques (maliaques), et 
d'autre part, les rapports entre ces formations et le dispositif structural résultant des pha
ses paléohelléniques. 

3, LES FORMATIONS POST-OPHIOLITIQUES, 

Les séries béotiennes d'othrys occidentale ne présentent pas de caractéristiques particu
lières par rapport aux autres séries béotiennes des Hellénides. En revanche, se pose le problè
me de leur soubassement, directement lié à celui de la signification des séries du Koziakas, Il 
est clair, en effet, que, si les séries (Trias-Crétacé inférieur) du Koziakas représentent la 
marge pélagonienne occidentale non -ou peu- tectonisée lors des phases paléohelléniques (Jaeger, 
1980), la position des séries maliaques, qui elles sont intensément tectonisées, ne peut être 
identique, mais ce n'est là qu'une des hypothèses envisageables. 

En ce qui concerne la série de Theopetra, elle est importante en ce sens qu'elle apporte 
des renseignements directs sur l'évolution des zones internes pendant la période du Jurassique 
terminal-Eocrétacé, et qu'elle correspond à l'un des rares affleurements non recristallisés de 
cet âge (le plus méridional) au niveau des zones internes, si l'on excepte la zone du Vardar. 



TERRAINS NON METAMORPHIQUES CINQUIEME CHAPITRE 

CRETACE INFERIEUR p.p. - EOCENE INFERIEUR 

DES PALEOHELLENIDES AUX HELLENIDES 

I, GENERALITES 

La période ici considérée commence avec les premiers dépôts postérieurs au Néocomien, et 
se termine avec le flysch maestrichtien-éocène qui envahit toutes les zones helléniques orienta
les, du Vardar à la zone du Pinde comprise. Les terrains correspondants couvrent de vastes af
fleurements dans le secteur étudié, et plus particulièrement dans les zones internes où ils 
constituent la quasi-totalité de la couverture transgressive sur l'édifice structural paléohel
lénique. Dans ce domaine interne, ils reposent en général sur les ophiolites ou leur soubasse
ment triasico-jurassique ; mais on les connaît également (série de Theopetra) sur des niveaux 
d'âge jurassique terminal-éocrétacé basal, alors que dans les séries béotiennes, les séries cré
tacées semblent continues. 

Si les séries considérées sont caractérisées par une grande diversité de faciès au Crétacé, 
notamment à la base de la couverture transgressive, le flysch sommital présente une apparente 
hoioogénéité à l'échelle du secteur étudié. 

A, HISTORIQUE SUCCINCT, 

Si les premières découvertes du Rudistes en Grèce continentale semblent dues à Boue (1840) 
et Viquesnel (1844), c'est surtout à la suite des travaux de Neumayr (1880) que la quasi-totali
té des terrains sédimentaires et même métamorphiques de cette région sera attribuée au Crétacé, 
et plus particulièrement au Crétacé supérieur. Cet a~teur (Neumayr, op. oit.) assimile, à une 
série continue d'âge crétacé; l'ensemble compris entre les calcaires à Rudistes du Gavrovo, à 
l'Ouest, et ceux d' othrys, à l'Est ("Untere Kalk" à Rudistes du Gavrovo, "Mittlere Kalk", "Maci
gno" et "Obere Kalk" à Rudistes d'Othrys). Même si l'interprétation d'ensemble est, à l'éviden
ce, erronée du fait de la méconnaissance des notions de recouvrement tectonique à cette époque, 
nous verrons qu'une partie de ces terrains, ceux de l'othrys notamment, sont effectivement du 
Crétacé supérieur. 

Les terrains d'âge crétacé inférieur (élevé) - éocène inférieur constituent une grande par
tie des affleurements helléniques, et il n'est pas envisageable de résumer les travaux les con
cernant en s'intéressant à chacune des zones isopiques. Je ne m'intéresserai donc qu'aux tra
vaux relatifs aux zones représentées dans mon secteur d'étude, à savoir les zones internes et 
la zone béotienne située en bordure occidentale de ces zones internes, renvoyant, pour les zones 
plus externes, aux analyses bibliographiques figurant dans la thèse récente de Fleury (1980). 

Là encore, comme pour les périodes précédentes, une première étape est marquée par l'accu
mulation de données ponctuelles, résumées pour l'essentiel dans l'ouvrage de Renz (1955) et fon
dées sur des formes de macrofossiles (Rudistes, etc ... ) et de microfossiles parfois difficiles 
à déterminer (Orbitolines ... ) ou de valeur stratigraphique incertaine. Pendant cette même pério
de, un fait d'importance fut établi : la discordance du Crétacé (supérieur) dans les zones hel
léniques orientales. Cette discordance, caractéristique des zones internes selon Brunn (1956), 
apparaît nettement sur les coupes faites dans les massifs de l'othrys et des Kassidiaris par 
Philippson (1895') ; mais c'est Renz (1927) qui a, avec le plus de netteté, attiré l'attention 
sur les rapports particuliers existant en Othrys entre les calcaires à Rudistes et la "Serpentin 
Hornstein Schiefer Formation" sous-jacente. 

Par la suite, ces données ponctuelles et de nombreuses autres, plus précises du fait des 
progrès de la micropaléontologie, seront intégrées dans des publications plus synthétiques, dont 
l'une, qui marque le début de cette nouvelle étape, sera mème consacrée exclusivement à l'étude 
du Crétacé supérieur en Grèce (Aubouin et a:., 1960). 
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La publication de nombreuses cartes à 1/50 000, dont celles gui concernent le massif de 
l'Othrys (Marines et al., 1957 à 1967), constitue également une source d'informations vis à vis 
des terrains d'âge crétacé (supérieur) - éocène (inférieur) ; malheureusement, les légendes sont 
souvent imprécises, et peuvent être communes à plusieurs cartes alors que d'importantes varia
tions latérales de faciès existent. Cependant, la localisation des formations d'âge crétacé su
périeur est en général plus exacte, sur ces cartes, que celle des terrains plus anciens, dans 
la mesure où ces formations récentes sont souvent riches en macrofossiles et en microfossiles. 

1. HISTORIQUE RELATIF AUX FACIES DES ZONES INTER.~ES. 

Etant donné la diversité déjà signalée des faciès d'âge crétacé inférieur (élevé) - éocène 
inférieur, je citerai essentiellement les travaux les plus synthétiques concernant les diffé
rents groupes d'affleurements distingués, et ne m'intéresserai qu'à certains aspects de ceux
ci, et notamment à l'âge de la (ou des) transgression(s). 

Le domaine vcœdarien : des différences importantes existent, selon Mercier (1968), entre 
les trois "zones" définies dans ce domaine. Les niveaux post-éocrétacés sont absents de la zone 
de Peonias, mais présents dans celle de Paikon, où ils présentent des faciès de faible profon
deur, compris entre l'Albien, période de transgression, et le Maestrichtien, représenté par des 
calcaires. 
Les faciès présents dans la zone d'Almopias indiqueraient l'existence d'un sillon déprimé par 
rapport aux domaines pélagonien et du Paikor. ; la base de la série Fansgressive y est souvent 
ma.l datée : les terrains les plus anciens, datés par des Orbitolines, seraient d'âge aptien-cé
nomanien (?) . 

Le doma;i,ne pélagono-maliaque : peu après la publication de Renz (1955) regroupant de nom
breuses données stratigraphiques souvent fragmentaires et/ou ponctuelles, apparaissent les pre
mières synthèses concernant les terrains Crétacé supérieur de Grèce (Aubouin et al., 1960 ; Au
bouin et al., 1963). Selon ces derniers auteurs, dans la zone pélagonienne, la "transgression 
crétacée sïest produite en deÙx temps : restreinte au Cénomanien, elle s'est généralisée au San
tonien et au Campanien", et bien que d'âge variable, elle serait en général plus tardive dans la 
zone subpélagonienne (partie occidentale des zones internes) que dans la zone pélagonienne, à 
savoir Santonien supérieur ou Campanien inférieur (Kassidiaris, Othrys), bien que parfois céno
manienne (en Péloponnèse : Akros). 

L'apport principal des travaux effectués depuis cette époque a été de montrer que la trans
gression du Cénomanien, voire même de la fin du Crétacé inférieur, était effectivement fondamen
tale, et que subsistaient, localement, des niveaux du Jurassique terminal-Eocrétacé (af, chapi
tre précédent) . 

Par commodité d'exposé, je traiterai successivement des terrains situés au Nord puis au 
Sud du Sperchios. 

a. LES AFFLEUREMENTS D'AGE CRETACE INFERIEUR (ELEVE) - EOCENE INFERIEUR SITUES 
AU NORD DU SPERCHIOS. 

Deux groupes principaux d'affleurements peuvent être distingués : 

- un ensemble septentrional regroupant les affleurements du massif du Vermion, con
servés sous la nappe vardarienne dite du "Vermion" (Brunn, 1959a; Mercier, 1968 ; Pichon, 1976, 
1979}, et ceux qui forment la couverture des ophiolites du Vourinos et du Zygosti dans le sec
teur de Kozani (Brunn, 1956 ; Brunn et al., 1972 ; Pichon, 1976, 1979). 
Si dans le secteur le plus septentrional la transgression semble tardive, du Maestrichtien dans 
le Kaimaktchalan selon Mercier (1968), elle est beaucoup plus précoce dans les autres secteurs. 
Différentes transgressions y ont été signalées, notamment par Pichon (1976, 1979). Ce dernier 
considère que la transgression qui suit la dernière .phase tectonique paléohellénique est d'âge 
albo-cénomanien, mais il note la présence d'un épisode plus récent, marqué par d'importants 
conglomérats. Mavridis et al. (1979) attribue Wl âge aptien (?) - albien à cette même transgres
sio~ dans la coupe de Langadhakia, à l'Ouest du Vourinos ; 

- un ensemble mériàional, correspondant aux affleurements étudiés dans ce mémoire, 
comprenant des terrains sédimentaires non métamorphisés (massifs de l'othrys et des Kassidiaris) 
et des terrains nettement schistosés et recristallisés (Chalkodonio et massifs satellites). Ou
tre les travaux anciens (Neumayr, 1880 ; Philippson, 1895 ; Renz, 1927, 1955) établissant la 
réalité de l'existence du Crétacé supérieur dans ces secteurs, les principaux travaux que l'on 
peut retenir sont les suivants : 



- 367 -

+ massifs du Xerovouni (Domokos), des Kassidiaris (Farsala) et de Mikrovomion : 
Aubouin (1959), Courtin {1979}, Richard (1980) ; cartes à 1/50 000 de Domokos 
(Marinas et aZ., 1957), de Farsala (Bornovas et Philippakis, 1969) et de So
fadhes (Bornovas et Philippakis, 1969) ; 

+ massifs de l'othrys : Marines (1960), Ferrière (1970, 1974 b) ; cartes à 
1/50 ·ooo levées par Marinos et al. (Almyros, 1962 i Myli, 1957 ; Anavra, 1957 ; 
Stylis, 1963 ; Domokos, 1957 ; Lami.a, 1967) •••• 

+ massif du Chalkodonio et massifs satellites : Aubouin (1959), Ferrière (1973 b, 
1977). 

A la suite de ces travaux, il apparait que le Crétacé inférieur est peu représenté et que 
la transgression est essentiellement cénomanienne. 

Au Nord du Sperchios, existent également quelques affleurements en dehors des deux groupes 
principaux signalés ci-dessus ; ce sont les affleurements de 'lheopetra (Brunn, 1956 ; Aul:>ouin, 
1959 ; Albandakis et Kallergis, 1971 ; Ardaens, 1978), et ceux situés à l'Est de Trikkala (car• 
te au 1/50 000 de Trikkala; Savoyat et Lalechos, 1969}, ou encore des affleurements appartenant 
au domaine métamorphique, comme ceux de Sikourion (Godfriaux et Pichon, 1980) ou du Pelion (Fer
rière, 1976 a, 1979). On peut noter enfin des affleurements constituant des klippes d'origine 
orientale recouvrant ces terrains métamorphiques (exemple : les klippes de I.echonia dans le Pe
lion ; Ferrière, 1973). La plupart de ces affleurements seront décrits dans ce chapitre. 

b. LES AFFLEUREMENTS D'AGE CRET7'CE INFERIEUR (ELEVE) - EOCENE INFERIEUR SITUES 
AU SUD DU SPERCHIOS (ZCNES INTERNES). 

Il s'agit d'affleurements discontinus mais répartis de façon relativement homogène à l'é
chelle du secteur considéré. 

En dehors des cartes à 1/50 000, parmi les travaux récents d'ordre général consacrés tota
lement ou partiellement à ces niveaux, je retiendrai plus particulièrement les publications 
suivantes : 

- pour l'Attique-Béotie : Clément (1976, 1979) ainsi que Marines et al. (1971) pour 
le problème particulier des schistes d'Athènes ; 

- pour le Kallidromon et la IDcride en général : Celet (1962), Bignot et Guernet 
(1968) ; 

- potir les klippes du Jerolekas et de l'Iti : Celet (1962), Wigniolle (1977) ; 

- pour l'Eubée centrale : Guernet (1971), Bignot et al. (1971). 
Des niveaux d'âge crétacé supérieur ont également été signalés dans les marbres d'Almyropotamos, 
en Eubée méridionale (Katsikatsos, 1971 ; Dubois et Bignot, 1979), mais ceux-ci appartiennent 
probablement à des zones plus externes; 

- pour l'Argolide (en admettant que ces séries appartiennent effectivement aux zones 
internes) : Dercourt (1964), Decrouez (1976) et Vrielynck (1978). 

Les phénomènes mis en évidence par ces différentes études sont de même nature que ceux si
gnalés pour les massifs d'Othrys et des Kassidiaris, à savoir une transgression cénomanienne im
portante, une absence quasi-générale du Crétacé inférieur élevé (mis à part quelques cas parti
culiers comme les klippes d'Iti; Wigniolle, 1977), une série crétacée, essentiellement calcai
re, riche en brèches, se terminant par un flysch débutant au Maestrichtien-ou au Paléocène. 

2. HISTORIQUE RELATIF AUX AFFLEUREMENTS DES ZONES EXTER.~ES REPRESENTEES 
DANS LE SECTEUR ETUDIE 

Les terrains Crétacé inférieur (élevé) - Eocène inférieur situés, dans le secteur étudié, 
à l'avant du front des zones internes, appartiennent à la zone béotienne, dont la définition est 
relativement récente (Celet et Clément, 1971 ; Celet et a'l., 1976) ; mais la mise en évidence du 
Crétacé supérieur dans les ensembles actuellement rattachés aux séries béotiennes est souvent 
plus ancienne. Ainsi, Aubouin (1959) dé°crit, au Nord du Sperchios, de nombreuses écailles de cet 
âge au front des zones internes, 

Les faits les plus marquants qui jalonnent l'évolution des connaissances relatives à ces 
nivea~ supérieurs des séries béotiennes sont les suivants : 
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- au Sud du Sperohios : la mise en évidence de formations détritiques flyschoides du 
Crétacé basal au Sénonien dans les Géranées (Clément, 1972), puis d'une série détritique terri
gène d'âge tithonique-berriasien à éocène inférieur, simplement interrompue par un épisode car
bonaté du Sénonien p.p.-Maestrichtien en Iti (Wigniolle, 1977) ; 

- au Nord du Sperehios : après la reconnaissance ponctuelle de niveaux d'âge cénoma
nien au sein des séries béotiennes (série d'Archanion : Ferrière in Celet et al., 1976), l'éta
pe la plus importante fut franchie par Jaeger et Chotin (1978 b), Jaeger (1979, 1980) et Cour
tin (1977, 1979), qui rattachèrent à la zone béotienne -tout en les décrivant en détail- les 
formations Crétacé supérieur de type Thimiama, antérieurement décrites par Aubouin (1959). 

A ce propos, il est intéressant de noter que cet auteur (Aubouin, op. ait.) avait alors 
formulé une hypothèse très voisine : les séries du Thimiama et du Koziakas auraient appartenu 
à une même série -dite ultra-pindique- ultérieurement dissociée, sous l'effet des contraintes 
tectoniques, en deux unités, au niveau d'un ensemble probablement de type flysch (qui restait à 
découvrir). 

3. LES FLYSCHS SOMMITAUX DES ZONES INTERi.~ES ET BEOTIENNE. 

S'agissant de ce flysch terminal d'âge maestrichtien (paléocène) - éocène inférieur, il 
n'existe pas, à ma connaissance, d'étude synthétique, au moins pour le's affleurements des zones 
internes et béotienne. 

Dès 1895, Philippson avait noté la présence de calcaires bréchiques à Orbitotdes juste 
sous le flysch de la bordure occidentale des Kassidiaris. Des précisions ont ensuite été appor
tées grâce à l'étude des microfaunes pélagiques présentes à la base du flysch, au passage avec 
les calcaires sous-jacents, mais elles ne modifient que très peu ces données initiales : l'âge 
de l'installation du flysch dans les zones concernées est alors fixé au Maestrichtien ou au Pa
léocène (outre les auteurs déjà cités, pour l'ensemble des affleurements considérés, voir Fleu
ry, 1980, p. 356 à 359). 

Des résultats intéressants ont également été obtenus sur la partie superieure du flysch, 
permettant ainsi de fixer un âge minimal aux phases tectoniques tertiaires, postérieures à ce 
flysch. Ainsi, pour les zones internes, l'âge le plus récent signalé dans le flysch est l'Eocè
ne inférieur ; Cuisien pour la série d'Avlon (Clément, 1976) et Yprésien pour le flysch d'Eubée 
(Gue met, 1971) . 

Pour les séries béotiennes : Wigniolle (1977) date l'Yprésien-Ilerdien en Iti, et Courtin 
(1979) signale, dans un flysch (béotien ou pindique ?) situé sous une unité de calcaires créta
cés appartenant à la série béotienne, des Nummulites d'âge post-yprésien. 

Malgré les nombreux travaux signalés ci-dessus, la diversité des faciès présents dans la 
couverture du dispositif paléohellénique a empêché, jusqu'à ce jour, d'établir une zonation pré
cise, au moins dans le domaine pélagono-maliaque des zones internes. 

B, REMARQUES SUR L'ETUDE STRATIGRAPHIQUE DU CERTACE INFERIEUR (ELEVE) -
EOCENE INFERIEUR, 

1. PRINCIPALES SUBDIVISIONS UTILISEES. 

Elles sont reporté~s sur le tableau II 17. J'utiliserai naturellement pour le Crétacé, les 
subdivisions actuellement retenues, à savoir le Crétacé inférieur et le Crétacé supérieur, la 
limite étant placée entre l'Albien et le Cénomanien. Toutefois, j'emploierai parfois des termes 
rappelant les anciennes subdivisions du Crétacé, tels que : Eocrétacé, pour la période Berria
sien-Aptien, Mésocrétacé, pour l'Albien-Turonien, et plus rarement Néocrétacé, pour la partie 
supérieure post-turonienne du Crétacé. 

Par ailleurs, malgré des divergences entre les auteurs, je retiendrai une définition res
treinte du Sénonien, excluant le Maestrichtien, suivant en cela la terminologie utilisée par 
Fleury ( 1980) , qui a déterminé les microfaunes pélagiques du Crétacé supérieur-Eocène inféri.eur 
provenant de mon secteùr d'étude. 
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Tabl. Il. 1 7. EchellP stra 1 ,graphique du Crétacé-Paléogène utilisée dans ce mémoire. 

2. DONNEES PALEONTOLOGIQUES UTILISEES POUR LA DETERMINATION DES 
SC'BDIV:::SIONS. STRATIGRAPHIQUES. 

L'analyse stratigraphique rapportée ci-dessous est fondée sur l'étude des microfossiles, 
et notammer.t des ForamLnifères benthiques ou pélagiques, habituellement rencontrés dans les 
chaînes téthysiennes. 

Les répartitions stratigraphiques retenues sont celles qui sont utilisées par les diffé
rents micropaléontologistes ayant participé à l'étude des microfossiles considérés, et plus par
ticulièrement Fourcade, pour les niveaux Crétacé inférieur, et Fleury pour la période Crétacé 
supérieur-Eocène inférieur. 

~•essentiel des répartitions attribuées aux différentes formes de microfossiles citées fi
gure dans le mémoire publié récemment par Fleury <1980) et est rappelé ci-dessous pour les Glo
~c,Pu.nae11'1..:: (tabl.. II 18). 

3 . REMARQUE . 

Des macrofossiles on~ fréque:mnent été cités dans les terrains crétacés et notamment les 
Nér~nées, les Actaeonelles et les Rudistes. Ces formes sont incontestablement susceptibles d'ap
porter des précisions stratigraphiques intéressantes, mais des disparités apparaissent parfois 
entre les informations fournies par des macrofossiles d'une part et par les microfossiles d'au
tre part. ces disparités seront analysées cas par cas, mais on peut dé.jà remarquer que l'impor
tance des remaniements est souvent difficile à déterminer dans le cas des macrofossiles tels que 
les Rudistes. 
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Tabl. II. 18. - Réparti tian stratigraphique des Glohotruncana, d'après Fleury, 1980. 

La plupart des espèces signalées ont été rencontrées dans le secteur étudié, 

C, PLMJ ADOPTE, 

Parmi les series décrites dans ce paragraphe, certaines ont été affectées par des recris
tallisations importantes (Chalkodonio oriental par exemple), mais le nombre et la qualité des 
fossiles observés ont été jugés suffisants pour permettre la reconstitution d'une série Crétacé 
inférieur-Eocène inférieur cohérente. 

Plusieurs ensembles d'affleurements, d'importance très inégale, peuvent être distingués à 
priori : ceux des zones externes (série béotienne) peu représentés, ceux des klippes de l'unité 
de Lechonia, présents dans le massif du Pelion, qui proviennent de la bordure pélagonienne 
orientale ou peut-être même du domaine vardarien, et enfin l'ensemble qui constitue l'essentiel 
des terrains d'âge crétacé-éocène du secteur considéré, compris entre les deux ensembles précé
dents. 

Ce dernier groupe d'affleurements appartient aux zones internes, et en l'absence de zona
tion clairement définie, ils seront décrits en fonction de critères géographiques. C'est ainsi 
que je distinguerai les affleurements du massif de l'Othrys de ceux qui constituent (pour par
tie) les différents massifs situés plus au Nord, dont ceux du Chalkodonio et de la bordure 
orientale de la plaine de Trikkala. 

En résumé, quatre grands groupes d'affleurements seront analysés successivemer.t: 

- les aÏfleurements du massif de l'othrys appartenant au domaine pélagono-maliaque -
(zones internes), qui seront décrits en détail et permettront d'établir un certain nombre de 
séries de référence ; 

- les affleurements des massifs situés au Nord de l'Othrys, dont le massif du Chalko
donio, plus difficiles à étudier car discontinus et souvent schistosés et recristallisés ; ils 
appartiennent également au domaine pélagono-maliaque des zones internes 

- les klippes de l'unité de Lechonia représentant des témoins des secteurs les plus 
orientaux des zones internes, à savoir le domaine pélagonien oriental ou même le domaine varda
rien ; la tectonisation importante de ces séries, liée à la mise en place de l'unité de Lecho
nia, rend la reconstitution de ces séries particulièrement délicate ; 
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- les affleurements des zones externes, formant la frange occidentale du secteur étu
dié et qui peuvent être regroupés dans la zone béotienne. 

Il, L~S TERRAINS CRETACE INF~RIEUR (p,p,) - EOCENE INFERIEUR DU MASSIF DE 
L OTHRYS (ZONES INTERNES) 

A, GENERALITES, 

Les affleurements post-néocomiens étudiés dans ce paragraphe appartiennent au massif de 
l'othrys s.s., c'est-à-dire qu'en sont exclus les affleurements situés au Nord de la dépression 
formée par les plaines récentes, d'Almyros à l'Est et de Xinias à l'ouest, et le grand syncli
nal de flysch de Mantassia. 

Ainsi limité, le massif de l'Othrys est caractérisé par l'existence de trois structures 
synclinoriales complexes occupées par les terrains d'âge crétacé inférieur (p.p.) - éocène in
férieur. La continuité de ces affleurements est toutefois très souvent altérée par la présence 
de failles verticales. D'Est en ouest, les trois structures synclinoriales correspondent succes
sivement (fig. 136) 

- au secte,z Nies-Amaliapolis, en bordure du golfe pagasitique 

- au synclinal de Koulia, dont les terrains forment une partie des hauts sommets de 
l'Othrys comme le mont Jerakovouni (1 642 m) 

- au synclinoriurn complexe de Divri, au sein duquel je regrouperai les affleurements 
Crétacé inférieur (p.p.) - Eocène inférieur des secteurs de Stylis, Loggitsion, Anavra et Divri. 
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Fig. 136. - Le Crétacé du massif de l'Othrys. Situation des principales coupes détaillées dans le texte, 

co: Crétacé (C) d'Othrys (0) 
Répartition des coupes : synclinal de Nies-Amaliapolis. CO 1. - synclinal de Koulia. CO 2 à CO 
17. - synclinal de Divri-Anavra. CO 18 à CO 24. 
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Les structures "synclinoriales" complexes ont des directions plus ou moins Nord-Sud ou 
NNW-SSE, c'est-à-dire proches des directions dinariques, mais ceci est surtout dû à l'existence 
de failles verticales alors que les structures plissées sont en fait essentiellement transver
ses (proches de la direction Est-Ouest). 

Les premières découvertes concernant les terrains d'âge crétacé inférieur (p.p.) - éocène 
inférieur en Othrys sont dues à Neumayr (1880) et Philippson (1890, 1895). Sur la carte à 
1/300 000 du Sud-Est de la Thessalie de Philippson (1895), la majorité des affleurements de l'O
thrys est attribuée au Crétacé. Si l'on ne tient compte que des "oberer Kreidekalk11 qui recou
vrent la "Serpentin Hornstein Schiefer Formation" -en discordance, comme cela est visible sur 
les coupes jointes à la carte - la répartition des calcaires crétacés reste assez valable, no
tamment le long du parcours réellement emprunté par Philippson. 

L'attribution erronée des calcaires bréchiques jurassiques des unités maliaques intermé
diaires -à débris de radiolarites et de roches éruptives il est vrai- aux "Oberer Kreidekalk" 
dans la région de Loggistion-Neraida-Paleokerassea, donne malheureusement l'impression qu'il 
existe en Othrys, deux bandes principales d'affleurements d'âge crétacé {supérieur) de direction 
Est-Ouest. 

Par la suite, Renz (1927, 1955) et Marines (1960) apporteront des précisions stratigraphi
ques à l'occasion de découvertes ponctuelles. sur les cartes à 1/50 000 de l'Othrys (Marines 
et aZ., 1957 à 1967), les conglomérats, les calcaires et le flysch sont généralement distingués, 

et un certain nombre de fossiles, d'âge crétacé supérieur, sont répertoriés dans les légendes 
de ces cartes sans que leur localisation soit précisée : ce sont des Coraux, des Rudistes (Hip
pu.rites, RadioZites), des Nérinées, et des Foraminifères (O!>bit&rdes, SimpZcrbites, SideroZites, 
MiZioZidae et Rotalidae). Marines (1960) note la présence du Cénomanien en Othrys occidentale, 
qu'il oppose aux transgressions d'âge campanien-maestrichtien d'othrys centrale et orientale, 
mais nous verrons qu'il s'agit là d'une conclusion erronée. 

Après que Hynes et aZ. (1972) aient signalé la présence d'un certain nombre de fossiles 
(notamment àes Foraminifères) d'âge cénomanien-coniacien à paléocène, j'ai, pour ma part, dis
tingué plusieurs types de séries crétacées en fonction de la nature lithologique des niveaux 
de base transgressifs, à savoir : des niveaux de type flysch à l'Est, des conglomérats à élé
ments de radiolarites en othrys centrale, et quelques mètres de calcaires gréseux à l'Ouest. 
J'ai par ailleurs montré que les calcaires sus-jacents différaient également dans ces trois ty
pes de séries (Ferrière, 1974 b, 1976 d). Quant à l'âge de la transgression, j'ai pu déterminer 
qu'il était très fréquemment cénomanien, et peut-être même localement de l'Aptien-Albien (Fer
rière in Aubouin et a:., 1970 ; Clément et Ferrière, 1973 ; Ferrière, 1974 b). 

J'étudierai successivement les affleurements des trois structures "synclinoriales" d'othrys 
en allant d'Est en Ouest, c'est-à-dire depuis la bordure du golfe pagasitique, où les affleure
ments sont pauvres en fossiles du fait des recristallisations liées aux phases de métamorphisme 
qui affectent ce secteur, jusqu'aux environs de Lamia (fig, 136). 

B, LE "SYNCLINAL" NIES-AMALIAPOLIS TERRAINS CRETACES METAMORPHISES, 

Les affleurements étudiés dans ce paragraphe ont été classés dans les schistes cristallins 
(Philippson, 1895), représentés comme "roches semi-métamorphiques" sur la carte de la Grèce à 
1/500 000 (Renz et a:., 1954), puis attribués à une formation particulière dite "Amaliapolis 
complex" (Smith et aZ., 1975) au sein laquelle pourraient exister des niveaux d'âge crétacé. 

Sur la carte à 1/50 000 d'Almyros (Marines et al., 1962), ces affleurements sont dits mé
tamorphiques ou semi-métamorphiques, mais attribués en totalité au Crétacé supérieur, par com
paraison de faciès semble-t-il, aucun fossile n'étant cité dans la légende accompagnant le fi
guré caractéristique de ce secteur. 

J'ai montré la réalité de cet âge crétacé superieur en découvrant des GZobot1'Uneana dans 
les calcaires, et des Orbitotdes associés à Sià.eroZites dans les niveaux de passage au flysch 
(Ferrière, 1973 b, 1974 b). 

J'étudierai d'abord les environs du village d'Amaliapolis, où la base de la série peut être 
observée, puis le secteur de Nies, où affleurent les calcaires supérieurs et le flysch terminal, 
Les affleurements nettement métamorphiques et très tectonisés de la presqu'île qui limite, à 
l'Est, la baie de Nies, seront décrits dans la troisième partie de ce mémoire (~f. fig. 242). 
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l. LE SECTEUR D'A.'1ALIAPOLIS LES MEGABRECHES A ELEMENTS CARBONATES. 

a. COUPE A L'EST D 'AMALIAPOLIS EN BORDURE DE MER 
OPHIOLITIQUE. 

LA BASE DE LA SERIE SUPRA-

cette coupe permet d'observer les niveaux de base de la série transgressive. D'Est en 
ouest, on rencontre successivement (fig. 137 A) 

(1) des marbres gris, massifs, triasico-jurassiques (?), à passées blanchâtres 
dolom.!.tiques, qui forment le cap qui s'approche de l'île Kikinthos 

(2) des "roches vertes" très écrasées, parfois serpentineuses ; 

(3) des calcschistes jaunâtres à brunâtres, parfois d'aspect microconglomérati
que, dont le contact avec la formation sous-jacente (2) n'a pu être analysé 
correctement. Ces calcschistes sont constitués de calcite, quartz, épidote 
et phyllites brunâtres dont des chlorites ; 

(4) un ensemble de calcaires bréchiques, intensément recristallisés, contenant 
essentiellement des blocs de marbres plus ou moins dolomitiques qui n'ont pu 
être datés sur cette coupe. 

b. COUPES AU SUD-EST D'AMALIAPOLIS : DATATION DES CALCAIRES BRECHIQUES. 

En partant d'Amaliapolis, en direction du Sud-Est, le chemin qui longe quelques maisons 
recoupe la presqu'île qui délimite la baie d'Amaliapolis et rejoint la côte sur le bord orien
tal de cette presqu'île. A cet endroit, on peut observer des barres formées de bancs massifs 
carbonatés bréchiques, recouvrant un ensemble de schistes jaunâtres. Les deux coupes décrites 
ci-dessous donnent le détail de ces formations. 

bl. Coupe Nord-Sud dans les collines à l'Est du lieu-dit Litsa. 

Du Nord au Sud, on relève (fig. 137 B) : 

(1) une formation carbonatée, constituée de calcaires recristallisés (marbres) 
noirs, en bancs massifs (la), de marbres gris-noir bréchiques, à blocs do
lomitiques clairs (lb), et de marbres noirs microbréchiques (le), à taches 
jaunâtres, (éléments dolomitiques ankéritiques). Un bloc décamétrique de mar
bres dolomitiques apparaît au milieu de cette formation, où il représente 
très probablement un olistolithe provenant des carbonates triasico-jurassi
ques de type pélagonien connus dan~ ce secteur ; 

(2) des passées de calcaires marneux (10 m environ), recristallisés, jaunâtres, 
datés du Crétacé supérieur par Globotruncana sp., totalement épigénisés en 
quartz ; 

(3) une masse carbonatée, dont les faciès sont proches de ceux de la masse car
bonatée inférieure (1), mais qui est formée de brèches dont les éléments 
sont de taille inférieure, en moyenne, à celle des éléments de cette masse 
sous-jacente . 

Les brèches calcaires (1) et (3) ont également livré des "galets" de schistes (de 5 à 10 cm 
de long), dont la schistosité est quelconque par rapport à la schistosité d'ensemble de la for
mation du Crétacé supérieur ; il s'agit donc de schistes nés au cours de phases tectoniques et 
métamorphiques antérieures au Crétacé supérieur, du Jurassique supérieur très probablement. Ce 
sont des calcschistes à quartz, calcite, chlorite et rares micas blancs, des schistes riches en 
mica blanc ou encore des quartzites schisteuses. 

b2. Coupe du cap situé à l'extrémité Nord-Est de la crête de Koukos. 

Cette belle coupe est située en bordure de mer, sur le bord oriental d'une petite baie de 
direction Nord-Sud, située à l'Est du lieu-dit Litsa. Du SSW au NNE, on rencontre successive
ment (fig. 137 Cl 
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Fig. 137. - Le Crétacé d'Amaliapolis (Othrys orientale), CO 1, fig. 136, 

coupes. - Numéros : voir texte. - a. marbres massifs (Trias-Jurassique). - b. marbres à silex. -
c à f. Calcaires crétacés plus ou moins recristallisés. - c. noirs. - d. microbréchiques. - e. 
bréchiques à éléments de marbres triasico-jurassiques. - f. marneux. - g. schistes jaunes. -
h. serpentinites écrasées. 
~- - i. flysch maestrichtien-paléocène. - j. Crétacé supérieur. - k. marbres triasico-ju
rassiques. 

(1) des calcaires-gris-noir, bréchiques, recristallisés (10 à 15 m), à ciment 
calcitique et éléments pluricentimétriques carbonatés ou schisteux. Ces élé
ments sont essentiellement constitués de débris dolomitiques clairs à l'af
fleurement, sombres au microscope (ankérite ?) , de débris de marbres à très 
grands cristaux de calcite, et de blocs de schistes phylliteux et quartzeux. 
Le ciment carbonaté contient quelques Calcisphères et des débris de Rudistes 
encore bien reconnaissables 

(2) 7 à 8 m de calcaires noirs, marmoréens, plus fins, à passées jaunâtres con
tenant des Calcisphères (?) et des fantômes de Globotruneana ; 

(3) quelques mètres de calcaires marneux schistosés, riches en Globotruneana épi
génisés en quartz, dont (dét. Fleury) des Globoty,-,,,meana bicarénés du groupe 
Sigali-Sehneegansi ou/et du groupe aPca, du Turonien supérieur-Sénonien in
férieur. Une section particulière pourrait rappeler GlobctT'Uncana helvetica, 

qui indiquerait alors le Turonien inférieur-moyen. Par ailleurs, il ne sem
ble pas exister de GLobotru.ncana unicarénés du groupe stuarti du Sénonien 
supérieur : 
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(4) une alternance, d'une épaisseur superieure à 20 m, de calcaires noirs, re
cristallisés, fins ou microbréchiques (4a) et de calcaires bréchiques, gris
noir, parfois bleutés (4b), à éléments pluricentimétriques, semblables aux 
éléments des brèches inférieures (1). 

b3. Compléments. 

Dans ce même secteur de Litsa, les brèches à éléments carbonatés, localement à ciment peu 
recristallisé, ont pu être datées directement du Crétacé supérieur par Globot~unaana sp. 

En outre, divers affleurements de calcaires marneux, jaunâtres, assez fins, parfois inter
calés dans les brèches, ont livré des Lamellibranches et de nombreuses Calcisphêres, ce qui est 
en accord avec les âges turonien-sénonien inférieur établis d'après les Globot!'W'lcana, à l'Est 
de Litsa. 

Du point de vue des recristallisations, il semble qu'en dehors de la calcite nettement re
cristallisée, on puisse retenir les néoformations suivantes : phyllites mal cristallisées dans 
les plans de schistosité, quartz et feldspaths (albite?). 

En bref, une partie des affleurements faiblement métamorphiques, situés à l'Est et au Sud 
Est d'Amaliapolis, appartient au Crétacé supérieur. Les principaux faciès observés sont des cal
caires marneux, fins, recristallisés, à Globot!'Uncana et Calcisphères, et de brèches carbonatées 
très épaisses, à éléments dolomitiques calcaires ou schisteux, pluricentimétriques et parfois 
métriques (olistolithes). 

2. LE SECTEUR DE NIES 
FLYSCH TERMINAL. 

LA PARTIE SUPERIEURE DES CALCAIRES ET LE 

Les conditions d'affleurement ne permettent pas de lever des coupes continues sur de gran
des distances dans ce secteur couvert d'oliviers; toutefois, on peut observer certaines succes
sions lithologiques à l'approche du flysch, que l'on peut considérer comme étant représentatives 
de la partie supérieure de la série Crétacé supérieur de ce secteur. 

Ainsi, à mi-distance entre Nies et Ama.liapolis, suivant une direction Est-Ouest, partant 
de la piste carrossable qui longe la mer et remontant vers la falaise de marbres triasico-juras
siques du Kokkinovrachos (448 ml, on observe successivement, de bas en haut: 

- une alternance, visible sur une dizaine de mètres d'épaisseur, de calcaires fins 
jaunâtres, à quartz et micas blancs détritiques, de calcaires fins noirs, de calcaires jaunes 
microbréchiques à rares Calcisphères, et de quelques bancs de calcaires gris, assez massifs, 
plus recristallisés ; 

- des calcaires cristallins, gris ou noirs, assez massifs, microbréchiques à bioclas
tiques, riches en fossiles du Maestrichtien : Siderolites calcitrapofdes Lamarck, Orbitotdes 
media (d'Archiac}, et Lepidorbitoides sp. ainsi que Goupillodina sp. (?) 

- un flysch gréso-pélitique dans lequel s'intercalent des bancs (20 à 50 cm d'épais
seur) de calcaires fins, noirs, à quartz et micas blancs détritiques. Des graded-bedding s'ob
servent localement dans les niveaux gréseux. Les principaux constituants des grès sont: quartz, 
micas blancs, feldspaths potassiques, plagioclases (plus rares}, et lithoclastes variés quartzi
tiques surtout. Quelques microfossiles indéterminables et une section de Gastéropode ont été ob
servés. 

La comparaison avec la bordure orientale du synclinal de Koulia (cf. infra) conduit à en
visager deux interprétations pour ce flysch: il pourrait s'agir d'un flysch cénomanien-turo
nien, ou du flysch terminal maestrichtien-paléocène. La proximité, observée en trois endroits, 
du flysch et des calcaires à C~bitoides conduit à retenir la deuxième hypothèse : celle de l'âge 
maestrichtien-paléocène. 

3. CONCLUSIONS RELATIVES AU CRETACE (SUPERIEUR) - EOCENE INFERIEUR 
DU SECTEUR NIES-AMALIAPOLIS. 

Les principales conclusions que l'on peut retenir de l'étude des terrains de ce secteur 
qui, rappelons-le, sont affectés de recristallisations importantes, sont les suivantes : 
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- le Crétacé superieur existe"dans ce secteur, et plus particulièrement le Turonien 
(?) - Sénonien inférieur à Globotrunaa:na sp. et le Maestrichtien à Foraminifères benthiques ; 

- les principales formations lithologiques, datées avec certitude du Crétacé supérieur, 
sont, des plus anciennes aux plus récentes : 

+ des brèches calcaires à éléments de marbres dolomitiques, du Trias-Jurassique 
très probablement, et rares galets schisteux ou éruptifs. Des intercalations de 
calcaires marneux à Globotrunaana permettent d'attribuer un âge turonien-séno
nien inférieur à ces brèches (Amaliapolis) ; 

+ ~es calcaires recristallisés, gris, assez massifs, à passées de calcaires noirs 
en plaquettes riches en Calcisphères, dont la partie supérieure est datée du 
Maestrichtien par Siderolites calcitrapo!des, notamment (Nies) ; 

+ un flysch jaunâtre gréso-pélitique, à niveaux de calcaires noirs, à grain fin, 
probablement maestrichtien-paléocène 

- entre les marbres triasico-jurassiques de base, surmontés de niveaux sérpentineux, 
et les brèches à éléments de marbres datés du Crétacé supérieur, existe une épaisse formation 
de schistes jaunâtres qui pourrait déjà appartenir à la formation transgressive du Crétacé su
périeur, mais celle-ci n'a pu être datée. 

C, LES SERIES CRETACEES-PALEOCENES DU SYNCLINAL DE KOULIA 
DES FORMATIONS DETRITIQUES DE BASE, 

IMPORTANCE 

Ce synclinal, de direction plus ou moins méridienne, sépare les affleurements anté-créta
cés schistosés et parfois métamorphiqùes d'Othrys orientale, des affleurements de même âge per
me-jurassiques, non métamorphiques, qui constituent les hauts sommets du massif de l'othrys. Le 
Crétacé supérieur existe parfois à des altitudes importantes, comme au mont Jerakovouni 
(1 642 m) qui est le deuxième sommet de l'Othrys, après le mont Giusi - othrys (1 726 m). 

Nous distinguerons successivement les bordures orientale, méridionale et occidentale de ce 
synclinal, qui montrent particulièrement bien les niveaux de base de la transgression crétacée, 
au sein desquels peuvent être observées d'importantes variations latérales et verticales de fa
ciès, L'étude·du synclinal couché de Myli-Gavriani sera développée dans un paragraphe intitulé 
"la bordure sud-orientale du synclinal de Koulia", dans la mesure où il s'agit d'un appendice 
de ce grand synclinal (fig. 136). 

1. LE SECTEUR DE VRINENA (BORDURE ORIENTALE DU SYNCLINAL DE KOULIA 
SERIE TYPE A FLYSCH "MESOCRETACE". 

a. COUPE D'ENSEMBLE AU NIVEAU DU MONT AILIAS. 

Cette coupe générale permet de situer les principales formations lithologiques qui forment 
la couverture transgressive crétacée-paléocène d'Othrys orientale. D'Est en Ouest, on reconnaît 
successivement (fig. 138) : 

(1) les marbres massifs, triasico-jurassiques, du mont Krevatia, limités à 
l'Ouest par une faille verticale majeure; 

(2) une masse importante de péridotites serpentinisées, visible près du monastè
re situé sur la route de Vrinena; 

(3) une formation détritique (100 à 150 ml, à allure de flysch, constituée d'une 
alternance de grès jaunâtres, de litharénites à débris de roches variées, de 
pélites~ m~is aussi de calcarénites et de brèches calcaires, et datée à sa 
base (aJ. ~nfra) de l'Albien-Cénomanien. Des traces de tectonisation sont 
visibles au niveau du contact avec les serpentines sous-jacentes, mais il 
s'agit probablement d'une disharmonie ; 

(4) une formation calcaire où alternent des calcaires fins, noirs ou verts, en 
plaquettes, et des calcaires gris massifs, à débris de Rudistes, sur une 
épaisseur de 200 m environ. La base de cet ensemble appartient au Sénonien 
inférieur ; 

(5) le flysch terminal, gréso-pélitique, dont la base est datée du Maestrichtien
Paléocène, comme dans la majeure partie des zones internes. 
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Coupes. - Numéros : voir texte. - a. marbres triasico-jurassiques. - b. serpentinites. - c. 
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b. LES AFFLEUREMENTS DU MONASTERE XENIAS (ROUTE DE VRINENA) LE "FLYSCH DE BASE". 

bl. Description d'une coupe. 

Le long de la piste qui, partant du monastère Xenias en bordure de la route de Vrinena, re
joint le versant occidental de la crête des monts Vedourias (au Nord) et Ailias (au Sud), on ob
serve de bas en haut (fig. 139) 

(1) des serpentinites schistosées, sur lesquelles est installé le monastère 

(2) et (3), un ensemble essentiellement détritique de type "flysch", où 1 'on peut 
distinguer une partie inférieure, riche en grès et calcarénites (2), et une 
partie supérieure, surtout calcaro-marneuse (3) 

- la partie inférieure (2) est constituée : 
+ de calcarénites jaunes, contenant des débris calcaires provenant sur

tout de Rudistes et d'Echinodermes, mais aussi de nombreux lithoclas
tes de roches siliceuses micacées et de roches éruptives, principale
ment microlithiques ; 

+ de marnes jaunâtres, à grain fin, dans lesquelles s'intercalent des 
passées diffuses microbréchiques, de même composition que les calca
rénites précédentes ; 

+ de calcaires fins, noirâtres, bioclastiques, à nombreuses Calcisphè
res, restes de Foraminifères benthiques et débris d'Echinodermes et 
de Rudistes plus ou moins grossiers, associés à de rares galets de 
laves. Les niveaux marneux de base ont livré des fantômes de Forami
nifères planctoniques rappelant des Hedbergelles et les calcaires 
noirs sus-jacents, situés quelques mètres plus haut, des Foraminifè
res benthiques dont Nautiloaulina sp., signalé jusque dans l'Aptien, 
des Trocholines {?) et des petites formes de Nezzazata connues dans 
l'Aptien-Albien (dét. Fleury) ; 
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- la partie superieure (3) présente des faciès très proches de ceux de 
l'ensemble sous-jacent (2), mais les marnes et les calcaires noirs, fins, à 
Calcisphères, ou bioclastiques à débris de Rudistes et Echinodermes, y sont 
beaucoup plus développés. Dans cette formation nettement schistosée, affleu
rent de bas en haut : 

+ des calcaires marneux, à grossesBedbergelles et Rotalipores (?), de 
l' Albien ; 

+ un niveau marneux à Rotalipores, de la partie supérieure de l'Albien 
(?) ; 

+ un calcaire noir contenant Nautiloauiina sp., des petites Nezzazata, 
et un alvéolinidé sphérique (OVaiveoiina sp. ?) . Cette association 
indiquerait l'Albien, et même la partie inférieure de l'Albien, d'a
près les formes de Nezzazata observées. ra présence de Nautiioauiina 
sp., apparemment non remaniée, est à noter dans ces niveaux à Nezza
zata et ovaiveoiina habituellement plus récents ; 

(4) une formation essentiellement calcaire, surmontant l'ensemble détritique de 
base (2 et 3), comprenant: 

- des calcaires fins, noirs, à Calcisphères, contenant de rares débris de 
marbres et de calcaires dolomitiques recristallisés ; 

- de rares calcaires gris, assez fins, mais recristallisés, à nombreux 
débris de marbres et de calcaires dolomitiques (2 à 3 mm de longueur), dont 
les faciès rappellent ceux du Trias-Jurassique pélagonien du secteur consi
déré ; 

- des calcaires bioclastiques, riches en débris de Rudistes (de 2 à 3 mm 
de longueur maximum) et galets de roches effusives microlithiques. 
Des calcaires fins, situés à la base de cette formation calcaire (4), ont 
livré de nombreux Foraminifères planctoniques très recristallisés. ce sont 
essentiellement des Giobotrunaana, avec très probablement G. aoronata Bolli 
qui indiquerait le Turonien-Santonien, et plus probablement le Coniacien
Santonien. Les niveaux de calcaires fins constituant la partie sommitale de 
cette coupe, contiennent également de nombreux aiobotrunaana fantômatiques 
qui évoquent encore le Sénonien inférieur. 

En :réswné, la formation détritique décrite ici est au moins d'âge albien à sa base, et 
peut-être même aptien. 
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b2. Compléments. 

Sur le flanc nord du mont Ailias, affleurent des calcaires noirs en plaquettes, correspon
dant probablement à l'ensemble (3) de la coupe précédente, surmontés de calcaires gris, plus 
massifs (4, fig. 139). Les calcaires noirs sont des biomicrites à Calcisphères et des calcaires 
fins, bioclastiques, à débris de Rudistes, riches en Foraminifères dont des Miliolidés, Cuneo
~ina sp. et Nezzazata sp. cf. N. simplex Omara, du Cénomanien (à Sénonien p.p. ?} . 

Sur le flanc nord-ouest de ce même sommet, on retrouve, sur les niveaux flyschoides de ba
se et les calcaires noirs en plaquettes, des marnes et des calcaires à Globot'PUnaana, du Turo
nien supérieur-Sénonien inférieur, dont Globotrunocma sigali schneegansi et G. coronata Bessi. 

Plus au Nord, des calcaires noirs, prélevés dans la colline Vedourias, se sont révélés par
~iculièrement riches en Foraminifères : Miliolidés de grande taille, Nezzazata simplex Omara, 
Bip7-anata peneropLifo'Y'mis Hamaoui et Saint Marc, Biconaava bentori Hamaoui et Saint Marc et Nwr.
moloculina sp. cf. N. heimi Bonet, du Cénomanien moyen-supérieur. 

Dans cette même colline, des calcaires fins, de couleur crème, ont pu être rapportés au Co
niacien-santonien sur la foi de Globotrunaana bicarénés, parmi lesquels Globotrunaana aarinata 
et peut-être même G. aonoavata (Brotzen). 

c. LES AFFLEUREMENTS DU FLANC MERIDIONAL DU JELADOKREMA (659 m). 

La route qui mène à Vrinana, en longeant le mont Jeladokrema sur son flanc méridional, per
met d'observer, sinon une coupe continue, du moins divers affleurements qui se sont révélés être 
assez fossilifères. 

D'Est en Ouest, après un affleurement complexe de roches éruptives variées et de radiolari
tes surmontant les péridotites du monastère Xenias, visible sur le bord nord de la route, on 
rencontre successivement : 

- un graben, limité par deux failles subverticales, où affleurent des marne-calcaires 
rouges à Globotrunaana dont G. oonaavata (Brotzen) et G. ooronata Bolli (?}, du Coniacien (partie 
supérieure) - Santonien; 

- des roches éruptives écrasées, recouvertes par un conglomérat à éléments grossiers 
de nature variée, mais surtout riches en débris ophiolitiques et radiolaritiques, qui passe pro
gressivement aux terrains sus-jacents ; 

- des marnes à éléments détritiques, des pélites et des calcarénites jaunâtres, où 
s'intercalent des plaquettes de calcaires fins ; s'y ajoutent également des blocs de roches 
éruptives, laves notamment, qui pourraient représenter des olistolithes. Cet ensemble et l'al
ternance de calcaires noirs et de marnes détritiques jaunâtres qui le surmonte, évoquent la sé
rie observée dans la coupe du monastère Xenias (ensemble 2 et 3, fig. 139). 

