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Abstract.

The investigations, the results of whieh are deseribed in the present work,
were eondueted during two distinct stages, from 1957 to 1960: 1) the field work,
including the drawing of the geological map at a seale of 1 :20000 and the eollecting
of numerous samples; this was made possibIe by the organization and faeilities put
at our disposal by the Geological Survey of Greenland, 2) the examination of the
eolleeted material, whieh was eondueted in the laboratories of geology and petro
graphy of the University of Lausanne.

The area whieh we have studied is eomposed of an ensemble of gneiss, sehists,
dykes and massifs of various age and composition ; it is situated in the SW part
of Greenland, about 30 km NNW of lvigtut (Fig. 1 and Plate 1). The limits of this
territory are the folIowing: to the N, Sermiligårssuk fjord and the glacier of Sioralik;
to the E, a depressed zone oeeupied by lakes; to the S, Tigssaluk Fjord and a fault
zone oriented approximately E-W; lastly, to the W, an ideal N-S line whieh marks
the western limit of the maps at al: 20000 seale of the Geodætisk Institut that
we used for the geological map.

No geologieal investigations had been conducted in the area; the only pubIished
information concerns the region as a whole, and is to be found in the works of N. V.
USSING (1912), C. E. WEGMANN (1938 and 1947), J. BONDAM (1956) and A. BER
THELSEN (1960 et 1961). Let us also mention the unpublished reports of our com
panions, the geologists of the Geological Survey of Greenland.

Apart from a few small zones which were examined in detail, the geological
mapping of the region was conducted in an exploratory manner with a view to
establishing rather a chronology as precise as possibIe than a detailed map at a
1 :20000 scale.

The chronology, the main lines of which we are now going to put forward,
represents an attempt at a synthesis based on observations made in our territory
as well as in the entire region of lvigtut; here we have the opportunity of seeing the
deep zones of a mountain chain in which are visible traces of all the phenomena
which follow each other during the evolution of a "drame-type", such as H. and
G. TERMlER (1956), for example, have described it.
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1. - Pre-Ketilidian stage.
This has not been brought to light in our territory, but its presence is possible:

in the form of elements contained in the Ketilidian clastic sediments or in the form
of tectonic wedges belonging to the old basement and emplaced during the Ketilidian
orogeny.

2. - Ketilidian geosyneIinal stage.

The following phenomena occur during this stage: clastic and pyroclastic
sedimentation, complex ophiolitic volcanism with the following probable succession:
pillow-lavas in flows, gabbro-anorthositic sills (?), gabbroic sills, peridotitic sills.

3. - Ketilidian orogenie stage.

During this stage various processes such as regional metamorphism, mig
matization and quartzo-feldspathic and sodic metasomatism affeet all the rocks
accumulated in the geosyncline; these processes have not attained everywhere the
same intensity, therefore transforming the volcanic, clastic and pyroclastic series
into either more or less homogenized and migmatized gneiss, or into non-migmatized
crystalline schists. The map on plate 2 shows the distribution of these various types
of rocks. The processes of migmatization and metasomatism are accompanied by
orogenic efforts which fold the Ketilidian series in three successive phases forming
folds, the axes of which have different directions (Plate 6 and fig. 51); the green
schists on one hand, the various gneisses on the other, reaet differently to these
orogenic stresses and thus form two distinct teetonic levels : the suprastructure and
the infrastructure (refer to C. E. WEGMANN and J. HALLER). Among other secondary
effects of the tectonic efforts we observed, along certain fault zones, the "reintrusion",
probably in a solid state, of the ultramafic sills contained in the geosyncline. Near
the end of this second Ketilidian stage, migmatization and metasomatism evolve
and form several very localized massifs of autochthonous granites with a potassic
tendency, which illustrates quite well the hypotheses of H. H. READ on the evolution
of granitic series in mountain chains undergoing formation.

4. - Post-orogenie Kuanitie stage.
This period is marked by an alternation of phases of tension with emplacement

of several generations of basic dykes, probably doleritic in composition, and of
phases of compression which correspond to the formation of important faults or
to the further movement of pre-existing ones. The directions of the successive dykes
are: E-W, NW-8E, NE-SW (Plate 3).

5. - Sanerutian stage ol reaetivation.
It is possibie that this reactivation of the basement corresponds to the reper

cussion of the Nagssuqtoqidian orogeny visible in the region of Søndre Strømfjord ;
its manifestations are the following in the Ivigtut region: - a new rise in the regional
thermal front, which determines a retrograde metamorphism on all the basement
rocks (the Kuanitic dykes are thus transforrned into more or less chloritized amphi
bolites), - weak activity of block-tectonics (further movement of pre-existent
faults), but also of fold-tectonics (formation of small structures a few m in size), 
various types of metasomatism, the importance of which varies from one place to
another: formation of quartz, sodic plagioclase, potassic feldspars, tourmaline, em
placement of granites in the form of discordant batholiths (amongst which the
Tigssaluk granites) accompanied by various acid, basic and ultrabasic veins and
dykes (Plate 4).
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6. - Gardar stage ol post-orogenic tranquillity.
During this period one again notes an alternation of phases of tension with

dyke intrusion and phases of compression with formation of faults or the movement
of pre-existent ones (Plates 4,5, and 7); the succession of intrusions is the folIowing :
dykes with a lamprophyric tendency, which are probably transformed, old, basic
dykes, dykes with a trachytic tendency, dykes of porphyritic dolerite, doleritic
dykes. One ean bring to light right through this period hydrothermal and pneu
matolytic activity. The magmatic evolution is very complex and it is difficult to
determine its mechanism with precision; it appears, however, that the primary
magma is of a decidedly alkaline, basaltic tendency.

';. - Post-Gardar period.
Whereas all the phenomena that we have just enumerated took place in the

old Pre-Cambrian (Sanerutian = 1590-1600 MY), a few doleritic dykes, very rare
in our area, were probably emplaced during the Cretaceous-Tertiary perfod ; their
direction is always parallel to that of the coast and they are possibly in relation
with the big flows of the Plateau basalts in the region of Disko.

8. - Quaternary.
Plate 8 shows the schematic distribution of the recent glacial and fluvio-glacial

deposits.



GENERALITES

«Dans la regle, les formes actuelles ne peu
vent pas etre expliquees par des mecanismes
simples». C. E. WEGMANN, 1959.

«Map it, my boy, and it will all come out!»