Les microfaciès reconnus peuvent être classés en trois groupes : des calcaires fins (bio
micrites) à Calcisphères et Pithonella sp., des calcaires bioclastiques à débris de Rudistes, 
et des biomicrites à Foraminifères benthiques. Parmi ceux-ci, on peut citer une association à 
Pseudolituonella. (?) guerneti Decrouez, Coxites cf. zuhairensis Smout, et Cuneolina gr. pavonia 
d'Orbigny, d'âge cénomanien, ou bien encore une association où Cuneolina gr. pavonia est asso
ciée à Nezzazata sp., Sabaudia sp. (?), Chrysalidina sp. cf. C. gradata d'Orbigny et Orbitoli
na sp., de l'Albien supérieur (?} - Cénomanien. 

Par ailleurs, des blocs isolés ce calcaires gris, à débris de Rudistes, visibles près d'u
ne iconostation ont livré : Orbitoides cf. media d'Archiac et Lepidorbitofdes sp., du Campanien
Maestrichtien. 

d. LES NIVEAUX SUPERIEURS ET LE PASSAGE AU FLYSCH SOMMITAL, A L'OUEST DE VRINENA. 

En partant de Vrinena, vers le Sud-Ouest puis vers l'ouest (à partir du coude que fait la 
piste qui mène, vers le Sud, à Agios Ioannis), on recoupe successivement la masse des calcaires 
qui recouvrent le "flysch" inférieur albien-cénomanien (turonien ?} puis le flysch sommital gré
so-pélitique maestrichtien-éocène qui termine la série visible. 

Dans ces niveaux supérieurs, on reconnait successivement (fig, 140) 
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Fig. 140. - Crétacé du synclinal de Koulia, secteur de Vrinena (Othrys orientale). Le flysch sommital. 
C fig. 138, CO 2, fig. 136. 

Numéros : voir texte. - a à d. Calcaires. - a. fins gris. - b. fins et microbréchiques noirs. -
c. marneux verts. - d. gréseux. - e. grès. - f. marnes et pélites. 

(1) une alternance, sur 50 m d'épaisseur au minimum, de calcaires noirs massifs, 
à débris de Rudistes, de calcaires fins noirs, et de niveaux plus marneux 
verdâtres, riches en Globotrunaana. Les principaux niveaux fossilifères ob
servés sont, de bas en haut : 

- une biomicrite à Calcisphères et GZobotT'UJ'!aana forniaata Plumet C. gr. 
stu.art~ (DeLapp~Dalbiez) indiquant un âge campanien-maestrichtien; 

- un calcaire marneux, verdâtre (biomicrite), à Globotrunaana gr. stuaPti 
(DeLapp~Dalbiez), G. cf. mayaraensis Bolli (?) et G. aontusa (Cushman), in
diquant le Maestrichtien franc ; 

- un calcaire bioclastique noir, à éléments de biomicrite remaniés et dé
bris organiques dispersés, contenant GZobotPunaana apaa (Cushman) très gros
se, Orbitoides cf. media(D'Archiac) et LepidoPbitotdes sp., du campanien 
élevé-Maestrichtien, mais très certainement du Maestrichtien, étant donné sa 
position par rapport à l'échantillon précédent; 

- un calcaire bioclastique noir, constitué d'une accumulation de fins dé
bris organiques, Rudistes surtout, à Calcisphères, Pithonelles et petits Fo
raminifères indéterminés ; 

(2) des calcaires marneux, de type biomicrite, assurant le passage entre la mas
se des calcaires précédents et le flysch terminal, qui ont livré : GZobotPUn
cana gr. stua~ti dont G. cf.stuarti (de Lapparent), GlobotPUnaana sp. cf. G. 
contusa (Cushman), G. gr. araa (Cushman) et des Rugoglobigerines du Campa
nien-Maestrichtien. D'après la place de ces calcaires dans la série, l'âge 
maestrichtien est probable, ce qui est en accord avec la présence possible 
de G. contusa ; 

(3) le flysch gréso-pélitique, où s'observent quelques intercalations de grès 
calcareux malheureusement non fossilifères. 

En résumé. cette coupe montre un passage progressif entre le flysch sommital et l'ensemble 
carbonaté à GlobotI'UYlcana et débris de Rudistes sous-jacent, dans lequel le Maestrichtien est 
représenté . 

e. CONCLUSIONS SUR I.ES TERRAINS CRETACES-EOCENES DU SECTEUR DE VRINENA. 

La couverture crétacée observée dans le secteur de Vrinena est 'transgressive sur l'ensem
ble ophiolitique du monastère Xenias. On y observe trois formations lithologiques fondamen
tales : 

- une formation détritique flyschoïde de base (100 à 200 m d'épaisseur selon les 
lieux), surmontant ou non un conglomérat de base. Les principaux niveaux datés sont l'Aptien
Albien à NautiLoaulina sp. et petites Nezzazata, à la base, et le Cénomanien franc à nombreux 
Foraminifères benthiques dans sa partie supérieure, mais non terminale ; 
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- une masse calcaire intermédiaire (300 m environ d'épaisseur), à niveaux de couleur 
variée (gris, noirs, rouges ou verts), formée essentiellement d'une alternance de calcaires fins 
à Calcisphères et Globot;runaana, de calcaires plus massifs, bioclastiques, à fins débris de Ru
distes, et de rares brèches calcaires à éléments millimétriques marmoréens appartenant proba
blement au soubassement triasico-jurassique de type pélagonien. Cette masse est datée du Séno
nien inférieur (Turonien?) à la base et du Maestrichtien au sommet ; 

- le flysch terminal gréso-pélitique, jaunâtre, débutant très probablement dès le 
Maestrichtien. 

2. LE SECTEUR DES MONTS TARAMAS-MONOCHARNA (BORDURE ORIENTALE DU 
SYNCLINAL DE KOULIA) : LES MEGABRECHES A BLOCS CARBONATES. 

En remontant vers le Nord•Ouest le chemin qui, de Kiparission, petit village situé au Nord 
de Pelasgia, permet d'atteindre la chapelle Agios Trias, on peut accéder à la colline Monochar
na (790 m), sur le flanc septentrional du mont Taratsa (920 m), en bordure d'une profonde val
lée de direction ouest-est. 

a. COUPE DU MONT MONOCHARNA ( 790 m) . 

une coupe, levée du Nord-Est au Sud.ouest en passant par le sommet du Monocharna, permet 
d'observer successivement (fig. 141) 

700 

600 

(1) des marbres dolomitiques triasico-jurassiques, limités au Sud-Ouest par une 
faille verticale, soulignée par des mylonites ; 

(2) une masse de serpentinite, plaquée sur les marbres précédents, bien visible 
sur le flanc sep~entrional de la vallée qui longe le Monocharna. Elle peut 
correspondre à des serpentinites déplacées, soulignànt le contact tectonique, 
ou bien encore à un olistolithe de la formation flyscholde décrite ci-après ; 
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(3) une formation détritique flyschoide, jaunâtre à la base et rougeâtre au som
met, constituée d'une alternance de pélites, de calcarénites, de grès et de 
rares calcaires plus ou moins marneux, datée du Turonien supérieur-Sénonien 
inférieur par des microfossiles pélagiques : 

- un banc de calcaire fin, jaunâtre, prélevé près de la base visible, 
a livré Globotruncana angusticarinata Gandolfi et G. aoronata Bolli, du Tu
ronien supérieur-Sénonien inférieur ; 

- les bancs de calcaires microbréchiques sus-jacents, sont constitués de 
particules calcaires correspondant à des débris organiques (Rudistes) ou à 
des lithoclastes, et de débris de roches siliceuses et éruptives. Ils con
tiennent Globotruncana sp. ; 

- les calcaires marneux et pélites rouges qui forment la partie supérieu
re de cet ensemble détritique (3) contiennent encore Globotruncana angusti
carinata Gandolfi et G. coronata Belli, du Turonien supérieur-Sénonien infé
rieur ; 

(4) un ensemble carbonaté très particulier, où l'on reconnait essentiellement des 
calcaires marmoréens et des margres gris clair, nettement schistosés. Ces 
marbres triasico-jurassiques (?) représentent à peu près 80 à 90 % du volume 
total de la formation ; le reste est constitué par une gangue calcaro-péliti
que rougeâtre qui limite les différents blocs de marbres gris clair, parfois 
plurimétriques (à la base), mais plus souvent de taille comprise entre 50 cm 
et 1 m, selon leur plus grande longueur. Cet ensemble a pu être daté grâce 
à la présence de Globotruncana présents au sein de la gangue : 

- à la base de la formation : Globotrunca:na angustiaarinata Gandolfi et 
G. concavata (Brotzen) s.l., du Coniacien-Santonien ; 

- dans la partie moyenne : Globotruncana a:ngusticarinata Gandolfi et G. 
conaavata-carinata, du Santonien s.s. ; 

- à la partie supérieure : Globotru.ncana cf. coronata Belli, très longue. 

En bref, cette coupe permet d'observer, sur la formation flyschoide de base, une mégabrèche 
datée pour partie du Santonien. La partie supérieure du "flysch" de base, la seule visible ici, 
atteint le Turonien supérieur-Sénonien inférieur, sans précision supplémentaire. 

b . COUPE DU LAGOVOUNI • 

Sur le bord septentrional de la profonde vallée de direction ouest-est signalée précédem
ment, le dispositif observé est assez complexe. D'Ouest en Est, en partant du mont Lagovouni 
sur lequel est située la chapelle Agios Paraskevi, on rencontre successivement (fig. 142 B) 

(1) et (2),la formation détritique flyscholde de base (1). Des corps de serpen
tinite (2) sont localement présents à la partie supérieure de ce "flysch" 
(olistolithes ou copeaux tectoniques?) ; 

(3) les brèches à éléments pluridécimétriques de marbres, à ciment calcaro-péli
tique rubéfié, limitées à l'Est par une faille verticale ; 

(4 à 7); des masses carbonatées (4, 5, 6) qui constituent le bord de la grande 
vallée sur plus d'un kilomètre, jusqu'au contact avec les schistes permiens 
(7). On peut y reconnaitre, d'ouest en Est : 

- des marbres ou des calcaires recristallisés massifs, gris clair, très 
probablement triasico-jurassiques {4a). Latéralement, plus au Nord, des brè
ches, riches en éléments de ces mêmes marbres, sont présentes à leur base 
(4b). Leur fait suite une masse de marbres et de calcaires recristallisés, 
à fantômes d'Ostracodes ou d'Involutines {?), très certainement du Trias
Jurassique, limitée de part et d'autre par des failles verticales (4c) ; 

- un ensemble carbonaté, de faciès proche des masses précédentes, mais 
qui correspond probablement à des mégabrèches (Sb et Sd) dans lesquelles 
s'intercalent des niveaux de brèches à petits éléments de marbres décimétri
ques ou même centimétriques,· dont le ciment est daté du Crétacé supérieur 
par des Globotruncana (Sc) : Globotruncana helvetiaa Bolli (?) du Turonien, 
à la base, puis Globo~runcar.a coronata Belli, associé à G, sigali-Schnee
gansi du Turonien supérieur-Coniacien. 
Au sommet de cet ensemble existent des calcaires fins, gris-noir (Sa), à 
OrbitoÏ-des media (d 'Archiac) et Le-pidorbitoides sp., du Campanien-Maestrich
tien ; 
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- puis, au-delà d'une faille verticale, les marbres et les calcaires do
lomitiques massifs, recristallisés, du Trias-Jurassique (6), qui reposent 
ici directement sur les schistes, conglomérats siliceux et marbres blancs 
du Permien { 7) . 

Le problème essentiel que pose cette coupe est relatif à la signification des masses de 
marbres et calcaires marmoréens, attribués au Trias-Jurassique, affleurant dans les ensembles 
(4) et (5). Celles-ci peuvent représenter de simples horsts au sein de la série bréchique cré
tacée à éléments de marbres, mais la présence locale au sein de certains de ces ensembles ou à 
leur base, de brèches plus fines, datées du Crétacé supérieur {4b et Sc), conduit à penser que 
ces masses de marbres et calcaires marmoréens pourraient correspondre également à d'énormes 
olistolithes, au moins dans certains cas. 

Dans le même ordre d'idée, les corps de serpentinite observés à la partie superieure de la 
formation détritique de base, juste sous les brèches à éléments de marbres, pourraient être as
similés eux aussi à des olistolithes. Du fait de leur position sommitale dans la série flyschoi
de, ces derniers se seraient resédimentés dès les premières manifestations de surélévation ayant 
conduit par la suite à la genèse des brèches à éléments carbonatés. Cette interprétation expli
que bien la succession des évènements, dans la mesure où les ophiolites surmontent normalement 
les marbres de type pélagonien, et doivent être érodées avant ceux-ci. 
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Coupes. - Numéros : voir texte. - a. schistes et marbres paléozo!ques. - b. marbres triasico
jurassiques. - c. serpentinites. - d. "flysch de base". - e. calcaires microbréchiques. - f. 
(micro)brèches à éléments de marbres. - g. mégabrèches à blocs de marbres triasico-jurassiques. 
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c. LES AFFLEUREMENTS DU MONT TARAMAS ( 798 m) • 

Entre les secteurs de Vrinena et des monts Lagovouni-Monocharna où affleure la formation 
détritique de base, existe un grand domaine où les calcaires bréchiques crétacés, à éléments 
centimétriques ou décimétriques de marbres, affrontent directement par faille verticale, les 
masses carbonatées recristallisées du Trias-Jurassique, ou même les schistes permiens. Cette ob
servation conduit à s'interroger sur l'existence ou l'absence du flysch de base dans ce secteur. 

Sur l'arête de direction NE-SW qui culmine au mont Taramas (798 ml, les brèches crétacées 
à Calcisphères et Globotrunaana sp. semblent reposer directement sur les marbres triasico-juras
siques sous-jacents, sans que l'on puisse noter de traces importantes de tectonisation (fig. 142 
A). S'agit-il là d'un témoin des divers hauts-fonds qui devaient, au Crétacé supérieur, alimen
ter dans ce secteur les mégabrèches à éléments triasico-jurassiques? Cela n'est pas impossible, 
dans la mesure où, au Nord du mont Taramas, les brèches sont rares et à éléments très petits, 
alors qu'au Sud de ce même mont, se développe le domaine de ces mégabrèches, ce qui suppose une 
alimentation "orientée" en éléments détritiques. 

d. CONCLUSIONS. 

Les séries crétacées comprises entre les monts Taramas (au Nord) et Monocharna (au Sud) 
montrent des termes lithologiques semblables à ceux qui affleurent dans le secteur de Vrinena, 
à savoir un "flysch" de base surmonté d'une formation carbonatée. Cependant, des différences im
portantes existent: ainsi, la masse carbonatée est ici constituée pour l'essentiel de mégabrè
ches à éléments de marbres très probablement triasico-jurassiques, qui ont pu être datées loca
lement du Santonien s.s. et peut-être du Turonien à la base. 

Si la présence de Globotrunaana helvetiaa était confirmée à la base des mégabrèches cal
caires, cela donnerait une limite supérieure, au moins localement, à l'âge du flysch sous-ja
cent, qui par ailleurs contient des formes telles que Globotrunaana aoronata, du Turonien supé
rieur-Sénonien inférieur. 

Ces mégabrèches sont assez semblables à celles que nous avons signalées dans le paragraphe 
consacré aux séries d'Amaliapolis, plus à l'Est. 

3. LE CRETACE DE LA BORDURE SUD-ORIENTALE DU SYNCLINAL DE KOULIA 
LE SYNCLINAL COUCHE DE GAVRIANI. 

Les affleurements crétacés de la bordure méridionale du synclinal de Koulia appartiennent 
à deux ensembles distincts caractérisés par des structures tectoniques différentes : à l'Ouest, 
des séries crétacées transgressives peu tectonisées, à la base et au Sud desquelles sont ins
tallés les villages de Myli, (Paleo)spartia et Paleokerassea, et à l'Est, le synclinal couché 
de Gavriani, déversé approximativement vers le Sud, dont les affleurements seront étudiés dans 
ce paragraphe. 

a. COUPE DU PIRGOS. 

Une premiere coupe de direction NNW-SSE a été levée dans le chaînon du Pirgos, à un kilo
mètre environ au Sud-Ouest de la route à péage Lamia-Larissa qui recoupe ce chaînon près du prin 
cipal sommet (380 m environ). 

al. Description d'une coupe type. 

Du Nord au Sud, on observe successivement (fig. 143 A) 

(1) des marbres dolomitiques massifs, cataclasés, supposés du Trias-Jurassique 

(2) des péridotites serpentinisées et intensément tectonisées, associées à de 
rares schistes verts ; 

(3) une épaisse série formant une falaise à regard sud, constituée d'une alter
nance de passées schisteuses jaunâtres et de niveaux calcaires intensément 
recristallisés. Du haut vers le bas de la falaise, on rencontre : 

- des schistes et calcschistes jaunâtres, riches en fins débris de roches 
éruptives essentiellement microlithiques (3a) 
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Fig. 143. - Crétacé du synclinal de Koulia. Secteur de Gavriani. Coupe du Pirgos (Othrys orientale). 
CO 6, fig. 136. 

Numéros : voir texte. - a. schistes paléozotques. - b. marbres triasico-jurassiques. - c. ser
pentinites. - d. roches éruptives basiques transformées. - e. schistes violets ou verts, -
f à j. Calcaires. - f. fins. - g. à débris de Rudistes. - h. à Rudistes entiers. - i. microbré
chiques. - j. bréchiques à galets arrondis parfois. - k. marnes schisteuses. 

- un premier ensemble de calcaires fins, bioclastiques, microbrecniques, 
en bancs peu épais (30 à 80 cm) (3b). Les calcaires microbréchiques contien
nent de nombreux éléments de roches éruptives, alors que les calcaires bio
clastiques et les calcaires fins sont respectivement riches en débris de Ru
distes et en Calcisphères. 
Un banc situé vers le haut de cet ensemble calcaire a pu être daté du Céno
manien moyen (supérieur) - Turonien basal, par Nezzazata sp., Cuneo lina gr. pa
vonia d'Orbigny et surtout Biaonaava bentori Hamaoui et Saint Marc. une faune 
de Gastéropodes prélevée latéralement dans ce même ensemble, à la limite su
périeure des calcaires, près des schistes (3a), a été analysée par Mme Ter
mier qui y a reconnu Diptyxix cf. luttiakei Blanckenhorn, qui indiquerait 
l'Aptien inférieur. 
La faible épaisseur des terrains existant entre les niveaux cénomaniens da
tés par les microfossiles et les niveaux à Actaeonelles et Nérinées, condui
sent à s'interroger sur la validité de l'information fournie par ces derniè
res formes {+). L'existence de remaniements semble exclue car les Actaeonel
les sont très nombreuses dans ce gisement, même si elles sont assez mal con
servées. La forme déterminée n'est que "rapprochée" de D. luttiakei, et par 
conséquent, un doute est permis. Des âges aptien-albien ayant été proposés 
pour la base du "flysch inférieur" près de Vrinena en tenant compte des mi
crofossiles, cette possibilité d'un âge aptien ne peut être rejetée ; c'est 
pourquoi je parlerai a•u~ âge aptien-cénomanien pour la base de cet ensemble 
crétacé transgressif de Gavriani, qui se poursuit par les niveaux décrits ci
àessous ; 

(+) Il est important de s'interroger sur la validité de cet âge, car c'est le plus ancien pro
posé pour la transgression dans la région de l'Othrys. 
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- des schistes et calcschistes jaunâtres (3c) 
- des calcaires recristallisés fins ou microbréchiques, à Calcsiphères et 

débris de Rudistes (3d) 
- des schistes et calcschistes jaunâtres (3e) ; 
- des calcaires gris-noir, fins ou microbréchiques, nettement recristalli-

sés, à gros débris de Rudistes (3f) ; 
- des schistes et calcschistes jaunâtres à brunâtres (3g) 
- une barre de calcaires gris ou rouges, plissée (3h), au sein de laquelle 

j'ai trouvé une faune d'Actaeonelles et Nérinées difficiles à dégager, asso
ciées à des Rudistes ; 

- des niveaux schisteux rougeâtres, d'aspect conglomératique {3i) ; 

(4) et (5),des schistes siliceux rouges, radiolaritiques et des schistes verts 
(4a), reposant sur des roches éruptives diverses, laves et péridotites ser
pentinisées (4b), qui viennent buter par faille verticale sur des marbres 
gris, massifs (Trias-Jurassique?) et des radiolarites (Sa). 

a2. Compléments. 

Une coupe levée quelques centaines de mètres plus à l'Ouest (fig. 143 B), le long de la 
même falaise, montre un dispositif semblable ; toutefois, les faciès crétacés (3) apparaissent 
plus pauvres en bancs calcaires, alors que se développent des niveaux schisteux, parfois calca
reux, à fins débris de roches effusives. Da~s le compartiment situé au Sud de la faille verti
cale, affleurent des schistes permiens (Sb) sur les marbres triasico-jurassiques (Sa), qui sou
lignent la polarité inverse d'une partie de la série. 

a3. Interprétation des séries observées. 

La première coupe décrite (fig. 143 A) permet d'observer une série inverse écaillée : mar
bres massifs (1) (Trias-Jurassique probable) sur roches éruptives "ophiolitiques" (2), sur 
schistes et calcaires du Crétacé (3). A la base de la falaise, on retrouve des schistes et des 

- roches éruptives ophiolitiques (4) identiques à (2), surmontés par les formations lithologiques 
d'âge crétacé (3) ; il s'agit donc d'un synclinal couché. La limite entre série inverse et sé
rie normale n'est pas évidente

0

du fait de la répétition de faciès semblables au sein du Crétacé 
et d'écaillages toujours possibles ; toutefois, si l'on se fonde sur les bancs calcaires princi
paux, le coeur du synclinal doit être placé dans les niveaux (3e). 

L'analyse des bancs de calcaires crétacés, situés à la base de la falaise, permet de mettre 
en évidence des plis décamétriques décalés par des failles verticales transverses qui compli
quent la structure synclinale majeure à flanc inverse écaillé, Il est à remarquer que le compar
timent (5) ne correspond pas au soubassement normal de la série crétacée, puisque sa polarité 
est inverse (fig. 143 B), mais plutôt à un élément du flanc inverse principal, effondré par 
faille verticale, par exemple. 

Quoi qu'il en soit, la série crétacée transgressive est représentée ici par une formation 
détritique flyschoide qui est datée près de sa base du Cénomanien et peut-être de l'Aptien. 

b. SECTEUR DE GAVRIANI. 

bl. Coupe de Gavriani. 

Cette coupe est accessible à partir du nouveau village de Gavriani, situé sur la route as
phaltée qui relie Pteleon (à l'Est) et Pelasgia (à l'Ouest), en se dirigeant vers le Nord - Nord 
Ouest en direction d'un petit sommet de marbres dolomitiques blancs (Trias-Jurassique supposé) 
qui tranche au milieu de ces schistes permiens et crétacés. 

bl.l. Description. 

Du Nord au Sud, affleurent en série inverse (fig. 144} 

(1) des schistes oeillés, de couleur gris-beige, du Permien 

(2) des marbres dolomitiques massifs, blancs ou gris clair, supposés d'âge trias
jurassique ; 
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(3) des corps discontinus de roches éruptives basiques et ultrabasiques "ophio
litiques" : serpentines (3a) et dolérites surtout (3b) ; 

(4) une formation détritique complexe constituée essentiellement de terrains 
schistosés en fines plaquettes, au sein desquels on peut distinguer, par or
dre d'importance décroissante (en volume) 

- des schistes et calcschistes jawiâtres correspondant à plusieurs types 
pétrographiques : des pélites, des marnes plus ou moins gréseuses, des cal
carénites à grain millimétrique riches en débris de roches effusives micro
lithiques et de roches siliceuses ainsi qu'en débris de minéraux isolés, am
phiboles vertes ou brunâtres, chlorites, serpentines, feldspaths et quartz. 
Des granuloclassements verticaux s'observent fréquemment et confirment la 
polarité inverse de la série, au moins dans sa partie septentrionale, Des 
Calcisphères et des restes de Globotrunaana et de Rotalipores (?) peuvent 
être discernés dans ces faciès qui constituent l'essentiel de la série cré
tacée-: 

- des bancs de calcaires massifs, gris et rouges, d'aspect noduleux à dé
bris centimétriques de roches effusives (4e) 

- des lits siliceux: notamment des brèches constituées en quasi-totalité 
par des éléments de schistes rougeâtres à Radiolaires (4k), mais aussi des 
schistes verts à Radiolaires et de véritables radiolarites, vertes ou rouges 
(4ml 

- des roches éruptives : dolérites et roches effusives microlithiques 
(4d), gér.éralement associées aux radiolarites franches. 
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Fig, 144, - crétacé du synclinal de Koulia. Secteur de Gavriani. Coupe de Gavriani (Othrys orientale). 
CO 7, fig. 136. 

Numéros: voir texte. - a. schistes paléozoiques. - b. marbres triasico-jurassiques. - c. ser
pentinites. - d. roches éruptives basiques. - e. calcaires recristallisés rouge!tres. - f. cal
caires microbréchiques (triangles pleins) ou bréchiques (triangle creux). - g. conglomérats à 
galets arrondis. - h. calcaires marneux. - i. grès parfois granoclassés. - j. brèches à élé
ments schisteux. - k. brèches à éléments de schistes à Radiolaires. - 1. marnes schisteuses. -
m. schistes non carbonatés, parfois à Radiolaires (jurassiques ou crétacés?). 
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bl. 2. Interprétation. 

La formation à dominante détritique (4) peut être rapportée au Crétacé inférieur terminal 
et au Crétacé supérieur dans sa totalité, du fait de la présence à différents niveaux de marnes 
schisteuses à Calcisphères et fantômes de Foraminifères pélagiques (Rotalipores? et GZ.obotr-un
C?ana). 

La partie septentrionale de cette formation détritique présente une polarité inverse (cf. 
graded-bedding), mais la polarité n'a pu être déterminée à proximité de Gavriani, dans la par
tie méridionale. 

Le principal problème d'interprétation posé par cette coupe est celui de l'existence des 
roches effusives et radiolaritiques au sein de la série crétacée. Du fait du caractère schisteux 
des terrains en présence, les contacts entre les divers types de roches ont été altérés lors des 
phases tectoniques, mais d'après la disposition de ces roches effusives et radiolaritiques au 
sein de l'encaissant, il semble que l'on ait affaire, pour partie, à des olistolithes de maté
riel triasico-jurassique resédimentés dans les niveaux transgressifs du Crétacé. Certaines brè
ches homogènes, constituées de débris de schistes à Radiolaires, et même certains schistes à 
Radiolaires, pourraient toutefois correspondre à des sédiments d'âge crétacé supérieur, consti
tuant une partie de la matrice de ces olistolithes. 

En résumé, cette série (4) est sans aucun doute équivalente de la serie crétacée décrite 
précédemment (3, fig. 143), mais possède apparemment moins de bancs calcaires et paraît plus ri
che en éléments effusifs et radiolaritiques (olistolithes ?) . Nous verrons que la série créta
cée décrite dans cette coupe de Gavriani a beaucoup d'affinités avec la série de la fenêtre de 
Dimini, située à la base des terrains métamorphiques du massif de Velanidia, près de Voles. 

b2. Compléments. 

En bordure de la route qui relie Gavriani à Pelasgia, dans le lacet occasionné par la pré
sence de la profonde vallée ouest-est qui coule au Nord du mont Aetofolia, affleure la forma
tion détritique crétacée à GZ.obotrunC?ana (4, fig. 144) décrite ci-dessus. 

Sur le flanc méridional de la vallée, le talus de la route est formé de roches rougeâtres 
schistosées qui sont en fait des conglomérats essentiellement constitués de débris roulés, at
teignant jusqu'à 10 cm de longueur, de roches effusives microlithiques, de radiolarites rouges 
plus ou moins schistosées, et de rares galets calcaires. Il s'agit là de la base de la forma
tion détritique flyschoide crétacée, qui semble reposer sur des ensembles effusifs de type 
pillow-lavas -en contre-bas de la route, vers l'Est- appartenant probablement aux séries voisi
nes de type Loggitsion, alors que les niveaux sus-jacents, formant le sommet de l'Aetofolia, 
sont constitués de marbres gris massifs, de type pélagonien, poussés en écailles sur la forma
tion détritique. 

Sur le flanc septentrional de cette même vallée, les bancs marneux et de calcarénites de 
cette formation détritique qui surmontent les conglomérats précédents en série apparemment nor
male, se révèlent assez riches en Calcisphères et GlobotrunC?ana, du Turonien supérieur-Sénonien 
inférieur, dont GZ.obot:t'Uncana coronata Belli. 

c. LE SECTEUR KIPARISSION-MYLI COUPE TARATSA-AGIOS PANAYA. 

Une coupe levée dans la partie occidentale du synclinal couché de Gavriani, entre le som
met du mont Taratsa (920 m) au Nord-Ouest et la chapelle Agios Panaya au Sud-Est, en passant 
par la chapelle Agios Paraskevi, permet d'observer un dispositif voisin de celui décrit plus à 
l'Est ; toutefois, un certain nombre de détails mérite d'être souligné. 

Du Nord-Ouest au Sud-Est, on rencontre successivement (fig. 145) 

(1) les marbres massifs, supposés d'âge trias-jurassique 

(2) un ensemble particulier, constitué de roches éruptives altérées et de blocs 
de marbres, parfois à épidote, qui s'enrichit vers l'Ouest en pélites schis
teuses rouges à Radiolaires. Il s'agit très nettement de la formation Volca
no-Détritique datée ailleurs du Jurassique supérieur ; 
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(3) quelques dizaines de mètres de calcaires noirs, peu recristallisés, en bancs 
d'épaisseur variable, riches en Foraminifères benthiques du Cénomanien : des 
Miliolidés, Cuneolina gr. pavonia d'Orbigny, Nezzazata sp., Biaonaava bentori 
Hamaoui et Saint Marc, Biplana~a peneropliformis Hamaoui et Saint Marc l 

(4) la formation détritique "mésocrétacée" à schistosité nette, constituée de 
grès, de pélites, de calcaires fins ou microbréchiques et de bancs conglomé
ratiques à éléments roulés (galets de roches effusives et de radiolarites 
surtout). Des corps laviques, associés à des sédiments radiolaritiques, s'y 
intercalent à nouveau: là encore, on peut admettre qu'il s'agit d'olistoli
thes provenant du sou.bassement triasique ou jurassique. Du côte méridional, 
cet ensemble présente Wl faciès ,flysch assez typique a~ec des alternances 
gréso-pélitiques, parfois calcareuses, des granuloclassements et des figures 
de courants à la base de bancs grossiers (+). 
Les calcaires fins contiennent des Globotrunaana, plus ou moins bien conser
vés, dont Globotrunaana angustiaarinata Gandolfi et G. sigali-sarmeegansi, 
du Turonien supérieur-Santonien ; 

(5) des pillow-lavas triasiques, visibles à proximité de la chapelle Panaya, qui 
appartiennent aux séries de type Loggitsion et qui sont recouverts directe
ment par les niveaux flyschoides de la formation précédente. 
Quelques centaines de mètres plus à l'Ouest, des copeaux de calcaires noirs 
ou gris s'intercalent entre le "flysch rnésocrétacé" et le soubassement de 
type Loggitsion. Les associations de microfossiles observées sont, outre les 
Miliolidés très fréquents, Biplanata sp. et Nezzazata sp., probablement du 
Cénomanien, d'une part, et Cuneolina gr. pavonia d'Orbigny, Nezza~ata simplex 
Omara et Orbitolina sp., de l'Albien supérieur-Turonien inférieur, mais très 
probablement du Cénomanien également, d'autre part. Cette observation confir
me que la structure est bien celle d'un synclinal couché dont le flanc supé
rieur inverse présente une. série pélagonienne et le flanc inférieur normal, 
une série pélagique de type Loggitsion. 
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Fig. 145. - Crétacé du synclinal de Koulia. Secteur de Gavriani. Coupe Taratsa-Agios Panaya (Othrys ori
entale). CO 8, fig. 136. 

Légende dans le texte. Figurés fig. 5. 

(+) Sur la carte à 1/50 000 de Myli (Marinos et al., 1957), ces niveaux sont d'ailleurs attri
bués au flysch terminal (Maestrichtien-Paléocène). 
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En Pésumé, les observations faites dans le secteur Kiparission-Myli confirment que les ni
veaux crétacés occupent le coeur d'un synclinal couché. Ils présentent, pour l'essentiel, un 
faciès "flysch", sauf à la base où l'on note l'existence de calcaires noirs. Ces demiers sont 
datés du Cénomanien par des microfossiles benthiques, mais il existe parfois encore une dizaine 
de mètres ou plus de terrains entre ces niveaux cénomaniens et le soubassement triasico-jurassi
que, où l'Albien, par exemple, pourrait être présent. Le flysch sus-jacent est, lui, daté pour 
partie du Turonien supérieur-Santonien par des Globotr>wiaana. 

Que ce soit dans le flanc inverse, très écaillé, ou dans le flanc normal qui l'est moins, 
les contacts avec les divers soubassements triasico-jurassiques sont toujours tectonisés. Ain
si, les calcaires noirs cénomaniens, qui viennent au contact des séries de LOggitsion, ont des 
formes de lentilles qui ne semblent pas être d'origine sédimentaire, mais bien d'origine tecto
nique. A ce propos, sur la carte à 1/50 000 de Myli (Marinos et al., 1957) et sur les cartes à 
très petite échelle proposées par les auteurs anglo-saxons (Hynes et al., 1972 ; Smith et al., 
1975), les monts Taratsa et Aetofolia sont attribués au Crétacé supérieur, si bien que les sé
ries sont jugées normales alors qu'il s'agit sans aucun doute possible du Trias-Jurassique en 
série inverse. 

d, CONCLUSIONS REIATIVES AU CRETACE DU SYNCLINAL COUCHE DE GAVRIANI. 

Les niveaux crétacés qui occupent le coeur du synclinal couché de Gavriani sur plus de dix 
kilomètres, entre Myli, à l'Ouest, et le mont Pirgos,· à l'Est du village de Gavriani, sont es
sentiellement représentés par une formation détritique présentant parfois un aspect de flysch, 
dans laquelle s'intercalent quelques niveaux calcaires et des olistolithes. Cette formation est 
datée à sa base, avec doute, de l'Aptien, mais avec certitude du Cénomanien, et atteint le Turo
nien supérieur-santonien dans sa partie sommitale. 

Ce "flysch" qui présente parfois des niveaux conglomératiques à sa base, est tout à fait 
comparable à la formation détritique "mésocrétacée" de la région de Vrinena. Toutefois, dans ce 
dernier secteur, les calcaires noirs du Cénomanien franc semblaient occuper une position plus 
élevée dans la formation détritique. 

Je n'ai pu observé de niveaux plus récents que le flysch dans le coeur du synclinal couché 
et par conséquent, il n'est pas possible de déterminer si des brèches à éléments de marbres 
triasico-jurassiques ont envahi ce secteur. 

4. LA BORDURE MERIDIONALE DU SYNCLINAL DE KOULIA, DE MYLI A PALEO
KERASSEA : LE PASSAGE DU FLYSCH DE BASE AUX CONGLOMERATS. 

Les series crétacées de ce secteur sont caractérisées par une augmentation des faciès con
glomératiques grossiers, riches en galets de radiolarites, à la base, au détriment des niveaux 
pélito-grêseux et marneux flyscho!des. De nombreuses coupes assez complètes pèuvent être levées 
dans ce secteur i les faciès varient très rapidement dans le détail, mais des évolutions plus 
générales peuvent être dégagées. 

Je distinguerai trois secteurs d'affleurements, respectivement centrés sur les villages de 
Myli, (Paleo}Spartia et Paleokerassea. 

a. LES AFFLEUREMENTS DU SECTEUR DE MYLI • 

al. Coupe générale NNW-SSE passant par le villaqe de Myli (fig. 146). 

Cette coupe permet d'observer à nouveau les trois ensembles lithologiques déjà signalés 
dans le secteur de Vrinena, à savoir: i.m ensemble détritique basal ("flysch mésocrétacé-séno
nien inférieur"), une formation carbonatée constituée de faciès calcaires très divers, et un 
flysch terminal typique du Maestrichtien-Paléocène. 

al.1. Description. 

De bas en haut, c'est-à-dire du SSE vers le NNW, affleurent (fig. 146) 
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Fig. 146. - Crétacé du synclinal de Koulia. Bordure méridionale. Coupe de Myli (Othrys orientale). co 9, 
fig. 136. 

Légende dans le texte, Figurés: fig. 5. 

(1) et (2),la formation détritique rythmique inférieure (2), qui repose ici sur 
des pillow-lavas triasiques appartenant aux séries de type LOggitsion (1). 
Des conglomérats à galets de grês, "graywackes" et radiolarites, visibles 
dans le village même de Myli, pourraien~ représenter la base de la série. 
L'ensemble (2) est, dans ce secteur, três riche en carbonates : les rythmes 
observés mettent en cause des marnes jaunâtres, des calcarénites et des cal
caires microbréchiques à débris de roches éruptives, de radiolarites et par
fois de marbres (triasico-jurassiques ?) . Des granuloclassements verticaux 
sont fréquents dans ce matériel, même lorsqu'il est uniquement carbonaté, 
Les microfossiles observés permettent d'attribuer un âge turonien-sénonien 
inférieur_à cet ensemble décrit en détail dans le paragraphe suivant: 

(3 à 5)/une formation essentiellement carbonatée, constituée de bas en haut par 
- des calcaires gris, fins ou bioclastiques, en plaquettes (3), à calcis

phêres et Globotruncana, dont peut-être Globot:runaan.a araa (Cushman) connu 
dès le Campanien; 

- des calcaires plus massifs, bréchiques, parfois cataclasés, à éléments 
radiolaritiques (4). Les bancs sonnnitaux contiennent Orbitof.des cf. media 
(d'Archiac) du Campanien-Maestrichtien ; 

- une alternance de calcaires à silex et de calcaires massifs bioclasti
ques (5), contenant Globotruncana forniaata Plummer, du Campanien-Maestrich
tien prês de la base, mais aussi au sommet, à proximité du passage au flysch 
supérieur gréso-pélitique 

(6) le flysch gréso-pélitique typique, qui n'a pas livré de fossiles dans ce sec
teur. 

a2. Analyse détaillée de la formation détritique de base. 

Le détail des séquences lithologiques qui constituent cette formation de type flysch est 
représenté sur la figure 147. La présence de plis dans la partie sommitale rend les estimations 
d'épaisseur aléatoires. J'ai distingué six termes lithologiques dans cet ensemble (fig. 147) : 

(A) les conglomérats de base (épaisseur : 5 m environ) : les éléments centimétri
ques à décimétriques sont des galets de roches éruptives, de radiolarites, de 
grès à quartz et feldspaths, et des calcaires microbréchiques à oolithes sem
blables à ceux du Jurassique de la série de Pirgaki-Garmeni ; 
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(B) des calcarénites et des calcaires marneux fins (épaisseur : 5 à 10 m visi
bles) : les calcarénites de base (Bl) ont un grain fin (500 microns à 1 Dml) 

et contiennent des Milioles, des Calcisphères, DiatyopselLa sp. et des Globo
t:r>unaana bicarénés connus dès le début du Turonien ; les calcaires marneux 
sus-jacents (B2) sont riches en Globotruncana dont G. coronata Belli, du Tu
ronien supérieur-sénonien inférieur; 

(C) une alternance de brèches calcaires à éléments plurimillimétriques, de calca
rénites noires parfois granuloclassées, de calcaires fins et de marnes jaunâ
tres : 

- la brèche calcaire de base (Cl) est surtout constituée de débris d'orga
nismes dont des Rudistes, associés à des lithoclastes (roches éruptives et 
radiolarites) ; 

- les calcaires marneux jaunâtres (C2), ravinés par les calcarénites noi
res, sont datés du Turonien-Coniacien (Coniacien probable) par Globotruncana 
cf. renzi Gandolfi 

- la partie supérieure, visible sur 5 m d'épaisseur dans une petite carriè
re, révèle les mêmes microfaciès, avec notamment des micrites au sein des
quelles ont été reconnus Globotrunaana angustiaarinata Gandolfi et G. aorona
ta Belli, du Turonien-Sénonien inférieur (C3), ou Globotrunaana coronata 
Bolli uniquement (C4) ; 

(D) 20 m environ d'une alternance de calcaires fins, sombres, et de marnes jaunâ
tres à Globotruncana cf. renzi Gandolfi, du Turonien supérieur-Coniacien, 
près de la base ; 

(E) un niveau repère d'un mètre d'épaisseur. Il s'agit d'une brèche calcaire à 
galets de roches effusives microlithiques, mais surtout riches en éléments 
de marbres ou de calcaires marmoréens dolomitiques appartenant très probable
ment au soubassement triasico-jurassique de type pélagonien, situé plus au 
Nord. D'autres éléments calcaires, d'âge crétacé, contiennent des Globigéri
nidés et des Mélobésiées ; 

(F) une alternance de calcaires fins, jaunâtres, et de calcarénites plus sombres 
au litage parfois anarchique, traversée par un banc bréchique (F2) constitué 
dans sa quasi-totalité par des éléments de marbres ou de calcaires marmoréens 
dolomitiques où l'on reconnaît parfois des formes ovoîdes (fantômes d'Ostra
codes ou d'Involutines triasiques, probablement). 
Les calcaires fins (F1) situés sous la brèche ont livré GlobotrW'!cana cf. 
renzi Gandolfi, et les calcaires sus-jacents (F3), Globot~unaana. cf. coPonata 
Bolli. 

a3. Compléments. 

Une coupe levée quelques centaines de mètres à l'Ouest de la précédente (fig. 148 A) a per
mis de mettre en évidence une évolution des faciès présents dans la formation détritique de ba
se, qui deviennent plus grossiers par enrichissement en calcaires bréchiques à éléments variés 
plurimillimétriques et en conglomérats rouges à galets roulés de radiolarites et de roches érup
tives. Le passage entre le "::lysch de base" et les calcaires sus-jacents est progressif et se 
fait par enrichissement en bancs calcaires, souvent bréchiques ou bioclastiques, de la partie 
supérieure du "flysch de base". 

Les affleurements visibles sur le flanc oriental de la vallée nord-sud, située à mi-distan
ce entre le village de Myli et la profonde vallée dite Spartiorrema (coupe de Paliochori fig. 
148 B), montrent la même tendance que la coupe précédente. 
La formation détritique de base (2 à 4) est caractérisée par la présence de .conglomérats à ga
lets roulés, d'ordre centimétrique, de radiolarites, de roches éruptives et de calcaires dont 
certains appartiennent aux calcaires des séries maliaques. 
Les niveaux calcaires et marneux (3), situés près de la base de la couverture crétacée, contien
nent des Globo~runcana dont Globotrzgzoana sigaZi-schneegansi et peut-être G. oonaavata (Brotzen) 
du Sénonien inférieur, probablement du Coniacien. 
Les premiers calcaires (5) qui recouvrent les conglomérats (4) contiennent Monoharmontia com
pressa De Castro, connu surtout au Turonien supérieur-Sénonien inférieur (dét. Fleury). 

Quelques résultats fragmentaires obtenus dans le secteur structuralement complexe situé 
juste au Nord du monastère de Myli montrent que : 

- la partie som.'llitale du "flysch inférieur" atteint au moins le Turonien supériei.:r
santonien, du :ait de la présence de ùlobotrunoana sigali-sohneegansi et surtout de G. coronata 
Bolli ; 
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- des brèches riches en éléments parfois grossiers de marbres et de calcaires marmo
réens (Trias-Jurassique?) se sont également déposées durant cette même période Turonien supé
rieur-Sénonien inférieur, d'après les Globotrunaana présents, mais elles semblent surmonter le 
"flysch inférieur" ; 

- des corps de serpentinite existent, juste au Nord-Ouest du monastère de Myli, dans 
la série crétacée apparemment continue, entre le "flysch de base" et les calcaires sus-jacents 
rappelant ainsi le dispositif observé dans le secteur du mont Lagovouni (fig. 142), plus au Nord. 
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Fig. 147. - Crétacé du synclinal de Koulia. Bordure méridionale. Les affleurements de Myli. CO 9, fig. 
136, 2 sur coupe fig. 146. Le "flysch de base". 

Symboles A à F : voir texte. - a. pillow-lavas triasiques. - b. conglomérats. - c, grès. -
d. marnes et pélites. - e à h. Calcaires. - e. fins. - f. marneux. - g. microbréchiques. 
h. bréchiques. - i. bancs carbonatés granoclassés. 
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Fig. 148. - Crétacé du synclinal de Koulia. Bordure méridionale. Coupe à l'Est de Myli (Otbrys orientale). 
A. Coupe de Kalivia, CO 10, fig. 136. - B. Coupe de Paliochori, CO 11, fig. 136. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 

a4. Conclusions. 

En résumé, les coupes de Myli permettent d'observer un flysch de base apparemment assez ré
cent, puisque ses différentes parties sont datées du Turonien-Sénonien inférieur. La masse car
bonatée supérieure est constituée de calcaires fins à Globotrwiaana., de calcaires microbréchi
ques et de calcaires bioclastiques. 

b. COUPE EN AMONT DE LA SPARTIORREMA, PRES D'AGIOS BARBARA : PRESENCE D' OLISTOLITHES. 

Cette coupe est l'une des plus remarquables qu'il soit donné d'observer dans le secteur 
~tudié, notamment en ce qui concerne la formation détritique de base. Les affleurements pris en 
considération ici sont situés au Sud de la chapelle Agios Barbara, sur le flanc oriental de la 
Spartiorrema, en bordure de la piste qui remonte assez loin vers le Nord, jusqu'au pied de l'a
rête des monts Giusi (1 726 m) - Spilioura (1 557 m). 
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Fig. 149. - Crétacé du synclinal.de Koulia I la bordure méridionale. Coupe d'Agios Barbara (Spartiorrema). 
CO 12, fig. 136. 

Numéros: voir texte. - a. pillow-lavas (triasiques?). - b. calcaires à silex triasiques. -
c. conglomérats (poudingues). - d.•grès. - e. marnes et pélites. - f à 1. calcaires. - f. fins. -
g. à débris de rudistes. - h. conglomératiques à débris roulés. - i. bréchiques. - j. microbré
chiques. - k. gréseux. - l. mameux. 

Description. 

Du Nord au Sud et de haut en bas, on relève la succession suivante (fig. 149) 

(1) des calcaires massifs, bréchiques, ou des poudingues à éléments roulés. Cer
tains de ces calcaires sont formés en quasi-totalité de débris de Rudistes 
pluricentimétriques (la), d'autres de teinte rouge, contiennent des éléments 

de marbres de même taille, bien arrondis {lb). Des calcaires fins, bioclas
tiques, à GZobotrunaana mal conservés, s'y intercalent (le) ; 

(2) des conglomérats rougeâtres (2a) et (2b), riches en galets de radiolarites 
et de roches effusives, reposant sur des pillow-lavas violacés, altérés (2c). 
La partie supérieure des conglomérats est indurée (2a), alors que les niveaux 
inférieurs (2b) sont très friables. Les pillow-lavas sont limités au Sud par 
une faille subverticale ; 

(3) une alternance de conglomérats rougeâtres, indurés ou friables, et de pillow
lavas violacés, semblable à l'ensemble précédent (2). Les masses de pillow
lavas sont décamétriques et semblent être intercalées normalement dans les 
conglomérats friables : il s'agirait donc d'olistolithes. Cette hypothèse 
semble confirmée par la présence de blocs métriques (3a) de radiolarites et 
calcaires à filaments triasiques appartenant très nettement aux conglomé~ 
rats; 

(4) un ensemble "flyschoide" jaunâtre qui, sans tenir compte des replis tectoni
ques, affleure sur 200 •· m d'épaisseur au minimum. Il est formé d • une al ternan
ce de bancs peu épais (10 à 30 cm) de grès calcareux, de calcaires fins, plus 
ou moins gréseux, de calcarénites à grain millimétrique et de bancs plus 
épais de conglomérats rougeâtres ou verdâtres de même nature que ceux des en
sembles (2) et (3). Un bloc décamétrique de calcaire siliceux, resédimenté 
dans ce "flysch", a livré des Conodontes du Trias supérieur. 
Uls microfossiles reconnus dans cette formation "flyschoide" indiquent un 
âge turonien supéri~ur-sénonien bas (coniacien ?) : GZobotrruncana gr. sigaZi
schneegansi, G. renzi Gandolfi très grande, et peut-être G. aoncavata (Brot
zen} . Des traces de plantes noirâtres ont également été observées· ; 
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(5) à nouveau des conglomérats rougeâtres, à éléments roulés de roches effusives, 
radiolarites et calcaires, reposant sur des pillow-lavas violacés. Un bloc 
métrique de calcaires siliceux à ConOdontes est encore présent dans les con
glomérats 

(6) des bancs de calcaires gris, plus ou moins bréchiques, reposant sur des con
glomérats calcaires séparés des niveaux précédents par une faille verticale, 
terminent la coupe vers le Sud. Les seuls fossiles intéressants sont des Cu
neolina sp. 

En réswné, cette coupe montre une formation détritique de base à passées rythmiques (fa
cies flysch), envahie par des conglomérats à galets de radiolarites et de roches éruptives, et 
caractérisée par la présence de corps de laves et calcaires triasiques appartenant aux séries 
de type Loggitsion, que l'on peut assimiler à des olistolithes. En outre, là encore, le faciès 
flysch a pu être daté pour partie du Turonien supérieur-Sénonien inférieur (Coniacien possible) 
par les Globotrunaana. 

c. LES AFFLEUREMENTS CRETACES AU NORD DE PALEOKERASSEA (NOUVEAU VILLAGE) . 

Les conditions d'observation sont telles qu'il est difficile de décrire des coupes complè
tes, depuis la base transgressive jusqu'au flysch terminal ; c'est pourquoi nous décrirons d'a
bord les faciès de base, qui sont ici très variés, puis les termes supérieurs de la série cré
tacée-paléocène. 

cl. Les termes de base de la couverture crétacée (fig. 150). 

Sur le chemin qui mène du nouveau village de Paleokerassea à l'ancien village abandonné, 
juste à l'Est du petit pont qui enjambe la rivière Kanalia, affleurent les niveaux suivants 
(fig. 150 A) 

(1) des laves, des radiolarites et des calcaires siliceux appartenant aux séries 
triasico-jurassiques de Loggitsion ; 

(2) une alternance de pélites, de grès, de calcaires gréseux et de poudingues à 
galets décimétriques de calcaires, de laves et surtout de radiolarites. J'y 
ai découvert une ammonite de grande taille non déterminée et des Madréporai
res. Les calcaires les moins riches en lithoclastes contiennent des Calcis
phères, des éléments d'Echinodermes et des morceaux de Madréporaires et de 
Rudistes qui confirment leur âge crétacé ; 

(3) des calcaires massifs, rougeâtres, du fait de leur richesse en débris de ra
diolarites. Certains niveaux sont riches en débris roulés de Rudistes encore 
entiers. oes calcaires plus fins, à Calcisphères, Madréporaires et Algues Mé
lobésiées s'y observent. Des niveaux à Globotruncana prélevés à proximité 
contiendraient Globotruncana arca (Cushman) et d'autres formes du Campanien
Maestrichtien. 

Ce même chemin mène, vers le Nord-Est, au lieu-dit Platania reconnaissable à la présence 
d'une source aménagée : là1 on peut observer une discordance particulièrement nette (Clément et 
Ferrière, 1973) entre des radiolarites et des calcaires siliceux à Conodontes du Carnien (série 
de Loggitsion), plissés, et des terrains du Crétacé (supérieur?) subhorizontaux (fig. 150 B). 

Ces calcaires massifs, de teinte rouge, sont caractér.isés par 1' abondance de galets pluri
miliimétrigues de roches effusives et surtout de radiolarites (30 à 50 % de la roche environ). 
Le reste de la roche est constitué d'éléments calcaires au sein desquels on reconnait des débris 
de Rudistes et de Madréporaires associés à de rares Gastéropodes. Des concentrations d'oxyde de 
manganèse, de teinte noire, existent à un mètre environ au-dessus de la base de la couverture 
transgressive ; elles proviennent très probablement du lessivage de radiolarites triasiques ou 
jurassiques alors à l'affleurement. 

Cet affleurement de Platania révèle l'absence des niveaux flyschoïdes de base observés dans 
les secteurs situés plus à l'Est. L'âge de la transgression n'est pas connu avec exactitude ici, 
mais les premiers Globotruncana observés dans la série -au-dessus des brèches à radiolarites il 
est vrai- sont déjà du Campanien-Maestrichtien : G. arca (Cushman}. 
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En remontant la rivière Kanalia, 2,5 km au Nord de Paleokerassea, on peut observer à nou
veau les niveaux de base de la couverture transgressive crétacée, à proximité immédiate de la 
prise d'eau qui alimente le village. 

Sur des pillow-lavas altérés (1), on rencontre de bas en haut (fig. 150 C) : 

(2) des calcaires bréchiques, indurés, à éléments effusifs et radiolaritiques ; 

(3) une dizaine ·de mètres de conglomérats plus tendres, à galets roulés, de même 
nature que les éléments de la brèche sous-jacente; 

(4) des calcaires bréchiques ou microbréchiques contenant des débris de roches 
éruptives et de roches calcaires. 

Conclusions : les niveaux de base observés dans le secteur situé au Nord de Paleokerassea 
présentent des faciès variés, essentiellement constitués de calcaires conglomératiques à débris 
de roches effusives et radiolaritiques. LOrsque les faciès flyscho1des existent à la base (fig. 
150 A), ils sont réduits et contiennent de gros galets, parfois décimétriques, de nature litho
logique variée. 
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Fig. 150. - Crétacé du synclinal de Koulia. Bordure méridionale. Les affleurements au Nord de 
Paleokerassea (Othrys méridionale) CO 14, fig. 136. La base de la série crétacée trans
gressive. 

Numéros : voir texte. - a. pillow-lavas (triasiques?). - b. calcaires siliceux et radiola-
rites (Trias de l'unité de Loggitsion). - c. cpnglomérats (poudingues) à galets de nature 
variée (figurés creux) ou surtout éruptive et radiolaritique (figurés pleins). - d .. pélites 
et marnes. - e à h. calcaires. - e. conglomératiques riches en débris (roulés ou non) radio
laritiques et éruptifs. - f. bréchiques (triangles creux) et microbréchiques (triangles pleins).
g. gréseux. - h. à Rudistes. 
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c2. Les termes supérieurs. 

C2.1. Coupe de Platania à Agios Athanassios, près du vieux village de Paleo
kerassea (fig. 151 A). 

Au-dessus des calcaires bréchiques rouges, à éléments radiolaritiques, décrits précédem
ment (1); viennent 

(2) des calcaires gris, assez massifs, bioclastiques, formés d'une accumulation 
de débris organiques (Rudistes surtout) i 

(3) des bancs de calcaires d'aspect bréchique, à éléments pluricentimétriques, 
aux limites floues, de calcaires fins à Pithonelles et Calcisphères, plus ou 
moins liés entre eux par une matrice de même nature, microbréchique. Les fos
siles présents sont Globotrunaana az>aa (Cushman), dans les éléments et dans 
la matrice, et Orbitoides media d'Archiac, dans la matrice.seule, du Campa
nien-Maestrichtien ; 

(4) quelques mètres de calcaires gris, en plaquettes, à Globotrunaana sp., qui, 
latéralement, ont livré Globotrunaana stuarti, du Campano-Maestrichtien, et 
peut-être G. eZevata (Brotzen), du Campanien ; 

(5) et (6),aprês un hiatus d'observation, des calcaires massifs à débris de Ru
distes mais aussi à Rudistes et Madréporaires assez bien conservés, surmon
tés directement par le flysch gréso-pélitique terminal. Les lames minces fai
tes dans ces derniers bancs calcaires révèlent la présence de nombreuses Al
gues Dasycladacées, de Miliolidés et de Miscellanea miscella (d'Archiac et 
Haime), d'âge paléocène (partie supérieure). 

c2.2. Coupe d'Agios Ilias (fig. 151 B). 

cette coupe, de direction nord-sud, située environ un kilomètre à l'Est de la précédente, 
permet d'observer à nouveau les niveaux calcaires supérieurs surmontés par le flysch gréso-péli
tique terminal. 

De bas en haut affleurent successivement (fig. 151 B) 

(1) des calcaires gris-blanc, massifs, bioclastiques, à débris de Rudistes, cal
cisphères et Cuneolina sp. (?) 

(2) des calcaires gris, fins, en plaquettes, à Globotruncana fornicata Plummer et 
G. gr. stuarti, du Campanien-Maestrichtien ; 

{3) quelques mètres de calcaires gris, bréchiques, contenant des éléments de bio
micrites à Calcisphères et Globotrunaana, au sein d'une gangue calcaire riche 
en débris organiques, à Globotrunaana ventriaosa White, du Campanien-Maes
trichtien basal; 

(4) des calcaires gris ou noirs, fins, en plaquettes (biomicrites), à Globotz,un
cana sp. ; 

(5) et (6), des calcaires gris-sombre (5), recouverts normalement par le flysch 
terminal (6). Il s'agit d'un calcaire bioclastique à Algues, Foraminifères 
dont OI'bitoides media (d'Archiac), Siderolites calcitra:poi-des Lamark, Lituo
lidés et débris de Rudistes, du Maestrichtien. 

c2.3. Compléments. 

oe nombreux niveaux de micrites à Globotruncana et de calcaires bioclastiques à OrbitO'tdes 
ont été reconnus dans le secteur situé au Nord de Paleokerassea, et parmi ceux-ci : 

- des calcaires à Globot:runaana bulloides Vogler, du Campanien-Maestrichtien basal ; 

- des calcaires à Globotrunaana fornicata Plummer et G. aonica White, du Maestrich-
tien ; 

- des niveaux à Orbitotdes media d'Archiac, Globo-tr>uncana arca (Cushman) et G, cf. ae
gyptiaca Nakkady, du Maestrichtien franc. 



Agios A\hanossios 

' - -< 
::=-,-1-«"'>~1~
f_.5"?> 1 
1 
1 

Mocstr. -,__~<l~-
comp. c:::J 

Unité 
loggitsion 

4 

3 

2 

50m 

0 

- 399 -

N s 
Agios llios 

Moistrithlicn 

BOO 

@ 

·;& Agios 
~ , 

' c,· 
', 

O SPARTIA 
0 100m 

Fig. 151. - Crétacé du synclinal de Koulia. Bordure méridionale. Les affleurements au Nord de 
Paleokerassea (Otbrys méridionale). CO 13, Fig. 136. Partie supérieure de la série Crétacée. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. s. 

c3. Conclusion. 

HB 

Par rapport aux affleurements situés plus à l'Est, les niveaux crétacés formant les falai
ses au Nord de Paleokerassea sont caractérisés par la rareté ou l'absence totale des niveaux 
flyscho1des terrigènes de base et l'absence des conglomérats à éléments calcaires néritiques ou 
de marbres triasico-jurassiques de type pélagonien. corrélativement, cette base s'enrichit en 
conglomérats à ciment calcaire et galets plus ou moins roulés, essentiellement de nature radio
laritique. Ces niveaux inférieurs sont mal datés. 

La partie supérieure est constituée d'une alternance de calcaire gris, en plaquettes, à 
ciobotrunaana et de calcaires bioclastigues gris-noir, à débris de Rudistes. Le passage au 
flysch sommital est assez brutal et se produit au moins au Maestrichtien, et peut-être même au 
Paléocène. 

S. LA BORDURE OCCIDENTALE DU SYNCLINAL DE KOULIA: LES CONGLOMERATS 
CRETACES A GALETS RADIOLARITIQUES ET ERUPTIFS. 

Cette bordure est en général caractérisée par la présence d'importantes failles verticales 
de direction subméridienne ; toutefois, la base de la série crétacée peut être observée dans 
trois secteurs privilégiés ; du Sud au Nord : le secteur d'Agia Marina, sur le revers sud-orien
tal du mont Giusi (1 726 m), le secteur du mont Aidini (1 253 m), et enfin celui du mont Jerako
vouni (1 644 m), où la base du Crétacé atteint son altitude maximale, à plus de 1 500 m. 



- 400 -

a. LE CRETACE D' AGIA MARINA. 

Une coupe levée entre le pied sud-oriental du mont Giusi et les collines qui le séparent 
de la chapelle Agia Marina; nous permet d'observer, du Nord-Ouest au Sud-Est et de bas en haut 
(fig. 152) : 

1300 

1200 
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(1) et (2),le soubassement triasico-jurassique du type maliaque, constitué par 
les niveaux supérieurs calcaro-schisteux à P?'otopeneropZis str>iata Weyns
chenk, de l'unité du Pirgaki (1), surmontés d'une unité de Loggitsion, formée 
de roches effusives (2a), de radiolarites et de calcaires siliceux, du Trias 
supérieur (2b) ; 

(3) 50 à 100 m de bancs massifs, épais de un à plusieurs mètres, de conglomérats 
parfois à ciment calcaire. Ces conglomérats, de couleur rouge lie-de-vin, 
sont essentiellement constitués de galets centimétriques à décimétriques de 
roches éruptives effusives et de radiolarites rouges, associés à de rares ga
lets de calcaires fins d'âge indéterminé. Quelques passées jaunâtres, d'as
pect flyschoide (3a), où alternent des marnes et des litharénites calcareuses 
à débris de radiolarites et de roches effusives, s'y intercalent, notamment 
près d'Agia Marina. 
Les microfossiles sont abondants mais souvent remaniés ; j'y ai observé (Fer
rière, 1974b) de nombreux Rudistes, souvent brisés mais quelquefois entiers, 
isolés ou en colonies, ainsi que de nombreuses Actaeonelles et Nérinées dont 
PZesiptygrratis sahiosensis Pirona, du Cénomanien (dét. Termier). 
Les bancs marneux sont riches en microfossiles : Calcisphères et GZobot'Pun
aana dont GZobotrunaanà cf. renzi Gandolfi, du Turonien supérieur-Santonien 
basal ; 

(4) des calcaires massifs, gris ou beiges, bioclastiques, à Cuneolina sp., Dia
tyopselZa sp. et peut-être SideroZites aalaitrapotdes La.mark ; 

(5) des calcaires gris, en plaquettes (biomicrites), à Globotruncana, du Campa
nien-Maestrichtien basal : GZobot?'unaana bulZotdes Vogler, G. gr. stuarti et 
G. cf. rosetta (carsey). 

WNW 

vers Ir -
Un. de Pirgoki. Gormrni 

( Jurassique) 

3 

Uniti dt Loggitsion 

1 Trias) 

ESE 

Camp. Mocstrichtirn 

\ 

discord. 

_ ~ Turon .. sup: Stnon. inf. 
l Ccnomon1cn 

0 50m 

Fig. 152. - Crétacé du synclinal de Koulia. Bordure occidentale. Coupe d'Agia Marina. CO 15, fig. 136. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 
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En résumé, cette série est remarquable par l'épaisseur importante des conglomérats à galets 
de radiolarites et de roches effusives que l'on observe à sa base. 

b. LE CRETACE DU MONT AIDINI ET DE SES ABORDS. 

Les affleurements décrits dans ce paragraphe constituent le flanc méridional de l'importan
te vallée qui sépare les monts Koulia au Nord, et Aidini au Sud. 

De nombreuses failles verticales affectent les terrains compris entre les monts Aidini, à 
l'Est, et Giusi, à l'Ouest ; toutefois, à l'aide des différentes coupes levées entre ces deux 
sommets, on peut reconstituer la série suivante, de bas en haut (fig. 153) 
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Fig. 153. - Crétacé du synclinal de Koulia, Secteur occidental. Les affleurements du mont Aidini et ses 
environs (Othrys). CO 16, fig. 136. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 

(1) le soubassement triasico-jurassique : il s'agit de radiolarites rouges et de 
roches éruptives, effusives ou doléritiques ; 

(2) des calcaires conglomératiques rouges, en bancs massifs, d'épaisseur varia
ble, pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres. Là encore, ils sont ri
ches en éléments de roches effusives et de radiolarites. De loin, ces conglo
mérats rouges se confondent avec le soubassement de même teinte, si bien que 
ce secteur, du fait de la présence des failles verticales, se présente comme 
un damier de taches rouges (soubassement et conglomérats) et blanches (cal
caires crétacés sus-jacents) ; 
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(3) un ensemble calcaire, de couleur claire, gris ou beige, épais d'une centaine 
de mètres. C'est une alternance de biomicrites et de calcaires plus grossiers 
bioclastiques ; un conglomérat, à ciment rouge et débris de Rudistes, situé 
dans la partie supérieure de l'ensemble, constitue un niveau repérable sur le 
terrain. 
De bas en haut, on rencontre les niveaux fossilifères suivants : 

- un calcaire à Madréporaires ; 
- une biomicrite à Globot1'UYl.ccma sp. et G. coronata Bolli, du Turonien su-

périeur-Sénonien inférieur ; 
- des bancs calcaires formés d'alternances centimétriques de calcaires 

bioclastiques fins, à débris de Rudistes et de biomicrites à calcisphères, 
Pithonelles et Globotruncana sp. ; 

- des calcaires semblables aux précédents, où n'existent plus que des Gto
botruncana dont Globo-truncana concavata (Brotzen), du Coniacien p.p.-Santo
nien; puis, plus haut dans la série, Globotz>uncana linneiana-pseudolinnei
ana, du Sénonien inférieur ; 

- le niveau repère conglomératique rouge (3 cg), à éléments plurimillimé
triques (3 à 5 mm en moyenne), n'est pas daté précisément : il contient sur
tout des Calcisphères et des débris de Rudistes, ainsi que quelques petits 
Rudistes entiers ; 

- le dernier niveau, que l'on observe en continuité au sommet de cet en
semble de calcaires clairs, est un calcaire bioclastique à morceaux de Rudis
tes et rares débris de roches effusives. Les microfossiles benthiques, dont 
Cuneolina sp., rappellent le Sénonien inférieur (dét. Fleury) 

(4) le passage au flysch sommital, visible au fond de la Perivoli rema, se pré
sente de la façon suivante, de bas en haut : 

- une alternance -10 à 15 m visibles- de calcaires noirs et de marnes ver
dâtres ( 4a) , datée par Globotruneana gansseri Bol li, G. gr. area (Cushman) , 
G. gr. stuarti, du Maestrichtien ; 

- quelques mètres (3 à 5 m) de calcaires marn~ux, roses ou rouges (4b), à 
Globot:runcana, peut-être remaniés, dont Globotruncana gansseri Bolli et G. 
gr. stuarti, du Maestrichtien, et petits Globigérinidés de la fin du Maes
trichtien (dét. Fleury). 
Un calcaire bréchique observé dans la masse du flysch a livré Siderolites 
ealcitrapotdes Lamark, Orbitoides media d'Archiac, et I.epidorbitof:des sp., 
du Maestrichtien. Le remaniement de ces microfossiles n'étant pas évident, 
on peut penser que ce calcaire correspond à un olistolithe resédimenté dans 
le flysch. 

En résumé, cette coupe montre une série crétacée dont la base est riche en conglomérats, 
mais sans "flysch de base", bien que celui-ci soit présent à Vrinena, moins de 5 km plus à l'Est. 
Les calcaires qui surmontent les conglomérats sont en moyenne plus bréchiques que ceux d'Agia 
Marina, et le Coniacien p.p.-Santonien y est daté. 

c. LE CRETACE DU MONT JERAKOVOUNI ( 1 644 m) ET DE SES ABORDS. 

La série complète de la couverture crétacée transgressive, jusqu'au flysch terminal, peut 
êt~e reconstituée à- partir de trois coupes différentes, dans ce secteur où les fai'lles vertica
les sont encore nombreuses : la base est visible sur le flanc nord du mont Jerakovouni (coupe 
Tsarnos-Tsouknida) ; les niveaux intermédiaires affleurent sur le flanc oriental du Jerakovou-
ni ; enfin, le passage au flysch sera étudié à proximité de la source de Tsatali, au Nord des 
coupes précédentes. Les niveaux de base sont également visibles sur le flanc occidental du Jera
kovouni, mais des petites failles ne permettent pas de s'assurer de la continuité de la coupe 
avec le flanc oriental. 

cl. Coupe du Tsarnos (1 325 m) - Tsouknida (1 302 m). 

cette coupe est située au niveau du torrent est-ouest qui sépare les monts Tsarnos et 
Tsouknida, au Nord du Jerakovouni. Elle permet d'observer les niveaux de base du Crétacé trans
gressif et les termes sus-jacents. 

D'ouest en Est et de bas en haut, au-delà de la formation chaotique du Malm ("Volcano-Dé
trique") limitée à l'Est par une importante faille verticale (1), on rencontre successivement 
(fig. 154) 
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Fig. 154. - Crétacé du synclinal de Koulia. Bordure occidentale. Les affleurements du Jerakovouni. 
Coupe entre les monts Tsamos et Tsouknida. CO 17, fig. 136;A fig. suivante. 

Légende dans le texte. Figurés: fig. 5. 

(2) un ensemble très important de conglomérats, brèches et poudingues, d'une 
épaisseur probablement supérieure à 150 m. Ce sont des conglomérats rougeâ
tres ou verdâtres, tendres à ciment marneux, ou durs à ciment calcaire. Ils 
sont constitués pour l'essentiel de galets de roches éruptives effusives et 
de radiolarites, mais aussi de galets calcaires. ces galets peuvent attein
dre 20 cm selon leur plus grande longueur, mais la moyenne de taille des élé
ments est comprise entre 1 et 10 mm. Les galets calcaires sont des micrites 
à petits Globigérinidés probablement du Crétacé supérieur, mais aussi d~bio
micrites à Radiolaires très certainement triasiques ou jurassiques. L'âge de 
ces conglomérats n'a pu être déterminé avec précision, les seuls fossiles in
téressants étant des Rudistes, eux-mêmes très abimés ; 

(3) des calcaires gris, massifs, séparés de l'ensemble précédent par une faille 
verticale soulignée par des mylonites. Des biomicrites à Globotrunaana et 
parfois Calcisphères et Pithonelles (éléments remaniés?), alternent avec 
des calcaires bioclastiques à Madréporaires et débris grossiers de Rudistes 
et d'Echinodermes. Les calcaires à Globotrwiaana correspondent, de bas en 
haut, à: 

- des micrites à débris coquillers, datées du Maestrichtien élevé : Globo-· 
t:runcana gr. stuart;i et G. m::i.yaorunsis Bolli; 

- des micrites à passées plus grossières de calcaires bioclastiques à Glo
botr>unaana cf. rosetta (carsey), du Campanien p.p.-Maestrichtien p.p. ; 

- des micrites fines à Giobotrunaan.a gr. stuarti, du Campanien-Maestrich
tien. 
L'ensemble indique donc un âge maestrichtien ; 

(4) les niveaux de passage au flysch terminal, constitués successivement par : 
- des marnes rouges ou vertes, à fines passées calcareuses (4a) (épais

seur 20 à 30 m), contenant GlobotPWZaana stuarti (de Lapparent), G. araa 
(Cushman) et G. fo-r-niaata Plummer, du Campanien-Maestrichtien ; 

- une passée décamétrique de calcaire massif (4b), formée d'une accumu
lation de débris coquillers, Rudistes et Echinodermes surtout, au sein des
quels on reconnait : Siderolites aalcitrapotdes Lamark, du Maestrichtien; 

- des marnes rouges puis jaunâtres, à rares passées calcaires (4c), sur
montées par le flysch pélito-gréseux classique (4d). Les marnes jaunes ont 
livré Globotrunaana gr. st;uarti, G. araa (Cushmanl, G. aontusa (Cushman) et 
G. mayaorensis Bolli, du Maestrichtien élevé. 
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c2. Coupes du Jerakovouni. 

c2.1. Coupe sur le flanc oriental du mont Jerakovouni. 

cette coupe (fig. 155 B) permet d'observer les niveaux intermédiaires qui manquent entre 
les niveaux (2) et (3) dans la coupe Tsarnos-Tsouknida, du fait de la présence d'une importante 
faille verticale. 

Le compartiment occidental représenté sur la figure 155 Best constitué, du bas vers le 
haut 

(1) de calcaires rouges, fins, à GLobotru.naana gr. 1,appa:t>enti dont G. Linneiana
pseu.doZinneiana et très probablement G. renzi Gandolfi ou G. aanaavata (Brot
zen) ; l'association indique un âge turonien-sénonien inférieur 

(2) des calcaires beiges, bréchiques, à éléments de calcaires d'âge crétacé su
périeur et galets de roches effusives, de radiolarites, mais aussi de mar
bres rappelant le Trias-Jurassique pélagonien d'othrys orientale. Les seuls 
fossiles observés sont CuneoZina sp. et BacineLZa irreguZa:ris Radoicic 

(3) des calcaires beiges, de faciès proche des précédents, avec les mêmes élé
ments détritiques, mais plus riches en débris coquillers, notamment de Ru
distes contenant GZobotPUnaana sp., Montaha.rmontia sp. et Cuneoiina sp. 

Des marnes rouges, prélevées dans le compartiment médian de la coupe décrite ici (4, fig. 
155 B), à la limite des calcaires et du flysch sommital, ont livré GZobotruncana conica White, 
G. araa (Cushman) et G. mayaorensis Belli, du Maestrichtien élevé. 

c2.2. Compléments. 

Des prélèvements effectués sur le flanc septentrional du mont Jerakovouni, à la limite 
avec le mont Tsarnos, permettent d'apporter des précisions sur les différents niveaux décrits 
dans la coupe du flanc oriental du Jerakovouni : 

- les calcaires marneux rouges (1, fig. 155 B), qui présentent ici des galets milli
métriques de radiolarites, contiennent GLobotrunaana 1,apparenti Brotzen, G. aoronata Belli, et 
G. crngusticarinata Gandolfi (?), du Turonien supérieur-Sénonien inférieur ; 

- les calcaires bréchiques beiges (2 et 3, fig. 155 B) sont encore caractérisés par 
la présence, en abondance, de CwteoZina sp. associé à Montahc1Z'1'1Vntia sp., mais aussi, avec une 
très grande probabilité, à PseudoayaZamrrina sphaerotdea Gendrot, ce qui permettrait d'attribuer 
à ces terrains un âge turonien p.p. à santonien compris. 

Remarque : un échantillon provenant de la retombée nord du Flambouraki, 3 km au Nord du 
lieu-dit Tsatali, a livré VaLvuZamrrrina cf. piaardi Benson, du Turonien supérieur-Sénonien infé
rieur (parfois cité dans le Cénomanien). 

c3. Les affleurements de Tsatali le passage au flysch terminal. 

ce secteur situé à 3,5 km au NNE du sommet du Jerakovouni, est centré sur une source impor
tante, à proximité de laquelle sont installés des maisons de bergers. De nombreux affleurements 
de bonne qualité permettent d'observer le passage des calcaires au flysch supérieur. 

une coupe levée à quelques dizaines de mètres au Sud de la source de Tsatali montre, de 
bas en haut (fig. 155 C) : 

(1) un ensemble basal essentiellement calcaro-marneux, avec : 
- 3 m visibles de calcaires fins (la), plus ou moins marneux, et de cal

caires bioclastiques à Globotruncana sp., débris de Rudistes et d'Algues et 
galets de calcaires fins à Calcisphères ; 

- 1,5 m de marnes roses à Globotrunaana sp. (lb) 
- 2 m d'une alternance de marnes, de calcaires fins, de calcaires bioclas-

tiques ou bréchiques, à rares éléments de marbres et de calcaires fins à Cal
cisphères (le). Ces faciès contiennent Orbito-ïdes media d'Archiac, Sideroii
tes aaZaitrapotdes Lamark, Lepidorbito-ïdes sp., des Agglutinés et des débris 
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d'Algues, ce qui permet de leur attribuer au minimum un âge maestrichtien. 
Un niveau marneux rouge intercalé contient des petites Globigérines qui pour
raient être du Paléocène inférieur, et plus particulièrement de la zone à 

eu.gubina (dét. Fleu_ry) ; 

(2) un ensemble supérieur, typiquement de faciès flysch, comprenant : 
- une passée gréso-pélitique, jaunâtre, de 2 m d'épaisseur (2a) t 
- des calcaires gréseux et des grès à ciment calcaire (1 m), contenant des 

Globigérinidés, des débris d'Algues et de Rudistes et des petits éléments 
calcaires remaniés à Calcisphères (2b) ; 

- le flysch gréso-pélitique proprement dit (2c), à rares bancs calcaires 
l'un d'eux contient des petites formes remaniées (?) qui pourraient être des 
Montaharmontia sp. 
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Fig. 155. - Crétacé du synclinal de Koulia. Bordure occidentale. coupe du Jerakovouni {B} et détail du 
flysch supérieur de Tsatali (C). CO 17, fig. 136. 

Légende dans le texte. Figurés: fig. 5. 

c4. Conclusions. 

Dans le secteur du mont Jerakovouni, le Crétacé est encore caractérisé par l'existence de 
trois termes lithologiques nettement distincts : des conglomérats de base, riches en galets de 
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radiolarites et de roches effusives, des calcaires assez massifs et de teinte claire, et le 
flysch terminal. Les conglomérats de base sont ici très épais (100 à 150 m} et homogènes, du 
fait de l'absence d'intercalations flyschoides. 

Par rapport aux régions plus méridionales, les calcaires clairs apparaissent très bréchi
ques, sauf à proximité du passage au flysch sommital, qui se fait probablement au Paléocène in
férieur. 

D, LE CRETACE SUPERIEUR-EOCENE INFERIEUR DU SYNCLINORIUM OCCIDENTAL DE 
DIVRI-ANAVRA : LES CALCAIRES MASSIFS A RUDISTES, 

Sous cette dénomination, je regrouperai les affleurements crétacés et paléocènes, situés 
en bordure occidentale du haut massif de l'Othrys (Othrys centrale}, où ils forment une struc
ture synclinoriale de direction subméridienne, passant approximativement par les villages d'A
navra, Neochorion et Divri. S'y ajoutent les affleurements plus orientaux adossés aux villages 
de Loggitsion et de Stylis. Du point de vue tectonique, il s'agit d'une association de divers 
synclinaux complexes, affectés par de nombreuses failles verticales, que je nommerai "synclino
rium de Divri-Anavra". 

Deux secteurs peuvent être distingués, pour des raisons essentiellement formelles, de part 
et d'autre de l'importante vallée de la rivière Dramalis (Mavrorema) qui coule à deux kilomètres 
environ au Sud du village de Neochorion. 

1. LES AFFLEUREMENTS CRETACES-PALEOCENES AU NORD DE LA RIVIERE DRAMALIS. 

a. LE CRETACE AU NORD DE L' OTHRYS 
(1 120 m). 

LES MONTS FOURNI (734 m) ET MEGA DENDRCN 

al. Coupe du mont Mega dendron (1 120 ml (fig. 156). 

cette coupe, accessible à partir de la mauvaise piste qui relie le village d'Anavra à la 
ville d'Almyros, a été effectuée sur le flanc méridional du mont Mega dendron, au sommet duquel 
est installé un petit observatoire destiné à repérer les éventuels incendies en Othrys septen
trionale. 

Sur un soubassement (1) fait de radiolarites et de pélites, à blocs de grès et de roches 
effusives, dans lesquelles s'intercalent des bancs de calcairés microbréchiques (intrasparite) 
à ProtopeneropZis striata Weynschenk, du Dogger-Malm, viennent les termes suivants, de bas en 
haut et du Sud-Est au Nord-Ouest (fig. 156) : 

(2) 30 à 40 m de conglomérats à galets arrondis de radiolarites et de roches 
éruptives, associés à de nombreux débris de Rudistes non identifiables ; 

(3) 40 m·environ de conglomérats bréchiques, massifs, à ciment cal=aire, moins 
riches en lithoclastes radiolaritiques ou effusifs que les précédents. Cer
taines passées plus fines, qui sont en fait des calcaires bioclastiques fins, 
ont livré DiatyopselZa sp., GZobotrunaa:na forniaata Plummer et G. gr. stuar
ti, indiquant un âge au moins campanien et plus précisément, campanien-maes~ 
trichtien inférieur 

(4) des calcaires gris, massifs, souvent recristallisés, à débris de Rudistes ; 

(5) 20 m environ de calcaires gris, fins, en plaquettes, de type biomicrite, à 
calcisphères et Pithonelles. Plus au Nord, des calcaires fins, associés à ces 
faciès, ont livré GZobotrunaana gr. stuarti et G. fomicata Plummer, du Cam
panien-Maestrichtien inférieur ; 

(6) des calcaires bioclastiques ou finement bréchiques, à débris millimétriques 
de radiolarites et de roches effusives, mais aussi de marbres et de calcaires 
fins à Pithonelles et Calcisphères. Dans le ciment sont présents des micro
fossiles : Cuneolina sp., des Calcisphères, des Pithonelles et GZobotrunaana 
sp. Des phénomènes de dolomitisation secondaire affectent ces calcaires. 
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Fig. 156. - crétacé du synclinal de Divri-Anavra. Secteur septentrional. Coupe du mont Mega Dendron. 
CO 18, fig. 136. 

Légende dans le texte. Figurés: fig, S. 

Cette coupe est remarquable par le fait que les calcaires bréchiques, qui surmontent les 
poudingues de base, sont déjà du Campanien-Maestrichtien inférieur; l'âge de ces derniers n'a 
pu être déterminé précisément. 

a2. Compléments. 

Des prélèvements effectués en divers lieux sur le pourtour du mont Mega dendron, et même 
plus à l'Est, sur le prolongement méridional du mont Fourni, confirment la présence de GZobo
truncana gr. stua:rti, quelques mètres au-dessus des conglomérats de base de la couverture trans
gressive crétacée, 

Sur ce même prolongement méridional du mont Fourni, des bancs de calcaires bioclastiques, 
affleurant malheureusement dans de mauvaises conditions, contiendraient AacordieZZa conica Fari
nacci, du Turonien-Sénonien inférieur, associé à CwteoZina sp. notamment. Cette observation per
met de penser qu'une partie au moins du Sénonien inférieur existe dans ce secteur sous un faciès 
franchement calcaire. 

Par ailleurs, il semble que les éléments de marbres soient plus nombreux à proximité du 
mont Fourni, c'est-à-dire vers l'Est, dans les calcaires franchement bréchiques ou simplement 
bioclastiques, ce qui est en faveur de leur origine orientale, à partir de marbres triasico-ju
rassiques pélagoniens d'Othrys orientale, par exemple. 

b. LE CRETACE DU SECTEUR D'ANA VRA. 

Le village d'Anavra est situé sur l'ensemble effusif de Fourca, ici très altéré et de cou
leur brunâtre, recouvert au Nord-Ouest du village par un entablement de calcaires gris du Créta-
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cé supérieur, surmonté vers l'Ouest par le flysch maestrichtien-paléocène. Après avoir étudié 
une coupe d'ensemble dans le secteur d'Anavra, quelques données complémentaires concernant des 
affleurements situés plus à l'Ouest seront fournis. 

bl. Coupes d'Anavra. 

bl.1. Coupe d'ensemble. 

Cette coupe est levée du Sud-Est vers le Nord-Ouest, en partant du village d'Anavra. Sur 
les laves altérées de l'unité de Fourca (1), on rencontre successivement, de bas en haut (fig. 
157 A) 

(2) une formation détritique, épaisse de 5 à 10 m selon les lieux, constituée de 
grès, de calcaires gréseux ou marneux, de marnes et de conglomérats à galets 
radiolaritiques effusifs et calcaires ; 

(3) la masse principale des calcaires formée d'une alternance de calcaires mas
sifs à Rudistes bien conservés, parfois en position de vie, et de calcaires 
bioclastiques à débris de Rudistes. Cet ensemble débute localement par quel
ques mètres de calcaires fins, gris-vert, recristallisés, surmontés de cal
caires bruns plus massifs 

(4) le flysch gréso-pélitique sommital. 

bl.2. Coupes de détail dans les niveaux de base (fig. 157 B et C). 

La coupe la plus orientale (fig. 157 B) montre, sous la masse des calcaires gris supérieurs 
(3), un ensemble détritique (2) constitué de bas en haut par 

2 m de calcaires conglomératiques, à gros galets de calcaires et de radiola
rites (10 cm de long), contenant des Madréporaires et des débris de Rudis
tes 

5 m de conglomérats plus tendres, à ciment marneux et galets de même nature 
que précédemment, mais plus petits 

2 m de calcaires conglomératiques, à galets centimétriques de radiolarites, 
de roches éruptives et de grès ; 

1 m de grès marneux, en fines plaquettes jaunâtres 

5 m de calcaires gréseux. 

La masse des calcaires superieurs (3) débute ici par des calcaires gris, fins, recristalli
sés, dont la base est masquée par des éboulis. 

une coupe, levée quelques dizaines de mètres à l'ouest de la précédente, parait beaucoup 
moins conglomératique ; on y observe (fig. 157 C) 

(2) un ensemble détritique de base, constitué par un mètre de calcaire détriti
que à débris millimétriques de roches éruptives et radiolaritiques, un mètre 
de marnes gréseuses et cinq mètres de calcaires détritiques à débris de ra
diolarites et de roches éruptives riches en fossiles : 

- les bancs inférieurs ont livré des Milioles, NurnmoiocuZina sp., N. cf. 
regul,aris Philippson et probablement Nwrmofaiiotia apuia Luperto-Sinni, du 
Cénomanien-Turonien ; 

- un banc, situé à la partie supérieure de cet ensemble détritique, se 
révèle être une biomicrite constituée pour l'essentiel de Pseud.oayaLarrmina 
cf. massiliensis Mayne, attribué au Santonien ; 

(3) la masse carbonatée principale, avec successivement : 
- des calcaires (4 m) fins, recristallisés, gris-vert. On peut admettre 

qu'il s'agit là de la base de la masse calcaire principale ; 
- 5 m de calcaires bruns, massifs, bioclastiques, à débris de Rudistes 

non triés ; 
- 6 à 8 m d'une alternance de calcaires fins et de calcaires bioclasti-
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ques, à débris de Rudistes roulés et triés, à rares Foraminifères (Milioli
dés et Foraminifères à test agglutiné) 

- les calcaires massifs, à Rudistes entiers, et surtout en débris de la 
masse principale. 

b2. compléments. 

Ils sont relatifs à l'âge de la masse principale des calcaires (3, fig. 157 A) et à l'âge 
du flysch. 

la route qui sort d'Anavra vers l'Ouest, recoupe les calcaires massifs à Rudistes ; un 
échantillon de calcaires à Milioles, prélevé près de la base de cet ensemble le long de la rou
te, a livré Dictyopsella sp. et Nwrmofallotia apula Luperto-Sinni, du Cénomano-Turonien, et 
peut-être Accordiella sp. (ou Minou:t:ia sp.) et Pseudocyclammina sphaerotdea Gendrot au Turonien 
p.p.-Santonien (Campanien basal). Un âge cénomano-turonien peut donc être retenu (avec une plus 
grande probabilité pour le Turonien?). 

Entre les villages d'Anavra et de Phyliadon, la route serpente dans le flysch terminal et 
recoupe un bloc de calcaire gris, riche en Madréporaires particulièrement bien conservés. En 
lame mince, on y reconnait des Dasycladacées et MisceLLanea sp. cf. M. mi.sceLLa (d'Archiac et 
Haime) du Paléocène. 

En réswné, la coupe d'Anavra montre une faible épaisseur des niveaux détritiques de base, 
caractérisés par des éléments détritiques essentiellement millimétriques et non plus centi- ou 
décimétriques, comme c'est le cas plus à l'Est ou au Nord-Est. De même, les calcaires sus-ja
cents sont riches en Rudistes entiers, en position de vie ou non, et en calcaires à Milioles, 
parfois bioclastiques à grain fin, mais pratiquement jamais bréchiques. On est là dans un sec
teur calme caractérisé par des formations récifales à Rudistes. 

NW 
SOVRONI 

SE 

980m 
1 A NAVRA 

Cenomono.Turonien 1 
/ ( 'f' sur carte) , 

2 
1800 

/ 

,·--....:. cy. wl/,-:'" 1 
1 

1 
1 

1 
1 

® 0 200m 

SOVRONJ sud 
coup, OUEST coup,_ EST 

© @ . 

~ .. ·~. 

.... 

10m 

0 

MB 

3 

. . 

2 

,,..,..,._ 

:'"{:!; ;-_, > 

. • C' _ C , C'/ 1 'I 1'i 

Unit« de Fourco 1 

-I 
Sm 

I 

,,;--·~· 

\ - :' '\ 

>JT• ·:~-
Fig. 157. - Crétacé du synclinal de Divri-Anavra. Secteur septentrional. Les affleurements d'Anavra 

(mont Sovroni). CO 19, fig. 136. 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 



- 410 -

2. LES AFFLEUREMENTS CRETACES-PALEOCENES AU SUD DE LA RIVIERE DRAMALIS. 

Trois ensembles d'affleurements, correspondant à des synclinaux complexes à coeur de flysch 
maestrichtien-paléocène, peuvent être distingués dans ce secteur : deux synclinaux orientaux, 
ceux de :u:>ggitsion et de Stylis, et le synclinal occidental de Divri, auquel on peut rattacher 
les restes de couverture crétacée du monastère d'Andinitsa et du couvent Agios Anna, près de 
Lamia. J'ai principalement étudié les affleurements crétacés occidentaux, les plus orientaux 
(ceux de Stylis) ayant fait l'objet d'un travail particulier réalisé par Beck (1972), à qui 
j'emprunterai les principales conclusions. Les affleurements seront décrits en allant d'Est en 
Ouest. 

a. LE CRETACE-PALEOCENE DE STYLIS ET DE LOGGITSION. 

L'étude des affleurements situés au Nord de Stylis (au mont Kremmidades et à l'Ouest de 
LOggitsion) a permis à Beck (1972) de reconstituer la série crétacée-paléocène de ce secteur 
(fig, 158 C). Les principaux caractères de cette série sont les suivants : 

- le terme détritique de base est peu épais (4 à 5 m) ou absent. Un banc calcaire, 
situé à 2 m de la base, environ, (fig. 158 B) est daté du Turonien{sénonien inférieur)par Num
irofaUotia apula Luperto-Sinni, Montaharmontia cf. apenniniaa De Castro et Pseudoaya"la.mrrrina 
sphaero!dea Gendrot; 
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- l'essentiel de la série est constitué par des calcaires massifs à Rudistes (200 m 
environ), souvent bioclastiques, dans lesquels s'intercalent, à la partie supérieure, quelques 
bancs plus fins à Calcisphères, Pithonelles et GZobotruncana gr. stuarti, puis des bancs à Si
derolites aa.Zcitr-apoides Iamarck, du Maestrichtien ; 

- le flysch sommital est daté à sa base du Paléocène moyen-supérieur par Gïoborotaïia 
pseudomenardii Bolli. 

b. LES AFFLEUREMENTS CRETACES-PALEOCENES DE DIVRI-ANDINITSA. 

bl. Coupe d'ensemble. 

une coupe de direction ENE-WSW, passant par le village de Divri et le mont Tragolakka 
(fig. 159 B), permet d'observer une série de même type que celle de Stylis, caractérisée par 
une masse de calcaires massifs, de teinte claire (300 m d'épaisseur environ), recouverts par un 
flysch gréso-pélitique jaunâtre. 

Des coupes de détail ont permis de preciser la base et le sommet des calcaires massifs, et 
de mettre en évidence un niveau intéressant dans la masse calcaire elle-même. 

b2. La base de la couverture transgressive : coupe d'Andinitsa. 

Le long de la petite route qui rejoint le monastère d'Andinitsa, et à proximité de ce der
nier, on peut observer la base du Crétacé sur les pillow-lavas "ophiolitiques" (1) de 1 'unité 
de Fourca, soit de bas en haut (fig. 159 A) 

(2) 4 à 5 m de calcaires jaunâtres, gréseux, fins ou marneux. Ils contiennent, 
à la base, des Miliolidés nombreux, Cuneolina sp., Vidalina hispanica Schlum
berger et peut-être Pseudocycïamnrina sphaerdidea Gendrot, ainsi que Valvulam
mina sp. au sommet. Cette association est du Crétacé supérieur et pourrait 
être du Turonien-Sénonien inférieur si la forme P. sphaerotdea était réelle
ment présente ; 

(3) 5 m environ d'une alternance de marnes gréseuses et de calcaires à "grains 
de calcite cristalline", avec à la base : Vidalina hispanica Schlumberger, 
VaïvuZa.mnrina cf. picardi Benson et Dictyopse7,,la sp. A la partie supérieure, 
les formes sont plus difficilement reconnaissables, et la présence de Pseu
doaye'lammina sphaerofdea Gendrot et de Choffatella aarone, du Sénonien, reste 
douteuse ; -

(4) une masse importante de calcaires, très riches en Rudistes à la base. Un 
banc, situé à moins d'un mètre de la base, montre en lame mince CuneoZina gr. 
pavonia d'ürbigny, Pseudoeyclammina sp. très grosses, et peut-être MurgeZla 
lata Luperto-Sinni (?), du Santonien élevé-Campanien inférieur. 

b3. La masse calcaire principale. 

Ce sont essentiellement des calcaires bioclastiques, riches en débris de Rudistes. On 
échantillon de calcaire prélevé en bordure de la piste de Divri, provenant de la partie inter
médiaire (?) des calcaires, contient Rhapydionina libu.Pnica (Stache) connu au Maestrichtien. 
Ces formes, qui sont surtout connues dans les zones externes et dans l'Olympe (Fleury et GOd
friaux, 1974), ne semblent avoir été découvertes que dans ce secteur des zones internes (près 
de Lamia, cf, supra, et près de Farsala ; Richard, 1980). 

b4. Le passage au flysch. 

Quelques centaines de mètres au Nord du village de Divri, les termes de passage entre les 
calcaires massifs et le flysch gréso-pélitique affleurent particulièrement bien. De bas en haut, 
on note (fig, 159 C) 

(1) des calcaires massifs se terminant par des bancs bréchiques à débris de Ru
distes, et des micrites à Calcisphères e.t Globotruneana sp. Le ciment con
tient de nombreux Orbitoides media d'Archiac, ainsi que Omphalocyclus sp., 
SiàeroZites caZaitrapoides Lamarck, CwieoZina sp. et un débris de Lofthusia 
sp, Cette association indique le Maestrichtien franc ; 
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(2) 2 m environ de marnes jaunes (2a et 2c) où s'intercale un banc calcaire (2b). 
Le niveau (2a) appartient déjà au Paléocène inférieur à petites Globigérines 
probablement de la zone à Eugubina (première zone du Paléocène). Le banc cal
caire (2), bréchique, à éléments calcaires d'ordre centimétrique, n'a livré 
que des fossiles (remaniés) du Crétacé supérieur : O:rbitdtdes media (d'Ar
chiac) et OmphaZoayaZus sp. ; 

(3) 3 m de pélites et marnes rouges, à Globigérinidés, du Paléocène inférieur r 

(4) le flysch pélito-gréseux jaunâtre, typique. 

Que ce soit au Nord de Divri, dans les collines de Kleftes Isomata, près de la rivière Dra
malis, ou plus au Sud, près de Lamia, les calcaires situés à proximité du flysch sont toujours 
très riches en Calcisphères et débris de Rudistes ou en Orbitoididés, du Maestrichtien. 
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c. LES AFFLEUREMENTS D'AGIOS ANNA. 

Deux kilomètres au Nord d'Agrilia, en bordure de la rivière Platanaki, est installé le cou
vent d'Agios Anna. Le long d'une direction ENE-wsw passant près du couvent, existent divers af
fleurements de calcaires beiges,·d 1 âge crétacé supérieur, reposant sur et contre les laves de 
l'unité de Fourca, par l'intermédiaire d'un contact très tectonisé (CO 24 ; A, fig. 136}. Cet 
alignement semble être la conséquence d'une importante faille verticale séparant les pillow
lavas de Fourca au Nord, des unités de Loggitsion au Sud de la colline d'Agrilia-Lygaria. Tou
tefois, d'autres petits affleurements de calcaires crétacé supérieur sont présents au Sud-Est 
du monastère, en dehors de l'alignement majeur défini précédemment. 

cl. Les calcaires de l'alignement ENE-WSW (CO 24 ; A, fig. 136). 

Ils sont souvent très tectonisés et de ce fait, les phénomènes de recristallisation sont 
intenses ; toutefois, des échantillons prélevés dans la partie occidentale ont livré : Orbitot
des media d'Archiac, Lepidorbitoîdes sp., des Melobésiées, des Madréporaires, et peut-être Hel
Zenoayalirta sp. et Omphaloayalus sp. (?) qui indiquent un âge maestrichtien. 

c2. Les calcaires isolés au Sud-Est du couvent (CO 24 ; A', fig. 136}. 

Il s'agit de micrites fenestrées de milieu intertidal, à nombreux Ophtalrrridiidae et ostra
codes associés à Aeolissaaus kotori Radoicic, Montaharmontia sp. et S{J'!'ossoella sp. cf. parthe
nopeia de Castro. Cette association peut être rapprochée, selon Fleury, de certaines associa
tions connues dans le Gavrovo-Tripolitza (Cs b3 de Fleury, 1980), d'âge turonien supérieur-Séno
nien inférieur. 

c3. Remarque : les conglomérats du Tabouria. 

ces conglomérats rougeâtres, signalés sur la carte à 1/50 000 de Lamia (Marinas et ai., 
1967), situés juste au Sud du couvent d'Agios Anna (fig. 136), sont constitués de galets centi
métriques à décimétriques de radiolarites, de roches effusives et de calcaires, mais aussi de 
morceaux de Rudistes. Ils reposent, non sur les pillow-lavas de Fourca comme les calcaires pré
cédents, mais sur les séries maliaques de type Loggitsion des unités d'Agrilia et de Kalamakion 
(CO 24 ; B, fig. 136}. 

:: 
La présence de Rudistes indique qu'ils sont au moins d'âge crétacé superieur; ils peuvent 

effectivement être crétacé superieur mais on ne peut exclure un âge néogène. Les faciès con
glomératiques du Crétacé supérieur sont en effet très rares dans ce secteur, où les premiers 
niveaux transgressifs sont tout au plus, comme nous l'avons vu, des grès ou des litharénites 
calcareux. Si ces conglomérats sont réellement du Crétacé supérieur, il faut admettre un dispo
sitif tectonique très particulier dans ce secteur, avec mise à l'affleurement dès cette époque 
des séries de Loggitsion, par faille verticale par exemple. Cela n'est pas impossible dans la 
mesure où ces affleurements sont proches de la colline de Profitis Ilias et du Sperchios, dont 
on sait qu'ils sont caractérisés par un dispositif structural anté-crétacé supérieur particu
lier. 

3. CONCLUSIONS RELATIVES AU CRETACE-PALEOCENE DU SYNCLINORIUM DE 
DIVRI-ANAVRA. 

I.es principales caractéristiques des séries du Crétacé-Paléocène du secteur considéré sont 
les suivantes : 

- diminution d'épaisseur et granulométrie décroissante des termes détritiques de base 
en allant vers le Sud et le Sud-Ouest ; 

- les calcaires sus-jacents, bréchiques au Nord-Est, deviennent plus épais, massifs, 
homogènes et riches en Rudistes encore entiers, vers le Sud et le Sud-Ouest. Des faciès témoins 
de milieux très peu profonds et confinés apparaissent au Sud-Ouest (micrites fenestrées, présen
ce de Rhczpydionina libu:t'niaa, etc ... } ; 

- les termes de passage des calcaires au flysch sommital ne montrent pas d'évolution 
significative du Nord-Est au Sud-ouest ; ce passage se ferait là encore au Paléocène inférieur. 
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E, CONCLUSIONS RE~TIVES AUX TERRAINS D1 AGE CRETACE INFERIEUR P,P,-EOCENE 
INFERIEUR DEL OTHRYS, 

La signification paléogéographique des affleurements crétacés-paléocènes discordants d 1 0-
thrys sera abordée dans les conclusions générales du chapitre consacré à cette période où les 
différentes colonnes stratigraphiques crétacées d'othrys seront également figurées (fig. 176). 
Je me limiterai ici au résumé de quelques faits majeurs. 

On peut distinguer en Othrys, comme dans beaucoup d'autres secteurs des Hellénides 
d'ailleurs, trois ensembles lithologiques superposés 

- un ensemble détritique de base ; 

- une masse calcaire intermédiaire 

- un flysch sommital terminant la sédimentation de ce cycle sédimentaire. 