H. H. READ, 1957.

1. Introduetion.

Ce travail expose les resultats de deux campagnes d'ete au Groenland
(1957 et 1958) organisees par le GGU (Grønlands Geologiske Un

dersøgelse: Service geologique du Groenland) et le travail de mise au
point du materiel recolte fut effectue dans les laboratoires de l'Universite
de Lausanne au cours des annees 1957-1960.

Le lever de terrain a ete fait sur les cartes au 1: 20000 du Geodætisk
Institut, København. Sauf pour quelques petites regions presentant un
interet particulier et qui ont ete examinees en detail, nous avons employe
des methodes de lever d'exploration rapide qui, avec l'aide temporaire
du bateau et de l'helicoptere, nous ont permis d'avoir en quelques mois
une connaissance geologique suffisamment precise de la region. De nom
breux points ont ete precises par l'examen des photos aeriennes mises
il. notre disposition par le Geodætisk Institut.

En meme temps que le lever de la carte, de nombreuses mesures
de la radioactivite des roches ont ete faites sur le terrain grace il. un
detecteur de radiation il. piles PHILIPS PW 4010; ces mesures n'entraient
pas dans le cadre d'une prospection systematique, mais visaient il. donner
une idee approximative de la radioactivite des diverses roches ren
contrees.

2. Remerciements.
Monsieur H. BADOUX, professeur de Geologie, et Monsieur M. VUA

GNAT, professeur de Mineralogie et de Petrographie, m?ont appris le metier
de geologue et ont dirige mes travaux il. Lausanne; ils m'ont donne de
tres fructueux conseiIs pour l'etude du materiel rapporte du Groenland
et pour la redaction de cette monographie; je ne saurais dire tout ce
que je leur dois.
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Mes remerciements vont egalement a Monsieur A. BERTHELSEN,
membre du GGU, et a Monsieur M. BURRI, chef de travaux du labora
toire' de Geologie de Lausanne, qui m'ont initie a la geologie groenlan

I

daise et qui ont suivi de tres pres mes travaux, tant sur le terrain qu'a
Lausanne ; je n'oublie pas que ce travail leur doit beaucoup.

C'est grace au GGU que j'ai eu la possibilite de mener a bien cette
etude et je tiens a en remercier son directeur, Monsieur K. ELLITSGAARD
RASMUSSEN, ainsi que tous ceux qui, de pres ou de loin, ont contribue
a la reussite des campagnes 1957 et 1958.

MM. S. AYRTON, L. F. BONNARD et K. TH. JENSEN m'ont accom
pagne sur le terrain et, au cours des longues discussions que nous avons
eues au Groenland et a Lausanne, m'ont beaucoup aide par leurs critiques
et leurs suggestions; M. C. H. EMELEUS, Department of Geology, Dur
ham University, m'a tres aimablement fourni des renseignements et des
echantillons qu'il a recoltes dans les granites de Tigssaluk; qu'ils soient
tous ici amicalement remercies.

3. Situation glmerale.
La region etudiee mesure 325 km2 environ et se trouve a une tren

taine de km. au NNW d'Ivigtut, aux environs de 61°25' de latitude
N et 48°20' de longitude W (cf. la carte de situation, fig. 1). Les limites
en sont donnees:

- au N: par la branche S du fjord de Sermiligarssuk ((Sioralik
arm») et le glacier de Sioralik (A. WEIDICK, 1959).

- a l'E: par une zone deprimee, jalonnee par une serie de lacs, qui
marque le bord W de la region etudiee par L. F. BONNARD.

- au S: par une zone de cassure (SE) qui se prolonge dans le fjord
de Tigssaluk (Puiatoq) et qui borde au N la region etudiee par N. HEN
RIKSEN.

- a l'W: par une ligne ideale NS qui separe les feuilles C3, D3,
E4 au 1:20000 du Geodætisk Institut (region etudiee par S. AYRTON)
des feuilles C4, D4, E 5 qui couvrent en partie notre territoire.

Cette region est inhabitee et seuls quelques vestiges de camps
esquimaux aTigssaluk fjord signalent la presence temporaire de pecheurs
venant de Narssalik ou d'Arsuk. L'absence de peuplement stable fait
que la toponymie est tres pauvre de long des cotes et pratiquement
nulle a l'interieur des terres, si bien que, pour preciser l'emplacement
des divers points decrits dans le texte, on se rMerera aux lacs et points
cotes des pI. 2-8.

Les roches rencontrees appartiennent toutes au Precambrien; elles
seront decrites, ainsi que leurs relations reciproques et leurs structures
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Fig, 1: Cal'le de la pal'lie meridionale du G,'oenland avec la silualion de Ja J'(3gion
ctudice, correspondanl aux carte. de planches 2-8,

au cours des chapiLf'es suivanLs. Le granilos inlrusil' post-Lectoniqucs
dc Tigssaluk (NE de TigssaJuk fjord) ont ete pecialement 6tudies par
C, H. EMEL1WS. Leur etude n'entre done pas dans le eadre de ec travail;
nous signajerons cerLains points qui se I'apporlenL conjoinLcment aux
granites et aux roches de notre region; ces ronseignements seront Lires
du rapport in6diL de C. H. EMELEUS (The Granites ol' tho Tigssaluk Area,
S\i\ Greenland. Beport on lield work durin umrnel' 195 ), de com
munication' orales ou de nos ob. crvations.

POUl' siLuer les difTerenLs chapiLres dans l'histoire geologique de la
region, nous donnerons un resume tres schernatiquc de la chronologic:

QUATER::'\AIRE

POST-GA HOAI\

GARDAR

SA:'lERUTIE

- glaciation, erosion

intrusion de dolcrito T W

- inlrusion de plusieur generalion:; de dolerites
'B (BD)

- intrusion de dolerites porphyriquos }
(BF D) et de filons trachytiques (TB) tecLonique

- intrusion de lilons lamprophYI'iques cassante
(JD)

mise en place de granite de Tigssaluk eL de leurs
satelJites filoniens

- rnetamorphisme, deformation, toctoniq ue cassante
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KETILIDIEN

KUANITIQUE - intrusion de do1erites (AD) NE lt t .
- intrusion de do1erites (AD) NW ec omqtue

. . d d l" (AD) EW cassan e- mtruslOn e o entes

tectonique cassante
- plissement mineur NE, microc1inisation (?)
- plissement majeur NW-EW, migmatitisation
- plissement mineur NE-NS (?)
- intrusion de sills de roches ultramafiques
- groupe d'Arsuk (roches yolcaniques basiques et

roches pyroc1astiques ...)
- groupe de Sermilik (quartzites, calcaires dolomiti

ques, schistes pelitiques ... )

PRE-KETILIDIEN - hypothetique.