Un certain nombre de faits méritent toutefois d'être dégagés : 

- l'ensemble détritique de base n'est pas homogène : d'Est en Ouest, affleurent une 
formation de type flysch (othrys orientale), puis des conglomérats à galets radiolaritiques et 
effusifs (othrys centrale), puis enfin un ensemble épais de quelques mètres de calcaires gréseux 
et de grès (Othrys occidentale). A cette évolution de faciès se superpose une hétérochronie de 
la base de la formation détritique : Aptien-Albien à l'Est (en certains secteurs au moins), Cé
nomanien au centre, et Turonien-Sénonien inférieur à l'Ouest. Ces caractéristiques indiquent 
indiscutablement une augmentation de la profondeur vers l'Est ; 

- la masse calcaire intermédiaire présente également des variations de faciès, mais 
celles-ci sont plus difficiles à cerner, du fait du manque de précision de nombreuses datations, 
même lorsqu'il s'agit de microfossiles, et de l'absence de niveaux repères au sein de cet ensem
ble carbonaté épais de 300 à 500 men moyenne. Les variations de faciès observées confirment la 
polarité bathymétrique mise en évidence par l'étude des faciès détritiques de base : les calcai
res orientaux sont constitués, pour l'essentiel, de calcaires microbréchiques ou fins, à GZobo
trunaana, alors que les calcaires occidentaux sont essentiellement représentés par des calcaires 
massifs à Rudistes, même si des passées à Globotrunaana existent dans ces derniers. 
L'âge de la base de la masse calcaire est situé dans la période Turonien p.p.-Sénonien inféri
eur : 

- la partie supérieure de la série est moins originale : le flysch sommital gréso-pé
litique s'installe au Maestrichtien ou au Paléocène, sur les calcaires sous-jacents, souvent à 
Orbitoididés, soit progressivement, soit de façon brutale, et il n'est pas rare alors de noter 
la présence de niveaux rubéfiés entre les deux ensembles. 
Des pélites et marnes rougeâtres marquent la base de ce flysch dont la partie terminale n'a pu 
être datée précisément. 

Quelques points particuliers complémentaires me semblent intéressants, e~ notamment la pré
sence de formations à blocs ou olistolithes métriques à décamétriques ; on peut citer notam-
ment : 

- la formation flyschoi.de ("Wildflysch") de base (âge cénomanien à sénonien inféri
eur?), affleurant en amont de la Spartiorrema, près d'Agios Barbara (fig. 149), qui contient 
des olistolithes de roches effusives (pillow-lavas) triasiques et de calcaires siliceux et ra
diolaritiques également triasiques appartenant aux séries voisines de type Loggitsion ; 

- les mégabrèches à blocs de calcaires marmoréens et marbres triasico-jurassiques pé
lagoniens, présents en Othrys orientale à la base de l'ensemble carbonaté intermédiaire, datées 
du Turonien p.p.-Sénonien inférieur. 
Ces mégabrèches témoignent de l'existence d'une surélévation locale (horst?) d'une partie du 
soubassement pé.lagonien, de direction probablement transverse (SW-NE) si l'on en croit la répar
tition de ces affleurements à blocs marmoréens. 
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III, LE CRETACE-EOCENE DES ZONES INTERNES AU NORD DES PLAINES D'ALMYROS ET DE 
XINIAS : LE MASSIF DU CHALKODONIO ET LES MASSIFS SATELLITES ; LA BORDURE 
ORIENTALE DE LA PLAINE DE TRIKKALA 

A·, GENERALITES, 

Les affleurements décrits dans ce paragraphe appartiennent à un .ensemble de petits massifs, 
séparés par des dépôts récents, néogènes et quaternaires, situés au Nord du massif de l'othrys 
et à l'Ouest du domaine métamorphique s.s., au-delà d'un axe subméridien passant par Velestinon, 
au Nord, et Mikrothive, au Sud (fig. 160 et 161). 

Qa 

c::Jb 

~ C 

a 

MER 

EGÉE 

-, 

Fig. 160. - Le Crétacé des zones internes au Nord des plaines d'Almyros et de Xinias. Répartition des 
principaux affleurements distingués dans le texte. 

1 à 3: Les massifs situés au NOrd de la plaine d'Almyros. - 1, les monts Porta-Karamboutaki. -
2. les affleurements d'Eretria (massif du Saradsi). - 3. les massifs du Chalkodonio et du 
Pirgos Dederjiannis. 4 à 5: Les bordures de la plaine de Trikkala (C. Crétacé, Tr. Trikkala). -
4ct. secteur de Mikro Vounon (coupe c:rr 1). •• 4b. massifs des Kassidiaris (Farsala) et du 
Xerovouni (Domokos) (les résultats exposés sont uniquement issus de la bibliographie). - 5. sec
teur septentrional de Trikkala-Kalambaka (CTr 2, coupe du Paliosamarina. - CTr 31 colonne syn
thétique des affleurements de Theopetra-Raxa, principalement d'aprês la bibliographie). 
Remarque: j'ai également figuré sur cette carte le massif de l'Othrys décrit précédemment et 
les affleurements de la série béotienne, étudiée par ailleurs dans le texte, de Dereli, au Nord 
d'Archanion (6.coupe CBéo 2). 
~5•- a. Crétacé de la zone béotienne. - b. Crétacé des zones internes. - c. ophiolites. -
d. terrains métamorphiques (phases anté-Crétacé supérieur et /ou Tertiaire). 
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Fig. 162. - crétacé des massifs au Nord d'Almyros. Coupe de Porta (466 m). en 1, fig. 161. 

Coupe. - Légende dans le texte.~- - a. ophiolites. - b. affleurements d'âge crétacé. 
Autres ,figurés : fig. 5. 

c. BILAN. 

Dans ce secteur du mont Porta, la couverture des ophiolites parait être constituée de cal
caires marmoréens, en plaquettes ou massifs, plus ou moins siliceux, et de calcschistes brunâ
tres à GLobotrunaana, associés à des calcaires noirs à Rudistes. Le caractère tectonique du con
tact entre les serpentines et la couverture laisse subsister un doute quant à la nature exacte 
des niveaux de base "transgressifs" sur les ophiolites, ce qui rend inutile toute comparaison 
avec les terrains mieux conservés du massif de l'Othrys. 

2. COUPE DU MONT KARAMBOUTAKI (793 m) 
ALBIEN. 

a. VUE D'ENSEMBLE. 

LES CALCAIRES DE L'APTIEN-

Une coupe, levée entre les monts Karamboutaki (793 ml au Sud, et Nera1difis .(615 m) au 
Nord, à proximité du village de Filaki, permet d'observer successivement, du Nord au Sud (fig. 
163 B) 

(1) des calcaires gris, d'âge crétacé supérieur (d'après les faciès observés), 
affectés de failles verticales ; 

(2) un ensemble de radiolarites, de schistes rouges, de schistes verts à épidote 
et de laves violacées, altérées et schistosées, supposé représenter les for
mations pré-ophiolitiques ; 
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(3) des serpentinites ; 

(4) des calcaires gris ou noirs, en bancs peu épais, d'âge crétacé supérieur 
(d'après les faciès observés) ; 

(5) une épaisse formation de flysch jaunâtre ; 

(6) et (7)1 des calcaires recristallisés, gris, d'âge crétacé superieur, bien li
tés, intensément microplissés, constituant la masse principale du Karambou
taki. 
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Fig. 163. - Crétacé des massifs au Nord d'Almyros: Les affleurements du secteur de Filaki. coupe d'en
semble (B) et coupe de détail du flanc septentrional 9u mont Karamboutaki. (C):Cn 2, fig. 161; 
B et C fig. 162, 

Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 

b. ANALYSE DETAILLEE DE LA PARI'IE MERIDIONALE DE LA COOPE. 

Au sein de la masse des. calcaires microplissés (7) , sur le flanc méridional du Karambouta
ki, affleurent des calcaires microbréchiques, à débris de Rudistes, Calcisphères, Globotruncana 
sp., du Sénonien élevé (?), et Siderolites aaLaitrapoides Lamarck, du Maestrichtien. Ces micro
brèches montrent également de nombreux débris de roches métamorphiques à micas blancs ou brunâ
tres. 

L'analyse du contact entre cette masse calcaire (7) et le flysch sous-jacent (5) mérite 
d'être détaillée. De haut en bas, entre le sommet du Karamboutaki et le village de Filaki, on 
reconnait (fig. 163 Cl 

(7) les calcaires gris supérieurs, d'âge crétacé supérieur 

(6) une dizaine de mètres de calcaires en plaquettes, très écrasés, contenant 
(dét .. Fleuryl GlobigerinelLoides cf. algericmus Cushman et Ten dam, du Cré
tacé inférieur (Aptien-Albien inférieur) ; 
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(5) le flysch, riche en grès et pélites, mais aussi en niveaux carbonatés dont 
des calcaires noirs ou jaunâtres, à grain fin, et des calcaires noirs micro
bréchiques à bréchiques. Les principaux niveaux fossilifères reconnus sont: 

- Sa : calcaire noir, à quartz détritique, de type biomicrite à Globotrun
aana cf. fo:rniaata Plummer, G. gr. stuaI'ti et G. cf. ventricosa White, d'âge 
ca.mpanien-maestrichtien ; 

- Sb : calcaire gréseux noir, à Globotrunaana gr. stuaI'ti et Heteroliaida.e 
complexes, de type Raaemiguembelina fPU.Ctiaosa ou Pseudote:r:tularia elegans, 
du Maestrichtien ; 

- Sc : calcaire bréchique à débris de calcaire fin à Cuneolina sp., con
tenant Siderolites aalaitrapoides Lamarck et Orbito1didés divers dont Ompha
loayalus sp., d'âge maestrichtien. 

A la sortie septentrionale du village de Filaki, le flysch est riche en bancs de calcaires 
marneux jaunes et de calcaires noirs, mais les microfossiles observés n'apportent pas de préci
sion particulière quant à l'âge du flysch. 

c, BILAN. 

Si l'âge aptien-albien du niveau (6) n'est pas erroné, il est évident qu'un contact tecto
nique majeur doit exister entre ces calcaires en plaquettes (6) et le flysch sous-jacent, d'âge 
campano-maestrichtien (5). Les seuls niveaux datés dans la masse calcaire supérieure {7) con
tiennent également Siderolites aalaitrapoides, du Maestrichtien ; l'absence de datation internié
diaire entre l'Aptien-Albien et le Ca.mpano-Maestrichtien parait surprenante, mais elle tient 
peut-être à un échantillonnage insuffisant dans cet ensemble carbonaté assez fossilifère. 

Cet âge aptien-albien est comparable aux âges observés en Othrys orientale, à la base de 
la série transgressive, mais là, les faciès sont de type flysch. Il n'est pas impossible que le 
décollement à l'origine du chevauchement du Karamboutaki se soit effectué au niveau de tels fa
ciès, mais les témoins éventuels de ce flysch basal seraient, en tout état de cause, difficiles 
à mettre en évidence, dans la mesure où les terrains situés sous l'unité chevauchante sont éga
lement de type flysch. 

C, LES AFFLEUREMENTS CRETACES (PALEOCENES) DU MASSIF DY SARADSI-PSILORACHI 
LA SERIE DETRITIQUE ET CARBONATEE A GLOBOTRUNCANA D ERETRIA ET LA SERIE 
CARBONATEE DU SPAILIKI, 

Ce secteur, qui culmine au mont Saradsi (646 ml, est délimité, au Nord, par la voie ferrée 
Velestinon-Farsala, et au Sud, par le grand affleurement ophiolitique sur lequel est installé le 
village d'Eretria, en bordure septentrionale de la route Volos-Farsala. 

Les indications antérieures à mes travaux sont celles reportées sur la carte â 1/500 000 de 
la Grèce (Renz et al., 1954), où seul le mont Saradsi est attribué au Crétacé. Pour ma part, 
j'ai montré qu'il existait en fait dans ce secteur, deux unités tectoniques principales superpo
sées, présentant des faciès différents, et découvert des fossiles du Crétacé supérieur dans ces 
diverses unités (Ferrière, 1977). 

Les affleurements seront décrits d'ouest en Est, l'unité inférieure n'étant bien préservée 
que dans le secteur occidental (Cn 3 à 5, fig. 162). 

1. COUPE ERETRIA-ASPROJA : LA SERIE D'ERETRIA. 

Cette coupe, levée au Nord-Est d'Eretria, en direction du village d'Asproja, est particu
lièrement intéressante dans la mesure où il s'agit de l'un des rares témoins des séries recou
vrant normalement les ophiolites d'Eretria, Ces séries transgressives présentent des faciès 
diversifiés relativement bien datés ·malgré les recristallisations importaI).tes qui caractérisent 
ce secteur. Cette coupe a déjà été décrite de façon sommaire (Ferrière, ·1977). • 

Du Sud-OUest au Nord-Est, puis d'Ouest en Est, on relève successivement (fig. 164 A) 

(1) des péridotites serpentinisées 
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(2) des schistes épimétamorphiques dérivant essentiellement de roches détritiques 
(2b), se terminant par des dolérites, des tufs et des graywackes (2c). A leur 
base, affleurent des cipolins et des bancs holosiliceux de type jaspes, qui 
peuvent reposer directement sur les serpentines (2a). Les schistes montrent 
en lame mince : quartz, plagioclase (albite), épidote, mica ou chlorite bru
nâtre mal cristallisée. Plus au Nord-Ouest, affleurent de beaux schistes à 
quartz, albite, chlorite verte et amphibole vert pâle, mais ces schistes 
sont séparés des ophiolites par une faille verticale ; 

(3) des calcaires marmoréens massifs, gris-vert, microbréchiques â leur base, 
contenant des morceaux de Rudistes, des débris de roches variées éruptives 
ou métamorphiques, à quartz, feldspath, chlorite et épidote et même des mi
néraux détritiques isolés, notamment quartz, épidote et amphibole bleu-vert 

(4) un ensemble de calcaires et de calcaires marneux, gris ou brunâtres, en pla
quettes, â microfossiles pélagiques : 

- les niveaux inférieurs sont datés du Turonien (partie supérieure) - Sé
nonien inférieur par diverses formes dont Globotruncana. sigali-sahneegansi. 
Certains spécimens pourraient appartenir à l'espèce Globotruncana helvetiaa 
Bolli, du Turonien franc. On note en outre la présence de nombreuses Pitho
nelles ; 

- les niveaux supérieurs pourraient monter jusque dans le Campano-Maes
trichtien â Globotruncana gr. stua:rti cf. rosetta et Globotruncana elevata 
{Brotzen) (?) ; 

(5) un ensemble de calcaires gris, parfois microbréchiques, microplissés, débu
tant par des niveaux plus schisteux de cipolins à amphibole vert pâle. Les 
calcaires microbréchiques, â débris de Rudistes et minéraux détritiques (am
phibole bleu-vert, épidote, etc ... ), rappellent les niveaux de base {3a), 
mais ils sont moins recristallisés. Il pourrait s'agir d'une écaille tecto
nique intercalée dans la série, mais cela para!t peu probable ; 

(6) une formation gréso-pélitique de type flysch, à passées de calcaires noirs 
bioclastiques à Siderolites calcitrapotdes Lamarck et Orbitotdes media (d'Ar
chiac), du Maestrichtien ; 

(7) et (8),une masse importante de calcaires marmoréens, gris-vert, à traces de 
Rudistes (8), recouvrant tectoniquement la série sous-jacente au niveau d'un 
contact souligné par de nombreux copeaux de serpentinite (7). 

En Péswné, on peut admettre en première approximation -mais il ne faut pas oublier que la 
continuité de cette série est peut-être altérée par la présence d'une écaille tectonique {5)
que la série, d'âge crétacé supérieur, d'Eretria, est formée de deux ensembles relativement 
bien datés : un flysch sommital pour la partie maestrichtienne (6), et des calcaires â Globo
truncana, du Turonien-Sénonien inférieur, dans leur partie médiane (4). 

Les calcaires microbréchiques constituent indiscutablement la base de la série calcaire, 
d'âge crétacé supérieur. En revanche, les niveaux métamorphiques schisteux (2), compris entre 
ces calcaires et les ophiolites, peuvent être interprétés de différentes façons : il peut s'a
gir de la base de la série transgressive, supposée continue, ou bien d'une première série trans
gressive sur les ophiolites, elle-même recouverte en transgression par les niveaux calcaires 
(cf, série de Theopetra, chapitre Jurassique terminal-Eocrétacé), ou bien encore d'une écaille 
tectonique appartenant au soubassement anté-crétacé. Naturellement, des•synthèses~de ces hypo
thèses sont envisageables, dans la mesure où cet ensemble (2) est probablement hétérogène. 

Ce problème de l'interprétation des niveaux détritiques, à roches sédimentaires et érupti
ves plus ou moins métamorphisées, situés à la base de calcaires marmoréens d'âge crétacé supé
rieur, sera rencontré dans la plupart des coupes décrites dans le secteur des massifs du Sarad
si et du Chalkodonio. 

2. COUPE DU MONT SPAILIKI-EST LA SERIE CARBONATEE DU SPAILIKI. 

Ce sommet est situé à mi-distance entre la colline de Porta, décrite précédemment, et les 
affleurements d'Eretria (fig. 161). 

Trois ensembles peuvent être distingués, du Sud au Nord (fig. 164 B) 
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(1) des péridotites serpentinisées (la et le}, associées à des écailles de schis
tes épimétamorphiques (lb et ld) à quartz, chlorite verte, mica blanc et am
phibole vert pâle de type actinote 

(2) une formation flyschoide jaunâtre, très tectonisée, à passée de calcaires 
gréseux et de calcaires marmoréens bioclastiques. Des calcschistes, présents 
à la base de l'ensemble ont livré GZobotr>uncana sp. ; 

(3) des calcaires marmoréens gris-vert, à traces noirâtres, qui, en lame mince, 
se révèlent être des restes àe.Rudistes. 

Les formations détritiques (2) pourraient représenter la base de la série transgressive 
sur l'ensemble ophiolitique, mais certains des faciès observés, et notamment les calcaires bio
clastiques noirs, évoquent le flysch maestrichtien de la coupe d'Eretria, bien que les fossiles 
caractéristiques n'aient pu être identifiés avec certitude. En conséquence, il est possible 
qu'il s'agisse là de la superposition de formations lithologiques appartenant à des unités tec
toniques différentes, les niveaux détritiques (2) pouvant représenter un reste de la véritable 
série transgressive sur les ophiolites sous-jacentes (1). 
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Fig. 164. - Crétacé des massifs au Nord d'Almyros: La série d'Eretria. Coupe d'Eretria Asproja (A) et 
du mont Spailiki (B}. - A: en 3, fig. 161. - B: en 4, fig. 161. 

Numéros: voir texte. - a à c. Formations anté-crétacées. a. péridotites serpentinisées. -
b. schistes métamorphiques et cipolins. - c. roches éruptives basiques et tufs métamorphisés. -
d à g. calcaires crétacés. - d. fins. - e. microbréchiques. - f. gréseux. - g. fins et marneux. 
h et i. flysch sommital. - h. grès. - i. pélites et marnes. 

3. COUPES DU PSILORACHI (343 m) 

Les affleurements du Psilorachi (fig. 165 A et B} représentent la partie la plus orientale 
du secteur considéré (massif du Saradsi-Psilorachi). On peut Y distinguer deux domaines : un en
semble méridional constitué de schistes métamorphiques et de cipolins, et un ensemble septen
trional formé d'une alternance de barres de calcaires marmoréens, gris-vert, bien lités, et de 
niveaux s_chisteux ou gréso-schisteux et serpentineux. 
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Aucun fossile n'a pu être identifié avec certitude dans ces divers affleurements, mais, 
par corrélation latérale et en tenant compte du fait qu'il existe de nombreuses traces noirâtres 
qui, dans d'autres coupes, ont pu être attribuées à des restes de Rudistes, les différentes bar
res de calcaires marmoréens, gris-vert, bien lités, peuvent être attribuées au Crétacé (supéri
eur) 

Les coupes (fig. 165) montrent qu'il existe une succession d'écailles tectoniques et que, 
par conséquent, même si les calcaires marmoréens, gris-vert, sont bien du Crétacé (supérieur), 
ils ne constituent pas obligatoirement la couverture transgressive originelle des schistes et 
cipolins sous-jacents. 
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Fig. 165. - Crétacé des massifs au NOrd d'Almyros. Coupes dans les collines du Psilorachi. en 5, fig. 161. 

a. cipolins et schistes plus ou moins métamorphisés selon les cas. - b. serpentinites. - c. tufs 
et roches éruptives basiques métamorphisés. - d. calcaires recristallisés gris ou verts bien 
lités. - e. id 0 , à traces noirâtres dont des restes de Rudistes. - f. grès et pélites. 
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4 . COMPLEMENTS . 

Dans ce secteur situé au Nord de la bande ophiolitique d'Eretria (massif du Saradsi-Iü.lora
chi), les fossiles sont rares ; je citerai par conséquent les quelques affleurements ponctuels 
où ont été reconnus des microfossiles ; d'ouest en Est: 

- les calcaires gris de la colline de Kastro~ à l'Ouest d'Eretria (GZobotrunaana) ; 

- des calcaires à débris serpentineux, situés à la sortie méridionale du village d'As-
proja. Il s'agit là d'un calcaire fin, recristallisé, riche en GZobotrunaana hicarénés, du Turo
nien-Sénonien inférieur ; 

- des calcschistes brunâtres, formant la transition entre des schistes marrons et des 
calcaires marmoréens, sur le bord nord-occidental de la piste reliant Perivlepton à l'Est, à 
Eretria à l'Ouest. Ce sont encore des niveaux à GZobotl"Unaana sp., mal conservés. 

S. BILAN. 

Des observations précédemment rapportées, il ressort qu'il existe au moins deux grands ty
pes de séries datées du -ou supposées d'âge- Crétacé supérieur, appartenant à des unités tecto
niques différentes, dans le massif du Saradsi-Psilorachi. 

La série la mieux représentée en affleurements, constitue les unités tectoniques supérieu
res ; elle est formée principalement de calcaires marmoréens, gris-vert, à débris d'organismes, 
parmi lesquels on reconnaît localement des Rudistes (cf. Spalliki). Aucun âge précis n'a pu être 
déterminé dans ce secteur. 

L'autre série, la plus complète, n'est bien connue qu'au Nord-Est d'Eretria, où l'on peut 
distinguer, malgré quelques incertitudes, de bas en haut : des calcaires microbréchiques à dé
bris de roches métamorphiques, descalcaires fins à GZobotrunaana du Turonien-Sénonien inféri
eur, et -après un hiatus tectonique et d'observation- un flysch probablement d'âge maestrichtien 
ou plus récent (SideroZites aalaitrapoides dans des calcaires bioclastiques). Cette série semble 
se réduire à ce seul terme flyschoide en allant vers l'Est. 

D, LES AFFLEUREMENTS CRETACES (PALEOCENES) DES MASSIFS DU CHALKODONIO
DEDERJIANNIS : LA SERIE CARBONATEE DU KASTRO-DELI ET LA SERIE DETRITIQUE 
DE VELESTINON, 

Le massif du Chalkodonio, qui culmine au mont Sorigo (725 m), est séparée du domaine pré
cédent par une dépression étroite empruntée par la voie ferrée Velestinon-Farsala. Il constitue 
par ailleurs la limite méridionale de la plaine récente de Larissa, avec le massif voisin du 
Pirgos Dederjiannis-Mavrovouni (726 m), qui surplombe le village d'Agnanderi. 

Sur la carte à 1/500 000 de la Grèce (Renz et ai., 1954), ce secteur est représenté en mar
bres et schistes cristallins. Si des terrains épimétamorphiques existent bien près de Rijeon, 
il s'agit en fait d'affleurements limités, alors que l'essentiel du massif est constitué de ter
rains schistosés et recristallisés il est vrai, mais encore fossilifères, d'âge crétacé supéri
eur. 

Les seules indications d'âge antérieures aux datations que j'ai récemment signalées (Fer
rière, 1973 b, 1977) sont dues à Aubouin (1959) qui rapporte la présence, dans la partie la plus 
occidentale du massif, au Nord de Rijeon, d'Orbitoiina aonaava Lamarck, d'âge cénomanien. 

Le domaine considéré est en fait constitué de deux secteurs géologiquement différents, au 
moins en ce qui concerne les terrains d'âge crétacé supérieur; alors qu'à l'Ouest prédominent 
des formations de calcaires marmoréens bien lités, la partie orientale est caractérisée par sa 
richesse en niveaux détritiques (3, fig. 160 et coupes en 6 à 9, fig. 161). 

1. LES AFFLEUREMENTS OCCIDENTAUX 
LA SERIE DU KASTRO-DELI. 

LE SECTEUR RIJEON-AGNANDERI 

a. COUPES AU NORD DE RIJEOO DANS LE CHALKODOOIO OCCIDENTAL, 
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L'une de ces coupes levées dans le chaînon du Chalkodonio occidental compris entre les 
monts Sorigo (725 m) et Kastro-Deli, à l'Est, et les villages de Rijeon et Polydamion, à l'ouest, 
a été signalée antérieurement par Aubouin (1959), qui y a reconnu des calcaires à Orbitolines. 

Du Sud au Nord, en suivant l'un des sentiers qui relient le village de Rijeon à la ferme 
Jermi, on rencontre successivement (fig. 166 B) : 
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ssw 

(1) des schistes métamorphiques à quartz, chlorite, mica blanc, épidote ~t am
phibole vert pâle à incolore (af. actinote), dans lesquels s'intercalent des 
niveaux peu épais de marbres gris, bien lités ; 

(2) un flysch gréso-pélitique schistosé, à passées de calcaires noirs, bioclas
tiques, recristallisés, montrant des indices de tectonisation à la base et 
au sommet (joints calcitiques nombreux, serpentinites écrasées, etc ... ). Les 
calcaires bioclastiques noirs, prélevés quelques centaines de mètres à 
l'ouest du sentier (fig. 166 A) ont livré des microfossiles d'âge maestrich
tien : Orbitotdes media (d'Archiac) et Siderolites aaZcitrapoUes Lamarck ; 

Rachi Jiorgou • 

Cénom.-Turon. inf. 
NNE 

' 

__.,.....,,~~~~b~~~~~r;;:---.;~~$1:IE~~~ 
-~-~c,;: 

400 ',~ '~ .._ 

® .... ,_ 
Q____ _____ 2~o_o_m-+ 

A 
511m r 

c!:Oeli 

D ----- • 
685m 

0 1km 

t.00 

300 

Turon.-Sénonien (' i NE 

ENE 
Kastro Deli -

Fig. 166. - Crétacé des massifs au NOrd d'Almyros. Le Chalkodonio occidental. Coupe d'ensemble de Rigeon 
à Jermi (B) et coupes de détail (A, C, D). Cn 6, fig. 161. 

Numéros: voir texte. - a et b. Schistes (a), marbres et cipolins (b) métamorphiques probablement 
anté-crétacés. - c. masses de serpentinites. - d. conglomérats à galets serpentineux. - e. cal
caires microbréchiques recristallisés. - f. calcaires fins recristallisés. - g. grès et pélites 
schistosés. 
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(3) un ensemble de serpentinites écrasées (3a) contenant des bancs de calcaires 
conglomératiques à éléments serpentineux (3b} et des corps de pélites et grès 
(3c) correspondant probablement à des copeaux tectoniques arrachés aux ni
veaux sous-jacents (2). Des calcaires conglomératiques comparables, affleu
rant plus à l'Est (fig. 166 C), montrent en lame mince des microfossiles pé
lagiques (GZobotrunaana et Hedbergelles) dont l'âge n'a pu être déterminé 
précisément, mais qui pourraient être post-cénomaniens ; 

(4) des calcaires gris-vert, recristallisés, bien lités, formant les principaux 
sommets du Chalkodonio occidental dont le Kastro-Deli. Ce sont des calcaires 
bioclastiques à débris de Rudistes, Miliolidés, débris d'Orbitolines {?), 
CuneoZina sp. et PseudoZituoneZZa reiaheZi Marie, du Cénomanien (moyen?) -
Turonien inférieur. 

En résumé, les faciès d'âge crétacé superieur, situés au Nord de Rijeon, appartiennent à 
deux unités tectoniques différentes superposées : l'unité inférieure est réduite à un flysch 
d'âge maestrichtien, l'unité supérieure est principalement constituée de faciès calcaires pour 
partie du Cénomanien-Turonien, reposant sur des calcaires conglomératiques à microfossiles pé
lagiques, recouvrant eux-mêmes des péridoti1:~ia serpentinisées. Ces congl~;_ats l)_Q!!;_~aient être 
localement plus récents que le Cénomanien. 

b. COUPE DU MONT DEDERJIANNIS PRES D' AGNANDERI. 

Ce massif est caractérisé par un dispositif structural comparable à celui du Chalkodonio 
occidental, dont il représente le prolongement vers le Nord-Nord-ouest. Des indications fragmen
taires concernant ce secteur ont été publiées antérieurement (Ferrière, 1973 b, 1977). 

D'Est en Ouest et de bas en haut, en partant du village d'Agnanderi, on rencontre successi
vement (fig. 167) 
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(1) un flysch pélito-gréseux, nettement schistosé, de couleur sombre 

(2) des serpentinites écrasées et schistosées ; 

(3) des calcaires, bien lités ou massifs, gris clair à noirâtres, parmi lesquels 
on peut noter: 
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Fig. 167. - Crétacé des massifs au Nord d'Almyros. Le massif du Pirgos Dederjiannis, près d'Agnanderi. 
en 7, fig. 161. 

a. serpentinites. - b. calcaires fins recristallisés. - c. calcaires microbréchiques ou bio
clastiques. - d. flysch (grès, pélites, calcaires). 
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- des calcaires de type biomicrite, plus ou moins recristallisés, riches 
en Gastéropodes et Foraminifères benthiques, du Cénomanien-Turonien inféri
eur : Miliolidés, Nezzazata sp., Cuneolina sp., Ch:rysalidina sp. ; 

- des calcaires bioclastiques à débris de Rudistes, Orbitolinidés (abon
dants), et Nezzazata cf. N. gym (Smout), du Cénomanien (Turonien inféri
eur?). Plus à l'Ouest, près de Myra, ces mêmes calcaires (cf. biomicrites) 
ont livré Chrysalidina. gradata d 'Orbigny, du Cénomanien-Turonien inférieur .. 

Là encore, on retrouve deux unités tectoniques superposées : une unité inférieure, repré
sentée à l'affleurement par un flysch peut-être maestrichtien, par comparaison avec le Chalko
donio occidental, et une unité supérieure de calcaires supra-ophiolitiques ici bien datés du 
Cénomanien-Turonien par des Foraminifères benthiques. 

2. LES AFFLEUREMENTS ORIENTAUX LA SERIE DE VELESTINON, 

Ce secteur, qui correspond au Chalkodonio oriental, est à la fois intéressant par la diver
sité des faciès qui y affleurent et surprenant, dans la mesure où ces faciès sont nettement dif
férents de ceux qui constituent le Chalkodonio occidental. 

Alors que ces terrains, parfois riches en composants éruptifs, ont été assimilés à des 
schistes cristallins (carte â 1/500 000 de Grèce : Renz et al., 1954) ou à la "Schist-Chert
Formation" (Christodoulou, 1971), j'ai moi-mème montré qu'il s'agissait en fait, pour l'essen
tiel, de formations d'âge crétacé supérieur (Ferrière, 1977). 

De nombreuses coupes, particulièrement claires, peuvent être levées dans ces collines dé
pourvues de végétation ; trois de celles-ci ont été figurées (A, B, c, fig. 168 et 169), mais 
je ne décrirai en détail que la coupe la plus occidentale (fig. 168 A), parce qu'elle est aussi 
la plus fossilifère. 

a. DESCRIPTION D'UNE COUPE TYPE DE DIRECTION SE-NW. 

Cette coupe est située à quelques centaines de mètres à l'Ouest de la dépression qu'emprun
te la piste principale pour franchir la petite crête calcaire du Maluka, qui rejoint, à l'Est, 
le village de Velestinon. 

Du Sud-Est vers le Nord-Ouest et de bas en haut, en partant de la vallée principale creu
sée ici dans des formations de type flysch (1), on rencontre successivement (fig, 168 A) 

(2) des copeaux de serpentinite, soulignant très probablement un contact tecto
nique majeur entre le flysch gréso-pélitique brun-noir, schistosé, et les 
niveaux sus-jacents ; 

(3) une formation d'aspect terreux, constituée de blocs ou de niveaux éruptifs 
de type dolérites notamment, et de passées sédimentaires riches en débris de 
roches éruptives. Ces niveaux sont à la fois schistosés et altérés, et les 
roches éruptives, au moins, ont subi des transformations minéralogiques im
portantes, de type métamorphique. 
Ces roches sont formées pour l'essentiel, de feldspath (albite?), épidote, 
chlorite et amphibole vert pâle à incolore (af. actinote) 

(4) des calcaires recristallisés, grisâtres, assez massifs, formant la crête ma
jeure de ce secteur. Ce sont des calcaires bioclastiques ou d'anciennes bio
micrites à débris de Rudistes et Foraminifères benthiques. Les formes sui
vantes ont été reconnues, de bas en haut : 

- une association à Cuneolina sp., de petite taille ; 
- des niveaux à Orbitolinidés et Chrysalidina sp., du Cénomanien ; 
- des calcaires à Gastéropodes et Salpingopore7,Za sp., qui pourraient 

appartenir à la partie supérieure du Crétacé inférieur. 
Les différentes formes observées permettent d'attribuer un âge albien-cénoma
~ à cet ensemble carbonaté, sans que l'on puisse préciser sa polarité ; 

(5) un ensemble de calcaires lités, parmi lesquels on note des calcaires marmo
réens, gris, à Rudistes écrasés, et des calcaires marmoréens, verts, à grain 
fin ou microbréchiques à débris de roches éruptives. Ces niveaux passent, 
vers le haut, à des bancs carbonatés gris-blanc, recristallisés, à blocs de 
roches éruptives atteignant des volumes importants, de l'ordre du mètre cube, 
qui correspondent très probablement à d'anciennes mégabrèches ; 
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Fig. 168. - Crétacé des massifs au Nord d'Almyrcs. Le Chalkodonio oriental. Coupe type à l'ouest de la 
crête du Maluka. Cn 8, fig. 161. 

Numéros : voir texte. - a. serpentinites. - b. roches éruptives, tufs et passées détritiques mé
tamorphisées (crétacé ou anté-crétacé ?). - c à f. Calcaires crétacés recristallisés. - c. fins. -
d. à débris d'organismes dont des Rudistes. - e. microconglomératiques à débris éruptifs abon~ 
dants, de couleur verte. - f. conglomérats et mégabrèches à gros blocs de roches éruptives (o
phiolites 1. - g. niveaux d~tritiques grossiers non carbonatés. - h. flysch. - i. schistes péll
tiques rouges parfois à Radiolaires_ 

(6) une fonnation de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, riche en roches 
éruptives altérées et/ou métamorphisées, associées à des passées siliceuses 
et pélitiques rougeâtres, parfois bréchiques (rares) et des lentilles de 
marbre blanc. Cet ensemble présente des affinités, au moins dans la nature 
des roches constitutives, avec les niveaux (3) situés sous les calcaires à 
Foraminifères (4). 
Au microscope, les principaux types de roches éruptives reconnaissables sont 
des roches effusives à phénocristaux de feldspaths transformés en épidote 
(et séricite ?) 
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(7) un flysch typique, gréso-pélitique, à passées calcaires à la base : 
- la base du flysch est en général constituée de niveaux rouges, non car

bonatés, schistosés, parfois à Radiolaires, dérivant très probablement de 
radiolarites pélitiques ou de pélites siliceuses. Localement, cette base est 
gréso-pélitique et jaunâtre, mais je n'ai pu déterminer précisément s'il s'a
gissait de variations latérales de faciès ou -ce qui me paraît plus vraisem
blable- de disparitions d'origine tectonique. Quoi qu'il en soit, ces niveaux 
rouges moulent parfois de façon intime, les roches de l'ensemble sous-jacent, 
ce qui laisse supposer que le contact est de nature stratigraphique. 
Au niveau du confluent de deux petits vallons, existent, dans les schistes 
rouges et jaunes de la base du flysch, des bancs de calcaires marmoréens à 
grain fin, qui ont livré des GLobotrunaa:na, plus ou moins bien conservés, 
dont GlobotI'W'l.aana cf. rosetta (Carsey) et très vraisemblablement Globotrun
aarza ventriaosa White, indiquant un âge campanien-maestrichtien basal (dét. 
Fleury) (+) ; ; 

- le reste du flysch est formé par une alternance de grès et de pélites, 
de couleur jaune ou brun-noir. Les grès présentent des figures de base de 
bancs ainsi que des granuloclassements verticaux normaux. Un banc plus gros
sier a livré des éléments calcaires, dont des débris d'Orbitolinidés non 
déterminés spécifiquement. 

En résumé, cette coupe permet d'observer une série possédant trois termes lithologiques 
caractéristiques : des calcaires à débris de Rudistes et Foraminifères benthiques de l'Albien
Cénomanien, un flysch sommital daté à sa base du Campanien-Maestrichtien basal, et des niveaux 
intermédiaires carbcnatés, très souvent microbréchiques ou bréchiques, à débris de roches érup
tives ophiolitiques. 

Deux des formations rencontrées (3 et 6) sont plus difficiles à interpréter, dans la mesu
re où elles sont constituées pour l'essentiel, de roches éruptives. 

Dans le cas de la formation basale (3), les informations obtenues sur cette coupe sont as
sez peu significatives et laissent la possibilité d'envisager différentes hypothèses, comme ce
la a déjà été fait pour la série d'Eretria, à savoir, dans l'ordre croissant de probabilité 
niveaux supra-ophiolitiques anté-charriage, première couverture transgressive du Jurassique ter
minal-Eocrétacé, ou bien plus simplement, base de la couverture transgressive la plus commune de 
l' Aptien-Albien. 

En ce qui concerne la formation à roches éruptives située sous le flysch (6), diverses in
terprétations peuvent être proposées. On peut exclure l'existence d'un épisode magmatique anté
rieur au flysch, dans la mesure où de telles roches ont été remaniées dans les niveaux sous
jacents. Il peut s'agir de la base d'une unité tectonique particulière, et dans ce cas, ces ni
veaux pourraient être équivalents à ceux de la base de la série (3) ; mais dans ce cas, il est 
surprenant d'observer un flysch relativement récent directement -et apparemment stratigraphique
ment- sur cet ensemble. Comme, par ailleurs, les termes lithologiques qui supportent ces niveaux 
riches en roches éruptives contiennent eux-mêmes des débris de roches éruptives de même nature, 
et parfois de très gros blocs, il semble logique d'admettre que le niveau (6) représente un im
portant olistolithe resédimenté entre les calcaires et le flysch. 

b. COMPLEMENTS SUR LES DIFFERENTS ENSEMBLES LITHOLOGIQUES OBSERVES AU NORD DU 
CHEVAUCHEMENT MAJEUR. 

bl. L'ensemble sédimentaire et éruptif de base (3). 

Dans le secteur le plus oriental, près de Velestinon (fig. 169 C), cet ensemble, riche en 
roches éruptives métamorphisées {métadolérites ?) , présente également des bancs carbonatés mi
crobréchiques à débris de roches éruptives qui rappellent ceux de l'ensemble supérieur (5) à Ru
distes écrasés. Cette observation tendrait à prouver que cet ensemble inférieur (3) constitue 
bien la partie basale de la série transgressive d'âge albien {?) - crétacé supérieur. 

b2. Les calcaires gris à Foraminifères benthiques (4). 

Les seules indications complémentaires obtenues concernent les microfossiles présents dans 
ces niveaux. Sous le sommet de la crête de Maluka, à la base des calcaires gris (C2, fig. 169), 

(+) J'avais précédellllllent envisagé un âge "sénonien inférieur {?)" pour cet ensemble flyschoide, 
sur la foi des sections de GZobotrunaana, alors en ma possession (Ferrière, 1977). 
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des bancs schistosés ont livré des Foraminifères benthiques assez bien conservés, dont CÎ1:!'ysali
dina gra.data d'Orbigny, du Cénomanien-Turonien inférieur. 

b3. Les calcaires gris-vert, fins à bréchiques (5). 

En dehors des débris de Rudistes, des fantômes de Globotrunaana semblent présents dans des 
calcaires bréchiques situés à la base de cet ensemble (5), à l'Est du secteur étudié (C1, fig. 
169) . 

Les débris éruptifs contenus dans cette formation restent assez constants, quelle que soit 
la transversale étudiée ; toutefois, dans le secteur le plus oriental, plusieurs corps serpen
tineux correspondant très probablement à des blocs resédimentés, ont été reconnus. 

b4. Les niveaux sédimentaires et éruptifs (6). 

Ils sont plus ou moins épais, mais présentent les mêmes types de roches éruptives, effusi
ves ou semi-effusives, plus ou moins métamorphisés, d'ouest en Est. Près de Velestinon, les 
niveaux éruptifs et sédimentaires associés (tufs, graywackes ?) paraissent plus schisteux et 
peut-être moins épais, et le passage avec les niveaux sous-jacents semble être progressif 1 des 
passées conglomératiques schisteuses, à débris de roches éruptives, s'intercalent entre ces deux 
ensembles (5 et 6, Cl, fig. 169). 

L'existence, dans le niveau 5, d'éléments éruptifs provenant de roches éruptives semblables 
à celles de cet ensemble (6), conduit à refuter l'hypothèse d'un magmatisme qui se serait pro
duit au Crétacé supérieur, juste avant le dépôt du flysch. 
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Fig. 169. - Crétacé des massifs au Nord d'Almyros. Le Chalkodonio oriental. Coupes complémentaires dans 
la partie orientale de la crête du Maluka. en 9, fig. 161. 

Légende : voir texte (numéros) et fig. 168 (cartouches). 
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bS. Le flysch (7). 

En dehors de la variabilité de détail (épaisseur, faciès) des niveaux rouges schisteux et 
parfois radiolaritiques de base, les caractères semblent assez constants. Aucune découverte pa
léontologique n'est venue confirmer l'âge campanien-maestrichtien basal fourni par les GZobo
truncana découverts dans la coupe type. 

c. REMARQUES SUR LES FORMATIONS LITHOLOGIQUES SITUEES AU SUD DE IA CRETE MALUKA. 

Il s'agit essentiellement d'une alternance de passées de type flysch et de calcaires marmo
réens verts, plus ou moins bréchiques, à débris de roches éruptives (fig. 168 et 169). Locale
ment, s'y intercalent des ensembles d'épaisseur métrique à décamétrique, riches en tufs, gray
wackes (?) et roches éruptives. 

Différentes interprétations peuvent être envisagées pour expliquer les alternances visibles 
sur les différentes coupes (A, B, c, fig. 168 et 169) 

- la répétition de niveaux de même nature pourrait .avoir pour origine des processus 
tectoniques engendrant soit des plis couchés isoclinaux, dont le flysch constituerait le coeur 
des synclinaux, soit des écaillages entrainant la superposition d'unités à base de calcaires mi
crobréchiques verts ; 

- la répétition observée serait originelle et par conséquent de nature sédimentaire : 
la coupe B (fig. 169) montre par exemple une masse de calcaires verts, microbréchiques, se ter
minant en biseau dans un ensemble de type flysch, entre des niveaux gréso-pélitiques, jaunâtres 
au sommet, évoquant ainsi soit une récurrence des faciès carbonatés verts, soit même un olisto
lithe resédimenté dans le flysch. 

Le nombre relativement grand de répétitions présentes dans le secteur considéré, conduit 
plutôt à retenir l'hypothèse tectonique, dans ce domaine où existent par ailleurs une schisto
sité générale et des chevauchements non douteux. La présence éventuelle de récurrences de cal
caires verts microbréchiques, ou d'olistolithes dans le flysch, ne peut être invoquée, me sem
ble-t-il, que pour des cas particuliers d'importance mineure. 

Par ailleurs, l'absence d'un ensemble de roches éruptives et sédimentaires associées entre 
les calcaires verts et le flysch, tend â prouver qu'il s'agit, dans le cas de la coupe de réfé
rence (fig. 168 A), d'un phénomène localisé (olistolithe par exemple) et non d'un phénomène mag
matique majeur d'âge crétacé supérieur qui aurait affecté l'ensemble de ce secteur, 

d. BILAN : LE CRETACE (EOCENE ?) DU CHALKODONIO ORIENTAL. 

A la suite des différentes observations rapportées ci-dessus, on peut admettre que la série 
crétacée du Chalkodonio oriental (fig. 168 A) est principalement constituée, de bas en haut : 

- d'un ensemble carbonaté formé de faciès fins, gris, à Foraminifères benthiques d'âge 
albien-cénomanien (4) 

- de faciès calcaires fins, microbréchiques ou bréchiques, verts, à débris de roches 
éruptives (5) ; 

- d'un flysch sommital (7) rouge et pélitique (pélites et bancs siliceux à Radiolai
res), â la base, jaune et gréso-pélitique ensuite, daté du Campanien-Maestrichtien basal, dans 
sa partie inférieure. 

S'y ajoutent des niveaux éruptifs et sédimentaires de signification mal précisée, situés 
à la base de la série (3) et entre les calcaires et le flysch (6 : Olistolithes ?) , 

Cette série est intéressante à divers titres : 

- elle est originale par la diversité de ses faciès, particulièrement riches en élé
ments détritiques provenant de formations éruptives, très probablement des ophiolites. Certains 
ensembles, de taille kilométrique en longueur, pourraient même avoir signification de klippe sé
dimentaire ou d'olistolithe ; 
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- elle représente la plus orientale des séries crétacées bien datées, et par consé
quent, la série de référence pour l'interprétation des séries métamorphiques proches. Ainsi, 
nous verrons que les mêmes termes lithologiques, et notamment les calcaires microbréchiques à 
bréchiques, transformés en marbres, constituent une grande partie des affleurements métamorphi
ques présents au Nord de Voles, dans la région de Melissatika. 

3. COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES SERIES CRETACEES DES MASSIFS DU 
CHALKODONIO-DEDERJIANNIS. 

La série du Chalkodonio oriental présente peu de ressemblances avec les séries crétacées 
voisines du Chalkodonio occidental et du massif du Dederjiannis. Les affinités les plus nettes 
se situent au niveau des calcaires à Foraminifères benthiques, de faciès semblables dans les 
deux cas, mais beaucoup moins épais à l'Est. L'absence de datations plus récentes que le Céno
manien dans les séries occidentales ne permet malheureusement pas de pousser les comparaisons 
plus avant. 

Ces différences entre les séries crétacées des secteurs oriental et occidental du Chalkodo
nio peuvent être expliquées en faisant intervenir des processus tectoniques postérieurs à la sé
dimentation de type tangentiel ou décrochant. Cependant, il est également possible d'envisager 
des différences fondamentales de sédimentation dans des secteurs contigus, dont l'un aurait été 
soumis à des décharges détritiques quasi-permanentes (Chalkodonio oriental), et l'autre, le siè
ge d'une sédimentation calme et carbonatée à l'abri de ces décharges détritiques ; la limite 
entre ces deux bassins de sédimentation pourrait être par exemple de nature tectonique (faille 
verticale à rejet vertical ou même horizontal?). 

E, APERCU SUR LES AFFLEUREMENTS CRETACE INFERIEUR (p,p,) - EOCENE INFERIEUR 
DES ZONES INTERNES, EN BORDURE DE LA PLAINE DE TRIKKALA, 

Je n'ai pas analysé de façon exhaustive les affleurements de ce secteur quelque peu margi
nal par rapport à mon domaine d'étude. Je me suis plus particulièrement intéressé à la bordure 
orientale de la plaine de Trikkala (massif de Mikro Vounon, secteur à l'Est de Trikkala, et mas
sif de Theopetra), afin d'analyser les caractéristiques de la couverture Aptien (?) - Crétacé 
supérieur (Eocène?) des zones internes en fonction des divers soubassements d'âge jurassique 
terminal-éocrétacé, ou plus anciens et métamorphiques. En revanche, je n'ai fait que visiter 
les secteurs de Domokos et de Farsala (Kassidiaris), étudiés en détail, respectivement par Cour
tin (1979) et Richard (1980), dont je rappellerai succinctement les principaux résultats, 

Etant donné le caractère fragmentaire des travaux relatifs à ces différents affleurements, 
un bref aperçu historique sera donné à l'occasion de la description de chacun des ensembles con
sidérés (4 et 5, fig. 160 ; coupes C,Tr, 1 à 3, fig. 161). 

1. LES AFFLEUREMENTS DE LA BORDURE SUD-ORIENTALE DE LA PLAINE DE 
TRIKKALA. 

a. LE CRETACE DES COLLINES DE MIKRO VOUNON. 

Ces affleurements, situés sur la bordure méridionale de la colline de Petreto (marbres) 
(276 m) de direction Est-Ouest, à proximité du village de Mikro Vounon, sont signalés sur la 
carte de Sofadhes à 1/50 000 (Bornovas et Philippakis, 1969). J'ai moi-même repris l'étude de 
ces affleurements et constaté la présence d'un contact sédimentaire transgressif entre des cal
caires crétacés bréchiques et des radiolarites rouges, alors que les auteurs précités plaçaient 
un contact tectonique en bordure septentrionale de l'ensemble crétacé. Par la suite, ces obser
vations ont été intégrées dans une étude plus détaillée des terrains crétacés de la région de 
Farsala effectuée par Richard (1980). 
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al. Coupe sur le flanc du mont Petroto, près de Mikro Vounon, 

une coupe levée sur le flanc méridional de la crête du Petroto permet d'observer successi
vement, du Nord au Sud, en série inverse (fig. 170) : 

(1) des marbres massifs, blancs (la), se terminant par des marbres siliceux en 
bancs moins épais (lb), supposés d'âge triasico-jurassique ; 

(2) un ensemble de radiolarites pélitiques rouges, dans lesquelles s'intercalent 
des blocs de serpentinites et de laves violacées, supposés équivalents des for• 
mations pré-ophiolitiques de type "Volcano-Détritique" du Malm d'Othrys ; 

(3) W'l ensemble de bancs calcaires massifs ou bien lités, bréchiques, fins ou 
marneux, très nettement schistosés. Les principales caractéristiques recon
nues sont : 

- la présence de brèches calcaires à éléments radiolaritiques nettement 
transgressifs sur les radiolarites, en contact avec ces dernières par l'in
termédiaire d'une surface ravinée, localement non tectonisée malgré le carac
tère inverse de la série ; 

- l'existence de calcaires fins, à Radiolaires et microfossiles pélagi
ques très déformés (Rotalipores, Hedbergelles et GZobotrunaana, antérieurs 
au Sénonien inférieur), de calcaires gréseux, de calcaires microbréchiques 
à débris de roches éruptives et métamorphiques, et d'organismes (Gastéropo
des et Echinodermes). 

L'écrasement des éléments calcaires de certaines brèches permet de reconnaitre et de mesu
rer la schistosité sur les roches en place, notamment sur un niveau constitué de débris de Ru
distes et de morceaux de roches calcaires crétacées à microfossiles pélagiques (fig. 170). 

En bref, cette coupe est intéressante dans la mesure où elle montre la base de la série 
crétacée transgressive, ici dépourvue de conglomérats épais ou de flysch, reposant directement 
sur un soubassement de type pélagonien métamorphique, sans interposition de masses ophiolitiques 
majeures. 
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Fig. 170. - Crétacé de la bordure de la plaine de Trikkala. Les affleurements de Mikro Vounon. 
CTr 1, fig. 160. 

a. marbres triasico-jurassiques (?). - b. marbres siliceux. - c. "Volcano-Détritique" à blocs 
éruptifs, dont des serpentinites. - d à f. Calcaires, crétacés. - d. fins. - e. bréchiques. -
f. marneux. 

a2. Données complémentaires sur les séries des collines de Mikro Vounon. 

L'étude du massif du ~aloyeros, situé 2 km au Sud des affleurements précédents, a permis 
à Richard (1980) de reconstituer une série essentiellement calcaire, Cénomano-Turonien (?) à la 
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base et Campano-Maestrichtien au sommet. Dans la partie orientale du massif, ces niveaux campa
no-maestrichtiens seraient transgressifs sur des serpentinites ; mais il faut remarquer que ce 
type de contact est souvent difficile à interpréter, et qu'une réduction tectonique de la série 
crétacée ne peut être exclue. 

b. COMPLEMENTS : LES AFFLEUREMENTS D'AGE CRETACE-EOCENE INFERIEUR DES SECTEURS 
DE FARSAI.A ET DE DOMOKOS . 

Ces affleurements, d'âge crétacé-éocène inférieur, figurent sur diverses cartes, dont cel
les de Philippson (1895) et d'Aubouin (1959) à 1/200 000, ainsi que sur les cartes à 1/50 000 
de Domokos (Marinos et ai., 1957), de Farsala (Bornovas et Philippakis, 1969), mais aussi d'Ana
vra (Marinos et aï., 1957). 

Si Philippson (1895) signale déjà au Nord de Domokos des Orbitdîdea, et Renz (1927) diffé
rents Rudistes, les premières descriptions,quelque peu détaillées, des affleurements des massifs 
du xerovouni (976 m) et des Kassidiaris (1 011 m) sont en fait assez récentes (Aubouin, 1959). 
Enfin, des informations complémentaires sur les calcaires du massif du xerovouni, près de Domo
kos, ont été apportées par courtin (1979), _et une étude très fine des affleurements crétacés du 
secteur de Farsala et des Kassidiaris a été menée par Richard (1980). 

bl. Le massif du Xerovouni près de Domokos. 

Pour Aubouin (1959), la série crétacée du Xerovouni est surtout constituée de calcaires à 
Rudistes, entiers ou en d~bris, d'âge campano-maestrichtien, pouvant débuter localement par 
quelques bancs conglomératiques et se terminer, avant le passage au flysch, par des niveaux à 
Or>bitotdes media d'Archiac et Lepidorbitoides sp. 

Courtin (1979) confirme ces observations et signale, à la base de la série, un niveau à 
Caprina sp. (7) qui pourrait être d'âge cénomanien. 

b2. Les affleurements de Farsala et des Kassidiaris. 

Aubouin (1959) reconnaît dans les Kassidiaris une serie crétacée formée d'une alternance 
de calcaires fins â GZobotr>unaana. et de calcaires microbréchiques à débris de Rudistes, reposant 
sur un conglomérat du Santonien supérieur-Campanien inférieur, d'après la faune de Rudistes si
gnalée par Renz (1927). Les résultats obtenus par Richard (1980) ne permettent pas de préciser 
l'âge de base de la transgression, qui serait compris entre le Turon~en supérieur et le Campa
nien inférieur. 

En revanche, ce même auteur (Richard, 1980) apporte de nombreuses précisions sur les séries 
des collines de Plaka et de Sourla, situées respectivement à l'Ouest et à l'Est de la ville de 
Farsala. La base conglomératique et flyschoide de la série du Plaka serait d'âge turonien-séno
nien inférieur, d'après la microfaune pélagique, alors que dans les collines de Sourla, la 
transgression débuterait dès le Cénomanien ou même avant, les microfossiles benthiques de cet 
âge, parmi lesquels l'auteu= cite Pseudorhapydionina dubia de Castro, puis Pseudorhapydionina 
aasertana de Castro, ?seudolituonelZa reiaheli Marie, étant situés nettement au-dessus de la ba
se de la série. 

2. LES AFFLEUREMENTS D'AGE CRETACE-EOCENE INFERIEUR EN BORDURE NORD
ORIENTALE DE LA PLAINE DE TRIKKALA. 

ces affleurements constituent les seuls témoins non métamorphiques de la couverture trans
gressive d'âge crétacé des zones internes, entre les secteurs de Mikro Vounon-Farsala au Sud, 
et celui de Kozani et du Vourinos au Nord. 

Deux ensembles peuvent être séparés : le premier, situé au Nord-Est de Trikkala, sur les 
flancs du mont Paliosamarina (713 m), vient directement au contact de marbres pélagoniens, alors 
que les seconds, plus septentrionaux, sont liés à des masses ophiolit~ques (massif de Theopetra
Raxa). 
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a. LE CRETACE SUR LE FLANC OCCIDENTAL DU MOOT PALIO!::AMARINA (713 m). 

Ces affleurements sont signalés sur la carte à 1/50 000 de Trikkala (Savoyat et Lalechos, 
1969), sous la forme de bancs à Rudistes et de calcaires en plaquettes, rosés, à microfaune du 
Sénonien inférieur : GlobotI'UYl.cana gr. Zapparenti, G. gr. a:Pca, HeàbePgella sp., PithonelZa sp. 

J'ai, pour ma part, étudié l'affleurement le plus méridional, supposé avoir un pendage ho
rizontal sur la carte à 1/50 000 (op. cr~t.), mais en fait très redressé et limité à l'Est par 
une faille verticale majeure (fig. 171 A). 
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Fig. 171. - Crétacé de la bordure NOrd-orientale de la plaine de Trikkala. Coupe sur le flanc occidental 
du mont Paliosamarina (A) et colonne synthétique (d'après Ardaens, 1978) du Crétacé du secteur 
Theopetra-Raxa (B). - A. CTr 2, fig. 160. - B. CTr 3, fig. 160. 

a. marbres triasico-jurassiques (Pélagonien). - b. ophiolites. - cet d. Jurassique terminal 
Crétacé basal. - c. niveaux siliceux. - d, calcaires sublithographiques plus ou moins siliceux 
et ammonitico-rosso à Calpionelles. - e à i. calcaires post-néocomiens. - e. marneux. - f. fins. -
g. bréchiques. - h. microbréchiques. - i. à Rudistes. - j. grès. - k. pélites et marnes. 
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Il s'agit d'une alternance de calcaires massifs ou en plaquettes, gris-noir, microconglomé
ratiques ou bioclastiques, de calcaires fins, gris-noir, et de calcaires marneux, brun-vert: 

- les calcaires fins sont des biomicrites à Calcisphères, Pithonelles, Globigérines, 
Globot:r>uncana gr. stua~ti et G. cf. ele.vata, du Campanien-Maestrichtien ; 

- les calcaires bioclastiques à microconglomératiques sont riches en débris de Rudis
tes, galets de calcaires fins serr~lables aux niveaux sous-jacents, mais aussi galets de schistes 

métamorphiques. Outre les Rudistes, existent des Algues Melobésiées et des Foraminifères dont 
Cuneo Une. sp . 

b. LE CRETACE DES COLLINES DE THEOPETRA-RAXA, 

Les calcaires du Jurassique terminal-Eocrétacé à Calpionelles ont été décrits dans le cha
pitre précédent, et seuls les niveaux post-néocomiens, apparemment transgressifs sur les précé
dents, seront analysés ici, 

Ces niveaux ont été signalés et parfois décrits successivement par Brunn (1956), Aubouin 
(1959), Albandakis et I<allergis (1971) et Ardaens (1978). On peut retenir de ces travaux, et 
plus particulièrement de ceux publiés par Ardaens (1978), que la série post-néocomienne est 
principalement représentée par une épaisse formation de calcaires massifs, à Rudistes entiers 
ou en débris d'âge barrémo-aptien à leur base, surmontée de calcaires sublithographiques à in
tercalations microbréchiques, datés du campanien par des GZobotruncana, passant vers le haut au 
flysch maestrichtien (fig. 171 B). 

Remarque : sur la bordure occidentale de la plaine de Trikkala, au droit des collines de 
Theopetra-Raxa, affleurent, au contact des collines triasico-jurassiques de la série du Kozia
kas, au pied du Skoumbo (407 m), un flysch jaunâtre déjà signalé sur la carte de Kalambaka ("Ka
labaka" ; Savoyat et Lalechos, 1972). Ardaens et moi-même y avons découvert des calcaires fins, 
rougeâtres, à Globo~PUJ1,cana, du Campanien-Maestrichtien, qui rappellent plus ou moins ceux de la 
série de Theopetra-Raxa. La présence d'une faille verticale entre ces niveaux crétacés et les 
calcaires triasico-jurassiques du Skoumbo ne permet pas de déterminer si les premiers appartien
nent à une unité tectonique indépendante des séries du Koziakas ou à une éventuelle couverture 
transgressive sur cette série. 

F, LE CRETACE INFERIEUR P,P,-EOCENE INFERIEUR AU NORD DES PLAINES D1 ALMYROS 
ET DE XINIAS : CONCLUSIONS, 

Là encore, comme pour les series crétacées du massif de l'Othrys, les principales colonnes 
stratigraphiques et cartes paléogéographiques relatives à ce secteur, seront figurées dans les 
conclusions générales du chapitre consacré à cette période Crétacé inférieur p.p.-Eocène infé
rieur. 

Un fait important est que les affleurements de ce secteur appartiennent à des massifs iso
lés au sein de formations récentes, et qu'ils sont en général plus recristallisés que ceux du 
massif de l'Othrys, notamment dans le cas des séries du Chalkodonio et des massifs voisins. 

Si de nombreuses incert~tudes demeurent, il existe malgré tout suffisamment de fossiles, 
plus ou moins bien conservés, pour qu'il soit possible de reconstituer divers types de séries 
crétacées, même dans des secteurs habituellement rapportés à des ensembles métamorphiques tels 
que le Chalkodonio oriental par exemple. 

On peut distinguer quatre types de séries au sein des massifs situés au Nord de la plaine 
d'Almyros 

- la seP've d'Eretria, à calcaires bréchiques et microbréchiquesassez massifs,calcaires' 
marneux à Globotrun.eana (Turonien p.p.-Sénonien inférieur à la base) et flysch à fossiles maes
trichtiens ; 

- la série de Velestinon, la plus orientale, à calcaires cénomaniens à Foraminifères 
benthiques, et surtout calcaires détritiques gris-vert, à débris de roches éruptives, allant de 
minéraux isolés {amphiboles) à des blocs métriques et probablement même hectométriques à la par
tie supérieure. Un flysch, apparellllllent précoce (Campanien-Maestrichtien basal à la base), vient 
recouvrir l'ensemble précédent ; 
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- entre les deux, s'intercale tectoniquement, et probablement originellement, la série 
àu Kastro Deli, à conglomérats peu épais, à galets de roches vertes à la base et calcaires gris 
ou verts très épais, bien lités, au sommet. Ces calcaires sont datés localement du Cénomanien 
et du Turonien p.p.-Sénonien inférieur ; 

- enfin une quatrième série peut être retenue : celle du KaPŒ11boutaki, caractérisée 
par un flysch sommital (Maestrichtien-Paléocène), surmontant des calcaires bien lités, parfois 
bréchiques, très plissés, et surtout des niveaux de base constitués de calcaires fins à Globi
geI'inellofdes algerianus, de l'Aptien. 

Les séries situées en bordure orientale et méridionale de la plaine de Trikkala sont très 
diversifiées, mais souvent très dispersées ; leurs caractéristiques et leurs significations se
ront abordées dans les conclusions générales du chapitre relatif à la période Crétacé inférieur
Eocène inférieur. 

IV, LES AFFLEUREMENTS CRETACES NON META~ORPHIQUES DU PELION 
LECHONIA (ZONES INTERNES ORIENTALES) 

L'UNITE DE 

Les terrains décrits dans ce paragraphe représentent les seuls terrains non métamorphiques 
reconnus dans le massif du Pelion. Ils constituent trois groupes de klippes : celles de Koropi 
(au Sud), de Lechonia-Gatzea et de Plessidi (au Nord), que je regrouperai sous le terme d'unité 

ae Lechonia, du nom de la klippe qui présente la série la plus complète (fig. 172) . 
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Fig. 172. - Le Crétacé de l'unité de Lechonia (zones internes). Les principaux affleurements. 

a. conglomérats à galets calcaires crétacés. - b. klippes de l'unité de Lechonia, essentielle
ment constitués de terrains d'âge crétacé supérieur. - c. ophiolites. - d. marbres dolomitiques 
pélagoniens. - e, schistes métamorphiques situés sous les marbres pélagoniens (schistes de 
Makrinitsa) ou sur ces marbres (schistes de l'unité pagasitique orientale). 
CLe 1 à 3, principaux groupes d'affleurements distingués dans le texte (C. crétacé. - Le. 
Lechonia). 

A, HISTORIQUE, 

La premiere découverte de fossiles crétacés dans le Pelion serait due à Renz (in Tataris, 
1960), qui aurait découvert des restes de Rudistes du type Hippu:rites dans une brèche située sur 
l'un des sommets (1 618 m). 
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Tataris (1960) n'apporte aucune precision paléontologique supplémentaire, mais décrit, au 
niveau des principaux sommets du massif du Pelion, un flysch en contact anormal sur les schis
tes métamorphiques, surmonté par un conglomérat récent, recouvrant en discordance le flysch et 
les schistes au mont Plessidi. 

Enfin, j'ai moi-même découvert et décrit les séries crétacées des klippes de Lechonia-Gat
zea (Ferrière, 1973 a, b) et de Koropi (Ferrière, 1976 a, b, 1979) et signalé des microfossiles 
crétacés dans les affleurements du mont Plessidi, tant dans le flysch que dans les galets du 
conglomérat discordant, permettant ainsi par la suite, de confirmer le caractère tectonique du 
contact entre le flysch et les schistes métamorphiques sous-jacents (Ferrière, 1973 a, b, 1976 
a, b) • 

B, LA KLIPPE DE LECHONIA-GATZEA LA SERIE TYPE, 

Cette klippe affleure en bordure du golfe pagasitique, entre les villages de Lechonia au 
Nord-Ouest et de Gatzea au Sud-Est. Elle est traversée par l'ancienne voie ferrée Volos-Lecho
nia-Milai ; cependant, le contact entre cette klippe et les niveaux métamorphiques sous-jacents 
ne peut être observé le long de la voie ferrée qui, à cet endroit, emprunte un viaduc pour fran
chir un vallon relativement important, Une coupe intéressante peut être levée une centaine de 
mètres au Nord de ce viaduc, selon une direction Est-Ouest; les principales observations faites 
le long de cette coupe, décrites antérieurement (Ferrière, 1973 a, b), seront rappelées succinc
tement. 

l, COUPE ENTRE LECHONIA ET GATZEA AU NORD DE LA VOIE FERREE. 

D'Est en Ouest et de bas en haut, affleurent successivement (fig. 173) 

(1) des schistes métamorphiques à quartz, plagioclase (albite), chlorite, épido
te, passant progressivement à des marbres gris, épais de 40 m environ, dont 
les niveaux sommitaux sont filylonitisés 

(2) des bancs massiÏs calcaro-siliceux, de couleur ocre, intensément mylonitisés, 
apparemment plus siliceux (anciens jaspes?) au sommet; 

(3) des roches éruptives très écrasées, comprenant des spilites amygdalaires 
violacées, et surtout des serpentinites. Des bancs siliceux, rougeâtres ou 
noirs, qui pourraient correspondre à des radiolarites, surmontent parfois ces 
roches éruptives, mais ils appartiennent peut-être déjà à la formation sui
vante ; 

(4) une formation détritique, constituée de pélites, de grès jaunâtres, riches en 
quartz et micas blancs détritiques, et de conglomérats grossiers à débris de 
Rudistes et éléments pluri-centimétriques de roches épimétamorphiques et de 
calcaires fins à microfossiles pélagiques. Parmi ceux-ci, on note la présence 
de GZobotrunca:na, dont certaines formes pourraient être attribuées à GZobo
t-runca:na heZvetica Belli, du Turonien ; ces niveaux conglomératiques ont donc 
un âge crétacé supérieur, probablement turonien ou post-turonien (sénonien
maestrichtien) ; 

(5) un ensemble de calcaires gris-clair à jaunâtres, massifs ou en plaquettes. 
Les bancs massifs sont en général bioclastiques ou microbréchiques, alors que 
les passées en plaquettes sont des micrites à microfossiles pélagiques de 
très petite dimension. Les calcaires bioclastiques contiennent des débris de 
Rudistes et de nombreux Foraminifères, dont GZobotrunccrna et Orbitotdes media 
(d'Archiac), du Campanien-Maestrichtien. 

En résumé, cette coupe permet d'observer deux formations lithologiques d'âge crétacé supé
rieur : une formation détritique à la base (4) et un ensemble calcaire au sommet (5), atteignant 
le Campanien-Maestrichtien, Ces formations reposent sur des roches éruptives (3) pouvant repré
senter les restes d'un assemblage ophiolitique. Le caractère mylonitique des niveaux sous-ja
cents (2 notamment) confirme l'allochtonie de cette série par rapport aux terrains métamorphi
ques. 
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Fig. 173. - Crétacé de l'unité de Lechonia (Pelion). Coupe entre Lechonia et Gatzea, CLe 1, fig. 172, 

Coupe. - Numéros : voir texte. - a. schistes et marbres métamorphiques. - b. marbres massifs. -
c. marbres mylotinisés. - d. mylonites calcaro-siliceuses de couleur ocre. - e. serpentinites. -
f à k. Crétacé supérieur. - f. grès. - g. pélites. - h. conglomérats. - i. calcaires fins. -
j. calcaires gréseux. - k. calcaires bioclastiques à microbréchiques. 
~- - l,terrains métamorphiques de l'autochtone relatif, - m. mylonites calcaro-siliceuses 
ocres (coupe d). - n. serpentinites. - o. niveaux détritiques gréso-pélitiques de base. -
p. formation flyscholde, équivalent possible des niveaux précédents (o). - q. calcaires cré
tacés. 

2. PRECISIONS SUR LES DIFFERENTS ENSEMBLES LITHOLOGIQUES OBSERVES. 

a. LES CALCAIRES GRIS (5, fig. 173) . 

Ces calcaires peuvent être analysés dans de bonnes conditions, l km au Sud-Est de Lechonia, 
entre la route asphaltée, à l'endroit où celle-ci recoupe les calcaires gris, et la voie ferrée 
située plus haut sur le flanc de la colline. 

De bas en haut, on reconnaît: 

10 m environ de calcaires massifs, gris, bioclastiques ou microbréchiques, à 
nodules siliceux dans les bancs supérieurs, affleurant quelques dizaines de 
mètres en retrait de la route. Ce~ calcaires contiennent des quartz et des 
micas blancs détritiques, des débris de roches métamorphiques, des morceaux 
de Rudistes et de nombreux Foraminifères dont GZobotrunaana sp., Orbitotdes 
media (d'Archiac), Lepidorbi~oides sp. et Siderolites aalaitrapoides Lamarck, 
du Maestrichtien ; 

une alternance de niveaux métriques à décamétriques, de calcaires gris-jaunâ
tres, fins, et de calcaires bioclastiques ou microbréchiques : 

- les calcaires bioclastiques de base ont livré la même microfaune que les 
niveaux sous-jacents : Globotrunaa:na sp., Orbitoides media (d'Archiac) et 
S1'.deroli-tes aafoi-tra:poï.des Lamarck 1 

- les calcaires fins sont des micrites à microfossiles pélagiques de très 
petite dimension, dont des Globigérines et Globotr>unoana sp. Certaines formes 
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bicarénées, présentes dans les niveaux les plus proches de la voie ferrée, 
plaideraient en faveur du Sénonien inférieur ; 

des calcaires gréseux et des grès jaunâtres, visibles le long de la voie fer
rée. Ils semblent passer progressivement à l'ensemble des calcaires gris. 

Il ressort de ces observations que les calcaires gris sont, pour partie au moins, d'âge 
maestrichtien, mais la série pourrait être, dans ce secteur, inverse ou affectée de plis ma
jeurs. 

b. LE PROBLEME DES FORMA TI ONS DETRITIQUES. 

Les coupes décrites ci-dessus mettent en évidence la présence de niveaux détritiques à la 
base des calcaires gris, mais aussi, peut-être, à leur partie supérieure. 

Cette dualité d'interprétations rend douteuse l'attribution à tel ou tel niveau, de forma
tions détritiques dont les rapports avec les calcaires gris ne seraient pas clairement définis 
sur le terrain. C'est le cas d'une formation de type flysch, gréso-conglomératique, qui affleure 
au Nord et au Nord-Est du petit camp militaire de Malaki, entre Lechonia et Gatzea (af. carte, 
fig. 173) (+). 

bl. Description des faciès observés. 

La formation ici décrite est constituée d'une alternance de calcaires fins (biomicrites), 
de pélites, de grès et de conglomérats à éléments pluricentimétriques de roches diverses. Ce ca
ractère rythmique, ainsi que la présence de granuloclassements verticaux et de figures variées 
(figures de charge et de courants) à la base des bancs de grès, autorisent à utiliser le terme 
"flysch" pour désigner cet ensemble détritique. 

Au microscope, les différents types lithologiques apparaissent ainsi constitués : 

- les calcaires fins : ils contiennent toujours une certaine proportion d'éléments dé
tritiques, sous la forme de grains de quartz et de micas blancs. Les microfossiles sont souvent 
abondants : Pithonelles, Calcisphères et GZobotruncana ; 

- les calcaires gréseux et les grès, de teinte noire ou jaune : ils présentent les mê
mes éléments détritiques que les faciès précédents, mais ceux-ci sont de dimension supérieure 
et en plus grande abondance. Des fragments de roches s'y observent également, notamment des dé
bris de roches métamorphiques, ainsi que des minéraux détritiques isolés, de type mica brun et 
chlorite verte. Les microfossiles sont, là encore, abondants et de grande dimension ; ce sont 
surtout des GZobotruncana qu'accompagnent quelques Gumbelines et Calcisphères ; 

• les faciès conglomératiques : les éléments détritiques atteignent fréquemment 1 ou 
2 cm, et parfois plus. Parmi ces éléments détritiques, on note des minéraux isolés (quartz, mi
cas, chlorites), des débris de roches métamorphiques (schistes épimétamorphiques, marbres), des 
frao/-llEnts de calcaires bioclastiques à Calcisphères et Milioles, ainsi que des débris de Rudis
tes. 

Age du flysoh : un âge maestrichtien peut être attribué à la partie du flysch qui a livré 
les microfossiles les mieux conservés, à savoir : Globotruncana aroa (Cushman), G. cf. stuarti 
de Lapparent et surtout G. ccmtusa (Cushman}, qu'accompagneraient éventuellement Globotrunaana 
aoniaa White et SideroZites sp. 

b2. Interprétation. 

Les âges fournis par les. microfossiles ne pennettent pas de situer précisément le flysch 
par rapport à l'ensemble des calcaires gris. La position d~ flysch sur le terrain semble indi
quer qu'il correspond à la formation détritique de base (fig. 173) ; cependant, le flysch appa
rait beaucoup plus épais et plus fossilifère que cette dernière, telle qu'elle peut être obser
vée en place, entre les roches éruptives ophiolitiques et les calcaires gris. Naturellement, il 
suffit d'envisager des réductions tectoniques dans un cas et/ou des redoublements dans l'autre, 
pour expliquer ces différences, ce qui est parfaitement possible dans la mesure où il s'agit 
d'une klippe. 

(+) Les niveaux détritiques affleuraient auparavant en bordure de la route Malaki-Gatzea, mais 
son élargissement à l'Est de Malaki a entraîné la disparition de la quasi-totalité de ceux
ci. 
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Toutefois, dans cette interprétation qui postule que les calcaires gris surmontent le 
flysch, il est étonnant de constater qu'un flysch bien développé, d'âge maestrichtien (pour par
tie au moins), ne correspond pas au flysch sommital, habituellement présent dans les séries des 
zones internes. Il est vrai qu'il s'agit de klippes provenant très probablement de la bordure 
orientale du domaine pélagonien, ou même du domaine vardarien, et que les éléments de comparai
son n'existent pas sur la transversale étudiée. Plus au Nord, dans le domaine vardarien (Almo
pias), Mercier (1968) a décrit des faciès détritiques, d'âge santonien voire campanien, sous 
des calcaires à débris de Rudistes, eux-mêmes surmontés par le flysch maestrichtien-éocène infé
rieur ; mais ces niveaux détritiques inférieurs ne semblent pas atteindre le Maestrichtien. 

C, LES KLIPPES DE KOROPI-PAVLAKIA (KLIPPES MERIDIONALES), 

J'ai déjà mentionné l'existence de ces klippes, les plus méridionales de l'unité tectoni
que considérée, sur un certain nombre de cartes géologiques schématiques, mais ne les ai jamais 
décrites en détail. Deux groupes de klippes peuvent être distingués : l'un affleure près de Ko
ropi, entre la route de Milai et le village, l'autre, plus au Nord-Est, à proximité du carre
four des routes de Milai et de Neochorion-Tsangarada, sur la crête du Pavlakia (266 ml. 

1. LA KLIPFE DE KOROPI. 

Cette klippe, située à la limite septentrionale du village de Koropi, est difficile à met
tre en évidence, car les faciès qui la constituent sont surtout des mylonites calcaro-siliceu
ses, de couleur ocre, semblables à celles qui forment la base de la klippe de Lechonia-Gatzea 
(C Le 2; A, fig. 172). 

une formation gréso-pélitique jaunâtre surmonte ces mylonites, confirmant ainsi la présence 
d'un ensemble détritique flyschoide -même s'il ne s'agit pas obligatoirement du flysch maestrich
tien de Malaki (of; supPa)- à la base de la série Crétacé supérieur de l'unité tectonique repré
sentée par les différentes klippes. 

Moins d'un kilomètre plus à l'Est, une petite klippe isolée sur le flanc occidental du mont 
Pavlakia (266 ml montre des calcaires noirs au sein de niveaux de grès : ce sont des calcaires 
bioclastiques, cataclasés mais non métamorphisés, qui contiennent des articles d'Echinodermes, 
et peut-être des débris de Rudistes, confirmant l'équivalence de cette klippe avec celle de Le
chonia-Gatzea. 

2. LA KLIPPE DU PAVLAKIA ORIENTAL, 

Elle forme une partie de la crête de Pavlakia (266 m) de direction NE-SW, au Sud du mont 
Kefales (705 ml, trois kilomètres environ au Nord-Est de la klippe de Koropi. 

La limite exacte de cette klippe est difficile à situer, car les niveaux détritiques gros
siers ou fins viennent dire·ctement au contact de schistes métamorphiques recouverts d'une végé
tation identique, très dense (C Le 2 ; B, fig. 172). 

I.es principaux faciès observés sont des grès et des pélites jaunâtres, et surtout des con
glomérats grossiers à galets roulés pluricentimétriques ; s'y ajoutent de rares calcaires rouges 
ou noirs, plus ou moins gréseux 

- les calcaires : les calcaires noirs contiennent des éléments détritiques fins 
(quartz, micas blancs), ainsi que de rares microfossiles, dont des Calcisphères qui confirment 
l'âge crétacé supérieur de ces niveaux. Les calcaires rouges micritiques montrent des fantômes 
de microfossiles qui rappellent des Globotrunaana ; 

- les grès fins et les pélites gréseuses : ils ne présentent pas de particularités 
spéciales, sinon que les grès échantillonnés sont riches en chlorite détritique ; 

- les oonglomérots et les grès gr>ossiers : parmi les minéraux détritiques isolés, ou
tre les minéraux habituels (quartz, micas blancs ou bruns, feldspath, plagioclase), on peut 
noter l'existence de microcline et surtout de grenat (abondant). Les débris lithiques sont très 
divers et proviennent de roches métamorphiques carbonatées (marbres) ou non (schistes épiméta
morphiques à quartz et mica blanc surtout), de roches siliceuses rouges (jaspes_et radiolari-



- 442 -

tes?), de roches éruptives et de roches calcaires variées, non métamorphiques. Les fossiles 
présents dans ces dernières sont rares ; il s'agit d'Algues, mais aussi de Globigérinidés d'âge 
crétacé. 

En résumé, les klippes de Koropi-Pavlakia présentent les mêmes faciès que celles de Lecho
nia-Gatzea (grès et pélites jaunâtres et rares calcaires fins ou bioclastiques), mais il existe 
également un faciès original : celui des conglomérats de Pavlakia, particulièrement intéressant 
de par la nature des galet~, métamorphiques ou non, qu'il contient. 

D, LA KLIPPE DE PLESSIDI SUR LES HAUTS SOMMETS DU PELION, 

La présence d'un contact anormal à la base de cet ensemble fut envisagée par Tataris (1960), 
mais les preuves paléontologiques ne furent apportées que plus récennnent (Ferrière, 1973 a, b). 

L'analyse de ces terrains ne repose que sur des observations fragmentaires, dans la mesure 
où cette klippe est située à l'intérieur d'un vaste camp militaire occupant les plus hauts som
mets du massif du Pelion. 

1. LES PRINCIPAUX FACIES APPARTENANT A LA KLIPPE. 

Le long de la piste principale qui traverse le camp militaire, dont l'entrée est située au 
niveau du mont Plessidi, on rencontre successivement, d'Est en Ouest, sur les schistes métamor
phiques (1) dits "schistes de Makrinitsa" (fig. 174} 

a 

(2) des copeaux de marbres gris ou blancs, à nombreux filonnets de calcite 

(3) des corps de serpentinite 

(4) un flysch gréso-pélitique brunâtre, à mineraux détritiques isolés (quartz, 
feldspath, mica blanc, mica brunâtre, chlorite) et débris de roches métamor
phiques quartzeuses et micacées. Des restes de microfossiles ont été recon
nus dans les grès les plus grossiers : de rares Pithonelles, des Foramini
fères hyalins non identifiables, des Globigérines, GLobotrun.aana sp. et peut
être un test d'Orbitoidee, indiquant un âge crétacé supérieur, probablement 
élevé, ou plus récent puisqu'il s'agit d'éléments remaniés. 

200m 

Fig. 174. - Le crétacé de l'unité de Lechonia (zones internes). La klippe de Plessidi. CLe 3, fig. 172. 
Cette coupe a été levée en grande partie dans le camp militaire situé sur les hauts sommets 
du Pelion ide ce fait, l'itinéraire exact n'a pu être déterminé. 

a. schistes métamorphiques à glaucophane-lawsonite, - b. marbres dolomitiques (Trias-Jurassi
que ?). - c. serpentinites. - d. flysch brunâtre. - e. conglomérats de Plessidi à galets de 
calcaires crétacés. 
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2. LE CONGLOMERAT DISCORDANT DU MONT PLESSIDI. 

Il affleure au niveau du mont Plessidi (5, fig. 174) et forme une tache blanchâtre visible 
de très loin, depuis Volos par exemple. Ce conglomérat, constitué pour l'essentiel de galets 
calcaires et plus rarement gréseux, dont la taille peut atteindre 5 cm environ, repose à la fois 
sur le flysch à GZobotrunaana (cf. supra) et sur les schistes métamorphiques sous-jacents. Je 
considère, comme Tataris (1960), qu'il s'agit d'un contact stratigraphique et que la formation 
du conglomérat est donc postérieure à la mise en place de la klippe ; mais je n'ai malheureuse
ment pas pu observer ce contact dans de bonnes conditions, étant donné l'existence du camp mili
taire. 

a. NATURE DES GALETS OBSERVES. 

Trois faciès principaux constituent l'essentiel des galets échantillonnés dans ce conglo
mérat; dans l'ordre d'abondance croissante 

- des grès à quartz, feldspath et rrica blanc ; 

- des calcaires bioclastiques, formés d'une accumulation de débris calcitiques prove-
nant très probablement de tests d'organismes, contenant des microfossiles -peut-être remaniés 
pour certains- dont des Calcisphères, des Milioles et des GZobotrw.aana, d'âge sénonien supéri
eur-maestrichtien, tels que GZobotrunaana gr. stuarti et G. gr. araa ; 

- des calcaires bièmicritiques fins, à petits Globigérinidés et Pithonelles, ou plus 
grossiers, à Calcisphères, Pithonelles et Globotrunaa:na bicarénés, du Turonien supérieur-Séno
nien inférieur. 

b. INTERPRETATICN. 

Le fait le plus surprenant est, bien sûr, de constater que ce conglomérat, supposé non dé
placé tectoniquement, est essentiellement formé de galets de calcaires non métamorphiques, in
connus dans le secteur considéré. Par ailleurs, je n'ai pas observé dans les échantillons pré
levés, de schistes métamorphiques semblables à ceux qui affleurent dans ce même secteur du Baut
Pelion. Les problèmes à résoudre concernent : 

- l'origine des galets : si les grès peuvent provenir du flysch présent dans la klip
pe de Plessidi, l'origine des galets calcaires est plus hypothétique. Les faciès des galets cal
caires rappellent ceux de la klippe de Lechonia-Gatzea (5, fig. 173). On peut donc admettre 
qu'il existait, avant la formation du conglomérat, dans le secteur de Plessidi, une importante 
formation de calcaires non métamorphiques liés à la klippe, qui aurait constitué la partie supé
rieure de la série Crétacé supérieur de cette klippe, dont la base aurait été représentée par le 
flysch. Cette couverture calcaire aurait été, par la suite, érodée et ne subsisterait plus que 
sous la forme de galets dans le conglomérat; 

- l'âge du conglomérat: si ce conglomérat est vraiment en place, il est postérieur à 
la klippe de Plessidi, qui repose elle-même sur les schistes de Makrinitsa appartenant à une 
partie profonde du dispositif structural du Pelion. Il s'agit donc d'un conglomérat plus récent 
que les principales phases tectoniques tertiaires ; il pourrait être d'âge plio-quaternaire, 
comme l'envisage Tataris (1960). Cependant, ce conglomérat est à une altitude importante qui 
plaide en faveur de mouvements ·au moins verticaux, postérieurs à sa formation. 

En résumé, la série Crétacé supérieur de la klippe de Plessidi est principalement consti
tuée par un flysch à Globotrunaana remaniés ; mais il est probable qu'une (ou plusieurs) épais
se(s) formation(s) de calcaires fins et de calcaires bioclastiques à Globotrunaana, d'âge turo
nien-sénonien inférieur et/ou sénonien supérieur-maestrichtien, lui ait été associée originel
lement. 

E, CONCLUSIONS RELATIVES AU CRETACE DE L'UNITE DE LECHONIA, 

Ces faciès sont intéressants dans la mesure où ils constituent les affleurements crétacés 
non métamorphiques, les plus internes (orientaux) du secteur étudié. Ils appartiennent même à 
une unité tectonique qui s'est probablement déplacée du Nord-Est vers le Sud-ouest._ 

Malgré certaines incertitudes liées à l'existence possible de réductions tectoniques et de 
grands plis, ou à des difficultés d'observation locales (présence du camp militaire au mont 
Plessidi), il semble que la série crétacée de l'unité de Lechonia soit caractérisée par : 
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- des faciès détritiques, parfois de type flysch, et des calcaires fins à microfossi
les pélagiques ou bioclastiques, souvent siliceux, indiquant une zone plut6t déprimée 

- des âges récents, essentiellement le Campanien-Maestrichtien I cependant, des galets 
calcaires fins, à GLobotrunaa:na plus anciens, du Turonien (?), sont présents dans les foniations 
détritiques de base. 

Les éléments de comparaison sont très éloignés, et il n'est pas possible de déterminer si 
cette série appartient ou non au "sillon crétacé d'Almopias" (Mercier, 1968), comme le laisse
rait penser sa position structurale ... Mais on sait que les bassins crétacés étaient três diver
sifiés. 

V. LE CRETACE (POST-NEOCOMIEN)EOCENE INFERIEUR DES ZONES EXTERNES 
BEOTIENNES 

A, GENERALITES, 

LES SERIES 

La séparation entre les affleurements du Jurassique terminal-Néocomien d'une part, et Cri
tacé post-Néocomien-Eocène d'autre, est artificielle dans le cas des séries des zones externes 
telles que les séries Wotiennes, qui présentent une série apparemment continue durant la tota
lité du Mésozoique. 

un bref historique de la découverte de ces séries béotiennes d'âge mésozo!que a été envi
sagé dans le chapitre consacré à la période Jurassique terminal-Néocomien. Je ne m'intéresserai 
ici qu'aux principales acquisitions relatives au Crétacé supérieur-Paléocène : 

- pour les séries béotiennes situées au Sud du Sperchios, on peut retenir les ttavaux 
de Clément (in Celet et ai., 1976) et de Wigniolle (1977). Pour le premier, les séries détriti
ques crétacées de Béotie (?) et des Géranées sont continues jusqu'au Sénonien, sous le même fa
ciès. Pour Wigniolle, la série d'Iti comprend essentiellement une formation détritique de type 
flysch d'âge crétacé-éocène inférieur moyen, simplement interrompue par des dépôts carbonatés 
fins, d'âge sénonien (p.p.) - maestrichtien ; 

- pour les séries béotiennes au Nord du Sperchios, les connaissances relatives au Cré
tacé supérieur-Eocène de ces séries ont surtout été fonction de l'évolution des idées les con
cernant. L'atape la plus importante fut franchie par Jaeger et Chotin (1978 a, b), Jaeger (1979, 
1980i et Courtin (1977, 1979), qui proposèrent de rattacher les séries de type Thimiama, anté
rieurement décrites par Aubouin (1959), aux séries béotiennes â Calpionelles, de type flysch, 
découvertes plus récemment. A ce propos, il faut noter qu'une interprétation de même nature 
avait déjà été proposée par Aubouin (1959), qui considérait que la série de Thimiama, initiale
ment liée à celle du Koziakas, devait s'être désolidarisée de cette dernière au niveau d'une 
formation flyscho1de. 

Pour ma part, je n'ai étudié que deux ensembles d'affleurements : ceux d'Archanion et de 
Dereli, situés en Othrys occidentale, qui permettent d'observer des séries allant jusqu'au Cé
nomanien compris (Ferrière in Celet et aZ., 1976). L'étude de ces séries a d'ailleurs étê repri
se par Courtin (1979), qui a pu apporter certaines précisions, notamment sur les affleurements 
de Dereli, 

B, DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS, 

1. LES AFFLEUREME~TS D'ARCHANION. 

Ils ont été décrits dans le chapitre consacré à l'étude des formations d'âge jurassique 
terminal-néocomien d'Archanion. 

Parmi les niveaux postérieurs à la formation détritique à Calpionelles, seuls les niveaux 
conglornératiques du Sud de la colline Stathmos ont pu être datés avec une certaine précision de 
l'Albien supérieur-Cénomanien, grâce à une microfaune d'Orbitolinidés, 
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Entre ces niveaux conglomératiques et la formation détritique de base à Calpionelles, af
fleure un flysch jaunâtre dont l'âge exact n'a pu être précisé (coupe B, fig, 133). 

2. COUPE DE DERELI. 

Cette coupe correspond à la partie occidentale de celle qui a été décrite dans le chapitre 
consacré aux formations d'âge jurassique terminal-néocomien (fig. 134). Elle permet d'observer 
divers affleurements post-néocomiens, qui ont été datés pour partie par moi-même (Ferrière in 
Celet et aZ., 1976), pour partie par Courtin (1979). 

a. DESCRIPTICN. 

A l'Ouest de l'unité ophiolitique principale (1), en allant de Dereli vers le mont Psilo 
Kotroni (850 m), soit d'Est en Ouest, on rencontre successivement (fig. 175) : 

w 

(2) la formation détritique rythmique, à Calpionelles, du Berriasien 

(3) un copeau de serpentinites ; 

(4) un ensemble de niveaux gréseux, jaunâtres, et de calcaires bioclastiques ou 
microbréchiques, constitué en fait de deux parties différentes séparées par 
une faille verticale. Des calcaires marneux, prélevés dans le compartiment 
oriental (4a), ont livré HedhergeLZa sp., de l'Aptien-Albien (Cénomanien in
férieur?), alors que des calcaires microbréchiques beiges à débris de Rudis
tes, provenant du compartiment occidental (4b) ont été datés du Vraconien
Cénomanien inférieur (Courtin, 1979) par Orbitolina sp., HedhergeZZa wshi
tensis (Carsey), Rota.Ziporo gr. appeniniaa (Renz) et PithoneZZa sp. ; 

(5) des roches éruptives, basiques et ultrabasiques (Sa et Sc), surmontant des 
copeaux de calcaires siliceux à Con.odontes (Sb) ; 

Krya Vrissi 

,, DERELI î N 
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0 250m 
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QERl;_l! t, 
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Fig, 175. - crétacé (post-Néocomien)- Eocène des séries béotiennes. coupe à l'Ouest de Dereli, Othrys 
occidentale (en.partie d'après Courtin, 1979). Béo 2, fig. 130. 

Coupe. - Légende dans le texte. Figurés : fig. 5. 
~- - a. molasse oligo-miocène. - b. flysch (tertiaire?). - c. Crétacé de la série béotien
ne. - à. ophiolites. 
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(6) des calcaires plus ou moins gréseux, de couleur lie de vin, dans lesquels 
Courtin (1979) a découvert Colomiella ~eata Bonnet et C. me:eiaana Bonnet, 
de l'Aptien supérieur-vraconien ; 

(7) une masse importante de calcaires blancs, en bancs épais, constituant la crê
te du Psilo Kotroni. Ce sont des calcaires bioclastiques, à débris de Rudis
tes, des calcaires microbréchiques ou bréchiques à galets de radiolarites et 
de roches éruptives, et des biomicrites à Foraminifères. Parmi les fossiles 
observés, on note : des Orbitolinidés très abondants, des Textulariidés, des 
Algues et Troeholina sp. recristallisée. Les Orbitolinidés sont d'âge vraco
no-cénomanien. 
Des affleurements, probablement homologues, situés plus au Sud, près de la 
piste d'Asvestis, ont livré, outre des Orbitolinidés, Cuneolina sp. de gran
de taille et Nezzazata sp., qui confirment les &ges déduits de l'étude des 
Orbitolinidés, 
Par ailleurs, des calcarénites isolées, prélevées au contact du flysch occi
dental (Sb), au Sud du Psilo Kotroni, ont pu être datées au moins du Campano
Maestrichtien, grâce à la présence de débris d'Orbitoîdes media (d'Archiac), 
mais il pourrait s'agir de calcaires intercalés dans le flysch ; 

(8) un flysch gréso-pélitique jaunâtre (Sb), séparé des calcaires précédents par 
un contact anormal, et des niveaux rougeâtres (Sa) qui pourraient représen
ter la base du flysch supposé d'âge tertiaire, ou, à la rigueur, comme l'en
visage Courtin (1979), un équivalent des niveaux à Colomielles (6). 

b. IN'IE:RPRETATION. 

La reconstitution d'une série stratigraphique à partir des différents affleurements décrits 
ci-dessus, en général séparés par des contacts tectoniques majeurs, nécessite l'utilisation d'un 
certain nombre d'interprétations qui sont plus ou moins bien étayées : 

- les unités de roches éruptives, basiques et surtout ultrabasiques (1, 3, Sa, Sc), 
appartiennent incontestablement à l'ensemble ophiolitique d'Othrys occidentale ; 

- les calcaires siliceux triasiques (Sb) correspondent probablement à des fragments 
de série maliaque de type Loggitsion, ou à la rigueur, à des séries de type Koziakas ; 

- le problème majeur est de déterminer si les autres niveaux sédimentaires observés 
appartiennent ou non à la même série que la formation détritique rythmique à Calpionelles (2), 
à savoir la série béotienne. Après que j'aie soulevé ce problème (Ferrière in Celet et al., 
1976), Courtin (1979) a admis qu'il s'agissait d'une seule série quasi-continue, correspondant 
à la série béotienne. Je ferai mienne cette opinion pour les raisons suivantes : 

+ les différents affleurements considérés occupent une position structurale com
parable sous les unités appartenant aux zones internes, et notamment les unités 
ophiolitiques ; 

+ ils ont des âges assez proches, compris entre le Tithonique-Berriasien et le 
Cénomano-Turonien, mis à part le flysch gréso-pélitique (Sb), qui pourrait 
appartenir à une unité plus externe (béotienne ou pindique ?) ; 

+ les faciès représentés sont assez différents des faciès de même age connus 
dans les secteurs les plus proches des zones internes (secteur de Lamia-Andi
nitsa et surtout de Domokos) ; 

+ enfin, la série ainsi reconstituée rappelle celles qui sont proposées par Jae
ger et Chotin (1978), Jaeger (1979, 1980) et Courtin (1979), à partir d'obser
vations faites dans des secteurs plus septentrionaux peu éloignés. 

Ainsi, d'après les observations faites dans le secteur de Dereli (Perivoli) en Othrys oc
cidentale, on peut admettre qu'il existe, au-dessus de la formation détritique rythmique à Cal
pionelles, deux ensembles lithologiques différents : 

- un ensemble détritique calcaro-gréseux, d'âge aptien-albien ; 

- un ensemble essentiellement calcaire, microbréchique à bréchique, d'âge vracono-
cénomanien ou plus récent (Orbitolinidés}. 

C, CONCLUSIONS, 

Les observations faites dans les secteurs d'~.rchanion et de Dereli (Perivoli) en othrys 
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occidentale, permettent d'affirmer qu'une partie des terrains associés à l'ensemble détritique 
rythmique à Calpionelles ("flysch béotien" p.p.) est d'âge post-néocomien. 

Il s'agit essentiellement de niveaux compris entre l'Aptien et le Cénomanien, avec à la 
base, des formations détritiques gréseuses ou calcaro-gréseuses, à Colomielles, Hedbergelles, 
Rotalipores (Dereli) et plus rarement, à 0rbitolinidés (Dereli, Archanion), et au sommet, des 
bancs de calcaires massifs, bioclastiques, à débris de Rudistes et 0rbitolinidés abondants (De
reli, Archanion ?) . 

D'autres formations non datées, de type flysch, surmontées de conglomérats (coupe fig. 
133, Archanion), pourraient représenter une période plus ancienne du Crétacé inférieur. 

La partie supérieure de cette série n'a pu être déterminée avec certitude dans les secteurs 
d'Archanion et de Dereli ; cependant, des calcaires à débris d'Orbitoides media, du Campanien
Maestrichtien, et le flysch gréso-pélitique affleurant à l'Ouest du mont Psilo Kotroni (coupe 
de Dereli) pourraient constituer les termes sommitaux de la série béotienne, 

Les observations faites dans les secteurs les plus méridionaux de l'Othrys occidentale 
(Dereli, Archanion) sur les niveaux post-néocomiens des séries béotiennes, n'aboutissent qu'à 
des reconstitutions partielles de ces séries, mais celles-ci sont compatibles avec les recons
titutions plus complètes issues de l'analyse de secteurs septentrionaux peu éloignés, proposées 
par Jaeger et Chotin (1978), Jaeger (1979, 1980) et Courtin (1979). 

Ainsi, pour Jaeger (1980), la série béotienne post-néocomienne, située au front des unités 
du Koziakas, comprend un ensemble flyschoide anté-cénomanien et des calcaires plus ou moins 
bréchiques du Cénomanien au Maestrichtien, surmonté par le flysch sommital1 paléocène à sa base. 
Des bancs de calcaires bréchiques qui seraient d'âge barrémo-aptien, sont en outre signalés 
dans l'ensemble détritique de base : mais·ceux-ci n'ont pu être caractérisés clairement dans le 
secteur étudié. 

Des calcaires à Nummulites, d'âge post-yprésien, sont également cités par Courtin (1979), 
au sein dtm flysch situé sous des calcaires crétacés de type béotien. Si ce flysch est vérita
blement celui des séries béotiennes, et non pas celui des séries pindiques, cette observation 
permet de fixer un âge minimum à la première phase tectonique tertiaire affectant la série béo
tienne au Nord du Sperchios ; mais cette distinction est nécessairement difficile à faire si la 
zone du Parnasse n'existe pas au Nord du Sperchios. 

VI, LA PERIODE CRETACE (POST-NEOCOMIEN) - EOCENE INFERIEUR 
GENERALES 

CONCLUSIONS 

Par rapport aux terrains fossilifères triasicc-jurassiques, connus dans les massifs de l'0-
thrys et du Koziakas, le domaine d'affleurement des niveaux fossilifères, d'âge post-néocomien -
anté-lutétien, comprend en outre, l'ensemble des massifs situés au Nord de la plaine d'Almyros 
et de la ville de Farsala, ainsi que les affleurements de l'unité de Lechonia, dans le Pelion. 
Cela est dû, au moins dans le cas du massif du Chalkodonio et de ses satellites, au fait que le 
métamorphisme anté~crétacé supérieur y est plus développé que le métamorphisme tertiaire. 

A, LES FACIES OBSERVES, 

De par la diversité des faciès présents, les recristallisations relativement faibles subies 
par ceux-ci -sauf en othrys orientale- et la continuité des affleurements, le massif de l'0thrys 
reste le massif de référence pour l'analyse de la couverture transgressive crétacée des zones 
internes dans le secteur étudié (fig. 176). 

1, LES FACIES CRETACES D'OTHRYS, 

Ils sont résumés très schématiquement sur les colonnes stratigraphiques synthétiques de 
la ::igure 176 A. 
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Trois ensembles principaux peuvent être distingués, de bas en haut : 

(1) un ensemble basal, essentiellement détritique, daté de l'Aptien-Albien au 
Turonien supérieur-Sénonien inférieur; 

(2) un ensemble carbonaté intermédiaire, souvent très épais ; 

(3) un ensemble supérieur de type flysch, débutant au Maestrichtien ou au Paléo
cène, qui termine le cycle de sédimentation précédant les phases majeures de 
la tectonique tertiaire. 