10

Les numeros des echantillons se rapportent il la collection du GGU.
Tous les echantillons recoltes, les cartes originales et les plaques minces
sont conserves par le GGU il Copenhague.

Toutes les directions sont donnees en degres par rapport au N
geographique.

Le marteau qui donne l'echelle de la plupart des photographies a
un manche de 40 cm. de longueur.

4. Travaux precedents.
Il n'existe pas de publication detaillee consacree il cette region. On

ne trouve dans la litterature publiee ou inedite que des indications
generales ou des vues d'ensemble sur la geologie des environs d'Ivigtut.

Sur la carte jointe il son memoire (table 1), N. V. USSING (1912) note
en «gneiss archeens) toute la region situee au NW d' Ivigtut et esquisse
les grands traits de la geologie regionale.

Il faut attendre les travaux de C. E. WEGMANN pour trouver des
indications precises et precieuses sur la geologie du SW groenlandais.
Dans son travail classique de 1938, C. E. WEGMANN donne un resume
detail1e des travaux precedents relatifs il l'ensemble de la region; il com
plete et modifie la chronologie d'USSING en introduisant les principales
subdivisions qui seront utilisees dans ce travail: la periode ketilidienne
et la periode de Gardar; mais ses recherches detaillees ne depassent pas
vers le N la region Arsuk-Kungnat. Dans des publications posterieures
(1939, 1947 a) il resume et reprend ses conclusions, indiquant notamment
que la chaine ketilidienne doit se prolonger vers le N au-delil de la region
d'Ivigtut.
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Au cours des annees 1954-1956, le GGU a effectue des reconnais
sances le long des cates dans tout le district d'lvigtut. Une de ces re
connaissances a perrnis de localiser et d'etudier rapidement les granites
de Tigssaluk (J. BONDAM, 1956).

En 1958, 1959 et 1960, de nombreux rapports ined~ts ont ete remis
au GGU par les geologues qui travaillent dans la region situee au N
d'lvigtut: S. AYRTON, E. BONDESEN, L. F. BONNARD, M. BURRI, C. H.
EMELEus, N. HENRIKSEN, M. WEIDMANN.

Une synthese de ces travaux a ete mise au point par A. BERTHELSEN
en 1958: an the chronology of the Ivigtut district, South Greenland, a
compilation. Rapport inedit, GGU. A. BERTHELSEN introduit une nou
velle subdivision dans la chronologie de la region: la periode kuanitique.

A. WEIDICK (1959) consacre quelques pages aux glaciers qui se jet
tent dans le fjord de Sermiligarssuk.

En 1960, enfin, A. BERTHELSEN (1960 et 1961) reprend et precise
la synthese citee ci-dessus; il introduit il nouveau une subdivision: la
periode sanerutienne.

Plusieurs auteurs ont etabli des paralleles entre la geologie du
district d'lvigtut et celle des regions voisines du Groenland et du Canada:
C. E. WEGMANN (1938), E. H. KRANCK (1939), A. BERTHELSEN (1960).

Mentionnons pour terminer les nombreuses indications qui nous ont
ete fournies oralement par nos camarades geologues du GGU.

Note ajoutee en cours d'impression: voir egalement les recents
travaux de S. AYRTON (1963): A contribution to the geological investiga
tions in the region of Ivigtut, SW-Greenland, M. O. G. 167,3 et de W. T.
HARRY and C. H. EMELEUS (1960): Mineral layering in some granite
intrusions of S.W. Greenland. 21e Congr. Geo!. Int., Copenhague, part 14,
172-181.



PAR'fIE I:

LES ROCHES KETILIDIENNES

1. Introduetion.

Dans cette partie nous verrons les divers types de roches qui for
ment la plus grande partie de la region etudiee, leurs principales carac
teristiques et leur petrographie, d'apres les etudes de terrain et de la
boratoire. Les relations structurales et l'evolution dans le temps et dans
l'espace du socle ketilidien (suprastructure et infrastructure plus ou
moins migmatitisee) et de l'hypot1etique preketilidien seront exposees
en detail dans la partie IV.

La nomenclature utilisee dans la description des structures des
roches est empruntee il J. M. LAUBARD (1953).

Les termes des textures choisis sont ceux dont l'emploi est recom
mande par le GGU; ils ne comportent, dans ce travail, aucun sous
entendu d'ordre genetique et sont uniquement descriptifs (cf. R. V.
DIETRICH, 1960).

2. Les roches de la suprastructure ou schistes verts.

La suprastructure ne se trouve que dans la partie septentrionale de
la region etudiee; elle forme trois zones (voir planche 2) bien visibles de
loin il cause de leur teinte sombre et de leur relief modere. Elle est formee
des roches plus ou moins metamorphisees des groupes de Sermilik et
d'Arsuk, teIs qu'ils ont eM decrits par C. E. WEGMANN (1938 et 1947 a)
et A. BERTHELSEN (1960 et 1961) dans les regions plus meridionales de
Kobberminebugt et d'Arsuk et qui comprennent:

Groupe de Sermilik: grauwackes, quartzites, schistes divers (entre
autres graphiteux et pyriteux), calcaires dolomitiques.

Groupe d' Arsuk: surtout roches volcaniques et pyroclastiques
basiques telles que pillow-lavas, tufs, lapillis, avec des niveaux de quart
zites, de schistes pyriteux et de conglomerats.

Des sills de gabbros se sont mis en place dans les deux groupes et
ont ete ensuite plisses avec l'ensemble de la serie sedimentaire.
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Le metamorphisme de la suprastructure varie entre les facies
schistes verts et amphibolite a epidote d'EsKoLA, ce qui correspond aux
trois sous-facies que F. TURNER et J. VERHOOGEN (1960) decrivent dans
leur «greensehist facies».