Les deux premiers ensembles lithologiques sont caractérisés par des variations de faciès 
très marquées, ce qui rend inutile et trompeuse toute terminologie lithostratigraphique trop 
rigoureuse appliquée à ces ensembles d'ordre supérieur (Smith et al., 1975). 

a. LES NIVEAUX DETRITIQUES DE BASE, 

D'Est en Ouest, on peut distinguer trois types lithologiques différents, affleurant selon 
des directions NNW-SSE : 

- une formation orientale qui rappelle, par divers caractères (rythmes gréso-péliti
ques, granuloclassements, figures de courant), un flysch typique, mais qui est parfois très ri
che en niveaux carbonatés plus ou moins massifs (secteur de Gavriani). C'est le "flysch de base" 
ou "flysch de Kiparission", qui occupe l'espace compris entre les village de Koffi, au Nord de 
l'Othrys, et Myli, au Sud. Les schistes jaunâtres observés en bord de mer, à l'Est d'Amaliapo
lis, pourraient être un équivalent latéral de ce flysch basal. 
La base de cet ensemble est datée avec plus ou moins de certitude de l'Aptien-Albien, par des 
Foraminifères benthiques (coupe du monastère Xenias) ou par des Nérinées et Actaeonelles (près 
de Gavriani). Des calcaires noirs, à Foraminifères benthiques abondants, du Cénomanien, sont 
présents dans la quasi-totalité des affleurements, en général près de la base de la formation 
détritique. 
Le sommet du "flysch de Kiparission" a été daté en divers endroits du Turonien supérieur-Séno
nien inférieur par des GZobotrunoana 

- une formation essentiellement conglomératique pluridécamétrique -"conglomérats d'A
gia Marina"- riches en galets radiolaritiques et ophiolitiques arrondis, provenant du remanie
ment des couches sous-jacentes ou voisines (séries maliaques, "Volcano-Détritique" et nappes 
ophiolitiques s.s.). 
Les datations sont peu nombreuses dans ces niveaux particulièrement grossiers ; des âges céno
manien (Nérinées) et Turonien supérieur-Sénonien inférieur (Globot!'Uncana) ont été obtenus lo
calement, près d'Agia Marina par exemple; 

- des niveaux peu épais (quelques mètres) de calcaires détritiques, parfois gréseux, 
intercalés de grès ou de roches détritiques à débris ophiolitiques, affleurant d'Anavra à La.mia. 
Les couches datées au monastère Andinitsa sont du Turonien supérieur-sénonien inférieur près de 
la base. 

Fig. 176. - La période crétacé inférieur p.p.-Eocène inférieur. Les principales séries stratigraphiques. 
Situation des différentes colonnes (cf. fig. 160 et 161). 

a à 1. Calcaires. - a. fins massifs ou en plaquettes. - b. noirs à Foraminifères benthiques 
(Aptien à Cénomanien). - c. mégabrèches à blocs de calcaires pélagoniens. - d. à blocs de ro
ches vertes. - e. poudingues souvent riches en galets éruptifs et radiolaritiques. - f. bré
chiques à bioclastiques. - g. microbréchiques (triangles seuls) pouvant contenir une propor
tion importante (figuré mixte) de microgalets de roches éruptives (série de Velestinon). -
h. gréseux. - i. marneux. - j. à Rudistes entiers ou en débris. - k. à Globotruncana. - 1. à 
silex et calpionelles du Tithonique-Berriasien (série de Theopetra-Raxa). - m. flysch à olis
tolithes de laves et de calcaires triasiques de la série de Loggitsion. - n. conglomérats sou
vent riches en éléments radivlaritiques et éruptifs. - o. grès. - p. pélites et marnes. -
q. schistes métamorphiques. - r. tufs et roches éruptives métamorphisées. - s. péridotites 
plus ou moins serpentinisées. - t. plis importants, épaisseur douteuse pour la série concer
née. 
Abréviations. - Alb. Albien. - Cenom. Cénomanien. - Tur. Turonien. - Sen. Sénonien. - Camp. 
campanièn. - Maest. Maestrichtien. - inf. inférieur. - sup. Supérieur. 
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b, LES CALCAIRES INTERMEDIAIRES. 

Les variations de faciès sont importantes au sein de cet ensemble, mais elles sont diffi
ciles à préciser car leur étude suppose des datations suffisamment précises pour établir des 
corrélations entre les différentes coupes dans ces masses calcaires puissantes et souvent homo
gènes, épaisses de plusieurs centaines de mètres. 

Deux grands types d'affleurements apparaissent clairement : 

- un ensemble oriental, riche en calc~ires fins, en plaquettes, à GZobo~runcana, et 
en calcaires microbréchiques, affleurant surtout dans le synclinal de Koulia ; 

- un ensemble occidental constitué de calcaires massifs à Rudistes entiers ou en dé
bris, visibles surtout dans le synclinal Divri-Anavra et ses appendices de Stylis et Loggitsion. 

Le type oriental possède une particularité remarquable, celle de posséder, à la base de la 
formation carbonatée, des mégabrèches à blocs de marbres triasico-jurassiques pélagoniens pluri
décimétriques et parfois même probablement décamétriques. Le coeur de cet ensemble semble être 
situé entre Myli et Vrinena, mais des brèches identiques existent près d'Amaliapolis et, nous 
le verrons, dans le Pelion méridional (cf. 3e partie consacrée aux terrains métamorphiques). 

Ces brèches disparaissent assez rapidement vers l'Ouest, au-delà du méridien Vrinena-Myli, 
et même au Nord de Vrinena, où ne se rencontrent que des microbrèches à éléments de marbres. 

Le ciment des brèches a été daté du Sénonien inférieur, mais celles-ci pourraient apparte
nir localement au Turonien (coupe du Lagovouni, fig. 142 B). 

c. LE FLYSCH SUPERIEUR, 

Il présente des caractères apparemment comparables dans l'ensemble du massif de l'Othrys, 
mais une étude sédimentologique détaillée serait nécessaire pour confirmer ou infirmer cette 
homogénéité d'ensemble. 

Les couches de passage au flysch sont plus ou moins épaisses, le passage pouvant même être 
parfois assez brutal. Ces couches sont souvent facilement repérables sur le terrain du fait de 
la présence de marnes et pélites rougeâtres et de brèches à Orbitoididés. 

Les âges obtenus pour la base du flysch sont le Maestrichtien -mais il s'agit souvent de 
fossiles remaniés- ou le Paléocène. 

2. LES AUTRES SERIES CRETACEES DES ZONES INTERNES DANS LE SECTEUR 
ETUDIE. 

a, LES MASSIFS SITUES AU NORD DE LA PLAINE D'ALMYROS. 

Les affleurements crétacés du massif du Chalkodonio et des massifs voisins sont tous plus 
ou moins intensément recristallisés. En fonction de critères stratigraphiques, mais aussi en te
nant compte de leur position paléogéographique supposée, on peut y distinguer quatre types de 
séries (fig. 176 C) 

- la série d'Eretria : elle est peu représentée à l'affleurement, mais intéressante 
parce que relativement bien datée (flysch maestrichtien, calcaires en plaquettes à GZobotrunaa
na, du Turonien p.p. - Sénoni-en inférieur). Les niveaux microbréchiques de base montrent égale
ment des minéraux de métamorphisme isolés tels que des amphiboles, dont le caractère détritique 
est ici incontestable, ce qui sera plus difficile à démontrer dans les séries plus métamorphi
ques (af. 3e partie) 

- 7,a série de Kastro DeZi, constituée pour l'essentiel d'une épaisse formation de cal
caires gris-vert, bien lités, à débris de Rudistes, datés localement du Cénomanien par des Fora
minifères benthiques (Jermi in Aubouin, 1959 et Agnanderi). 
Des conglomérats à galets serpentineux, présents à la base de cette formation, pourraient at
teindre un âge post-cénomanien localement, impliquant une hétérochronie de la base df l'ensemble 
carbonaté principal ; 

- Za série àe VeZestinon : elle présente des faciès très diversifiés : des calcaires 
fins, à Foraminifères benthiques cénomaniens à la base ; des conglomérats calcair~s à éléments, 
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blocs ou même olistolithes hectométriques de roches éruptives ophiolitiques ; et enfin, un 
flysch daté à sa base du Campanien-Maestrichtien basal par des Globotrunaana très déformés. 
Comme dans la série d'Eretria, affleure, à la base de la série crétacée, un ensemble de tufs et 
roches éruptives basiques, métamorphisées, pouvant appartenir soit à la couverture transgressive 
-des conglomérats s'y intercalent près de Velestinon- soit au soubassement, selon un dispositif 
semblable à celui que l'on peut voir en Othrys orientale, entre le monastère xenias e~ le villa
ge de Vrinena. 
La série de Velestinon est importante dans la mesure où elle représente le dernier jalon vers 
l'Est de terrains crétacés relativement fossilifères, et constitue donc l'élément de référence 
pour les comparaisons avec les terrains métamorphiques des massifs du Pelion et de velanidia ; 

- entre les massifs de l'Othrys et du Chalkodonio (et ses satellites) affleurent, au 
niveau du Karamboutaki, une série intensément plissée, constituée principalement de calcaires 
bien lités, parfois bréchiques, à éléments détritiques métamorphiques, reposant sur des calcai
res en plaquettes à microfossiles pélagiques de l'Aptien (GlobigerinelZofdes cf. aZgerianus). 

En résumé, les séries des massifs situés au Nord du massif de l'Othrys ont des logiques 
comparables aux séries de ce dernier, avec des niveaux détritiques à la base, et un flysch som
mital surmontant l'ensemble principal carbonaté. La série de Velestinon s'en distingue toutefois 
par son caractère détritique accentué après le Cénomanien, et peut-être l'âge précoce de son 
flysch sommital. 

b. LES AFFLEUREMENTS DE LA BORDURE DE LA PLAINE DE TRIKKALA. 

N'ayant pas moi-même étudié la totalité des séries crétacées bordant les parties orientales 
et méridionales de la plaine de Trikkala, je ne rappellerai ici que quelques caractéristiques 
qui me paraissent intéressantes par rapport aux données précédentes : 

- l'âge de la transgression n'est pas toujours déterminé de façon précise, mais il 
semble variable, même à l'intérieur de secteurs peu étendus : un âge albien (?) - cénomanien 
(sûr) a été déterminé par Richard (1980) dans la région de Farsala; 

- certaines des séries peuvent être rapprochées de celles décrites en Othrys : celle 
du Xerovouni près de Domokos (Aubouin, 1959 Courtin, 1979) des séries d'Othrys occidentale ; 
celle du secteur de Farsala (Richard, 1980) des séries d'othrys moyenne, et parfois même orien
tale; 

- enfin, la serie crétacée de Theopetra-Raxa, au Nord de Trikkala (Aubouin, 1959 i 

Albaridakis et Kallergis, 1971 ; Ardaens, 1978) est intéressante dans la mesure où elle montre 
un hiatus de sédimentation avec changement de faciès entre les calcaires schisteux à Calpionel
les du Berriasien et les calcaires massifs à débris de Rudistes datés à leur base du Barrémo
Aptien (fig. 176 D). 

c. LES FACIES CRETACES DE L'UNITE DE LECHONIA (MASSIF DU PELION). 

Ils'agitprincipalement de faciès détritiques, parfois flyschoides, et de calcaires fins 
à GZobotriunaana ou bioclastiques souvent détritiques, d'âge crétacé supérieur élevé, maestrich
tien notamment (fig. 176 B). 

Des incertitudes demeurent quant à la reconstitution de la série même (problème du flysch 
sommital), mais aussi quant à l'origine précise de l'unité de Lechonia. une origine orientale 
ou nord-orientale semble toutefois probable, à partir de secteurs situés dans le prolongement 
du domaine vardarien. 

3. LES FACIES POST-NEOCOMIENS DE LA SERIE BEOTIENNE. 

Je ne les ai étudié que dans les secteurs d'Archanion et de Dereli (Perivoli) en Othrys 
occidentale, et leur analyse a été également poursuivi par Courtin (1979). 

Les observations faites à l'Ouest de Dereli et d'Archanion sont conformes aux reconstitu
tions de la série béotienne crétacée affleurant au Nord du Sperchios proposées par Jaeger et 
Chotin (1978), Jaeger (1980) et Courtin (1979) : des faciès calcaires, plus ou moins conglomé
ratiques, datés du Cénomanien à leur base (Orbitolinidés nombreux), recouvrent des termes dé
triques plus terrigènes atteignant l'Aptien-Albien, et passent au flysch sormuital a~ Maestrich
tien ou au Paléocène (présence de calcaires à microfossiles maestrichtiens remaniés). 
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B, SYNTHESE DES DONNEES, 

1. INTERPRETATION DES FACIES OBSERVES. 

Les indications fournies par l'étude des faciès crétacés sont variées (cf. suppa), mais 
restreintes à des secteurs privilégiés ; certains faciès étant trop recristallisés pour que 
des enseignements précis aient pu être obtenus. 

a. CARACTERISTIQUES BATHYMETRIQUES. 

Les faciès calcaires à fossiles récifaux (Rudistes) entiers, ou très riches en débris de 
ces mêmes fossiles, sont incontestablement des faciès de très faible profondeur (du niveau de 
la mer jusqu'à quelques dizaines de mètres de profondeur environ). Cette interprétation est con
firmée par la présence de microfossiles tels que Rhapydionina Ziburniaa dans les calcaires de 
Divri, qui indiquerait un milieu très peu profond (Fleury, 1980) (+). 

Les calcaires à microfossiles pélagiques, tels que les Globotrwioona, sont peu significa
tifs du point de vue bathymétrique ; cependant, l'absence des fossiles récifaux (Rudistes) pré
sents dans d'autres secteurs à la même époque, est probablement due, dans certains cas au moins, 
à une profondeur d'eau trop importante pour le développement de ces formes récifales. 

Les faciès détritiques terrigènes sont eux aussi difficiles à interpréter de ce point de 
vue, mais leur répartition peut donner une idée de l'évolution des profondeurs à un instant don
né. Ainsi, en Othrys, l'aire de dépôt des conglomérats à galets radiolaritiques et éruptifs 
s'intercale entre celle des termes calcaro-gréseux peu épais, surmontés de calcaires à Rudistes 
(faible profondeur), à l'Ouest, et celle des faciès flyschoides recouverts de calcaires bréchi
ques ou à Globotruncana (plus grande profondeur), à l'Est. Cette interprétation est confirmée 
par l'analyse des âges de transgression, qui se révèlent être, en Othrys, plus précoces à l'Est 
qu'à l'Ouest. 

Une valeur absolue de cette profondeur maximale ne peut être proposée, mais elle semble 
malgré tout peu importante, dans la mesure où les faciès de type flysch sont associés à des 
calcaires riches en Foraminifères benthiques, indice de faible profondeur, même si des granulo
classements verticaux et des figures de courant par exemple s'y observent comme dans certaines 
formations de type flysch supposées s'être formées dans des milieux beaucoup plus profonds. 

De la œéme façon, j'admettrai que la série de Velestinon, très riche en éléments détriti
ques, est le témoin d',.me zone déprimée où ces éléments s'accumulaient, de profondeur supérieure 
à la zone où se dépose la série de Kastro Deli, essentiellement carbonatée à débris de Rudistes. 
Mais là encore, la dépression correspondant à la série de Velestinon ne devait pas être un 
"sillon" fondamental puisque cette série débute par des calcaires à Foraminifères benthiques et 
débris de Rudistes. 

b. INDICATIONS FOURNIES PAR L'ANALYSE DES ELEMENTS DETRITIQUES. 

L'analyse des particules détritiques présentes dans les différentes formations crétacées 
du secteur étudié, montre qu'il existe un lien étroit entre la nature de ces particules et l'en
vironnement immédiat des formations considérées. Ainsi, les conglomérats à galets radiolariti
ques et effusifs d'othrys centrale recouvrent des séries maliaques de type Garmeni-Pirgaki ou 
de Loggitsion, et ceux des séries crétacées situées au Nord de la plaine d'Almyros, riches en 
éléments éruptifs et métamorphiques, surmontent des ensembles ophiolitiques et des séries méta
morphiques dont certaines ont été métamorphisées avec certitude avant le Crétacé supérieur (cf. 
coupe de Mikro Vounon). L'analyse de ces éléments permet, par exemple, d'affirmer que les séries 
pélagoniennes de la "fenêtre d'Othrys centrale" n'affleuraient pas au Crétacé. 

La taille des éléments détritiques présents est également une source d'informations inté
ressante. En dehors de l'analyse des granuloclassements horizontaux susceptibles d'apporter des 
indications sur l'évolution des profondeurs (cf. supra), je m'intéresserai ici à l'étude des 
formations détritiques les plus grossières, caractérisées par des blocs ou des olistolithes par
fois décamétriques, qui sont relativement abondantes dans le secteur étudié. 

(+) A ce propos, il est intéressant de noter que ce fossile, surtout caractéristique des zones 
externes (Fleury et Godfriaux, 1974), est présent dans les zones internes, près de Lamia, 
mais aussi près de Farsala (Richard, 1980). 



- 453 -

Trois groupes de séries présentes de telles caractéristiques : 

- Za ooupe de Spcaotia (Othrys, fig. 149) montre un ensemble de corps décamétriques ap
partenant aux séries voisines de type Loggitsion, resédimentés dans le flysch de la série créta
cée : il s'agit là d'éléments constitués d'un matériel souple (calcaires siliceux et radiolari
tes notamment), ayant subi des glissements (par gravité} au moment où la mer revenait en trans
gression ; 

- le cas de la série de Velestinon (fig. 168, 169) est assez voisin, mais le phénomè
ne se produit assez tardivement, bien après le début de la transgression. Un corps hectométrique 
de roches diverses, dont des roches basiques plus ou moins métamorphisées, semble être resédi
menté juste avant le dépôt du flysch sommital, sous l'effet peut-être de phénomènes de soulève
ment localisés sur les zones bordières ; 

- enfin, un cas quelque peu différent est celui des mégabrèches à blocs de marbres 
triasico-jurassiques pélagoniens d'Othrys orientale (fig. 141, 142). La formation de ces brêches 
est postérieure au dépôt du "flysch de Kiparission" ; il ne s'agit donc pas d'une reprise simple 
d'éléments émergés antérieurement à la transgression. Il est nécessaire d'envisager la naissan
ce, au cours du Sénonien inférieur, d'une structure particulière surélevée (horst?) au sein 
d'une zone initialement profonde (au Cénomanien-Turonien). Du fait de la présence de·ces méga
brèches près d'Amaliapolis et dans le Pelion méridional, on doit admettre qu'il s'agissait d'une 
structure transverse par rapport aux directions dinariques, qui aurait pu être à l'origine, par 
la suite, de l'accident tangentiel tertiaire de Gavriani, à enracinement complexe. 
La présence de corps de serpentinites à la partie supérieure du flysch de Kiparission, sous les 
mégabrèches à éléments de marbres, est conforme à l'ordre d'érosion attendu dans le cas de la 
formation brutale d'une structure surélevée-, à partir d'un soubassement peu érodé, possédant en
core ses termes supérieurs ophiolitiques. 
Il est d'ailleurs à remarquer qu'en Othrys orientale, en dehors du cas ambigu du mont Taramas 
(fig. 142 A), le Crétacé transgressif ne repose jamais sur les marbres triasico-jurassiques pé
lagoniens, ce qui prouve que la structure à l'origine des mégabrèches est actuellement disparue, 
soit par érosion, ou mieux, lors du raccourcissement tectonique correspondant à l'accident de 
Gavriani. 

c. LES PROBLEMES LIES A LA GENESE DU FLYSCH MAESTRICHTIEN-PALEOCENE. 

N'ayant pas effectué une étude exhaustive des termes de passage au flysch et du flysch 
lui-même -ce qui aurait permis de situer précisément dans le temps les arrivées détritiques 
quartzeuses fondamentales par exemple- il ne m'est pas possible de discuter en détail les résul
tats obtenus par Fleury (1980) sur le flysch de la zone du Pinde et des zones adjacentes, pour 
lequel il admet une alimentation longitudinale dès le Maestrichtien, du Nord au Sud, dans l'axe 
de la zone pindique, au moins pour les termes lithologiques inférieurs. Cependant, un certain 
nombre de remarques peuvent être faites : 

- en Othrys, les arrivées gréseuses semblent être assez tardives, puisque les couches 
de passage au flysch -souvent de teinte rouge- peuvent être d'âge paléocène (secteur de Divri, 
fig. 159 ; secteur du Tsatali, fig. 155 C). 
Dans le Chalkodonio oriental cependant, les quelques mètres de couches rouges, situées sous un 
flysch jaunâtre gréso-pélitique, seraient du Campanien-Maestrichtien basal (fig. 168). Cette ob
servation, si elle était confirmée -les Giobotrunaana analysés sont en effet très abimés- impli
querait des sources d'alimentation internes, qui ne pourraient être uniquement septentrionales; 

- il a souvent été envisagé que l'alimentation des flyschs du domaine pélagonien et 
des zones plus externes, béotienne et pindique, aient pu se faire à partir des restes émergés 
de la "zone pélagonienne" (Aubouin, 1959 ; Mercier, 1968). Cela me semble insuffisant ; en ef
fet : 

+ les séries crétacées connues sont surmontées de flyschs sommitaux, aux carac
téristiques apparemment peu dissemblables, quelle que soit leur position au 
sein du domaine pélagonien, et peut-être même de celui du Vardar (Almopias 
Mercier, 1968) ; 

+ certains secteurs ne possèdent pas de séries crétacées transgressives, tel ce
lui qui est présent autour de l'Olympe ; ils pourraient par conséquent repré
senter ces "restes émergés" susceptibles d'alimenter le flysch ; mais on cons
tate 

que les marbres triasico-jurassiques recouvrent très souvent les schistes 
(paléozoïques) et qu'il existe même des restes de couverture crétacée mé
tamorphique reposant sur des ophiolites (God,friaux et Pichon, .1980) ; 
que les zones d'affleurement de schistes anciens n'ont acquis ·1eur carac
tère de zone surélevée que récemment, du fait de la surrection de l'olym
pe d'une part, et du secteur de Florina d'autre part, de part et d'autre 
de l'"ensellement de Kozani", où des klippes de la nappe.du Vermion sont 
conservées ; 
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Fig. 177. - La période Crétacé inférieur p.p.-Eocène inférieur. Evolution paléogéographique. 

Légende des schémas paléogéographiques de détail (figurés classés du SW au NE). 

&>tien Albien. - a. calcaires aptiens à microfossiles pélagiques. - b. calcaires à Foraminifè
res, grès et pélites. 
Cénomanien-Turonien P:P~ - c. conglomérats à galets radiolaritiques et éruptifs. - d. forma
tion de type flysch à niveaux carbonatés à Foraminifères benthiques. - e. calcaires fins à Fo
raminifères benthiques. 
Turonien p~p.-Sénonien inférieur. - f. calcaires à Rudistes sur calcaires gréseux et grès peu 
épais. - g. alternance de calcaires microbréchiques ou bréchiques et de calcaires fins à Glo
botruncana. - h. mégabrèches à éléments de marbres triasico-jurassiques pélagoniens. - i. cal
caires fins à Globotruncana. - J. calcaires lités à débris organiques non datés. - k. niveaux 
détritiques brèches et conglomérats, à éléments éruptifs ophiolitiques (datation douteuse par 
encadrement). - 1. principaux types de fossiles rencontrés : Rudistes et Globotruncana, non 
exclusifs l'un de l'autre. . 
Campanien-Paléocène. - m. flysch sommital paléocène reposant sur des calcaires massifs à Rudis
tes. - n. flysch sommital maestrichtien {?)-paléocène, reposant sur des calcaires à Globotrun
cana et des calcaires bioclastiques à débris organiques divers (Rudistes etc ... ). - o. forma
tions détritiques à flysch sommital d'âge Campanien-Maestrichtien basal reposant sur des ter
mes éruptifs probablement resédimentés (olistolithe:losange). - p. calcaires fins ou bioclasti
ques et formation détritique parfois de type flysch d'âge maestrichtien. - q. Rudistes dans les 
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+ c'est donc plutôt vers des zones plus internes que je serai tenté de rechercher 
cette source de matériel quartzeux abondant (Peonias, Serbe-macédonien, Rhodo
pe). Cette hypothèse n'exclut pas que l'alimentation ait débuté, conformément 
à l'hypothèse de Fleury (1980), par les Hellénides septentrionales, mais elle 
implique que ce soit là un phénomène mineur. 

B, LES P,RINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE ENTRE L1 APTIEN 
ET L EOCENE INFERIEUR, 

1. LA PERIODE ANTE-APTIENNE. 

Des sédiments détritiques se déposent sur la marge externe des zones internes (séries béo
tiennes), alors que celles-ci subissent une érosion importante. 

Les traces d'altération ne sont pas importantes en Othrys, mais le matériel siliceux et 
calcaro-siliceux des séries maliaques se prêtaient sans doute beaucoup moins bien à une telle 
altération que le matériel péridotitique ou les calcaires pélagoniens par exemple (Guernet, 
1971 ; Clément, 1976). 

Des sédiments se sont probablement déposés entre le Berriasien et l'Aptien, au Nord de 
Trikkala (série de Theopetra), mais les érosions barrémo-aptiennes ont certainement supprimé 
une partie de ces témoins de l'histoire anté-aptienne des•zones internes. 

2. L'APTIEN-ALBIEN (fig. 177, cl). 

Alors que la sédimentation détritique flyschoide se poursuit dans le bassin .où se déposent 
les séries béotiennes, la transgression s'amorce sur les zones internes. 

Des sédiments détritiques, de type flysch, associés à des calcaires à Foraminifères ben
thiques (mal datés), s'installent en Othrys orientale, alors que les calcaires fins, à micro
faune pélagique, sont présents à l'Aptien, au niveau du Karamboutaki. 

Des niveaux détritiques, d'âge albien douteux, sont également cités (Richard, 1980) au Sud 
de Mikro Vounon (Mv, fig. 177), dans le massif du Kaloyeros. 

3. LE CENOMANIEN-TURONIEN P.P. (fig. 177, C2). 

cette période est marquée par le développement de la transgression : des calcaires à Fora
minifères benthiques permettent de dater le Cénomanien en de nombreux endroits, Les faciès sont 
détritiques en othrys orientale (flysch) et moyenne (conglomérats), mais surtout carbonatés 
dans le massif du Chalkodonio. 

calcaires campano-maestrichtiens. - r. fossiles essentiellement représentés par des Globotrunca
nas associés à des Foraminifères benthiques et des débris de Rudistes. 

Schéma paléogéographique d'ensemble. Les principales ~zones" de sédimentation au Crétacé supé
rieur (figurés classés du SW au NE). 
carte. - A. série béotienne. - B. haut-fond d'Othrys occidentale. - C. zone des conglomérats à 
éléments radiolaritiques et effusifs recouverts de calcaires microbréchiques et à Globotruncana. 
D. bassin de Gavriani à flysch basal recouvert de calcaires microbréchiques et à Globotruncana. -
E. mégabrèches à éléments de marbres pélagoniens (structure transverse). - F. calcaires aptiens 
à microfossiles pélagiques du Karamboutaki. - G. série d'Eretria. - H. série de Kastro-Deli 
(haut-fond?). - I. série détritique de Velestinon. - J. série de l'unité de Lechonia. - K. cré
tacé transgressif métamorphique du massif du Pelion. 
Coupes paléogéographiques au Sénonien inférieur. - AA'. coupe de Lamia (SW) à Amaliapolis (NE) 
montrant le haut-fond d'Othrys occidentale et la zone déprimée d'Othrys orientale (bassin de 
Gavriani). 
Dans le soubassement sont indiqués les ophiolites (V) et les calcaires ou marbr~s pélagoniens. -
Les faciès crétacés sont ceux de la carte, avec en outre des calcaires bréchiques et fins à 
Globotruncana à l'Est du haut-fond, et des calcaires bréchiques sur un flysch crétacé inférieur 
pour la série béotienne. - B B'. coupe de Domokos (SW) à Velestinon (NE). Cette reconstitution 
est très hypothétique, notamment en ce qui concerne la série du Kastro Deli (faciès très recris~ 
tallisés). - 1. haut-fond à faciès subrécifaux intercalé entre les bassins de Farsala-Cavriani 
au SW et de Velestinon au NE. - 2. série calcaire en position identique mais plus profonde. -
3. série de Kastro Deli chevauchant sur les séries d'Eretria et de Velestinon primitivement li
ées (peu probable). 
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Dans les zones externes (séries béotiennes), s'installe également une sédimentation carbo
natée, mais celle-ci a souvent un caractère bréchique, et est riche en Orbitolinidés indiquant 
des milieux de sédimentation peu profonds ; l'abondance et la conservation de ces formes sont 
telles qu'il ne peut s'agir de microfossiles transportés sur de longues distances. 

4. TURONIEN P.P. - MAESTRICHTIEN P.P. (fig. 177, C3 et C4l. 

Cette période est caractérisée par la présence de faciès essentiellement calcaires, que 
ceux-ci soient massifs à Rudistes, fins à GlobotPUnaana, ou microbréchiques-bréchiques à élé
ments variés. 

Les microfossiles permettent surtout de dater la période Turonien p.p. - Sénonien inféri
eur et la période Campanien-Maestrichtien p.p. 

- la première période (Turonien p.p. - Sénonien inférieur ; fig. 177, C3) est marquée 
par une instabilité tectonique importante, avec naissance de surélévations locales (horsts?) 
conduisant à la formation de mégaconglomérats à éléments pélagoniens (Othrys orientale) ou 
ophiolitiques (série de Velestinon) ; 

- la seaonde période (Campanien-Maestrichtien p.p. ; fig. 177, C4) semble plus calme, 
la sédimentation calcaire peu perturbée donne alors une image de la paléogéographie de cette 
époque (celle-ci a été figurée -fig. 177, C4- sur le même schéma paléogéographique que lapé
riode suivante). Seule la série de Velestinon, et peut-être celle de Lechonia, semble soumise 
à des décharges détritiques continues durant cette période. 

5. MAESTRICHTIEN P.P. - EOCENE INFERIEUR 
(fig. 177, C4). 

LE FLYSCH SOMMITAL 

C'est la période de dépôt du flysch sommital qui s'installe en général de façon progressi
ve, mais les surfaces indurées s'observent localement à la partie supérieure de la masse cal
caire sous-jacente. L'installation du flysch se fait au Paléocène ou au Maestrichtien p.p., 
mais dans ce dernier cas, cela n'est pas une certitude, car les microfaunes sont souvent rema
niées. Localement, cette installation pourrait être plus précoce, dans le cas de la série de 
Lechonia (mais cela reste hypothétique), et serait même d'âge campanien-maestrichtien basal au 
niveau de la série de Velestinon. 

C, LE PROBLEME DES ZONES ISOPIQUES CRETACEES, 

L'indépendance des paléogéographies triasico-jurassique et post-néocomienne est particu
lièrement évidente dans le massif de l'Othrys ; en revanche, il n'est pas possible d'y préciser 
les relations avec celle de la période Jurassique terminal-Crétacé basal, dans la mesure où ces 
terrains n'existent pas dans ce massif. Cette indépendance des paléogéographies conduit à re
chercher de nouvelles zones isopiques pour cette période Crétacé inférieur p.p. - Eocène infé
rieur. 

L'établissement de ces différentes zones isopiques se heurte à divers obstacles tels que 
la diversité des faciès au sein d'une même série, la difficulté d'interprétation de certains de 
ces faciès et la présence de structures transverses par rapport aux directions paléogéographi
ques d'ensemble. Ces difficultés semblent être liées au fait que, contrairement à la période 
triasico-jurassique, les bassins de sédimentation présents dans le secteur étudié sont des bas
sins relativement peu profonds, installés sur un soubassement hétérogène, très instable. 

Il est nécessaire tout d'abord d'établir une distinction d'ordre supérieur correspondant 
aux notions de zones internes et externes (Brunn, 1956) à Crétacé discordant ou non. La seule 
série appartenant aux zcnes externes ainsi définies est la série de Dereli-Archanion ou série 
béotienne (Celet et al., 1976), encore que son soubassement triasico-jurassique ne soit pas 
connu avec certitude. Ce pourraient être les séries du Koziakas présentes plus au Nord (Jaeger 
et chotin, 1978 b ; Jaeger, 1980 ; Papanikolaou et Sideris, 1979). Le fait majeur concernant 
l'ê~olution de cette série béotienne est l'apparition des faciès carbonatés, même s'ils sont 
encore pour partie détritiques 1 au Cénomanien. 
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S'agissant des zones internes, j'ai proposé (Ferrière, 1974 b, 1976 d) de distinguer trois 
domaines différents en fonction des faciès de base, à savoir, d'Ouest en Est : celui des cal
caires gréseux ou à Rudistes, des conglomérats à éléments éruptifs et radiolaritiques, et du 
flysch ; les différences de faciès notés au sein des calcaires sus-jacents (calcaires massifs 
à Rudistes à l'Ouest, bréchiques et fins à Globotrwiaana à l'Est) confirmant l'importance des 
subdivisions retenues. 
Cette distinction me semble toujours valable et la signification des différents ensembles re
connus assez évidente, avec une zone peu profonde à l'Ouest et une zone déprimée à l'Est, la 
zone intermédiaire des conglomérats de direction NNW-SSE assurant la transition entre ces deux 
ensembles. Aubouin (1959) était arrivé à une conclusion assez proche, pour les affleurements 
compris entre Domokos et le massif du Chalkodonio. Il faut toutefois reconnaitre que les faciès 
du soubassement jouent un rôle dans l'alimentation de la couverture sus-jacente puisque le do
maine à galets radiolaritiques correspond aux affleurements maliaques. 
Il est à remarquer que la zone la plus profonde au Crétacé est située sur un soubassement de 
type pélagonien, alors que la zone la plus élevée correspond au secteur ophiolitique et malia
que ; cela prouve bien l'indépendance des paléogéographies successives. 

Extension des subdivisions paléogéographiques reconnues en Othrys : 

- l'extension de ces subdivisions vers le Nord-Ouest parait plausible 
+ le massif du Xerovouni (Aubouin, 1959 ; Courtin, 1979), près de Domokos, re

présenterait la suite, vers le Nord-ouest, du haut-fond d'othrys occidentale 
+ les affleurements de Farsala (Richard, 1980), à conglomérats et passées flys

choides à la base, constitueraient le prolongement de la zone des conglomérats 
d'othrys centrale ; 

+ enfin, la série du Karamboutaki pourrait être le témoin de la zone profonde, 
semblable à celle d'Othrys orientale, dans la mesure où des niveaux aptiens, 
donc précoces, à microfaune pélagique, y sont connus ; 

- en allant vers le Nord-Est (massif du Chalkodonio et ses satellites), les interpré
tations deviennent de plus en plus hypothétiques du fait de la rareté des fossiles 
et de la recristallisation des faciès crétacés : 

+ W. série d'Eretria est ambiguë, mais on peut au moins affirmer qu'il ne s'agit 
pas d'un haut-fond très peu profond, puisqu'elle est surtout constituée de fa
ciès détritiques (à la base) et de calcaires fins à GZobotrwiaana ; 

+ z.a série dE Velestinon s'est probablement formée dans une zone déprimée, au 
moins après le Cénomanien, recueillant d'abondants apports détritiques. Salo
gique, inverse de celle des séries du bassin de Gavriani en Othrys orientale 
(biomicrites cénomaniennes puis faciès détritiques pour la série de Velesti
non ; flysch puis calcaires microbréchiques ou fins à GZobotrunocma pour ceux 
de Gavriani) fait penser qu'il ne s'agit pas du prolongement vers le Nord du 
bassin de Gavriani ; 

+ 7.,a série de Kastro Deli est mal datée, mais ses faciès sont peu détritiques 
{sauf à la base), et correspondent surtout à des calcaires à Foraminifères ben
thiques et débris de Rudistes. Bien que ces calcaires soient bien lités et peu 
massifs -effet de la schistosité pour partie?- ils pourraient témoigner d'un 
haut-fond (1, fig. 177 B) séparant les bassins de Gavriani (Othrys orientale) 
et de Velestinon (Chalkodonio oriental). Cependant, d'autres hypothèses sont 
envisageables (2 et 3, fig. 177 B), tant sur le plan de l'interprétation des 

microfaciès (2) qui sont intensément recristallisés, que sur le plan structu
ral (problème des positions originelles des séries de Kastro Deli et de Veles
tinon (3)). 

Nous verrons, en étudiant les terrains métamorphiques, que le problème est encore 
plus complexe, les faciès du bassin de Gavriani pouvant réa~para1tre dans la fenêtre 
de Dimini, près de Valos, alors que les mégabrèches à éléments pélagoniens dess:i.nent 
une structure transverse (selon les affleurements actuels), de direction SW-NE, al
lant de Pelasgia {Othrys) à Argalasti (Pelion). 

Les autres affleurements des zones internes : 

Il n'est pas possible, étant donné l'importance du hiatus d'observation, de rechercher 
des équivalences avec les séries crétacées situées au Nord et à l'Est de Trikkala; toutefois, 
on peut remarquer que là encore, les faciès, riches en Rudistes entiers ou en débris, recouvrent 
un soubassement de nature ophiolitique (série de Theopetra-Raxa), bien que celui-ci soit égale
ment surmonté par une couverture "pélagique" précoce de calcaires siliceux à Calpionelles du Ti
thonique-Berriasien. Par ailleurs, des faciès détritiques et des calcaires fins surmontent les 
marbres pélagoniens à l'Est de Trikkala (série de Paliosamarina). 
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La même remarque peut être faite pour la série de Lechonia, quant à l'incertitude de 
ses relations avec les séries d'othrys, dans la mesure où elle appartient à une unité tectonique 
indépendante (klippes) d'origine probablement plus interne. certaines séries, présentes dans la 
"zone d'Almopias" (Mercier, 1968), à niveaux détritiques du Santonien et calcaires fins campano
maestrichtiens, pourraient représenter un terme de comparaison, mais il s'agit là d'affleure
ments bien lointains pour de telles comparaisons de faciès, étant donné la nature des faciès 
considérés. 

Enfin, il faut insister sur le fait que les formations décrites dans ce chapitre re
présentent une part essentielle des affleurements crétacés des zones internes (en dehors du do
maine vardarien) situées au Nord du Sperchios. L'autre ensemble important de terrains crétacés 
transgressifs affleure dans l'"ensellement de Kozani", selon une direction SSW-NNE, allant du 
massif du Vourinos au Sud à celui du Vermion au Nord. 



TERRAINS NON METAMORPHIOOES SIXIEME CHAPITRE 

EOCENE MOYEN - QUATERNAIRE 

I . GENERALITES 

Je n'ai pas étudié en détail ces formations postérieures à la première phase tectonique 
majeure d'âge tertiaire, qui reposent en discordance sur le flysch maestrichtien-paJ.éocène (éo
cène inférieur?} ou les termes lithologiques sous~jacents. En ccnséquence, je signalerai sim
plement, d'après les données bibliographiques, les faits qui me parais.sent avoir une importance, 
tant sur le plan paléogéographique, que sur celui de la datation des phases tectoniql,les. J'y 
ajouterai par ailleurs une description succincte des roches volcaniques récentes, présentes en 
othrys orientale mai·s aussi dans le domaine métamorphique (massifs de Velanidia et du Pelion). 

De nombreux auteurs se sont intéressés à ces niveaux récents dans les Bellénides, mais les 
travaux synthétiques restent rares ; on peut citer ceux de Brunn (1956) et Desprairies (in Der
court et al., 1977 et 1979) pour le sillon méso-hellénique de Grèce septentrionale, d'âge éocène 
moyen-supérieur à Miocêne p.p. ; ceux de Guernet (1978) et de Keraudren (1970, 1972 et 1975) 
respectivement pour le Miocène et le Plie-quaternaire des Bellénides. une synthèse des érine
ments relatifs à la période Miocène-Quaternaire, s 'adressànt plus particulièrement à la partie 
méridionale des Hellénides, a été développée réce11D11ent par Angelièr (1979) ; on y trouvera de 
très nombreuses indications bibliographiques. • 

Pour ma part, je ne m'inté_resserai qµ'aux formations des Bellétû.des orientaiès comprises 
entre le Sperchios au Sud et Kalambaka au Nord, Les publications utilisées· seront. signalées à 
l'occasion de la description de ch.acunè des formations lit..'lo_iogiques décri1res .. 

La carte (fig. 178) permettra de. situer les principaux affleurements sign.àlés dans le tex-
te. 

Il, LE PALEOGENE 

Bien que je n'ai pu moi-même caractériser l'Eocène inférieur dans le secteur étudié -seul 
le Paléocène a été mis en évidence- on peut admettre, par comparaison avec les régions voisines 
(Eubée, Locride et Attique : Renz, 1955 ; Guernetl 1971 ; Degardin, 1972 i Clément, 1976}, que 
le flysch terminant le cycle séd.imentai.rè antérieur à la phase tectonique tertiaire pouvait at
teindre l 'Eocène inférieur dans l'ensemble des zones internes. 

Les formations paléogènes, postérieures à l'Eocène inférieur, ne sont bien datés dans le 
secteur consi,déré .. que dans la partie septentrionale, à l'Est de Trikkala-Kalambaka, c'est-à-dire 
au niveau de l'extrémité méridionale du sillon méso-hellénique (Brunn, 1956). 

A, LES AFFLEUREMENTS PALEOGENES DU SILLON MESO-HELLENJQUE, 

1. DESCRIPTION DES AfFLEUREMENTS (fig. 179 A) . 

th historiq-Jè des découvertes paléontologiques relatives aux terrains paléogènes de cet en
semble figure dans. les mémoires de thèse de Brunn (1956) et d'Aubouin (1959). A la suite des 
travaux de Brunn (1956), qui distingua les principales formations lithologiques et data l' Eocè
ne supérieur à. la base de l'ensemble (avec un doute toutefois) , de Bizon et al. (1968) et de 
Savoyat et al. (légende de.s cartes de Trikkala,· 196.9 et Kalambaka, 1972-) qui datêrent !'Eocène 
moyen-supérieur, de oesprairies (in-Dercourt et aL, _1977 et 1979), et à ~ihdre.titre, d'Ar
daens (1978), il apparait que les fopnations paléogènes, préseptes dans le sillon méso-helléni
que, plus particulièrement au Sud de Kalambàka, sont les suivantes .. : . 
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Fig. 178. - La période Eocène moyen-Quaternaire. Les principaux domaines d'affleurements. 
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- les calcaires organogènes de vassiliki et les marnes de Rizoma, d'âge éocène moyen 
(lutétien supérieur) et éocène supérieur, d'après Bizon et aZ.. (1968). Dans ces calcaires de 
vassiliki, Ardaens (1978) a découvert, près du village de Vassiliki : "Nummulites miZ.1-eeaput", 
N. bia.rritzensis, N. disaorbinus, Grzybowskia retiauZ.ata, Discocyclina cf. disaus, D, sella, 
AsterocycZ.ina sp., Assilina gr. ezponens évoluée, Fabiana sp. et Alveolina cf. fusifornn.s, du 
Lutétien superieur voire terminal (biozone biarritzienne) qui confirme, selon Blondeau, l'âge 
lutétien supérieur déjà proposé par Bizon et al. (1968) 

- les marnes de Rizoma, finement silteuses, ont livré des microfossiles pélagiques 
abondants et bien conservés dont GZ.oborotalia sp. et G. aentralis (carte Kalambaka I Savoyat et 
al., 1972). Ces marnes correspondent, pour partie, à la formation de Krania (1 500 ml située au 
NW de Kalambaka et datée de l'Eocène supérieur (Brunn, 1956 ; oesprairies in Dercourt et aZ.,, 
1977) 

- la formation d'Heptakorion (400 m sur la carte de Kalambaka) du Sannoisien-Stampien 
(Savoyat et al., 1972), formée de conglomérats surmontés de marnes (au Nord) ou de grés et d'ar
gilites versicolores (au Sud). 

2, INTERPRETATION. 

Les formations rappelées ci-dessus sont des formations marines essentiellement détritiques, 
en dehors des calcaires de base, d'âge lutétien supérieur. 

La formation d'Heptakorion est discordante sur celle de Krania (marnes de Rizoma) et cachè
te le contact de la nappe des zones internes et du Koziakas sur la série pindique (Brunn, 1956 ; 
Aubouin, 1959 ; Desprairies in Dercourt et al., 1977 et carte de Kalambaka, Savoyat et ai., 1972). 
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Les calcaires de Vassiliki et les marnes de Rizoma, ou la "Formation de Krania", d'âge lu
tétien supérieur-éocène supérieur, sont discordants sur différents niveaux des séries des zones 
internes : ophiolites près de Vassiliki (Savoyat et al., 1972), marbres pélagoniens triasico
jurassiques sur la carte de Trikkala (Savoyat et al., 1969). Par ailleurs, Desprairies (in Der
court et aZ., 1977) , reprenant les observations de Brunn ( 1956), indique que la formation de 
Krania est antérieure à la mise en place finale des structures tangentielles (chevauchement du 
flysch du Pinde par la nappe des roches vertes subpélagoniennes). Cependant, l'analyse des af
fleurements des zones internes présents sur la carte de Kalambaka montre que les terrains de 
l'Eocène moyen-supérieur n'ont pas été plissés de façon importante avant le dépôt des terrains 
oligocènes. 
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Fig. 179. - La période Eocène moyen-Quaternaire. - A. Détail des bordures de la plaine de Trikkala. -
B. le seuil média-thessalien d'aprês Schneider (1972, 1979). 
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B, AUTRES AFFLEUREMENTS, 

l . LES AFFLEUREMENTS DE PHANARION (FANARI) (fig. 1 79 A) . 

Ces "molasses" situées à l'Ouest de Karditsa sont discordantes sur les ser1.es de type Ko
ziakas ou le flysch plus occidental. Elles ont été attribuées au Stampien par Aubouin (1959), 
et à l'Aquitanien-Burdigalien par les auteurs de la carte de Karditsa à 1/50 000 (Savoyat et 
aZ., 1969 bl. 

Jaeger (1979) a confirmé la présence du Miocène (série de Fanari) mais aussi de l'Oligocêne 
supérieur sous la forme de calcaires organogènes, dits "couches de base", à Hetel'ostegina sp., 
:Jperoulina sp., Asterigerina sp., Nephrolepidina sp. et Amphystegina sp. 

Il s'agit incontestablement, comme le note Aubouin (1959), du prolongement des séries du 
sillon méso-hellénique vers le Sud. 

2 • LES AFFLEUREMENTS A L'OUEST DE DOMOKOS (fig. 1 79 Al . 

Les molasses discordantes sur le flysch et/ou sur les ophiolites des zones internes, for
ment deux petits bassins d'une dizaine de kilomètres de long chacun, centrés sur les villages 
de Leontarion au Nord et de Makrirachi au Sud. 

Elles ont été attribuées à l'Oligocène ou à l'Oligo-Miocène sur la carte à 1/50 000 de 
Leontarion (Marinos et al., 1962), sans argument paléontologique convaincant. Courtin (1979) 
fournit quelques précisions sur les grès et les conglomérats de cette série mais n'apporte au
cune indication stratigraphique complémentaire. 

Les auteurs de la carte de Leontarion (op. ait.) signalent des niveaux à "charbon bitumi
neux" mais aussi des Mollusques appartenant aux genres Arca, Natiaa et Cardiwn, indiquant un mi
lieu probablement marin de très faible profondeur, au moins passagèrement. 

III, LA PERIODE RECENTE NEOGENE ET QUATERNAIRE 

A, LES AFFLEUREMENTS DU SILLON MESO-HELLENIQUE LE MIOCENE, 

Les travaux des auteurs précédemment cités (Brunn, 1956 ; Aubouin, 1959 ; Savoyat et al., 
1969 a, b, 1972 ; Desprairies in Dercourt et al,, 1977 ; Desprairies, 1979) ont conduit à la mi
se en évidence de différentes formations lithologiques néogènes, dans le sillon méso-hellénique 
lui-même ou dans ses prolongements méridionaux (secteur de Phanarion et peut-être de Leontarion
Makrirachi) (fig. 179 A). 

De bas en haut, ces auteurs (Brunn, Desprairies, op. ait.) reconnaissent: 

la "Formation de Pentalofon", d'âge aquitanien (4 000 m d'épaisseur maximum), 
constituée de conglomérats, grès et pélites, essentiellement d'origine péla
gonienne ; 

la "Formation de Tsotilion", d'âge aquitanien-burdigalien (500 à 2 000 ml, 
formée de marnes, de grès et de détritique terrigène grossier provenant de 
cônes de déjections fluvio-deltaiques ; 

la "Formation d'Odria" (ou Ondria), d'âge burdigalien (20 à 50 m), dont les 
grès, calcaires et marnes n'affleurent que dans la partie nord-ouest du bas
sin ; 

la "Formation d'Orlias" enfin, de l'Helvétien (100 m), qui est elle aussi 
représentée par des grès et calcaires organogènes et occupe une surface ré
duite au centre du bassin. 
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Ces formations, qui sont toutes caractérisées par la présence de fossiles marins, corres
pondent à la succession la plus complète connue dans le sillon méso-hellénique ; dans sa partie 
méridionale, au Sud du parallèle de Kalambaka, qui nous intéresse plus particulièrement 
ici, on note quelques variations de faciès ou lacunes indiquant qu'il s'agit là, probablement, 
de bordures de ce "sillon" ; ainsi : 

- les "conglomérats des Météores" {Brunn, 1956 ; Savoyat et al,, 1972) ont été paral
lélisés, en raison de leur faciès grossier et de leur position sur des marnes stampiennes, avec 
la Formation aquitanienne de Pentalofon. Des blocs de "gneiss" d'origine pélagonienne, atteignant 
1 à 2 m3 sont signalés dans les affleurements les plus orientaux de ces conglomérats ; 

- des niveaux brudigaliens sont figurés sur la carte de Trikkala (Savoyat et aZ., 1969) 
sous la forme de calcaires organogènes (10 à 15 ml, à grands Foraminifères (Miogypsina, Lepido
~yolina, Heterostegina) surmontés de marnes bleues, silteuses et micacées. ces niveaux reposent 
en transgression sur les "conglomérats des Météores supérieurs", des restes de calcaires créta
cés, des marbres triasico-jurassiques et les schistes sous-jacents du domaine pélagonien ; 

- à l'Ouest de la plaine récente de Trikkala-Karditsa, affleure la "série de Fanari" 
(-af, paragraphe Paléogène) qui est attribuée, sur la carte de Karditsa (Savoyat et aZ., 1969 bl 
à l'Aquitanien-Burdigalien grâce à une microfaune essentiellement pélagique. Les niveaux inter
médiaires sont représentés par des conglomérats polygéniques à caractère continental ou fluvia
tile, à galets provenant des ophiolites ou du soubassement pélagonien (schistes, gneiss). 

B, LES FORMATIONS CONTINENTALES NEOGENES DU SEUIL MEDIO-THESSALIEN, 

la description de ces terrains et la notion même de seuil média-thessalien sont dues à 
Schneider (1962, 1972, 1979 a, b) à qui j'emprunterai les résultats exposés ci-dessous (fig. 
: 79 B), 

Entre les plaines récentes de Larissa et de Trikkala, réapparaissent des petits massifs de 
terrains anté-tertiaires tels que ceux du Chalkodonio (725 m) et du Mavrovouni (ou Kynos-Kepha
lae, 726 m) au Sud-Est, et celui de Mikro Vounon au Nord-Ouest. Ces massifs sont réunis entre 
eux par des formations néogènes qui dessinent un axe nord ouest - sud est, le "seuil médiothes
sall.en" (Schneider, 1972, 1979). 