Il n'est pas possible, a cause des complications tectoniques et de
la position variable du front de migmatitisation, d'etablir une coupe
stratigraphique valable dans la suprastructure; cependant l'examen des
schistes verts sur le terrain et en laboratoire permet de reconnaitre avec
plus ou moins de precision les roches qui forment les series sedimentaires
et effusives des groupes d'Arsuk et de Sermilik; on peut schematiquement
y distinguer les principaux types suivants:

Schistes basiques: roche de teinte vert sombre, generalement tendre,
schisteuse ou massive, de grain variable (0,2-2 mm.), de structure Iepido
a nematoblastique, dont la composition est assez constante et montre
les assemblages suivants: epidote-chlorite-calcite-sphene, epidote-chlorite
actinote-sphene, hornblende-epidote-biotite-grenat (almandin), horn
blende-chlorite-biotite-calcite-sphene-epidote, avec un plagioclase dont
le pourcentage d'anorthite varie entre °et 25, le plus souvent de l'albite
oligoclase An 10, resultant d'une forte saussuritisation. Les mineraux
d'importance secondaire sont: le quartz qui ne depasse jamais 5 % et
qui est souvent absent, l'apatite, les mineraux titanes (sphene-leucoxene
ilmenite), les mineraux opaques (pyrite-magnetite-limonite) qui cons
tituent 1-5 % de la roche. Sporadiquement nous avons observe de la
muscovite, de l'allanite et de la tourmaline, toujours en petites quantites.

Ces schistes basiques representent les equivalents des tuffs et lapillis,
des pillow-Iavas et des sills de gabbro plus ou moins transformes selon
le schema donne par M. LORETAN (1959); un examen attentif de la roche
revele parfois des textures originelles plus ou moins bien conservees,
telles que: fine stratification des couches de cendre, formes de coussins,
banes massifs epais de plusieurs metres et grossierement cristallises des
sills gabbroiques (exemple fig. 22).

Zones rouillees: ces zones, larges de quelques dizaines a quelques
centaines de metres, se suivent tres bien sur le terrain a cause de leur
couleur brune, rousse ou orangee; elles soulignent les replis et les rejets
des cassures et certaines d'entre elles se prolongent sur plusieurs kilo
metres; d'autres se reduisent a des lentilles de quelques centaines de
metres seulement. Elles passent graduellement aux schistes verts de type
banal.

La composition de ces roches differe de celle des schistes basiques
par l'abondance de quartz, de muscovite et surtout de sulfures et oxydes
de fer plus ou moins alteres (pyrite, pyrrhotine, magnetite, oligiste,
ilmenite, limonite). Selon H. PAULY (1948) qui a etudie les zones rouillees
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Fig. 2: Cate de Sermiligår uk fjord, au du pt 1018. clli ·tes pelitiques finement
!ites, microplisse . et coupes pal' quelques cassure vet'ticales; on note une mince

couche quartzofeldspalhique claire sur la gauche. Photo ~I. WEID MAN N.

du gnei's de la region d' Holsteinsborg (voir aus i H. RAlIf BERG, 1948),
la formation de limonite est due il. l'alteration de la pyrrhotine; d'autre
part l'abondance de mineraux fenugineux ne depend pas d'une minerali
salion secondaire mais elle rend compte de la richesse en fer et en titane
de Ja roche sedimentaire originelle. Il est fort possibIe que les zones
rouillees representent l'equivalent mHamorphise des schistes pyriteux
des groupes d'Arsuk ou de Sermilik.

Schistes pelitiques: ce sont des roches de couleur generalement claire,
tres finement litees (ng. 2), riches en muscovite, sericite, albite-oligoclase
et parfois quartz: on y trouve egalement des quantites variables de
chlorite, d'oxydes de fer et de tourmaline. Ces roehes sont tres souvent
schistifiees, ecra ees ou boudinees, et il est rare que l'on puisse en suivre
un niveau sur de grandes distances. Elles passent graduellement, par
augmentation de la quantite de feldspaLll et de quartz aux:

Schistes quarlzojeldspathiques: ils forment des banes de plusieurs
metres, parfois massifs, de couIeur gri -vert c1air, rose ou jaune påIe,
bien visible sur le terrain. La composition peut varier d'une roche ou
le quartz et le plagioclase sont en quantite egale il. une roche OU le quartz
oecupe plus de 70 Ofo du volume total; la structure est granoblastique
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a grano1epidoblastique; nous y determinons, en plus du quartz, de la
muscovite et de la sericite, plus rarement de la chlorite et de la biotite;
les mineraux accessoires ou accidentels de ces schistes sont: orthose,
carbonates, apatite, sphene, mineraux opaques et grenat.

Schistes calcaires : ce sont des roches de couleur claire, en bancs tres
minces (au maximum quelques decimetres) ou en lentilles, tres schisteuses,
a structure granoblastique ou granolepidoblastique, formees principale
ment de carbonates probablement magnesiens, de chlorite et de biotite
et accessoirement de hornblende, quartz, mineraux opaques, sphene,
apatite et serpentine; elles ne contiennent pas de plagioclase.

Le tableau ci-dessous rassemble quelques evaluations de la com
position mineralogique des divers types de schistes, obtenues au moyen
de l'integrateur planimetrique de Leitz:

Roche Schistes q~artzo- Quartzite Schistes Schistes Schiste
feldspathlques pelitiques basiques ca!caire

Echantillons ....... 32810 38015 38053 32853 38011 32864 32870 32832
Feldspaths ........ 40 41 41 4 61 24
Quartz ............ 41 48 70 31 20 1
Chlorite ........... 6 5 t f 31 4
Biotite ............ 1 4J 24 t 1
Muscovite ......... 5 2 24 12 1 2
Hornblende ....... 60
Min. opaques ...... 2 1 6 1 2 li 1 5
Carbonates ........ 7 1 2 12 80
Epidote ........... 2 1 35 2 10
Sphene-Leucox{me t

2 1 3 2 1 3 10et Apatite ..... J
(+ Serpentine)

Les schistes verts et les gneiss rubanes contiennent parfois de tres faibles
quantites de chloritoide; les observations de terrain n'indiquent aucune
relation entre ces roches et des zones de stress ou de friction (voir H. H.
READ, 1951, et V. MARMO, 1958a).

Nous n'avons jamais trouve de conglomerats dans les schistes verts;
en un point cependant (250 m. au N du pt. 860, 2 km. aI'W de Bikuben),
nous avons observe dans des schistes basiques tres amphiboliques un
niveau lenticulaire d'agglomerat, epais de moins d'un metre; les elements
sont principalement composes d'amphibole, ils ont quelques centimetres
de diametre et ils sont assez arrondis; ils sont emballes dans une pate
a chlorite-epidote-carbonates; il s'agit peut-etre d'une couche de lapillis
tres grossiers.

Les schistes basiques forment plus des deux-tiers du domaine des
schistes verts, suivis en importance par les schistes quartzofeldspathiques
et les zones rouillees; les schistes pelitiques et les schistes calcaires sont
beaucoup plus rares. Il semble que la plus grande partie de la supra-
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structure de notre territoire represente l'equivalent du groupe d'Arsuk
plutat que du groupe de Sermilik.