Deux ensembles, qui se sont révélés être d'origine continentale, ont été distingués par cet 
auteur, au sein des séries néogènes du seuil médio-thessalien (fig. 179 B) : 

- les couches thessaliennes inférieures ("Lower Thessalian Member"), de couleur claire 
et d'origine limnique-fluviatile. Un âge miocène à pliocène (miocène supérieur?) leur est at
tribué avec quelques réserves. Il s'agit de silts, de grès et de sédiments carbonatés. Ces 
couches affleurent sur des surfaces importantes, entre le massif du Chalkodonio au Sud-Est et la 
vallée du Pinios (à l'Ouest de Larissa) au Nord-Ouest ; 

- les couches thessaliennes supérieures ("Upper Thessalian Member"), de couleur rou
geâtre, d'origine fluviatile ou purement terrestre, qui serait d'âge pliocène à pleistocène in
férieur. ce sont des sédiments silteux, des conglomérats et des limons bruns à intercalations 
d'éboulis, pouvant atteindre 60 m d'épaisseur. Leurs faciès sont très variés et leur sédimenta
tion fortement influencée par les conditions locales. Ces couches affleurent naturellement en 
bordure des plaines quaternaires, sur les couches thessaliennes inférieures, mais elles reposent 
également directement sur les massifs anté-tertiaires tels que ceux du Chalkodonio, du Saradsi 
ou de Velanidia, plus à l'Est. 

Une étude plus générale des "niveaux rouges" d'âge tertiaire récent ou quatemaire, pré
sents dans les Hellénides, a été publiée récemment par Schneider (1979 b). 

C, AUïRES FORMATIONS NEOGENES LES AFFLEUREMENTS DU MASSIF DE L1 0THRYS, 

En dehors des bassins occidentaux de Leontarion et de Makrirachi supposés oligo-miocènes 
et qui pourraient à la rigueur représenter des témoins méridionaux du sillon méso-hellénique, 
différents affleurements, présents dans le massif de l'Othrys ou sur ses bordures, ont été at
tribués au Néogène (fig. 1 78) . 

Ces terrains constituent une partie des plaines qui découpent ou limitent le massif de 
l'ot~rys, mais certains affleurements, de plus petite dimension en général, sont situés à des 
altitudes plus importantes. 
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Dans la légende des cartes à 1/50 000 de l'Othrys (Marines et al., 1957 à 1967), deux fa
ciès sont distingués au sein des terrains attribués (sans certitude) au Néogène et principale
ment au Pliocène : un faciès continental d'eau douce, et un faciès marin. Malheureusement, il 
s'agit d'une légende commune à toutes les cartes et les rares fossiles cités ne sont donc pas 
obligatoirement présents dans les terrains signalés sur l'une quelconque de ces cartes. 

Les faciès néogènes considérés sont formés d'argilites, de marnes, de calcaires marneux, 
de sables, de graviers et de conglomérats. Les deux faciès reconnus sont: 

- des dépôts d'eau douce à lignites et limnaea, planorbis, Melanopsis et Viviparo 

- des dépôts marins côtiers à Ostrea et CaI'dium. 

Les faciès marins semblent être surtout présents dans le secteur de Pelasgia, où le Néogè
ne marin mais aussi continental, constitue les basses collines situées au Sud de l'accident ter
tiaire de Gavriani. 

Le Néogène marin n'est signalé (carte de Myli ; Marines et al., 1957) qu'à proximité du. 
bras de mer qui sépare l'Eubée de l'othrys, indiquant qu'il s'agit là, très probablement, d'un 
trait ancien déjà différencié au Néogène p,p., si les datations sont exactes. 

Les dépôts néogènes (?) continentaux sont plus largement répandus en Othrys. On connait 
des faciès d'eau douce à plus de 300 m d'altitude à l'Ouest de Pelasgia (carte de Myli ; Marines 
et Ql., 1957), des faciès continentaux à 450 m d'altitude environ près d'Agios Ioannis au Sud de 
Vrinena, enfin des conglomérats grossiers (néogènes ?) atteignant 700 m d'altitude sur le revers 
méridional des monts Kassidiaris où ils recouvrent le flysch maestrichtien-paléocène (carte Do
mokos ; Marines et aî., 1957 et Richard, 1980). 

Sur les cartes à 1/50 000 de Myli (au Sud de Paleokerassea) et de Lamia (au Nord d'Agrilia) 
sont figurés des affleurements pour partie (Myli) ou totalement (Lamia) conglomératiques, attri
bués au Crétacé supérieur. D'après la nature des faciès observés sur le terrain (faciès vacuo
laire, couleur, dureté des roches) et malgré la présence de fossiles crétacés (remaniés), il 
me semble qu'il pourrait s'agir, dans ces deux cas, de terrains néogènes. 

D, LES PLAINES QUATERNAIRES, 

Ces plaines occupent de vastes surfaces dans le secteur étudié avec (fig. 178) 

- au Nord, les plaines de Trikkala et de Larissa et leurs appendices méridionaux 
1plaine d'Aerinon ... ) ; 

- au centre, les plaines d'Almyros et de Xinias, reliées entre elles par le synclinal 
de flysch maestrichtien-paléocène qui assure également la transition entre les massifs de l'O
thrès et des Kassidiaris. La plaine d'Almyros est en fait un appendice du golfe pagasitique, 
qui lui-même ne correspond avec la mer ouverte que par une passe étroite de 5 km de large envi
ron au niveau de Trikkeri ; 

- au Sud, les plaines quaternaires sont plus étroites, elles bordent le bras de mer 
situé entre l'Othrys et l'Eubée, et se poursuivent vers l'Ouest par les sédiments quaternaires 
du Sperchios. 

Les sédiments qui remplissent ces bassins quaternaires sont en général des sédiments con
tinentaux,en dehors de quelques affleurements côtiers comme ceux de l'embouchure du Sperchios 
dont les variations ont été récemment analysées en détail pour la période historique (Zamani et 
Maroukian, 1979). 

Il s'agit naturellement de graviers, de sables, d'argiles et de conglomérats qui, pour ceux 
qui présentent un caractère continental, sont d'origine terrestre, fluviatile ou limnique. De 
tels lacs n'existent plus dans les secteurs de la Phtiotide ou de la Thessalie étudiés dans ce 
mémoire, mais ils figurent -ou des restes de ces lacs figurent- encore sur des cartes récen-
tes : c'est le cas de l'ancien lac Voivis-Karla (40 m d'altitude) au Nord de Voles, et l'ancien 
lac Xinias (450 m d'altitude envi~on) au Nord-Ouest de Lamia. 

La position de ces plaines récentes est incontestablement indépendante des structures tec
toniques tangentielles, d'âge tertiaire, et même semble-t-il des premiers mouvements positifs 
ou négatifs néogènes. Ainsi, l'ensemble néogène de Pelasgia n'a pas évolué en plaine quaternai
re, même s'il est ouvert sur un bras de mer actuel. Le problème se pose également pour des en
sembles-de tailles plus importante, tels que le sillon méso-hellénique (Eocène moyen-supérieur 
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à ~iocène p.p.) et la plaine quaternaire de Trikkala: pour Brunn (1956), cette demière serait 
la suite "logique" du sillon méso-hellénique, alors que pour Aubouin (1959), il s'agit de deux 
ensembles indépendants, la plaine de Trikkala n'étant qu'un élément particulier d'un système de 
bassins répartis selon une logique nouvelle propre aux failles quaternaires. 

E, LE VOLCANISME RECENT, 

1. LES PRINCIPAUX ENSEMBLES EFFUSIFS RECENTS. 

Les principaux ensembles de roches effusives, d'âge récent (plie-quaternaire très proba
blement), figurent déjà sur la carte à 1/50 000 de la Grèce (Renz et aL., 1954). Il s'agit des 
coulées d'Achilleion en othrys orientale, au Sud du mont Tragovouni, et de Mikrothive dans l'an
gle sud-ouest du massif de Velanidia (fig. 178). 

Les laves de Mikrothive ont été reconnues depuis très longtemps puisque quelques analyses 
figurent déjà dans les travaux de Lepsius (1893) et surtout de Ktenas (1927). Des laves, proches 
de celles-ci, ont été signalées par la suite à l'Est de Nea Anchialos (laves de Porphyrion-Kadi
raga) par Georgiades (1958). 

Les premiers travaux importants concernant les laves d'Achilleion en Othrys orientale sem
blent être ceux de Marinas (1958). Des structures volcaniques particulières (maars) furent en
suite mises en évidence sur le bord méridional de la plaine d'Almyros (Marinas et Papakis, 
1965) et des roches effusives, souvent en filons, signalées dans le massif du Pelion (Georgia
des, 1937 ; Tataris, 1960). 

Pour ma part, en dehors d'observations ponctuelles sur les ensembles déjà cités, j'ai dé
couvert un certain nombre de filons subverticau.x non signalés par Tataris (1960) mais corres
pondant très probablement au même ensemble, sur le bord oriental du massif du Pelion près de la 
plage de Milopotamos-Tsangarada, par exemple (fig. 178). 

2. SIGNIFICATION DU MAGMATISME RECENT D'OTHRYS ORIENTALE ET DES MASSIFS 
DU PELION-VELANIDIA. 

a, AGE DES LAVES, 

Les laves d'Othrys orientale (Achilleion) et de la bordure du massif de Velanidia (Mikro
thive, Porphyrion) semblent être liées à celles du Nord de l'Eubée (Iles Likades) et d'Agios 
Ioannis près de Kamena Vourla. Ces différents ensembles sont attribués au plia-quaternaire en 
raison de leurs rapports avec les terrains récents ou de leur liaison avec l'arc hellénique 
(Ninkovitch et Hays, 1972 ; Pe et Panagos, 1976 ; Fytikas et ai., 1976). 

Celles du Pelion sont moins bien étudiées, et c'est essentiellement pour des raisons de 
proximité et peut-être d'affinité chimique avec les laves précédentes, qu'elles peuvent être 
considérées comme des témoins de l'activité effusive récente. 

Des laves liées à l'arc égéen ont pu être datées dans des secteurs plus méridionaux, de 
2,7 MA (Fytikas et aZ., 1976) et de 2,5 MA (Angelier et ai., 1977), respectivement à Crommyonia 
et à Miles. 

b. NATURE ET SIGNIFICATION DES IAVES. 

Les laves récentes (Achilleion, Kadiraga-Porphyrion) du secteur étudié ont été analysées 
en détail par Pe et Panagos (1976). Selon ces auteurs, ces laves correspondent aux types litho
logiques suivants : 

- Kadiraga-(Porphyrion) andésite latitique 

- Mikrothive 

- Achilleion 

andésite et andésite latitique : 

andésite et andésite latitique. 

Il ressort de ces études que les laves se rapprochent des series shoshonitiques et qu'elles 
constituent, comme l'ont également envisagé d'autres auteurs (Ninkovitch et Hays, 1972 ; Fytikas 
et al., 1976), la terminaison nord-occidentale de l'arc volcanique calco-alcalin plia-quaternai-
re. 
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Si cette interprétation paraît vraisemblable, d'après le "parallélisme" observé sur carte 
entre cet arc volcanique interne -y compris les volcans d'Othrys- et le dessin des fosses hel
léniques (cf. Angelier, 1979 ; fig. 261, p. 363, par exemple), en revanche, certaines particu
larités ne s'expliquent pas aisément; ainsi: 

- Pe et Panagos (1976) notent l'existence de particularités pétrographiques et géochi
miques pour les laves du Nord de l'Eubée et d'Othrys orientaie-Velanidia: ces laves montre
raient, par rapport aux autres laves quaternaires de l'arc sud-égéen, des indices de différen
ciation très élevés pour des pourcentages de silice équivalents. Ils considèrent, par ailleurs, 
que le magma parent de ces laves (N-Eubée et E-othrys) a dû subir une contamination, probable
ment différente d'une simple contamination crustale, faisant intervenir de l'eau, pouvant pro
venir des sédiments subductés ; 

- Angelier (1979, p. 366) note qu'"une rotation Afrique-arc hellénique de 30° autour 
d'un pôle approximatif à 40° N - 18° E rend compte de la distribution de la seismicité intermé
diaire égéenne ... et que cette rotation s'accorde avec la position des principaux volcans. Ne 
font exception que les petits pointements volcaniques de Thèbes (Mikrothive), Achilleion et Li.k
hades". 
Cet auteur ajoute : "la distribution des séismes intermédiaires suggère il est vrai que le pan
neau plongeant ne parvient pas sous cette région" et constate en conséquence que le pôle de ro
tation retenu n'est pas le bon ou bien que le volcanisme considéré n'est pas lié à la subduc
tion. 
Il y a là une ambiguïté certaine, que des travaux plus approfondis sur l'âge et le chimisme des 
laves ou sur l'ampleur êt la forme du panneau subducté permettront peut-être de résoudre ; 

- les termes semi-effusifs du Pelion ont une distribution plus dispersée (nombreux fi
lons) et les analyses chimiques (Tataris, 1960), comme les lames minces, révèlent leur richesse 
en silice ou en quartz, ainsi qu'en amphiboles. 
La proximité de l'accident majeur qui limite à l'Ouest la mer Egée et se poursuit vers le Nord 
dans la zone du Vardar, incite à la prudence quant aux liaisons éventuelles entre ces laves et 
l'arc égéen. 

F, LES PHASES TECTONIQUES NEOGENES ET QUATERNAIRES, 

De nombreux travaux récents portent sur l'étude de ces phases récentes dans l'ensemble des 
Hellénides, en liaison notamment avec l'évolution de l'arc égéen (Mercier, 1979 ; Angelier, 
1979). En ce qui concerne le secteur étudié, on peut retenir les études faites pour les bordu
res du Sperchios et en Eubée (Pechoux et al., 1973 ; Mercier et ai., 1976 ; Philip, 1976). 

Des synthèses claires de ces évènements dans le secteur égéen inter.ne (mer Egée) ont été 
publiées par Mercier (1979) et Angelier (1979). Pour Mercier, deux phases de compression impor
tantes sont retenues : à la limite Miocène supérieur-Pliocène (5-7 MA) d'une part, dans le 
Pleistocène ancien (après 3 MA et avant 0,7 MA) d'autre part. Ces phases de compression sont sé
parées par des périodes où l'extension domine. Pour Angelier, il existerait une phase compressi
ve antérieure (10-12 MA), mais la période plia-quaternaire serait cependant essentiellement ca
ractérisée par une extension dominante dans ce secteur de l'Egée interne, en dehors de quelques 
pulsions compressives près du golfe maliaque (Lemeille, 1977 in Angelier op. cit. ; Lemeille et 
ai., 1977). Il s'agit là d'analyses portant en général sur des accidents subverticaux ou inver
ses, à faible rejet horizontal ; cependant, des chevauchements importants affectant le Miocène 
inférieur et peut-être moyen, ont également été signalés dans les Cyclades, à Naxos par exemple 
(Jansen, 1973 ; Angelier et al., 1978 ; Angelier, 1979). 

De tels chevauchements majeurs ne semblent pas affecter les terrains miocènes marins 
tsillon méso-hellénique) ou continentaux (seuil média-thessalien) du Sécteur considéré. 

III, LA PERIODE EOCENE-ACTUEL CONCLUSIONS GENERALES 

Les fai~s exposés dans ce chapitre correspondent, pour une faible part, à des observations 
personnelles et pour l'essentiel, à des résultats provenant de la littérature. 
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A, BILAN DES OBSERVATIONS, 

1. LES SEDIMENTS MARINS, 

L'essentiel de ces sédiments est représenté dans le secteur étudié par les affleurements 
méridionaux du sillon méso-hellénique, qu'ils soient encore en liaison directe avec les affleu
rements du sillon (cas des terrains situés près de Kalambaka et Trikkala) ou séparés de ceux-ci 
par les plaines récentes quaternaires (série de Phanarion-Fanari et peut-être de Leontarion
Makrirachi en othrys occidentale). L'existence de faciès de bordure et l'absence constante de 
ces sédiments en d'autres lieux montrent que ce sillon était cantonné à la partie occidentale 
des zones internes au Nord du Sperchios. 

Les principaux faciès reconnus au Sud de Kalambaka appartiennent 
Priabonien, à l'Oligocène, et au Miocène (Aquitanien à Helvétien). 

au Lutétien supérieur-

D'autres sédiments, d'âge néogène, ont livré quelques fossiles marins, notamment dans le 
secteur de Pelasgia en othrys orientale (Marines et al., 1957). 

2. LES SEDIMENTS CONTINENTAUX. 

Ils sont mal datés mais semblent en général plus récents que ceux du sillon méso-helléni-
que. 

Le Néogène est présent avec certitude au niveau du seuil média-thessalien (Schneider, 1972) 
d'une part, et des différentes plaines ou basses collines d'Othrys, d'autre part (Marines et 
al., 1957 à 1967). Il s'agit de formations limniques ou fluviatiles passant vers le haut à des 
formations terrestres, d'âge plia-quaternaire. 

Les sédiments quaternaires sont également d'origine continentale sauf en bordure des riva
ges marins actuels (embouchure du Sperchios et partie occidentale du golfe pagasitique ... ). Ce 
sont des sédiments fluviatiles, limniques, mais aussi terrestres (éboulis, etc ... ). Ils occu
pent de vastes surfaces à basse altitude (plaines de Trikkala, de Larissa, d'Almyros), mais for
ment parfois des plaines plus élevées, de petite dimension, comme la plaine de Xinias au Sud de 
Domokos (450 m d'altitude environ). 

3. LES ROCHES EFFUSIVES RECENTES. 

Trois pointements de laves récentes de type latite et andésite latitique (Pe et Panagos, 
1976) affleurent dans la partie orientale du secteur considéré (laves d'Achilleion ; laves de 
Mikrothive et de Porphyrion) . 

Ces ensembles seraient de nature shoshonitique {Pe et Panagos, 1976). Ils pourraient cons
tituer avec les affleurements de laves du Nord de l'Eubée (Ile Likades) et de Kamena Vourla 
sur le continent (Agios Ioannis) la partie nord-occidentale de l'arc volcanique égéen (Ninko
vitch et Hays, 1972 ; Vilminot et Robert, 1974), mais des différences géochimiques existent par 
rapport aux laves de la partie méridionale, la plus caractéristique,de l'arc (Pe et Panagos op. 
~;~.) et des anomalies apparaissent au niveau de la répartition des séismes intermédiaires ob
servés sous ces volcans et par rapport à certaines reconstitutions du panneau subducté (Angelier, 
1979). 

un quatrième groupe de laves récentes, d'âge non précisé, affleure dans le Pelion, mais ces 
laves diffèrent des ensembles précédents. 

B, SIGNIFICATION DES AFFLEUREMENTS OBSERVES, 

1. PRINCIPALES PHASES TECTONIQUES TERTIAIRES ET QUATERNAIRES D'APRES 
L'ETUDE DES SEDIMENTS. 

- La ?rerr:-;,ere phase importante affectant les zones internes est comprise entre la fin du 
dépôt du flysc.~ maestrichtien-paléocène et le Lutétien supérieur nettement discordant. 
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La présence d'Eocène inférieur à la partie superieure du flysch en Eubée (Guemet, 1971) et en 
Attique-U>cride (Renz, 1955 ; Degardin, 1972 ; Clément, 1976), au Sud du Sperchios il est vrai, 
conduit à admettre que cette phase est comprise entre l'Yprésien p.p. et le Lutétien terminal. 
Cette phase n'affecterait que les zones internes (phase transverse?). 
Les affleurements d'Eocène moyen-supérieur ne reposant que très localement sur les terrains du 
cycle crétacé-éocène inférieur, les possibilités de déterminer les caractéristiques de cette 
phase (types de plis, direction ... ) sont très limitées, 

- Le second évènement tectonique tei>tiaire est marqué par la discordance de l'Oligocène 
sur les niveaux sous-jacents du Lutétien supérieur-Priabonien et leur soubassement, mais aussi 
sur les contacts anormaux séparant les séries du Koziakas ou les ophiolites du flysch éocène 
des zones externes, qui dans la zone du Pinde atteint, au moins dans certains secteurs, le Pria
bonien. 

C'est la première phase majeure de tectogenèse des zones externes qui se développera en
suite de façon plus ou moins progressive vers l'extérieur. Il s'agit ici d'une phase de direc
tion dinarique. 

Les épisodes tectoniques suivants résultent essentiellement de l'analyse de déformations 
cassantes ; elles ont abouti, pour l'Egée interne, à la reconstitution d'une succession de 
"phases" de compression et d'extension depuis le Miocène (Mercier, 1979 ; Angelier, 1979). 

Les phases de compression ne seraient importantes qu'au Miocène ·dans ce secteur, alors 
qu'au Plio-Quaternaire, l'extension par failles normales serait prédominante et ne serait in
terrompue que par des compressions modestes (Angelier, 1979), notamment sur les bords du golfe 
maliaque (Philip, 1976; Lemeille et al., 1977). 

Ce calendrier ne s'applique qu'à la région étudiée, les autres secteurs helléniques étant 
soumis à des régimes de contraintes quelque peu différents. 

2. REMARQUES PALEOGEOGRAPHIQUES. 

Au moment de la première phase tectonique tertiaire, après le dépôt du flysch maestrich
tien-paléocène (éocène inférieur?), la mer se retire des zones internes. Elle ne revient qu'à 
la fin du Lutétien et au Priabonien, époque à laquelle nait le sillon méso-hellénique , mais 
celui-ci est limité à la partie occidentale des zones internes. 
la mer revient d'ailleurs également dans le domaine vardarien, à l'emplacement de la zone de 
Peonias, à l'Eocène supérieur (Mercier, 1968). 

Après une nouvelle phase tectonique, la mer transgresse à l'oligocène, toujours dans ce 
même secteur occidental des zones helléniques internes. Jusqu'à l'Helvétien, on note ensuite 
des variations relativement moins importantes (différence d'étalement du sillon, variations de 
l'origine et de la granulométrie des apports). 
Un des problèmes qui subsistent est de déterminer si ce sillon méso-hellénique se prolongeait 
loin vers le Sud. On sait qu'il atteignait le secteur de Phanarion (Fanari) et peut-être l'O
thrys occidentale, mais certains auteurs (Bornovas, 1960) considèrent qu'il existe des prolon
gements de ce sillon dans l'intérieur même de la zone du Parnasse, au Sud du Sperchios. 

Enfin, la mer se retire au cours de la partie supérieure du Miocène, puisque des gisements 
de cet âge, à fossiles continentaux, sont signalés sur les faciès marins (Brunn, 1956). 

C'est ensuite une évolution de type continental pour la quasi-totalité du secteur considé
ré, avec localement en bordure de certains rivages marins actuels, quelques dépôts marins néo
gènes (pliocènes ?) connus dans le secteur de Pelasgia (Marines et al., 1957). Ceux-ci appar
tiendraient à la zone du Pliocène marin, à faciès épicontinental, avec iles nombreuses, dévelop
pée dans la partie septentrionale du bassin égéen (Keraudren, 1975). 

L'image actuelle des côtes ne serait acquise que très tardivement au Quaternaire {Kerau
dren, 1975). 



TERRAINS NON METAMORPHIQUES SEPTIEME CHAPITRE 

CONCLUSIONS GENERALES 

I, BILAN DES OBSERVATIONS 

A, LES FORMATIONS LITHOLOGIQUES, 

1. AGE DES TERRAINS. 

Les terrains sédimentaires les plus anciens ont été datés, en Othrys centrale et orientale, 
du Permien supérieur. Des amphibolites situées sous ces formations permiennes ont livré un âge 
(K/Ar) de l'ordre de 310-320 MA. 

Les périodes les mieux représentées correspondent au Trias, au Jurassique et au Crétacé su
périeur, et des lacunes importantes existent dans certaines séries au crétacé inférieur et au 
cours du Tertiaire. 

2. NATURE DES FACIES SEDIMENTAIRES ET DES ROCHES ERGPTIVES RENCONTREES. 

Ces faciès montrent une grande diversité (fig. 180). 

Les formations ca:rbonr:rtées sont abondantes, mais pas obligatoirement dominantes : 

- des calcaires massifs, de plate-forme, existent au werféno-Anisien dans les séries 
maliaques, au Trias-Jurassique dans les séries pélagoniennes et au Crétacé supérieur en Othrys 
occidentale par exemple ; 

- parmi les formations carbonatées plus "pélagiques", on peut retenir les calcaires 
siliceux à Conodontes du Trias (séries maliaques) et les calcaires noduleux de type "Ammonitico
Rosso", eux-aussi d'âge triasique, très souvent présents à l'état d'olistolithes, en bordure du 
Sperchios notamment, ou d'âge jurassique supérieur (Theopetra) 1 

- les niveaux carbonatés détritiques sont bien représentés tant dans le Crétacé supé
rieur (Othrys centrale et orientale} que dans le Jurassique (séries maliaques de transition, sé
ries du Koziakas). 

Les formations dé~ritiques temgènes correspondent surtout à des faciès rythmiques de type 
flysch, connus dans le Crétacé inférieur (séries béotiennes), le Crétacé supérieur basal (othrys 
orientale) et naturellement, le Maestrichtien-Paléocène (flysch sommital de la plupart des sé
ries étudiées). 
Les autres ensembles terrigènes correspondent à des formations gréseuses et conglomératiques 
(Permien), des formations pélitiques (Jurassique des séries maliaques de Loggitsion) et parfois 
même, des formations chaotiques ("Volcano-Détritique" du Malm, wildflyschs crétacés d'Othrys 
orientale méridionale, olistolithes du Chalkodonio, etc ... ). 

Les radio'la.:rites et ies roches éruptives sont surtout connues en Othrys centrale et occi
dentale : 

- les radiolarites sont surtout développées au Ladinien (?)-Carnien et au Jurassique 
supérieur (séries maliaques, séries du Koziakas et même séries pélagoniennes au Malm) 

- les ensembles éruptifs reconnus appartiennent aux ophiolites (péridotites et pillow
lavas surtout, en Othrys occidentale), mais aussi à un épisode effusif daté du Trias moyen et 
caractérisé par des pillow-lavas (série transitionnelle à tendance alcaline). 

Cette impression de développement très important des formations radiolaritiques et éruptives est 
renforcée par le fait que ces roches sont également présentes dans des formations chaotiques tel
les que le "Volcano-Détritique" du Malm ou dans des ensembles détritiques du Crétacé supérieur. 
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3. SIGNIFICATION DES FACIES. 

Le détail de l'analyse de ces faciès figure dans les conclusions des différents chapitres 
précédents {chapitres I à VI) et des données générales seront exposées dans le paragraphe rela
tif à l'évolution des zones étudiées (af. inf:ra., paragraphe II). 

B, LES SERIES, 

Les principales series lithologiques non métamorphiques reconnues dans le secteur étudié 
sont reportées sur la figure 180. 

L'analyse détaillée des successions de faciès montre qu'il existe des périodes de relative 
stabilité, limitées par des coupures importantes marquées par des lacunes, des discordances an
gulaires ou des conglomérats de transgression. 

Au cours de chacune de ces périodes, on note soit une certaine homogénéité des faciès (sé
ries pélagoniennes), soit des variations faciologiques importantes (séries de Loggitsion et de 
Ganneni Rachi par exemple). 

Ces coupures majeures et-ces variations de second ordre permettent de définir un certain 
nombre d'étapes dans l'évolution paléogéographique du secteur étudié (af. infra, paragraphe II). 

Les évolutions faciologiques reconnues au sein de chacune des périodes considérées gardent 
en général une signification globale assez constante, ce qui permet de déceler les différences 
fondamentales qui peuvent exister entre les séries. 

Il est ainsi possible de regrouper les series en zones isopiques représentant les éléments 
paléogéographiques caractéristiques de chacune des périodes. 

L'apport du travail ici présenté porte principalement (cf. infra, paragraphes II et III) 
sur 

- la définition de la zone isopique maliaque 

- la notion de zone isopique pélagonienne i 

- des réflexions sur les définitions des zones et sous-zones ultra-pindiques et béo-
tiennes, et des zones du dOJ11aine vardarien. 

II, LES ETAPES DE L'EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE D'APRES LES SERIES ETUDIEES 

A, QUELQUES TEMOINS DES EVENEMENTS HERCYNIENS, 

Sous les terrains datés du Permien superieur, affleurent, en Othrys orientale, des schistes 
oeillés et des amphibolites homogènes qui ont été datées de 332 ± 11 MA à 314 ± 10 MA (ou 325 ± 
11 MA à 307 ± 10 MA, selon les constantes utilisées) par la méthode K/Ar sur les hornblendes 
vertes. 

Fig. 180. - Schéma des principales colonnes stratigraphiques. 

a. calcaires massifs "néritiques", parfois à oolithes (cercles). - b. mégabrèches calcaires. - c. 
cale. bréchiques ou microbréchiques. - d. cale. allodapiques (turbidites à oolithes et lithoclas
tes, etc ... ). - e. cale. siliceux. - f. cale. fins en bancs peu épais. - g. conglomérats à galets 
arrondis. - h. grès et pélites, parfois flysch. - i. formations pélitiques rouges (Loggitsion, 
Pinde). - j. formations chaotiques "volcano-détritiques" du Malm. - k. radiolarites. - l. schistes 
oeillés (hercyniens). - m. ophiolites. - n. laves diverses. - o. pillow-lavas. - p. Globotruncana, -
q. Megalodon. 
Série du Pinde d'après Fleury (1980) ; série crétacée béotienne en partie d'après Courtin (1979) et 
Jaëger (1979) 1 série crétacée du Koziakas-Est d'après Jaêger (1979). 
Echelle des temps d'après Odin et Kennedy (1982). 
Remarque : les deux hypothèses relatives à la position de la zone isopique maliaque par rapport à 
la zone isopique pélagonienne ont été schématisées. Les ophiolites n'ont été figurées que dans le 
cadre~-
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ces formations pourraient être pour partie d'origine sédimentaire et pour partie d'origine 
éruptive (granites et diorites transformées en orthogneiss avant le Permien?). 

B, DU PERMIEN A L'ANISIEN, 

Au Permien, on note la présence de grès et arkoses, plus ou moins métaIIDrphiques (certains 
donnant des schistes oeillés), de conglomérats à éléments siliceux et de lentilles calcaires à 
Fusulines, indices de dépôts à faible profondeur. 

Au Trias inférieur et à l'Anisien, s'installent des faciès carbonatés massifs, à Algues et 
oolithes, caractéristiques d'une plate-forme également située à faible profondeur (fig. 181). 

Il n'existe pas de discordance entre le Permien et le Trias dans ce secteur. 

c, ~A PERIOPE LADINIENNE 
lRIFTING), 

(ANISIEN TERMINAL-CARNIEN P,P,) FRACTURATI ON 

Cette fracturation est marquée par l'apparition d'un volcanisme effusif important, repré
senté par des pillow-lavas riches en amygdales de calcite appartenant à une lignée transition
nelle évoluant vers des termes peralcalins de type trachyte (fig. 181). 

Les sédiments associés sont des brèches calcaires (éléments paléozoïques à anisiens), des 
radiolarites et des argiles noirâtres, témoignant probablement d'un milieu confiné {série de 
Garmeni Rachi) . 

Les trachytes semblent être alignés selon deux axes privilégiés qui pourraient correspon
dre à deux éléments majeurs des zones isopiques qui prennent naissance à cette époque (cartes ; 
fig. 181) 

- un axe Est-ouest : la "Transversale du Sperchios" 

- un axe NE-SW passant par la colline de Tourla, en Othrys occidentale. 

Fig. 181. - Quelques étapes de l'évolution des zones pélagonienne et maliaque. 

- coupes, Interprétations schématiques. - a. calcaires massifs néritiques. - b. calcaires pélagi
ques parfois noduleux à Ammonites, - c. faciès détritiques fins ou grossiers du Permien. - d. 
formations "syn-rift" argiles, radiolarites, brèches. - e. calcaires allodapiques à lithoclas
tes et oolithes remaniées. - f. pélites rouges (Loggitsion) et calcaires marneux. - g. radiola
rites. - h. pillow-lavas triasiques. - i. coulées et tufs triasiques. - j. croûte et manteau 
anormal de la zone d'expansion. - k. croûte océanique. - 1. socle ancien (hercynien). 
Les épaisseurs des sédiments sont nettement exagérées (voir échelle). 

A. à l'anisien présence d'une plate-forme présentant quelques différenciations locales (varia
tions d'épaisseur etc ... ). - B. Ladinien .: période de frauturation marquée par un volcanisme 
sous-marin abondant. - C. au Dogger le bassin s'est agrandi par amincissement crustal et rota
tion de blocs le long de failles listriques; apparition de croûte océanique. 
Cartes correspondant à la période Dogger. - Deux hypothèses sont proposées selon que le bassin 
maliaque se trouve à l'Est (B) ou à l'Ouest (A) de la zone pélagonienne. Les deux schémas ne 
sont pas symétriques en raison des problèmes liés à la transversale du Sperchios et de l'exis
tence ou non de la zone du Parnasse au Sud de celle-ci dans les secteurs représentés. 
La reconstitution (A) explique plus simplement la disposition des éléments observés en Othrys 
tels que la position des faciès condensés de l'unité du Strimbes (figuré Ammonite) ou les vari
ations de faciès de l'unité de Chatala; mais pour des raisons d'ordre général l'hypothèse (B) 
sera également développée (af, 4e et 5e partie). 
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Par ailleurs, il est possible que des différenciations anté-ladiniennes aient servi de 
guide lors de cette fracturation : ainsi, on constate que l'unité de Pirgaki, proche de la pl~
te-forme pélagonienne, possède des niveaux werféno-anisiens beaucoup plus épais que ceux de l'u
nité de Ga.rmeni Rachi, plus distale. 

La série néritique de Trilofon, du Ladinien-Carnien, est le témoin de l'existence de blocs 
surélevés à la limite non pélagonienne du bassin maliaque naissant. 

Dans le secteur correspondant aux séries du Koziakas, les roches effusives, très porphyri
ques, apparaissent différentes de celles de l'Othrys (étude en cours). 

Quoi qu'il en soit, il s'agit là incontestablement d'une période de fracturation majeure 
du bâti initial, qui engendre la formation de bassins et de zones surélevées qui donneront les 
principales zones isopiques. 

D, LA PREMIERE PALEOGEOGRAPHIE ALPINE TRIAS SUPERIEUR-MALM (100 MA environ). 

1. GENERALITES. 

Cette période, relativement longue, est marquée par une certaine permanence des faciès, 
tant dans la zone pélagonienne que dans la zone maliaque, notamment pendant le Jurassique. un 
modèle d'évolution de la marge, par distension, est proposé pour expliquer la nature et la dis
tribution des faciès (fig. 181). 

Durant cette période, la zone pélagonienne correspond globalement à une plate-forme neri
tique en fait assez peu subsidente, comparée aux plates-formes plus externes (Gavrovo-Tripolitza, 
Paxos-Zanthe : Thiébault, 1982). La période de subsidence la plus active semble correspondre au 
Trias supérieur (calcaires à Involutinidés). 

Les évolutions faciologiques de la série de Loggitsion s'expliquent assez bien, en faisant 
intervenir les fluctuations de la C.C.D. et l'enfoncement du bassin (fig. 182). Il n'en est pas 

de même des séries maliaques de transition qui sont caractérisées par la présence d'une épaisse 
formation de calcaires allodapiques, dans lesquels s'intercalent des niveaux de calca-ires à Ra
diolaires et parfois des lits pélitiques. Ces calcaires "redéposés" sont riches en oolithes re
maniées et lithoclastes provenant de la plate-forme pélagonienne (surtout les éléments à Invo
lutines du Trias supérieur). Cette formation correspond très probablement à un cône sous-marin 
(Price, 1977) ; ceci expliquerait qu'on ne la retrouve pas, ailleurs, dans les Bellénides inter
nes. 

Les faciès du Koziakas rappellent ceux des series maliaques de transition, mais ici les 
uni tés ne montrent pas d'évolution importante d'épaisseur ou de nature des calcaires II redéposés" 
à extraclastes, en allant du Nord au Sud. 

Le problème principal est posé par l'apparition des radiolarites à la base du Trias supé
rieur (Carnien ?) dans les séries maliaques et au sommet des différentes séries jurassiques. Ces 
problèmes ont été signalés dans les conclusions des chapitres II et III et seront abordés ci
dessous. (paragraphe D 2). 

En ce qui concerne les pélites, des données préliminaires ont montré que des séries atypi
ques, telles que celles de Profitis Ilias, appartenaient bien (au Malm) au même bassin que les 
séries de Loggitsion. Cette série de Profitis Ilias est caractérisée par une lacune complète 
du Norien et du Lias (Dogger p.p. ?) . Cette particularité parait être liée à la présence d'une 
activité importante au niveau de la "Transversale du Sperchios" au cours du Trias-Jurassique. 

Cette période se termine par une homogénéisation des faciès qui deviennent pélito-radiola
ritiques au cours du Malm. Comme à l'Anisien dans les séries maliaques, quelques bancs bréchi
ques ou à "filaments" séparent les calcaires pélagoniens néritiques des radiolarites sus-jacen
tes au Malm. 

2. APERCU SUR LES ESTIMATIONS BATHYMETRIQUES. 

L'évolution bathymétrique de chacun des bassins sédimentaires n'a pu être estimée très pré
cisément dans le secteur étudié. Des tentatives intéressantes, fondées sur des travaux récents, 



- 475 -

ont été effectuées par Thiébault (1982) sur les séries des zones externes, beaucoup mieux con
nues sur le plan stratigraphique que les séries des zones internes. 

Dans la mesure où les séries maliaques présentent une succession de faciès comparable à 
celle des séries pindiques au moins au Trias, il m'a paru intéressant d'utiliser, à titre d'hy
pothèse, ces courbes "pindiques" pour analyser l'évolution des séries maliaques (fig. 182). 

a. SERIE DE LOGGITSION. 

Si l'on tient compte de la quantité importante et de la nature de l'effusif triasique dans 
cette série, d'une part, et du lien probable de celle-ci avec 1JI1e croûte océanique (au moins à 
partir d'un "certain" Jurassique) d'autre part, il est logique d'admettre que le taux d'amincis
sement (6) est, au moins, aussi important que celui proposé pour les séries pindiques ; j'admet
trai donc : B )). 3. 

Deux problèmes me paraissent devoir être discutés(fig. 182). 

al. Les radiolarites du Carnien (Ladinien à Norien inférieur). 

Les courbes retenues, en fonction du point de départ de la période de fracturation (rif
ting) ou de la série considérée (Loggitsion ou Garrneni Rachi) indiquent des profondeurs attei
gnant au maximum 1 000 m. Cette dernière valeur correspond à celle proposée par Thiébault (1982) 
pour les jaspes carniens du Vardoussia décrits par Ardaens (1978). 

Pour Thiébault (1982), le phénomène ne serait pas lié à l'époque considérée mais caracté
riserait plutôt la période juvénile des bassins nés par extension puisqu'un phénomène identique 
est observable dans le sillon ionien au Dogger-Malm. cette comparaison avec le sillon ionie~ 
souffre toutefois du fait que la c.c.D. semble particulièrement peu profonde au Dogger-Malm, 
même si l'on tient compte d'observations faites sur des bassins évolués (fig. 182). 

Par ailleurs, le rôle de "réservoir de nourriture et de silice" (Thiébault, op. ait.) que 
joueraient éventuellement les bassins de type océanique existant à cette époque (Téthys et Méso
gée) n'a de valeur que si l'on admet la présence d'une "Téthys permanente" et d'une Mésogée dif
férenciée dès cette époque, à proximité des zones helléniques (échanges dus à des courants de 
surface et de profondeur) : ceci reste à démontrer. 

La multiplicité des causes envisageables ne permet pas, me semble-t-il, de déterminer la 
nature du facteur prédominant dans l'installation de ces faciès radiolaritiques triasiques pré
coces. Cependant, on peut remarquer que chacune des caractéristiques reconnues constitue un fac
teur favorable à l'installation de ces faciès : abondance du volcanisme (richesse des eaux en 
sio

2 
?) ; étroitesse des bassins néoformés (position de la C.C.D. élevée dans ces types de bas

sins, quelle qu'en soit la cause principale) ; modifications de la courantologie, puisque cette 
période de f.racturation est connue non seulement dans les zones helléniques, mais aussi dans les 
chaines voisines (Dinarides s.s., Taurides, etc ... ). 

a2. Evolution de la c.c.D. au Lias (fig. 182). 

L'absence de calcaires fins après le Norien dans les séries de Loggitsion constitue une 
différence importante avec les séries pindiques où sont connues les calcaires de Drimos (Der
court et al., 1973). La constance de ces faciès à l'échelle de la zone pindique (Fleury, 1980) 
semble indiquer qu'il ne s'agit pas uniquement de calcaires "redéposés" correspondant à des tur
bidites distales, mais pour partie au moins, de calcaires significatifs du bassin considéré. 

Dans ces conditions : ou bien le bassin maliaque était plus profond à cette époque que le 
bassin pindique (courbe A3) ou bien la C.C.D. était plus profonde dans ce dernier. 

Si l'on admet que les séries maliaques se trouvaient à cette époque en bordure d'une croûte 
océanique (courbes El à E3), ce bassin maliaque devait être plus profond que le bassin pindique 
(amincissement crustal important entraînant la subsidence de la marge profonde). 

b. LA CROUTE OCEANIQUE (OPHIOLITES). 

Les courbes de subsidence des croûtes océaniques sont relativement bien connues à l'heure 
actuelle (Parsonset Sclater, 1977). Le problème qui se pose est surtout celui de la ~étermina
tion de la période de genèse de cette croûte océanique correspondant aux (futures) ophiolites. 
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Fig. 182. - Quelques propositions relatives à la bathymétrie des bassins sédimentaires étudiés au cours 
de la période triasico-jurassique (explications dans le texte), 

Al et A2 = Courbes d'évolution bathymétrique du fond du sillon pindique proposées par Thiébault 
{1982). La subsidence instantanée (Si) correspondant à la période de "rifting" est relayée par 
une période de subsidence tectonique-thermique (Sth) liée au taux d'amincissement de la litho~ 
sphère (At : ~ = 2,3 • A2 : ~ = 3). Le rôle des sédiments, jugés peu épais, est négligé. 
B. position de la C.C.D. d'après l'analyse de la série pindique (Thiébault, 1982). - C. posi
tion de la C.C.D. d'après l'analysa des séries des Alpes méridionales et des ophiolites ligures 
(Winterer et Bosellini, 1981). 
Une courbe de type A2 peut être retenue pour les séries maliaques de Loggitsion: l'évolution de 
la C.C.D. déduite de l'analyse de ces séries correspond à la courbe D. les courbes Pe et G.R. 
symbolisent l'évolution bathymétrique de la surface de la plate-forme pélagonienne (Pe) et les 
pentes minimales retenues pour le développement de turbidites calcaires dans la série de Garmeni 
Rachi (G.R.) d'après Winterer et Bosellini, 1981). 
Les courbes E1 à E3 représe~tent l'évolution bathymétrique de la croûte océanique (ophiolites) 
en fonction des différentes hypothèses concernant l'âge de formation de cette croûte (Ez parait 
être l'hypothèse la plus raisonnable}. 
Les astériques cerclés (amphib.) indiquent l'âge radiométrique d' amphibolites liées aux ophiolites 
d'Othrys. 
Sur les colonnes stratigraphiques sont représentés les temps de dépôt de chacune des formations 
et non. leurs épaisseurs. 

1, 6 et 10a. formations effusives. - 2, 7, 9 et 12. Radiolarites. - 3. calcaires siliceux à 1 

Conodontes. - 4. pélites rouges. -5 et 10 calcaires néritiques à Algues. - 8, calcaires alloda
piques (turbidites ... ). - 11. calcaires bréchiques et parfois filaments (Dogger?). 
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Les argwnents retenus sont les suivants : 

- datations radiométriques (K/Ar) des laves de Fourca (par Delaloye); les laves les 
plus typiques et les plus fraiches (ar llb, ar 12, OT 14) donnent des âges cohérents compris 
entre 164 ± 2L,4 MA et 187 ± 23,1 MA; tabl. II 16). 
La courbe El (fig. 182) a été placée à 187 MA (âge le plus ancien obtenu), mais la marge d'in
certitude -importante- n'a pas été figurée; 

- datations des amphibolites associées à des unités péridotitiques supposées apparte
nir aux ophiolites : 170 ± 27 MA (ou 166 ± 26 avec les anciennes constantes) (Montigny) ; 177 
± 4 MA (Spray et Roddick, 1980). 
On peut penser qu'il s'agit là d'un âge minimal pour la croûte océanique (trace des mouvements 
liés à l'expansion?, premiers écaillages compressifs?) ; 

- calcul à partir du taux d'expansion : connaissant la largeur minimale des unités 
ophiolitiques charriées et en appliquant un taux d'expansion moyen, il est possible de calculer 
un âge "minimum" pour la genèse de la croûte océanique correspondant aux ophiolites. 
L'incertitude liée à chacun des paramètres est telle que cette méthode n'a pas été retenue ici : 
les durées minimales d'expansion nécessaires pour créer les "ophiolites" sont en effet très fai
bles (10 MA par exemple), mais des durées beaucoup plus longues peuvent naturellement être envi
sagées pour l'ensemble de la croûte océanique. 

J'ai reporté sur la figure 182, trois courbes (El, E2, E3) en fonction de trois points de 
départ différents : 

- El d'après l'âge des laves 

- E2 d'après les différences de facies observés entre les séries maliaques et pindi-
ques, à partir de la limite Trias-Jurassique : à l'apparition de la croûte océanique serait liée 
une subsidence plus importante dans le bassin maliaque (A3, fig. 182) que dans le sillon pindi
que et donc des faciès différents 

- E3 : en admettant que la période de distension a été suivie très rapidement par l'ap
pa.=ition de croûte océanique. La comparaison avec des modèles de type mer rouge montre que cela 
est peu probable (Lowell et Genik, 1972). 

c. LES AUTRES SERIES. 

La présence de calcaires "redéposés", dont une partie au moins s'est mise en place par des 
courants de turbidité, a été utilisée par certains auteurs pour fixer la profondeur minimale du 
bassin parcouru par ces courants (Winterer et Bosellini, 1981). 
Ce calcul est encore très imprécis puisque fondé sur la distance parcourue par les éléments et 
la valeur minimale supposée de la pente. J'ai esquissé une ligne pointillée pour les "turbidites 
calcaires" du Norien des séries de Garmeni Rachi-Pirgaki (G.R., fig. 182). 
Les profondeurs obtenues sont moins importantes que pour les séries de Loggitsion, ce qui est 
normal dans les reconstitutions proposées. 

La série pélagonienne (Pe, fig. 182) la courbe figurée n'est là que pour rappeler le pro
blème posé par l'existence des radiolarites au Malm, sur une série de calcaires massifs nériti
ques. 
D'après l'analyse de la série du Flambouri, la période de stabilité de la plate-forme néritique 
se termine au cours du Dogger(Malm). On note l'apparition de calcaires à filaments, de brèches 
plus ou moins bien classées, de faciès fins à rares lits siliceux. 
Malheureusement, l'âge exact de cette perturbation n'est pas connue : dans le cas du Flambouri, 
il s'agit probablement du Dogger p.p. mais elle est parfois très précoce comme dans le cas de la 
série du Strimbes (Lias). 
Ces perturbations indiquent incontestablement une évolution bathymétrique de la plate-forme elle
même, mais l'enfoncement de celle-ci ne doit pas être fixée par rapport à la C.C.D. pindique ou 
maliaque, puisque celle-ci est plus profonde au centre des bassins que sur les bordures. Quoi 
qu'il en soit, la subsidence de la plate-forme parait ici très rapide, suffisante en tout cas 
pour que les organismes constructeurs ne compensent pas cette subsidence. 

E, LA PERI ODE PRE-OPH I OUTI QUE (5 à 10 MA). 

Cette étape est représentée par les sédiments non carbonatés qui ·surmontent les calcaires 
pélagoniens du Malm. Dans les séries maliaques, ces faciès non carbonatés, pélitiques et radio
laritiques, sont naturellement plus difficiles à délimiter précisément. 
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On pourrait, à la limite, y intégrer la période de formation des brèches calcaires présen
tes sous les radiolarites, dans la zone pélagonienne (Flambouri par exemple}. 

Cette série pré-ophiolitique, qui correspond à peu près à la base du Malm (Oxfordien-Kimmé
ridgien ?) , se termine par l'apparition de formations chaotiques dites. volcano-détritiques (cf. 
2e partie, chapitre IV). Ces formations chao~iques à olistolithes, d'origine maliaque (?) et 
ophioliti~ue, reposent ici en contact no=al sur leur soul:::assement, mais le caractère chaotique 
est accentué par les phases tectoniques successives. 

La genèse du "Volcano-Détritique" correspond sans aucun doute à l'arrivée des nappes ophio
litiques (cf. conclusions 4e partie} ; celle des formations pélito-radiolaritiques sous-jacentes 
peut s'expliquer de diverses manières : l'une d'entre elles est d'admettre que la subsidence des 
séries maliaques et pélagoniennes augmente brutalement sous l'effet, soit d'une création rapide 
de croûte océanique sur la bordure de la marge pélagono-maliaque (dans ce cas, non découplée), 
soit d'une mise sous tension annonciatrice des futurs charriages ophiolitiques. 

L'existence d'une activité accrue à cette époque peut être notée également en bordure du 
Sperchios, où des olistolithes de calcaires noduleux triasiques affleurent dans les formations 
pélito-radiolaritiques du Malm de la série de Profitis Ilias. 

F, LES OPHIOLITES ET LA FORMATION DU DISPOSITIF STRUCTURAL PALEOHELLENIQUE 
(KIMMERIDGIEN-TITHONIQUE ?), 

La genèse de ce dispositif, constitué du haut vers le bas d'unités ophiolitiques, maliaques 
et pélagoniennes, sera décrite ultérieurement (conclusions de la 4e partie, voir aussi 2e partie, 
chapitre IV} . 

Sur le plan paléogéographique, l'un des problèmes qui reste à résoudre est celui de l'âge 
de fo=ation de la croûte océanique ayant donné naissance aux ophiolites (cf. supra, paragraphe 
Dl. 

Les âges obtenus se regroupent dans le Jurassique, sans que l'on puisse préciser clairement 
si le début de l'expansion créatrice de croûte océanique suit immédiatement la période de rifting 
ladinienne, ou si cette période est tardive (Dogger-Malm ?} . Des âges plus anciens que le Ladi-
nien ont été avancés par divers auteurs ( Roddick et al., 1979). 

G, LA PERIODE JURASSIQUE TERMINAL-CRETACE BASAL (15 à 20 MA)· 

Durant cette période s'installe une paléogéographie nouvelle qui sera en partie modifiée au 
cours de la période crétacée post-barrémienne (fig. 180 et 183) . 

Ces séries post-ophiolitiques du Tithonique-Néocomien sont rares dans mon secteur d'étude 
elles n'affleurent que sur les bordures de ce dernier. 

Les séries dites béotiennes qui se déposent à la limite externe des zones tectonisées au 
Jurassique terminal, correspondent à l'accumulation de matériel détritique, en grande partie 
ophiolitique, provenant des zones interneso Il est possible que les séries triasico-jurassiques 
du Koziakas aient constitué le soubassement de ces flyschs béotienso 

Dans les zones in~ernes, la série étudiée est celle de Theopetra: elle révèle notamment la 
présence de calcaires à Calpionelles et Ammonitico-Rosso sur des laves (ophiolitiques?). Cette 
série,' qui rappelle la couverture des ophiolites des Alpes et des Apennins (Ricou, 1977, auteurs 
cités), est ici prooa.olement discordante et postèrieure au charriage des ophiolite~ puisqu'une 
couverture discordante néritique de même âge est présente plus au Nord, dans le Vourinos et le 
Zygosti (Pichon, 1976). 

Un élément de réflexion important est constitué par les faciès du Crétacé inférieur de la 
bordure orientale du Koziakas, qui seraient, selon Jaeger (1979, 1980), ccmparables à ceux des 
séries béotiennes. 
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H, LA PERIODE BARREMIEN-EOCENE MOYEN 
FONDAMENTALE (durée : 70 MA). 

LA PEUXIEME PALEOGEOGRAPHIE ALPINE 

Les niveaux de cet âge constituent une couverture discordante dont les faciès ont une si
gnification totalement différente de celle des séries sous-jacentes : ainsi, les faciès de plate
forme sont situés en Othrys sur les ophiolites et les séries pélagiques de Loggitsion, alors que 
les séries flyschoides et à calcaires fins reposent sur les séries pélagoniennes d'Othrys orien
tale, notamment. 

En dehors de ces évolutions bathymétriques (approfondissement d'ouest en Est), propres au 
secteur pélagono-maliaque d'Othrys, on peut penser que la zone béotienne continue d'exister à 
l'Ouest (faciès assez constants), et qu'un bassin d'accumulation du matériel détritique"fin se 
développe à l'Est (série de Lechonia correspondant au sillon d'Almopias? de Mercier, 1968). 

Les principales étapes reconnues dans les zones internes seraient les suivantes 

- du Barrémien au Cénomanien p.p., la transgression hésite 
sont présentes et des conglomérats ou des flyschs de déposent 

de nombreuses lacunes 

- à partir du Cénomanien p.p., la transgression s'accentue, puis u.~ dispositif paléo
géographique assez stable s'installe : divers types de calcaires se déposent selon les profon
deurs et l'environnement. Des olistolithes majeurs se forment cependant dans certains secteurs 
(Othrys orientale, Chalkodonio, etc ... ) ; 

enfin, un flysch sommital du Maestrichtien-Paléocène, recouvre les différentes sé-
ries. 

S'agissant des series béotiennes, on note surtout le passage d'une sédimentation essentiel
lement terrigène à une sédimentation plus carbonatée, à partir du Cénomanien. 

Enfin, il faut retenir qu'une activité non négligeable règne dans certaines regions puisque 
des mégabrèches liées à des failles anciennes réactivées(?) se forment localement (au Nord de My
li en Othrys orientale, par exemple). 

I, LA PERIODE POSTERIEURE AU LUTETIEN MOYEN 
ALPINE FONDAMENTALE (40 MA environ). 

LA TROISIEME PALEOGEOGRAPHIE 

Une première étape correspond au dépôt de sédiments marins du Lutétien supérieur-Eocène su
périeur, entre Trikkala et Kalambaka, en discordance sur les terrains ophiolitiques et crétacés, 
antérieurs {1re phase tertiaire ; cf. conclusions 4e partie). 

Une seconde étape est marquée par le développement du sillon molassique oligo-miocène méso
hellénique discordant sur les niveaux précédents et sur le contact entre les zones internes et 
externes (2e phase tertiaire ; cf. conclusions 4e partie). 

La période terminale est caractérisée par le dépôt de terrains continentaux du Miocène·su
périeur-Pliocène (seuil médio-thessalien de Schneider, 1972), la formation des plaines plie-qua
ternaires (tectonique en extension) et l'existence d'un volcanisme situé approximativement dans 
le prolongement de l'arc hellénique volcanique interne lié à la subduction sous l'arc égéen. 

Ce volcanisme pose cependant un certain nombre de problèmes dans cette hypothèse : sur le 
plan du chimisme {Pe et Panagos, 1976), de la posi~ion géographique par rapport au(x) centre(s) 
de rotation supposé(s) pour l'extension {A.'1gelier, 19 7 9), ma.i$ aussi de sa position dans l'arc 
interne volcanique même, puisqu'un hiatus majeur existe au niveau des pointements volcaniques 
récents entre la région d'Athènes et l'Othrys orientale ou l'Eubée septentrionale, c'est-à-dire 
sur la transversale où est connue la zone du Parnasse {lien de causalité ou non?). 
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III, LES ZONES ISOPIQUES DES HELLENIDES 

A, REMARQUES SUR LA NOTION DE ZONE ISOPIQUE, 

1. DE L'UTILITE DE CETTE NOTION AU PL.AN METHODOLOGIQUE. 

La terminologie· actuellement retenue pour les zones helléniques est fondée sur une nomen
clature relativement ancienne, dont les premiers jalons remontent à la fin du siècle dernier 
(Philippson, 1895, notamment). C'est Aubouin (1959) qui a fixé des règles précises à cette no
menclature, en s'attachant à définir les zones sur des critères homogènes (critères de faciès= 
zones isopiques), alors que d'autres auteurs avaient choisi de distinguer des ensembles présen
tant des caractères co=uns mais divers (zones "isopiques-tectoniques" de Brunn, 1956, et Mer
cier, 1968, par exemple). 

Aubouin (op. c:it.) a, en outre, diÏférencié des grandes périodes caractérisées_ par une pa
léogéographie particulière (périodes géosynclinale, tardi-géosynclinale et post-géosynclinale). 
La méconnaissance de l'importance des phases paléohelléniques à ce~te époque a cependant conduit 
cet auteur à retenir des "durées de vie" trop longues pour les zones isopiques des zones inter
nes. Des propositions nouvelles ont donc été formulées depuis ces premières définitions des zo
nes isopiques (Aubouin, 1973 ; Ferrière, 1974 b, 1976 d; Celet et Ferrière, 1978). 

constatant également les limites de l'analyse par "éléments conjoints" (zones isopiques
tectoniques), Ricou (1971) a proposé de restreindre, voire de supprimer, -à tort à mon avis- la 
notion même de zone isopique, au profit d'une analyse en "éléments disjoints" fondée sur lare
connaissance de "fils directeurs" correspondant à des évènements de durée très limitée, mais re
connaissables sur de grandes distances. 

Il est clair que ces deux notions (zones isopiques et "fils directeurs") ne sont pas incom
patibles et qu'elles apparaissent même complémentaires, puisque la base de toute analyse géolo
gique est d'envisager l'évolution des phénomènes, à la fois dans le temps et dans l'espace. 

La notion de zone isopique correspondant à une aire sédimentaire précise me paraît être, 
par son côté sy:ithétique, plus riche d'informations et donc plus susceptible de caractériser 
l'évaJ.ution d'une partie de la lithosphère pendant une période donnée, que la notion de ~fils 
directeurs", même si cette dernière doit être utilisée à l'occasion (exemple : analyse du ,domai
ne de répartition du flysch maestrichtien-paléocène). 

Naturellement, pour éviter toute ambiguité, il est nécessaire de définir précisément les 
limites paléogéographiques et les "durées de vie" de ces zones isopiques (cf. discussion in Fer
rière, 1976 d). 

Dans les conclusions de la quatrième partie, figurent des cartes de répartition des phases 
de métamorphisme ("zones métamorphiques") et des phases tectoniques majeures ("zones structura
les"). Pour éviter toute confusion, j'utiliserai le terme "d'unité tectonique" dans le dernier 
cas et n'associerai aucun nom particulier aux zones de métamorphisme. 

2. CRITERES DE DEFINITION D'UNE ZONE ISOPIQUE, 

Ces définitions reposent naturellement sur l'analyse des faciès qui doivent être différents 
à un instant donné entre zones adjacentes et si possible correspondre à un domaine de sédimenta
tion bien individualisé durant une longue période. Toutefois, même dans les cas où les zones ont 
des significations "durables" (rides ou sillons), des variations faciologiques peuvent se pro
duire (sillons surtout). 

Les problèmes qui se posent correspondent donc : à la reconnaissance des limites sur le 
plan horizontal (problème des relais, par exemple) d'une part, à la détermination de la durée de 
vie qui doit être suffisamment longue, pour que la zone soit significative. 
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3. LES ZONES ISOPIQUES : ELEMENTS D'ORDRE INFERIEUR (SUBDIVISIONS) ET 
SUPERIEUR (GROUPEMENTS) .. 

a. NarION DE SOUS-ZONES. 

Un certain nombre de sous-zones a été décrit dans les Hellénides, sans que cette notion 
n'ait été véritablement définie. L'usage montre que ces sous-zones correspondent, soit à des 
éléments paléogéographiques de petites dimensions (exemple : sous-zone d'Almopias, d'ailleurs 
distinguée sous le nom de zone à l'origine ; Mercier, 1968), soit à des séries de transition en
tre zones isopiques fondamentales (sous-zone ultra-pindique ; Aubouin, 1959). 

Il me semble préférable de réserver la notion de sous-zone à ces ensembles de transition, 
l'appréciation de la dimension d'un élément géologique tectonisé étant- souvent subjective. Pour 
les zones de faciès de durée limitée ou de dimension horizontale très faible, on peut envisager 
d'appliquer une autre terminologie, qui reste à définir (zone de second ordre, infra-zone ... ). 

b. G...'!IDL~EMENT DE ZONES ISOPIQUES (DANS L'ESPACE). 

Il n'est probablement pas inutile d'envisager cette possibilité de regroupement de zones 
isopiques, puisque certains éléments géologiques fondamentaux tels que les marges montrent de 
telles associations (voir les notions de marges apulienne et européenne, par exemple, pour les 
Hellénides) . 

De tels regroupements ont déjà été tentés dans les Hellénides : ainsi, Brunn (1956) a dis
tingué des zones internes et des zones externes. Malheureusement, le critère choisi est d'ordre 
structural (présence des phases paléohelléniques dans les zones internes) : certains zones iso
piques pourront donc théoriquement appartenir aux deux ensembles ainsi définis. Il suffit pour 
cela que les phases tectoniques aient un développement oblique par rapport aux directions paléo
géographiques antérieures. Cette notion de zones internes et externes me semble cependant devoir 
être conservée; il suzfit d'en connaître les limites d'application. 

Une notion nouvelle est apparue dans les Dinarides puis dans les Hellénides : celle de "do
maine médian" ou de "zones inte.rmédiaires" entre les zones Lï.ternes et externes (Blanchet, 1973 
Charvet, 1978; Fleury, 1980 ; Thiébault, 1982). Cet ensemble comprendrait, dans les Hellénides 
au moins, les zones isopiques qui enregistrent au niveau de leurs séries les effets des phases 
tectoniques précoces, caractéristiques des zones inte.:mes. 

comme je l'ai déjà dit (af. 1re partiel, il me semble qu'il s'agit là d'éléments hétérogè
nes puisque les "zones intermédiaires" ne sont apparemment pas tectonisées au Jurassique termi
nal et qu'elles con-espondent donc à une partie des zones externes. 

Si l'on veut conserver cette notion de "zones intermédiaires", qui a peut-être son utilité, 
il faut donc établir une hiérarchie des caractères et considérer qu'il s'agit d'un sous-ensemble 
des zones externes. Ces zones externes orientales pourraient être différenciées des zones exter
nes occidentales par l'existence du flysch sonnnital d'âge maestrichtien-éocène, par exemple. Na
turellement, cette notion de "zones intermédiaires" présente en outre les mêmes limites d'utili
sation que celles qui ont été signalées à propos des zones internes et externes (différenciation 
sur des critères structuraux), si l'on admet leur appartenance aux zones externes. 

Afin de ne pas compliquer la terminologie, j'ai utilisé, pour désigner ces groupements de 
zones isopiques, les appellations consacrées ("zones internes") ou des expressions simples tel
les que "domaine interne", domaine ayant ici son sens {géographique) habituel. Dans certains cas, 
on peut employer une terminologie plus précise, par exemple : marge apulienne, ensemble arc-mer 
marginale. 

4. PROBLEME DES PALEOGEOGRAPHIES SUPERPOSEES. 

La notion même de paléogéographies superposées implique l'existence de modifications majeu
res des zones isopiques, dues aux phases tectoniques par exemple, qui se caractérisent le plus 
souvent par une obliquité des organisations paléogéographiques successives. 

Un certain nombre de problèmes se posent alors quant à la terminologie nécessaire pour dé
signer ces ensembles géologiques qui présentent des séries caractéristiques de zones isopiques 
successives, indépendantes, sur une même verticale. 
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Une étape nécessaire et fondamentale dans le raisonnement consiste à donner un nom aux dif
férentes zones isopiques de chacune des périodes distinguées. On peut ensuite envisager les so
lutions suivantes : 

- don.,er une signification à chacune des périodes considérées par une nomenclature 
particulière. C'est la solution retenue par Aubouin (1959), qui distinguait les périodes géosyn
clinales, tardi ou post-géosynclinales. Toutefois, la période géosynclinale a une durée de vie 
telle, par rapport aux deux autres, que l'usage a surtout retenu le nom des zones isopiques cor
respondant à cette période. La subdivision de cette période géosynclinale en deux périodes de 
durée comparable, séparées par les phases paléohelléniques dans la partie orientale des Helléni
des, fait que cette solution -qui,est, rappelons-le, une étape nécessaire du raisonnement- n'est 
peut-être pas suffisante 

proposer des noms composés, fo=és à partir des noms des zones isopiques successives 
rencontrées sur une verticale. Cette solution conduit très vite à des résultats complexes ; 

- retenir le nom des zones isopiques de la période paléogéographique la plus caracté
ristique et désigner les autres terrains par rapport à ces zones. 

C'est ainsi que, dans les zones internes, on définira les zones isopiques au Trias-Jurassi
que: zones pélagonienne et maliaque. On utilisera alors les termes "Crétacé pélagonien" ou "Cré
tacé du domaine ou de l'ensemble pélagonien", et non pas "Crétacé de la zone pélagonienne", pour 
nommer les terrains crétacés surmontant les séries triasico-jurassiques caractéristiques de la 
zone pélagonienne. 

Des précisions peuvent ensuite être ajoutées à cette dénomination 
gonien à Crétacé de type néritique à Rudistes. 

exemple domaine péla-

Cette solution ne résoud pas tous les problèmes ainsi, i1 existe parfois, sur une même 
verticale, des témoins de deux zones isopiques différentes (séries pélagoniennes et maliaques 
par exemple), appartenant à la période paléogéographique principale" 

Quoi qu'i1 en soit, il ne s'agit là que d'un problème de terminologie qui n'a peut-être 
qu'une importance secondaire, l'essentiel étant de distinguer clairement les paléogéographies 
successives. Les schémas des zones isopiques proposées dans ce mémoire montrent la difficulté 
qu'il y a, d'ailleurs, à représenter ces zones isopiques sur des cartes respectant la position 
actuelle des unités tectoniques (fig. 184 A et B). 

5. REMARQUE "SCIENCES ET SEMANTIQUE". 

A une époque où les études océanographiques nous invitent à utiliser des termes adapt;s à 
la connaissance des bassins sédimentaires actuels, il peut paraître surprenant et inutile de fi
xer des règles de nomenclature pour les zones isopiques qui soient indépendantes de ces net.ions 
modernes. 

Cela n'est pas le cas, semble-t-il, car les termes issus des études des bassins marins ac
tuels impliquent une interprétation précise des bassins correspondant aux zones isopiques, ce 
qui n'est pas toujours possible, même si c'est le but vers lequel doit tendre finalement l'ana
lyse de ces zones isopiques. 

Cette nécessité de fixer des règles de nomenclature pour les zones isopiques étant admise, 
il faut faire la part entre les propositions qui correspondent à une amélioration du langage ser
vant à définir les ensembles complexes caractérisés par des paléogéographies superposées -ce qui 
n'a qu'un intérêt limité- et les propositions fondamentales concernant la nécessité de préciser 
les différentes organisations paléogéographiques propres à chacune des périodes reconnues. Il 
suffit pour s'en convaincre de se reporter (a/. infm) aux problèmes de définition des zones 
ic:opi-;rues uJ.tra-pin.dique et béotienne, ou mali.aque et subpélagonienne, ou encore des "zones var
dariennes". 

B, LES ZONES ISOPIQUES DES HELLENIDES ORIENTALES, 

Je ne distinguerai ici que deux périodes majeures (fig. 184 A et B), séparées par les pha
ses paléohelléniques entre le Pe:rmien et l'Eocène inférieur, mais il faut garder à l'esprit que 
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les paléogéographies décrites correspondent en fait aux périodes Ladinien-Kimméridgien et Barré
mien-Eocène inférieur. Des organisations quelque peu différentes caractérisent les autres pério
des, mais les terrains qui les représentent sont rares (Tithonique-Néocomien) et/ou témoignent 
de paléogéographies peu différenciées (Permien-Anisien). 

1. PALEOGEOGRAPHIE ANTE-OPHIOLITIQUE (ANTE-CRETACEE). 

a. LA ZONE ISOPIQUE (PLATE-FORME) PELAGONIENNE. 

Cette zone a été définie par Aubouin (1959) en tant que zoné isopique, après que Kossmat 
( 1924) eût proposé l'expression "Massif pélagonien". Une définition adaptée aux connaissances 
récentes a été proposée par Celet et Ferrière (1978). 

a1. Définition. 

Cette zone a valeur de plate-forme subsidente au cours du Trias-Jurassique. Les calcaires 
néritiques massifs qui la représentent affleurent, en Grèce, de la Macédoine au Nord, à l'Atti
que au Sud: il s'agit donc d'une zone fondamentale dans les Hellénides orientales. 

Certains auteurs ont opposé les ensembles pélagoniens situés au Nord et au Sud du Sperchios 
en admettant qu'ils étaient initialement séparés (Vergely, 1979). Si cette hypothèse s'avérait 
exacte -ce qui ne me paraît pas évident dans l'état actuel des connaissances- il faudrait con
server le qualificatif de "pélagonien" pour les affleurements septentrionaux, afin de respecter 
la définition première de Kossmat (1924). 

a2. Les affleurements du secteur étudié (Othrys) (fig. 181 et 183). 

Les series triasico-jurassiques pélagoniennes, non (ou peu) métamorphiques, ne sont connues 
qu'en Othrys orientale et centrale (unités du Messovouni et de Prosilia). 

Ces séries sont intéressantes car elles correspondent aux seules séries bien datées au Nord 
du Sperchios, ce qui a permis de mettre en évidence des variations latérales de faciès (af, sé
rie du ·strimbes, fig. 180). 

Le soubassement des calcaires triasiques pélagoniens est représenté en Othrys orientale par 
des niveaux gréseux ou des calcaires à Fusulines recouvrant des schistes oeillés. Aucun épisode 
effusif_triasique n'a pu être caractérisé en Othrys (sauf peut-être près de Glifa ?) . En revan
che, dans le domaine métamorphique (massif du Pelion et secteur de Mikro Vounon: cf. 3e partie), 
le soubassement pourrait posséder un effusif triasique plus important. Cela pourrait être l'in
dice de l'existence de deux unités pélagoniennes (paléohelléniques) correspondant à des parties 
différentes de la plate-forme pélagonienne. 

a3. La zone isopique pélagonienne au sein des Hellénides. 

J'admettrai que les series triasico-jurassiques carbonatées de type plate-forme, situées 
de part et d'autre de la "Transversale du Sperchios", appartiennent à la zone pélagonienne, en 
dehors des séries parnassiennes, pour les raisons suivantes: les faciès sont comparables, y 
compris pour les termes du Permien ou du Malm qui encadrent les niveaux carbonatés massifs, et 
les sériés ont dés histoires ultérieures semblables. Ainsi, entre les ophiolites d'Eubée centra
le et les séries pélagoniennes sous-jacentes, s'intercalent des unités maliaques (Katsikatsos, 
1979 ; et observations personnelles). 

La détermination des limites orientale et occidentale de cette plate-forme reste encore in
certaine 

vers l'Est, la plate-forme du Paikon (Mercier, 1968) est séparée des affleurements 
pélagoniens par la "zone d • Almopias", dont on ne connaît pas très précisément les faciès triasi
co-jurassiques. Des différences lithologiques existent entre ces deux plates-formes mais elles 
concernent plus particulièrement le Jurassique supérieur, c'est-à-dire la période qui voit la 
première paléogéographie alpine fonda.nentale se terminer. 
Des faciès effusifs et radiolaritiques anté-crétacés ont été signalés dans la zone d'Almopias 
(Mercier et vergely, in Dercourt et ai., 1977), mais rien ne prouve qu'il s'agisse là de témoins 
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Fig. 183. - Les zones isopiques. 

Paléogéographie principale (Trias jurassique). 
Au Dogger. - Les schémas correspondent à deux hypothèses différentes (A et B) et comprennent cha
cune deux coupes situées de part et d'autre du Sperchios (sans échelle). 
Les deux hypothèses correspondent aux deux positions possibles de la zone maliaque par rapport à 
la zone pélagonienne. La présence des séries du Koziakas supposées externes implique l'existence 
d'une plate-forme supplémentaire entre les zones pindique, et maliaque dans l'hypothèse A, Dans 
cette hypothèse (A) les schémas envisageables J?OUr la coupe située au Sud du Sperchios sont nom
breux . 

• Paléogéographie au Crétacé inférieur et supérieur. 
Les nouvelles zones paléogéographiques sont figurées sur les coupes. En dehors des zones externes 
il s'agit de zones isopiques mineures. - A et B désignent les deux hypothèses vues au Dogger. -
B1 et B2 correspondent à des coupes faites en Othrys (Bf) et plus au Nord, du Koziakas au Vardar 
(52.l• 

a. calcaires à Rudistes (en position de vie ou brisés). - b. calcaires microbréchiques. - c. cal
caires pélagiques à Ammonites-Calpionelles ou Globotruncana. - d. formations détritiques terrigè
nes de type flysch. - e. conglomérats localement à olistolithes op~iolitiques. - f. Ophiolites. -
g. unités maliaques. - h. séries pélagoniennes. - i. séries du Koziakas. 
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d'un bassin profond différencié au cours du Trias-Jurassique. Ces faciès pourraient, par exemple, 
être analogues à ceux du Malm des séries pélagoniennes d'Othrys. En contre partie, rien ne s'op
pose à ce que ce soit là les restes d'éventuelles séries du bassin maliaque (cf. infra) ; 

- vers l'Ouest, la plate-forme parnassienne triasico-crétacée vient s'intercaler entre 
les séries pélagoniennes et pindiques. Les séries détritiques béotiennes séparent les ensembles 
pélagoniens et parnassiens, mais ce sont là des séries =étacées (fig. 183). 

Les seuls témoins tangibles de l'existence d'une zone déprimée entre les deux plates-formes 
correspondent aux niveaux radiolaritiques et parfois de type Ammonitico-Rosso, du Dogger-Malm du 
soubassement des séries béotiennes en Béotie (Clément in Celet et ai., 1976). 

La plate-forme parnassienne pourrait donc représenter un élément de la plate-forme pélago
nienne, qui se serait séparé tardivement, au Dogger-Malm, de cette dernière (Celet et Ferrière, 
1978; Fleury, 1980). Cependant, la présence de séries de type maliaque sur la transversale où 
affleurent les séries parnassiennes oblige à s'interroger sur une éventuelle présence du bassin 
maliaque, dès le Trias, entre zones pélagoniennes et du Parnasse. 

Des affinités de faciès, telle que la présence de bauxites au Dogger dans les deux séries 
de plate-forme précitées, laissent supposer qu'elles devaient avoir un comportement comparable 
jusqu'au Dogger, ce qui paraît peu compatible avec la présence d'un bassin important entre les 
deux dès le Trias (hypothèses A et B, fig. 183). 

Le problème des limites orientale et occidentale de la zone isopique pélagonienne est enco
re accentué par le fait que les affleurements co=espondant aux "zones" du Pa.tkon et du Parnas
se sont discontinus. Des brèches et des séries particulières, dites de Pentoria, pourraient mê
me marquer la terminaison méridionale de la zone du Parnasse (Ardaens, 1978; Celet, 1979). 

b. LA ZONE ISOPIQUE MALIAQUE. 

Cette zone n'a été reconnue que très récemment (Ferrière, 19 72, 19 74 b, 19 76 d 
al,., 1972 ; Smith et ai., 1975). 

b 1. Définition. 

Une définition détaillée de cette zone a déjà été proposée (Fe=ière, 1976 d). 

Hynes et 

Pour résumer, on peut retenir que cette zone a valeur de bassin profond (sillon), qu'elle 
représente, au Trias-Jurassique, l'une des marges de la zone pélagonienne et que les séries re
présentatives sont connues en Othrys (séries des unités de Chatala, Pirgaki, Garmeni-Rachi, Log
gitsion et Profitis Ilias). 

certaines de ces séries représentent très nettement une transition entre la plate-forme et 
les séries les plus "pélagiques" (séries de Loggitsion) du bassin maliaque : je les appelle "sé
ries maliaques de transition". Il ne m'apparaît pas opportun pour le moment de les élever au 
rang de sous-zone car il semble gu'il s'agisse là de formations localisées à l'Othrys (cône sous
marin ?) • 

Il est à remarquer que les series maliaques sont les séries les plus franchement pélagiques 
de l'ensemble des "zones internes" et que l'ambiance de dépôt dont elles témoignent est tout à 
fait comparable à celle des séries pindiques de même âge (fig. 180 et 182). 

Il ne s'agit donc pas d'une simple zone de transition mais bien d'un "bassin" différencié, 
à part. entière. 

b2. Variations reconnues dans le secteur étudié. 

Les principales variations faciologiques observées concernent les series situées en bordure 
du Sperchios et à proximité des unités ophiolitiques : séries lacuneuses de Profitis Ilias, sé
rie de Kastri riche en niveaux détritiques radiolaritiques et effusifs (diabases) et série de 
Tourla à formations effusives triasiques épaisses, constituées de pillow-lavas três riches en 
amygdales calcitiques. 

A cela, on peut ajouter les séries à niveaux carbonatés néritiques du Ladinien-camien de 
Trilofo~, en position distale, proche de l'aire ophiolitique (?) (af. conclusions 4e partie). 
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b3. La zone isonique maliacrue dans les Hellénides. 

Les affleurements pouvant représenter la zone isopique maliaque sont rares dans les Hellé
nides ; on.peut retenir : 

- diverses séries pélagiques présentes en Eubée centrale entre les ophiolites et les 
séries pélagoniennes (Katsikatsos, 19ï9 ; Ferrière : observations personnelles sur la coupe de 
Troupi décrite par.Guernet, 1971) ; 

- des séries affleurant en Grèce continentale, au Sud du Sperchios, en Locride, près 
de Tragana (observations de Courtin) et en Iti (séries des Latsinies ; Wigniolle, 1977) 

- les séries d'Epidaure décrites notamment par Dercourt (1964) et rapprochées des sé
ries {unités) maliaques par Vrielynck (1980, 1982) ; 

- enfin, à titre d'hypothèse, certains des affleurements de pillow-lavas alcalins as
sociés à des sédiments triasiques, situés sous les ophiolites du Pinde septentrional (Terry, 
1972). 

Les affinités de faciès et de position structurale, entre ophiolites et series pélagonien
nes, plaident en faveur du rattachement des séries citées aux séries maliaques, mais il ne s'a
git là que de présomptions car les affleurements sont très dispersés. Si les ressemblances entre 
les séries maliaques d'Othrys et la série "pélagique" de Troupi en Eubée sont très marquées, ce
la est mins net pour les séries d'Epidaure. S'il est vrai que ces dernières sont aussi les plus 
éloignées, on ne peut exclure en toute rigueur la possibilité d'un petit bassin supplémentaire 
au niveau de l'Argolide, dans un secteur marqué par la disparition de la zone du Parnasse (Der
court, 1964). 

En dehors de ces series, dont la position structurale est comparable à celle de l'Othrys, 
il faut signaler la présence de calcaires à conodontes du Trias supérieur dans la zone de Péo
nias (Kauffmann et aZ., 1976). Une origine péonienne des séries maliaques semble peu probable 
dans l'état actuel des connaissances, mais cette hypothèse ne doit pas être rejetée à priori. 

c. LES SERIES DU KOZIAKAS : LE PROBLEME DE LA NOTION D' "ULTRA-PINDIQUE". 

cl. Position du nroblème dans le secteur étudié. 

D'abord attribuées au Crétacé supérieur (Renz et ai., 1954 ; Brunn, 1956), les series du 
Koziakas ont été rapportées au Jurassique supérieur-Crétacé inférieur par Aubouin (1959). Celui
ci créa, pour elles, la "sous-zone ul tra-pindique" supposée représenter la partie distale de la 
zone de transition entre les zones pélagoniennes et pindiques, s'opposant aux séries plus inter
nes par la présence de niveaux d'âge crétacé inférieur. 

La mise en évidence de niveaux d'âge jurassique certain (carte de Kalabaka: Savoyat et La
lechos, 1972) et même d'âge triasique (Ferrière, 1974 c), a naturellement posé le problème de 
l'attribution paléogéographique de ces séries, en termes nouveaux, puisque la présence du Créta
cé inférieur devenait incertaine. 

Enfin, la découverte par Jaeger (1979, 1980) de calcaires bréchiques de cet âge (Crétacé 
inférieur} rappelant les faciès béotiens a rendu peu vraisemblable l'attribution éventuelle des 
séries du Koziakas aux "zones internes", ce que la position des ophiolites, qui reposent en rè
gle générale sur les radiolarites du Malm, aurait pu laisser penser (Celet et ai., 1978 ; Celet 
et Ferrière, 1978)0 

Si l'on admet que les séries du Koziakas ont échappé aux phases de déformation précoces, 
ce que la régularité des écailles tertiaires paraft confirmer, les hypothèses possibles sont les 
suivantes (A et B, fig. 183) 

= dans le cas oü la zone du Parnasse ou un haut-fond équivalent, n'existerait pas au 
Nord du Sperchios, les séries du Kozia.kas représenteraient la transition entre la plate-forme 
pélagonienne et le "sillon" pindique. Dans ce cas, la zone maliaque est obligatoirement située 
à l'Est de la zone pélagonienne (fig. 183, Hyp. B) ; 

- dans l'hypothèse où un haut-fond de type Pa.niasse serait intercalé dès le Trias en
tre le bassin pindique à l'Ouest et la marge occidentale (maliaque ?) de la plate-forme pélago
nienne, les séries du Koziakas pourraient ne pas représenter des séries ultra-pindiques ~ elles 
correspondraient, par exemple, à la marge interne de ce haut-fond supplémentaire (fig. 183 A) o 
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c2. Position du problème dans les Hellénides. 

Si les séries triasico-jurassiques du Koziakas correspondent effectivement à la bordure 
orientale de la zone isopique du Pinde, les séries de même âge du Vardoussia (Celet, 1962 ; Ar
daens, 1978) sont, pour cette période au moins, leurs homologues. 

L'autre hypothèse -celle où les séries du Koziakas représenteraient la marge interne d'un 
haut-fond occupant, plus ou m:>ins, la position du Parnasse au Nord du Sperchios- soulève le pro
blème de l'existence de séries équivalentes au Sud du Sperchios. Celles-ci ne semblent pas être 
connues à l'affleurement. 

En bref, devant la difficulté d'attripuer une position paléogéographique precise aux séries 
du Koziakas, méme si une position ultra-pindique parait raisonnable, je parlerai de "sous-zone 
du Koziakas". 

d. LES AurRES ZONES ISOPIQUES TRIASICO-JURASSIQUES DES HELLENIDES. 

dl. Les zones isopiques situées à l'Est de la zone pélagonienne. 

J'airapporté précédemment quelques éléments relatifs à la paléogéographie triasico-juras
sique dans le domaine vardarien, selon les données de Mercier (1968) et de Mercier et vergely 
(in Dercourt et al., 1977). Pour résumer, on peut retenir que : 

- la plate-forme du Pa!kon est probablement séparée de la plate-forme pélagonienne au 
Trias-Jurassique soit par un sillon mineur, soit par un bassin bien différencié (zone malia-
que ?) ; 

- la zone de Péonias est probablement un bassin profond dès le Trias supérieur {calcai
res siliceux à conodontes) séparant les plates-formes du Paikon et serbe-macédonienne. 

d2. Les zones isopiques occidentales. 

A l'Ouest de la sous-zone du Koziakas et de la zone du Parnasse, on rencontre successive-
ment 

- la zone isopigue du Pinde : il s'agit d'un bassin de même type que le bassin malia
que qui se différencie au Trias IIOyen. Cette période est marquée par un effusif à tendance satu
rée (Berard-Bergery, 1980 ; Thiébault, 1982) qui s'oppose aux roches effusives d'Othrys à tendan
ce plus alcaline. 
Des différenciations plus précoces existent peut-être au niveau du Pinde, puisque les faciès 
werféno-anisiens du vardoussia (Ardaens, 1978 ; Ardaens et ai., 1979) paraissent indiquer des 
profondeurs supérieures à celles que l'on peut déduire des faciès de même âge des séries malia
ques de transition, par exemple 

- les zones isopiques plus occidentales concernant moins directement le travail entre
pris. 

e. LES ELEMENTS P ALEOGEOGRAPHIQUES TRANSVERSES. 

Au cours du Trias-Jurassique, on note dans le secteur étudié la présence d'éléments paléo
géographiques transverses. 

Le plus important est celui du Sperchios qui est marqué dès le Ladinien-Carnien par des ter
mes effusifs trachytiques et des calcaires noduleux. Par la suite, se développeront des séries 
carbonatées lacuneuses, des séries détritiques terrigènes. A cela il faut ajouter des formations 
de diabases et de radiolarites d'âge triasique ou jurassique. 

cet élément transverse jouera un rôle prépondérant lors des phases tectoniques successives. 

Nous verrons (4e et Se parties) que les caractères structuraux sont, comme les caractères 
stratigraphiques, compatibles avec l'hypothèse de l'existence d'une "paléo-zone transformante". 

1,a largeur de cette "zone" est actuellement de 1 'ordre de 11 km, entre les failles Sp 1 et 
Sp 4. 
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Fig. 184 A. - Période triasico-jurassique : schéma des zones isopiques dans leur position structurale 
actuelle. 

Vardar : a. Faciès triasiques pélagiques de la zone de Péonias (Kauffrnann et aZ., 1976) et peut
~e la zone d'Almopias {Mercier et vergely in oercourt et al., 1977). - b. Faciès triasico
jurassiques néritiques {secteurs de Péonias et du Patkon). - Zone pélagonienne {c à e) : c. Ni
veaux carbonatés triasico-jurassiques. - d. Schistes et niveaux effusifs (Trias p.p.) situés 
sous les marbres {Pélagonien 1). - e. Schistes oeillés {orthogneiss ?) situés directement sous 
les marbres {Pélagonien 2). - Zone maliaque {f à h) : f. Séries pélagiques typiques. - g. Séries 
de transition entre zones maliaque et pélagonienne. - h. Séries pagasitiques métamorphiques rap
portées à la zone maliaque. - i. Ophiolites. - j. Soubassement carbonaté triasico-jurassique des 
sédiments détritiques crétacés béotiens. 
Les autres figurés sont explicités sur la figure. 



f 
sillon meso.hel/enique 

(!=oc. sup.-Mioc.! 

~-, 
J 

,.,,,,. ~ 
\ 

' ' 

- 489 -

. Lechonia 
c:::::::::J 
c:::;:J 

zones internes 

ga (C.s. AlmopJ h fil_gb /C.s. Païk./ 

fj Ll C 
{
1s. Ci. 
PaÏk.·Peon. 

G d {Eoc. inf. l dom. 
Barrem. pélago-

1~ e 1s. Eocr. maliaque 

séries crêt. d affinités•?" 

Mi=R 

EGEE 

Almyropdamos 
(z. i.? ou z. e. ?} 

olisto .. w 
Jur: _sup.}? 
0-et. • 

zones externes occidentales 

(flysch post-Eoc. sup.} 

zones externes orientales 

( flysch Maest. • i=oc.) 

ft33 z. Gavro\/0 - Tripolitza 

EZl u . Phyllades {G.T. ~ Jo.J . 

m z. ionienne 

~ z. Paxos • Zan the 

B z. béotienne 

e:iJ z. du Primasse 

fTiTii1 
l1..!!'.J 

[IlJI]] 

ss-z. du Vardoussia 
et de F'Pnteoria 

z. du Pinde 

Fig. 184 B. - La période post-ophiolitique, Crétacé-Tertiaire schéma des zones isopiques dans leur posi-
tion structurale actuelle. 

Plusieurs paléogéographies superposées sont en fait représentées : outre les plaines récentes 
(paléogéo. plie-quaternaire) et le sillon mésa-hellénique (paléogéog. Eocène sup.-Miocène des 
zones internes), on peut également distinguer dans les zones internes une période Jurassique 
terminal-Néocomien (cet e) et une période Barrémien-Eocène inférieur (a, b, d). 
Les figurés f et g correspondent à des séries d'affinités non déterminées avec certitude : f. 
Séries à flysch tertiaire (Yprésien ou plus récent?) des séries d'Almyropotamos et de l'Ossa. 
g. Série de Styra-Ochi, à blocs ophiolitiques (olistolithes d'âge jurassique sup. ou plus ré
cent). 
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f. POSITION DE L'AIRE OPHIOLITIQUE. 

Ce problème sera abordé dans les conclusions de la quatrième partie. Plusieurs types de 
problème doivent en réalité être soumis à l'analyse : 

- l'aire ophiolitique est-elle contiguë au bassin maliaque? 

- existe-t-il un ou plusieurs bassins "ophiolitiques" et quel est ou quels sont leur 
position par rapport aux plates-formes pélagonienne et du Paikon? 

La réponse à la première question sera {plutôt) affirmative. 

La réponse à la seconde question doit être nuancée : il existe probablement un bassin par
ticulier pour les ophiolites du Péonias puisqu'il ne semble pas y avoir de restes ophiolitiques 
majeurs dans les séries du Paikon (Mercier, 1968). 

Le problème revient alors à déterminer si les ophiolites du Vourinos, du Pinde du Nord, 
d'Othrys et d'Eubée centrale par exemple, appartiennent au même ensemble. Mon opinion est, pour 
diverses raisons (cf. 4e partie), qu'il s'agit là d'éléments d'un même ensemble mais les argu
ments déterminants manquent. 

Si cette hypothèse était exacte, une origine orientale de toutes les ophiolites citées -et 
donc des unités maliaques- seraient en accord avec l'origine supposée du vourinos et des ophio
lites d'Agios Dimitrios (Vergely, 1976). 

g. BILAN. 

Les définitions et discussions relatives aux zones isopiques helléniques, d'âge triasico
jurassique, rapportées précédemment, montrent qu'il existe deux hypothèses principales quant à 
l'organisation paléogéographique des parties centrale et orientale des Hellénides (fig. 183, hy
pothèses A et B) : 

- si la zone du Parnasse ou un haut-fond équivalent, différencié dès le Trias, existe 
au Nord du Sperchios, il est possible de concevoir que le bassin maliaque puisse représenter la 
marge occidentale de la zone pélagonienne, et les séries du Koziakas la marge interne du haut
fond "parnassien" envisagé (hypothèse A) ; 

- dans le cas contraire, les séries du Koziakas (ou sous-zone du Koziakas) représen
tent la sous-zone ultra-pindique au sens d'Aubouin (1959), c'est-à-dire la transition Pélagonien
Pinde, et le bassin maliaque occupe une position ultra-pélagonienne (hypothèse B). 

2. LA PALEOGEOGRAPHIE POST-OPHIOLITIQUE (JURASSIQUE TERMINAL-EOCENE 
INFERIEUR) . 

Les modifications intervenues entre le Néocomien p.p. et le Barrémo-Aptien (JE 2 de Vergely, 
1976), tout en étant importantes, ne semblent pas correspondre à un bouleversement comparable à 
celui de la période paléohellénique ophiolitique précédente (JE 1 ?) puisque les niveaux créta
cé inférieur des zones internes n'occupent jamais le coeur de structures tectoniques majeures 
anté-Crétacé supérieur. 

C'est pourquoi j'ai admis que la deuxième paléogéographie alpine fondamentale se dévelop
pait entre le Jurassique terminal et l'Eocène inférieur-moyen. Des données nouvelles montreront 
peut=être qu'il faut affiner ce schéma en fonction de l 'importance attribuée à la phase "anté
barrémienne !,' 

a. .LA Pf.::Rl:ODE JU.RA::iS.IQLIB TERMI.NAL-NEOCOMI:c:N ( 15-20 MA) • 

C'est à partir de cette époque seulement qu'il est possible de distinguer le domaine interne 
("zones internes"), tectonisé dès le Malm, du domaine externe non affecté par ces déformations 
(fig. 183). 

La partie orientale de ce dernier domaine subit évidemment l'influence directe, au niveau. 
sédimentaire, des zones internes, pour partie émergées. 

~i l'organisation paléogéographique caractéristique de cette période para.i:t être la consé= 
quence plus ou moins directe des phases paléohelléniques, les limites des nouvelles aires de sé= 
dimentation (zones isopiques) ne suivent pas obligatoirement les limites structurales" A l'obli= 
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quité possible de la tectonique par rapport aux zones isopiques antérieures à cette tectonique, 
s'ajoute donc une éventuelle obliquité des nouvelles zones isopiques par rapport aux limites 
structurales nouvelles et naturellement par rapport aux anciennes zones isopiques. 

La rareté des affleurements d'âge jurassique terminal-néocomien ne permet pas d'étudier 
précisément la nature de ces rapports dans les Hellénides, mais la nomenclature utilisée doit 
tenir campte de ces possibilités : des zones isopiques triasico-jurassiques ou crétacées peuvent 
appartenir à la fois aux "zones internes" et aux "zones externes". 

al. Le domaine occidental. 

Les zones isopiques non tectonisées au cours des phases paléohelléniques conservent appro
ximativement les caractéristiques qu'elles avaient au Dogger-Malin; ce sont 

- les plates-formes de Paxos-Zanthe, du Gavrovo-Tripolitza, et du Parnasse 

- les bassins ou sillons ionien et du Pinde. 

a2. La zone isopique béotienne. 

cette zone a été définie par Celet et ai. (1976) après que Clément (1971) puis Celet et 
Clément<1971) aient décrit le "flysch béotien", équivalent hellénique du "flysch bosniaque" (Blan
chet, 1973 1 Aubouin et ai., 1970). 

Elle correspond à une zone déprimée, située à la limite des domaines interne et externe, 
qui reçoit les éléments détritiques provenant des secteurs orientaux émergés ("flysch béotien"). 
ce flysch est daté à sa base du Tithonique-Berriasien grâce à la présence de biomicrites à cal
pionelles. 

La nature des terrains sur lesquels repose le flysch béotien n'est pas connue avec certi
tude dans la quasi-totalité des Hellénides : une diversité de soubassements est d'ailleurs envi
sageable (Celet et al., 1976). Ainsi, si en Béotie les niveaux triasico-jurassiques supportant 
le flysch béotien sont surtout néritiques, jusqu'au Dogger (Clément in Celet et ai., 1976), au 
Nord du Sperchios en revanche, les séries du Koziakas pourraient représenter ce soubassement. 
Cette dernière hypothèse, que j'avais envisagée parmi d'autres hypothèses (Ferrière, 1974 c) 
puis abandonnée (Celet et al., 1978), a été surtout développée par Papanikolaou et Sidéris (1979) 
et Jaeger (1980), qui a apporté les arguments les plus convaincants. 

Cependant, l'absence de témoins de niveaux terrigènes flyschoides sur les séries du Kozia
kas laisse planer un doute : ces séries pourraient, de ce fait, représenter un secteur de pro
fondeur moins importante que le bassin recevant le "flysch béotien" typique (fig. 183). 

Enfin, d'après les affleurements connus, il semblerait que les secteurs déprimés recevant 
le flysch béotien n'aient pas été créés, pour l'essentiel, sous l'effet des compressions "paléo
helléniques" mais qu'ils préexistaient, au moins depuis le Dogger-Malm, à l'Est de la zone du 
Parnasse, ou même depuis le Trias au Nord du Sperchios (séries du Koziakas et peut-être pindi
ques). 

a3. Le secteur à l'Est de la zone béotienne. 

Dans ce secteur qui correspond approximativement aux ensembles vardarien et pélagono-malia
que, et donc au domaine interne, on peut distinguer au Jurassique terminal-Néocomien (fig. 183) 

- des aires émergées, probablement très développées en Grèce continentale méridionale 
(altérations sur les ophiolites, etc ••. ) ; 

- des zones déprimées où s'accumulent les éléments détritiques provenant des secteurs 
émergés, avec notamment une dépression centrée sur les séries de Péonias et du Pa!kon (Mercier, 
1968) et une zone immergée dans la partie septentrionale de l'ensemble pélagonien (bordure occi
dentale du Vermion: Pichon, 1976) 

- des secteurs immergés, épargnés par les arrivees détritiques, qui devaient consti
tuer des hauts-fonds isolés dans les bassins marins. Ces hauts-fonds recouverts de sédiments pé
lagiques (radiolarites, calcaires de type Ammonitico-Rosso, biomicrites à Calpionelles) corres
pondent à des unités ophiolitiques majeures : série de Theopetra, série de Krapa-Langadakia 
(Vourinos). 
cette première paléogéographie post-ophiolitique sera détruite rapidement, puisque l'on note 
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deux discordances importantes dans la série crétacée post-néocomienne : une discordance barrémo
aptienne (série de Theopetra; af. Ardaens, 1978) par exemple, une~discordance1 albo-cénomanien
ne, générale dans les zones internes (cf. Pichon, 1979, notamment). 

Il faut remarquer que les couvertures possédant des calcaires à Calpionelles ne reposent 
que sur des unités ophiolitiques et que l'on ne peut exclure, à priori, qu'il s'agisse là de sé
diments déposés avant le (premier) charriage des ophiolites. La proximité de sédiments nériti
ques de même âge sur des ensembles ophiolitiques et pélagoniens proches (Zygosti par exemple : 
Pichon, 1979) rend cependant cette hypothèse peu crédible. 

Enfin, si des secteurs paléogéographiques particuliers ont pu être distingués (fig. 183), 
il ne parait pas utile, pour le moment, de proposer une nomenclature précise, les affleurements 
étant rares et les faciès très variables. 

b. LA PERIODE BARREMIEN-EOCENE INFERIEUR ( 70 MA) . 

Malgré 1 'existence de discordances et de conglomérats épais du Barrémien au Cénomanien 
dans le domaine interne (Pichon, 1979), j'ai considéré que cette période était relativement ho
mogène du point de vue de l'organisation paléogéographique, mais cela reste à démontrer. 

bl. Les zones isopiques à l'Ouest de la zone béotienne. 

En dehors de variations de faciès, le dispositif paléogéOgraphique des Bellénides occiden
tales est le même au Crétacé supérieur qu'au Malm-Néocomien. 

b2. La zone isopique béotienne. 

Cette zone semble se maintenir avec des caractères comparables à ceux de la période précé
dente, cependant les faciès détritiques deviennent plus calcaires à partir du Cénomanien au 
Nord du Sperchios (Courtin, 1979 ; Jaeger, 1979; Jaeger et Chotin,1978 a),alors qu'ils reste
raient de type flysch en Iti (Wigniolle, 1977), sauf au Crétacé terminal. 

Des indices d'émersion ont même été signalés en Grèce continentale méridionale (Clément et 
al., 1978). 

b3. Les zones isopiques à l'Est de la zone béotienne (domaine interne). 

Bien que les séries crétacées post-néocomiennes soient relativement bien représentées dans 
le domaine interne, la paléogéographie des zones internes helléniques durant cette période n'a 
pas été établie en détail, ni même ébauchée dans la majeure partie des Bellénides orientales. 

Des tentatives ont été faites dans le secteur étudié pour établir de telles zones de faciès, 
mais il faut reconnaitre que ce sont là des aires sédimentaires peu différenciées, aux faciès 
changeants. 

Il est par exemple intéressant de noter, comme pour les faciès précédents au Nord des Hellé
nides, que les faciès détritiques s'accumulent, à l'Est, sur les séries pélagoniennes et malia
ques d'othrys orientale et à l'Ouest des zones internes (zane béotienne), alors que des faciès 
récifaux s'installent sur les unités ophiolitiques majeures d'Othrys occidentale (fig. 183). 

S'agissant du domaine vardarien, les études conduites par Mercier (1968) semblent avoir 
montré qu'une zone déprimée existait au Crétacé supérieur entre des zones bordières surélevées 
à soubassement de type pélagonien et (peut-être) pa!konien (fig. 183). 

C'est à ce sillon crétacé plus ou moins bien défini que je réserve le nom de "zone isapique 
d'Almopias", alors que ce nom a été créé par Mercier (1968) pour désigner l'ensemble des terrains 
affleurant dans ce secteur. 

b4. Remarque : le flysch maestrichtien-éocène. 

A partir du Maestrichtien, le flysch envahit toutes les zones orientales des Hellénides jus
qu'au Pinde compris -sauf peut-être les parties orientales du secteur vardarien- et masque ainsi 
l'organisation paléogéographique. 
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Si l'existence de phases d'âge crétacé superieur reconnues dans les Taurides et le Zagros 
(cf. P.icou, 1971) et peut-être même dans les Cyclades (Dürr et al., 1978 ; Bonneau, 1982) à pro
bablement une influence sur cette alimentation, il faut expliquer la répartition de ce flysch 
jusqu'au Nord des Dinarides par exemple : une réactivation de secteurs tel que le massif rhodo
pien ou ses bordures doit probablement être envisagée. 

3. LES PALEOGEOGRAPHIES RECENTES. 

Ces paléogéographies correspondent aux périodes tardi et post-géosynclinales d'Aubouin 
(1959). 

Au Nord des Hellénides, les zones isopiques de la période tardi-géosynclinale correspondent 
aux sillons molassiques tel que le sillon mésa-hellénique (Brunn, 1956 ; Aubouin, 1959 ; Desprai
ries, 1977), alors que la période post-géosynclinale est marquée par la formation des plaines 
récentes, mais aussi le développement de structures en extension dans des régions marines telle 
que la fosse nord-égéenne (Lybéris et al., 1982). 