Ces series paraissent typiques d'une sedimentation orogenique peu
profonde avec beaucoup de roches vertes, de roches pyroclastiques et
de grauwackes, et peu de schistes et de calcaires (F. J. PETTIJOHN, 1943).

Sans que l'on puisse parler, en l'absence de donnees precises, d'un
veritable metamorphisme topochimique de la suprastructure a l'epoque
ketilidienne, il ne semble pas qu'il y ait eu, alors, un apport important
en dehors des zones migmatitisees ou en voie de migmatitisation; cepen
dant de nombreux faits (voir partie IlI: «Le complexe filonien») prouvent
que les epoque sanerutiennes et de Gardar ont connu des manifestations
notables de metamorphisme, de metasomatisme et d'activites hydrother
males. Ces phenomenes ont localement affecte les schistes verts:

a) mineralisation locale, concentree sur des plans de diaclases ou
des fissures, avec formation de sulfures de Fe, Cu et Pb, barytine, car
bonates et quartz, probablement deposes par des solutions hydrother
males (cate S de Sermiligårssuk fjord, au NW du lac 530).

b) mineralisations locales, diffuses dans l'ensemble de la roche et
independantes des zones rouillees, avec formation de pyrite et car
bonates, probablement causees par un metasomatisme avec apport de
S, Fe et CO2•

c) presence assez constante de tourmaline, aussi bien dans les schistes
pelitiques primitivement riches en bore que dans les schistes basiques
primitivement tres pauvres en bore (H. et G. TERMlER, 1956, p. 151);
la presence de tourmaline doit done avoir deux origines: elle est peut
etre primaire dans les schistes pelitiques, mais elle est secondaire dans
les autres roches OU elle est due a un metasomatisme avec apport de
bore, d'åge probablement sanerutien, car les filons de Gardar ne con
tiennent jamais de tourmaline, alors qu'on en trouve dans les amphibo
lites discordantes kuanitiques. L'origine du bore n'est pas connue avec
exactitude. La presence ubiquiste de la tourmaline dans les schistes et
les gneiss n'a rien de tres etonnant vu la facilite de migration et l'abon
dance du bore (H. H. READ, 1951). Elle est cependant trop peu abondante
pour que l'on puisse parler d'une veritable tourmalinisation.

Aucune des mineralisations observees sur le terrain ne presente un
interet economique; les processus invoques ci-dessus pour expliquer ces
accidents sont evidemment schematises. Il est probable qu'ils se com
binent les uns avec les autres et que l'ensemble des phenomenes est plus
complexe, mais les elements dont je dispose ne me permettent pas de
pousser plus loin l'analyse.

La radioactivite des schistes verts est tres faible et ne presente rien
de particulier.
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Fig. 3: Entre le lars 4.80 et 600. Pegmalile f'oncordanLe lI1ise en place dans le
schisLes "erls ou la granitisaLion com[]lence il se fail'e 'enlir: fOl'lI1uLion de min es
liLs quarlzofeldspaLhique dans la ma se des schi tes, phenomenes de l' crisLallisalion
des min6raux pre-cxistanLs, envahissernent progressif de la Irame ba 'iquc pal' du
quartz et du plagioclasc poe iliLiquc. Noter Je contact Ll'anehc entre le' r.hi ·te et

la pegmalite. PhoLo M. WE10"A '11\.

3. Les gneiss et migmatites de l'infrastructure.

Comme le montre la planche 2, la majeure partie du terrain ctudie
est occupe par des gneiss pl'ovenant de la migmatili ation des scr'ies de
la suprastl'Ucture. Le degre de mctamorphisme de ces gneiss est legere
ment plus elevc que celui des schistes verts; il va du facies amphibolite
au facies amphiboJite å. epidote, Par contre, le degn') de migmatitisation
est tr'es variable, ce qui a prod uit les types de roclws tres difTcl'encie
qui ont ete reportes sur la planrhe 2 et qui sont decrits ci-dessouR.

A - Gneiss et schistes agmatitiques.

Le front de migmatitisation est marque tres generalement, au con
tact des schistes ver'ts, par une zone de gneiss-schistes agmatitiques plu
ou moins marquee (pOUl' la description de ce type de roche, voir C. E.
WEGlIlANN, 1938, p. 37-40); les agmatites sont tres bien developpees sur
toute la Jimite W de la principale region des chistes verts (entre le lac
480 et Sermiligul'ssuk fjord) OU les corps pegmatitiques pl'ennent des

168 2
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Fig. 4.: ']i; de Lysefjeld. Fragment de schisto en voie de gnoi'sil1cation, compris
entre dos pegmatites; lo. nombl'eux lits quarlzofeldspalhiquos sont i 'i plisses,
boudine , ca e ol forment parfois dos (cquarlz-I'od l) (C. "'lLSON, 1953); lo contact
entrr le.' lit acidcs et la lr'ame ha ique osl moin tranchc que les ('onlacl chisle-

pegmaLite do la lig. 3. Pholo :\1. "-Ero"A'>t'.

proportion 'peeLaeulaires: il forment de banes plus ou moins con
cordanLs, souvent riches en museoviLe, qui. ont jusqu a 50 m. d'epai eur
et qui montrent un contaet tre Lranche avec des schistes basiques å
amphibole, chlorite, epiclote et biotite (fig. 3) ou avec du gneiss å bioLite,
('hlorite et epidote impregne lit-par-1it pat' du materiel quat'tzo-feld
spathique (fig. 4). La texture agmatitique s'ob erve egalemenL a petite
eehelle; les pegmatites ne depassent pas dans ee eas quel qucs deeimetres
et les elements basiq ues y sont g{meralern ent mieroplisses et traverses
de nomb1'eux monnets aeides.

En plusieurs points, on note de- structures agmatitiques tres nettes
dans les gneiss rubanes (region du pt. 1030, au S du GaITelsø, etc....);
elles se 1'attaehent ee1'tainement au type d'agmatite 6 deerit paf' A. OE

NYGAARD et . BERTHELSEN (1952, lig. 6, p. 2-6), ou la denomination
de «relie granitization struetures formed during progres ive metamor
phisrn », tandis que les agmatites qui marquent la limite infra trueLme
suprastruetut'c illustrent les types 4.a et 4b de memes auLeurs.

La eomposilion de pegmatites est as ez eonstante: (yoir egalement
le ehapitre (rPegmatites») quartz, plagiocla c variant dans le limites de
l'oligoclase, mieroeline et ol'those sont les elements principaux, aeeom-
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pagncs acces oirement de TTluscovile et de 'hlorile, plus l'arement de
bio"lite, de calcile, d'apatite, de sphenc-lcucoxcne et Je mineraux opaques
(magnetite, ilmenite, oligiste) ; la stl'uclul'C esL gl'anoblastique ou por
phyroblasLique et Je grain tr's val'iahle n-'I~ mm.); Je quartz montl'r,

Fi .5. Pl. 850, E de' granit.es. Gneis I'ubane avec elos banes amphibolilique' in
je tes pal' du rnall'oricl acide et boudines. Photo L. F. BOl'iCl'.\RO.

toujour de extinctions roulante , meme en dehors dcs zones plis ees
et cassees, ce qui est un indice certain de protoclase (B. RAG u[ , 1957);
an note couramment la presence de microperthite et de micropegmatite.

La radioactivite des relique ba iques e·t faible et du meme ordre
de grandeur' que celle des schistes vcrts; par' conLJ'e certaines pegmatites
montrent une radioacti vite au-ele sus ele la moyenne, causce probable
ment par des inclusions liees a la biotite ou a la muscovite.

2'"
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Fig. 6: Lysefjeld, vu du SE. Grande pal'oi de gneiss rubane lJr'esque horizonta1.
Vers le somme l de gauche, le gneiss est plus agmalitique et montre un l'eseau de

~r'osses pegmatites di cordantc.. PhoLo ,f. \'VEIIl\IA';N.

B - Gneiss rubanes.

Cette denomination s'applique a toutes les J'oches presentant une
alternanee plu ou moins reguliere de lits sombre a hornblende, biotite,
chlorite et epidoLe et de lits quartzofeldspathiques clairs (flg. 5, 6 et 34);
ce qui COlTe pond aux «banded gneiss)} et {(veined cmeiss» de R. V.
DIETRICH (1960); la trame basique des gneiss rubanes repre ente en
viron 20-70 0J0 du volume total de la roche, le reste eLant constitue par
les masses acides concordantes dont l'origine sera di cutee plus loin (voir
chapitre {(Pegrnatites,}). Le O'rain de la roche varie entre 0,5 et 3 mm., la
structure est granonematoblastique ou granolepidoblastique, avec passage
graduel de liLs c!airs aux lits basique . La compo ition moyenne est
la uivante:

Plagioclase: oligocla e n 10-30, Je plu souvent sau suritisee et
toujours pjus abondante que le quartz.

Feldspath potassique: tres rarement un peu de microcline ou d'or
those, localise dans les lits quartzofeldspathiques.

Quarlz: toujours courant, montrant J'egulierement une extinction
roulante.
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Amphibole: hornblende verle, toujours alteree en ehlorite-biotile
epidote-sphEme; elle a parfois enLierement disparu.

Biolite-chlorite-epidole: presque toujours pre ents; en assez grande
quanliLe dan la trame basique.

l1uscovite: pal'fois abondantc, mais le plus souvenL d'importance
secondail'e ou absente.

Minerau,I aecessoires: presq ue Loujours de l' apatile, du sphene plus
ou moins leucoxenise eL des mineraux opaques (magnetite, ilmenite,
pyritc, oligiste) . plus rarcmenL des carbonate nellement secondaires de
la toul'maline et du zircon lie a la biotite.

Le gneiss a donc en moyen ne la composition d'une diorite ou d'une
diorite quartzifere.

On trouve dans le aneiss rubane des reliquc. plus ou moin nette
ment reconnai sables des ancienne roches sedimentaires ou eITu ives:

1) le gneiss est localement riche en banes amphibolitiques (amphi
bolites concordantes) qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de meLl'es
d'cpaisseur et que l'on suit souvent sur plusieul's kilometres ; les zones
riche' en banes amphibolitiques ont Cle schematisees sur la planche 2.
Les amphiboliLes concordantes pl'esentent parfois a leur bordure une
texture aamaLitique prononcee; leur eomposiLion est assez diITerenLe de
ceJle de la tl'ame basique du gnei s rubane : le plagiocIa e est heaucoup
plu riche en anol'thite ( n 30-65), la hornblende verte et la biotite sont
tre fraiches et abondanLe' , il Y a tres peu de quartz, Il est tres probable
que les amphibolites eoncordantes representent les si11s de gabbro q ui
on t localement resiste a. la gl'anitisation; elles seraient done des ortho
arnphibolites au en de P. LAPAD -HAHGUES (1953).

2) a deux endroits (vers le pl.. 760, SE du Kernesø; Sv, du pL. 700,
SE de la region etudiec), nous avons note des zones rouillees coneordantes,
riehes en sulfures eL oxydes de fer, qui presentent de grandes analogics
avec les zones rouillees de la suprastructure eL qui ne semblent pas
pouvoir etre I'attachees aune mineralisation secondaire ou il. une cassure;
ces zones sont toujours peu importantes et elle ont moins bien resiste
il. la gl'aniLisation que les amphibolites concordantes.

3) en plu 'ieurs points (S du GalTelsø ; E du granile septentrional;
limite SE du domaine des chistes verts), le gnei rubanc conLient de
nornbl'euses enc1aves, boudin . et lits intersLI'aLifies d une roche particuliere,
gabbro-anorthositique (fig. 7), tres semblable a celle qui forme la ({ erie
des gabbr'o-anorthosites» de la region d'lvigtuL (rapports incdiLs de
J. BONDAlII 1955, et " HE:'lRIK EN, 1958) ou aux gabbro-anorthosites
de Tovqu aq, decrits par A. BERTHEL g (1957, pp, 181-182). Sa com-
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Fig. j: Pt. 850, E des graniles. Enc1a,'cs et lit de roeIle gabbr'o-anol'lhosilique dans
un "'Miss rubane visible il gauche. TOlll'c la pal'lie droile de la flp'lIrc e t oeeupee

I ar une p gmatite di eordanle. Pholo L. F. BO;\,\,.\I\D,

position est la suivanLe: plagioelase basique (An40-75), Ires peu ou pas
de quartz et de feld path potassique, hornblende verte, bioLiLe, epidote,
zOlsite et sphene. Le zones il. reljqucs de gabbro-anOl'thosiLe se uivcnl
tre bien ur le terrain; elles sonl tout il fait concordante avec la foliation
du gneis et les bane amphiboliLique (planche 2), Tant par leU!' texlure
que par leU!' omposiLion ou leur repartition, le roclles d'affinite gabbro
anorthositique de la region etudiee ne pem-ent ctre identifLees eomplete
ment il celles qui se trouvent plus au S, mais elle s'en rapprochenL
beaucoup et il est tres probable qu'elles ont la meme origine; celle-ci
est, il. vrai dire, encore hypoLheLique et deux olutions sont proposees
(A. BERTHEI.SE.\', communication per'sonnclle): ou bien les gabbro
anorthosites ont des calcaires argileux metamorphoses (mais on n'y a
jamai' trom'e de reliques å carbonates ou il ilieate de chaux) ou bien,
par analogic avec le «blotchy gabbro» de geologues canadiens Lravail
lant dans la province Grenville-Labradol" ee sont les restes meLamol'
phoses eL tcctonises de ill et coulees se rapportant å un type de vol
rani me propre å celle region (mais on n ajamais Lrouve ces roches
pal'Liculiercs dans le ehi te verLs); la question re te done ouverle.

Dans la parlie de la region etudiee, le gnci s rubane eonlient tre
regulierement du grenat (probablemenL de l'almandin), oit dissemine
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dan l'ensemble d' la roche, soiL concentre en nodules de 1-10 cm. de
diametre (fig. 8); dans ceLLe zone, OU J'amphibole est peu biotitisee et
chloriLisee, le degre de meLamorphisme est un peu plus eleve qu'ailleurs

Fig, 8: C6Le 1\ de Tigssaluk fjord, au S du pt. 690. Gneiss amphibolitique rubane
riche en grenats qni fOl'men t les Laches cL nodnles sombl'es, de plu i urs cm. de
diametre, bien visible sur la plloLo; le gneiss est reroup6 par quelque pel.iLes peg-

matiles discordantes il bOl'ds difTus ou tranchC.. Photo 1\1. \YEIDMAi\loI.

et correspond å la partie superICul'e du facie amphibolite å almandin
de F. TUR 'ER et J. VEllllOOGEN (1960).

Au contact des granites de Tia',aluk, et surtout du granite l W,
le gneiss dioritique a eLe faiblement et tres localement transforme sur
une largeur de quelques dizaines de metres au maximum: la roche, homo
geneisee et metasomatisce par apport de quartz et de feldspaLhs ])otas
siques (formation de porphyrobla te de microcline), montre alors une
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Fig. 9: Pl. 880, N du GaITelsø. Gneiss a lrainees basiques; masses quarlwfeld
spalhiques dilTel'enciees riclle en mu 'covile ell'eliques basiques il. chloI'ile el epidote.

Le contact est soit trancM, soit dilTus. Photo M. WEID MAN N.

composition plus granodiol'itique ou merne granitique (J. BOND AM, 1956;
C. B. EMELEUS, rapport cite), materialisant ainsi un leger «front silico
alcalin» (E. RAGUIN, 1957).

La radioactivite des gneiss rubanes est tres faible et ne presente
rien de particulier'.

c - Gneiss il trainees basiques (streaky gneiss).

Dans les gneiss de ce type, la trame basique ne forme plus des liLs
continus d'epaisseul' assez constante, mais il n'en reste plus que de
minces lentilles, des trainees allOIlgees dans la direction de la foliation
ou des masses informes dans lesquelles on distingue encore une succession
de lits acides et basiques plus ou rnoins nets; le contact entre les restes
de la trame basique, de couleUl' generalement brune ou rouilJe, eL le
materiel quartzofeldspaLhique differencie gris-clair esL soit tranche, soit
diffus (fig. 9). La tr'arne basique de ces gneiss presente padois localement
une texture æillee avec des porphyrohlastes de plagioclase et de quartz
de 0,5 a 1,5 mm. de diametre.

Les gneiss a trainees basiques ne sont pas tres repandus dans la
region etudiee; a part les zones situees, d'une part, au NE du granite
septentrional et, d'autre part, dans l'axe du Gaffelsø, iIs ne forment
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qu'une etroite bande de transition entre le gneiss rubane et le gneiss
homogene ou nebulitique; on en trouve egalement des affleurements peu
importants dans les gneiss rubanes et homogenes.

Leur structure est granoblastique ou granolepidoblastique: le grain
varie de 1 il. 3 mm.; la composition moyenne est assez constante : les
elements blancs occupent entre 70 010 et 90 010 du volume total de la
roche et comprennent environ 2/a de plagioclase (An5-30), plus ou moins
sericitise et albitise, Ila de quartz montrant toujours une extinction
roulante et, accidentelIement, un petit peu de microcline, de muscovite,
d'epidote et de chlorite; la biotite est parfois tres abondante dans la
trame basique, ainsi que les carbonates d'origine nettement secondaire;
les elements accessoires, pas toujours presents, sont les mineraux opaques
(surtout magnetite, ilmenite, limonite), l'apatite, le sphene passablement
leucoxenise et le zircon dans les gneiss riches en biotite; on observe tres
frequemment la presence de microperthite et de micropegmatite.

La composition generale du gneiss il. trainees basiques est celle d'une
diorite quartzifere ou, plus rarement, d'une granodiorite. Sa radioactivite
est un peu plus forte que celle des gneiss rubanes et agmatitiques.

D - Gneiss nebulitiques et homogenes.

Au N de la ligne EW qui passe par le Gaffelsø et le granite septen
trional, on trouve de grandes surfaces d'un gneiss gris clair ou rose, tres
monotone, qui forme des massifs eleves Oll les affleurements sont ad
mirablement polis par le glacier et presque entierement depourvus de
mousses et de lichens. La roche est homogene, de grain moyen il. grossier,
traversee par quelques rares pegmatites qui n'ont jamais plus de quelques
decimetres de puissance et localement coupee en tous sens par de nom
breuses diaclases (fig. 63); elle contient parfois de gros porphyroblastes
de microcline. Ces gneiss homogenes passent il. des zones de gneiss nebuli
tique dans lesquelles la direction de la foliation est plus ou moins visible,
selon qu'elle est soulignee par des minces trainees brunes ou vertes de
phyllosilicates, ou par de simpIes alignements de feldspaths.

Les nebulites et les gneiss homogenes contiennent des reliques
basiques parfois assez nombreuses qui ont des aspects tres differents:
fragments anguleux de gneiss rubane, il. bords francs, composes prin
cipalement d'amphibole et de biotite; lentilles de gneiss agmatitique;
banes amphibolitiques microplisses se suivant sur quelques metres; re
liques sombres il. chlorite-epidote, d'aspect <<lluageux», qui passent pro
gressivement au gneiss acide; vagues taches arrondies, il. peine plus
sombres que la roche encaissante ; toutes ces reliques basiques sont
souvent entourees et traversees de pegmatites ou de filons de quartz
(fig. 10).
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Fig. 10: StabeJland. rtelique de gneiss ncbulitique dans du gneiss homogene, re·
coupee par deux generations de pegmatites (la pIu jeune e t discordanle et sa
direction e t il peu pres parallele acelle du manche du mal'teau). PhoLo M. WE I D M Ai\' N.

Les direction de la «foliation fantome)} du gnel s nebulitique et
celles des clifferentes reliques basiques du gneiss homogene cOlncident
assez bien et permettent d'elucider avec plus ou moios de surete la
structurc du soc1e.

D'apres E. RAGUI~ (1957), les conceotrations de mineraux sombres
dans le gneiss homogene pemrent avoir deux origines; ou bien ce sont
des «souvenirs du front basique externe non encore elTaces par l'acheve
ment du phenomene de granitisation)}, ou bien ce sont des reliques non
migmaLiLisees du gneiss et des schistes pre-existants. Tout semble
indiquer que cette derniere origine soit la plus vraisemblable, cal' on
observe tous les stades de transition entre les simpIes concentrations de
mineraux sombres et les reliques de gneiss rubane encore intact; d'autre
part, nous n'avons nulle part pu mettre en evidenee un front basique
externe autour des gl'ands corps de migmatites.

Les gneiss homogenes et nebulitiques ont generalement un grain
grossier (2-4 mm.); leur strueture est granoblastique ou porphyro
blastique et leur composition moyenne est celle d'une diorite quartzifere
ou d'une granodiorite, avec des zones plus franchement dioritiques ou
granitiques. La proportion des elements sombres ne depasse jamais
10 %; l'analyse mineralogique nous montre:
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Plagioclase: gEmeralement plus de 50 Ofo du volume total; com
position variant entre An5 et An 25; toujours saussuritise et parfois
fortement albitise.

Feldspath potassique: pas toujours present; il s'agit principalement
de microc1ine accompagne parfois d'orthose.

Quartz: toujours abondant avec extinction roulante.

M uscovite: tres regulierement presente, environ 5 oIo du volume total
de la roche.

Biotite-chlorite-epidote: gEmeralement presents, mais toujours en
petites quantites.

M ineraux accessoires ou accidentels : apatite, sphene-Ieucoxene,
allanite liee il l'epidote, carbonates toujours d'origine secondaire, magne
tite et limonite, zircon et rutile lies il la biotite.

On note generalement de la microperthite, des micropegmatites et
des signes d'albitisation.

La radioactivite de ces gneiss est relativement elevee, conformement
il. ce que 1'on peut attendre de la part d'une roche dont la composition
est proche de celle d'un granite (H. et G. TERMlER, 1956; E. RAGUIN,

1957).

E - Les pegmatites.

Dans ce travail, le terme de «pegmatite» est utilise dans la meme
acception que dans 1'etude que H. RAMBERG (1956) a consacre aux
pegmatites des regions situees entre Godthåb et Egedesminde. Les con
c1usions auxquelles ce dernier parvient trouvent presque toutes une ex
cellente verification dans la region que nous avons etudiee. Il nous
semble inutile de reprendre en detail, apres H. RAMBERG, la description
et la discussion des nombreux types de pegmatites que 1'on rencontre
dans les chaines precambriennes du Groenland; il suffira de souligner
rapidement certains aspects et certaines caracteristiques qui se rap
portent plus particulierement aux roches que nous avons observees:

Pegmatites des schistes verts: ce sont des filons et masses generale
ment discordants, de grande taille, montrant un contact tres tranche
avec les schistes et toujours riches en muscovite, il. tel point que 1'on
a parfois au centre de la pegmatite une zone presque monorninerale il.
muscovite dont les paillettes peuvent atteindre plusieurs centimetres de
diametre et sont arrangees dans un plan parallele il. celui du filon de
pegmatite.

Pegmatites du gneiss agmatitique: on note tres souvent des plis
ptygmatitiques dans les pegmatites discordantes de ce type (fig. 11);
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elles sont egalement riches en muscovite et peuvent atteindre des dimen
sions considerables (voir egalement le chapitre «Gneiss agmatitique»).

Pegmatites du gneiss rubane: elles sont soit concordantes avec des
textures boudinees ou en «pinch-and-swelh (H. RAMBERG, 1955), soit
discordantes avec des plis ptygmatitiques.

Pegmatites du gneiss homogeneise : elles sont generalement plus rares;
leur contact avec le gneiss est presque diffus; elles sont souvent en etroite
relation avec les reliques basiques.

«Pegmatite du GatJelso»: il s'agit d'un filon de type particulier, com
pose de 80-95 Ofo de quartz et, pour le reste, de chlorite, plagioclase et
mineraux opaques, qui se suit sur plus de 10 km. (C. H. EMELEUS, rap
port cite, a retrouve entre les deux granites des roches tres quartzeuses
qui representent probablement la prolongation orientale de la pegmatite
du GafIelsø); cette pegmatite s'est mise en place le long d'une importante
zone de cassure et elle est posterieure il la phase principale de migma
titisation et de pegmatitisation (voir partie IV: «Tectonique»).

Pegmatites et filons de quartz sanerutiens: voir dans la partie III, le
chapitre «Amphibolites Discordantes».

Composition: les divers types de pegmatites enumerees ci-dessus
sont semblables. lIs ne different que par la proportion des mineraux
d'importance secondaire. La structure est granoblastique et, plus rare
ment porphyroblastique; le plagioclase varie dans les limites de l'oligo
clase, il est parfois saussuritise et albitise; le microcline et l'orthose ne
sont pas toujours presents et n'occupent jamais plus de 10 Ofo du volume
total; le quartz montre toujours une extinction roulante, il peut etre
tres abondant ou meme etre le seul constituant de certains petits filons;
toutes les pegmatites nous montrent de la microperthite ou de la perthite,
plus rarement une micropegmatite ou de la myrmekite; la muscovite est
generalement presente en proportions variables; la chlorite, la biotite
et l'epidote sont souvent representees, mais en petites quantites; la
calcite est courante et toujours nettement secondaire; le sphene-Ieucoxene
et l'apatite sont presque toujours presents parmi les mineraux accessoires.
Des mineraux moins communs sont parfois abondants dans les peg
matites: la tourmaline est souvent presente dans des petits filons de
quartz discordants qui se rencontrent dans toutes les roches de la supra
structure et de l'infrastructure; l'abondance des mineraux opaques
(magnetite, ilmenite, oligiste) dans de nombreuses pegmatites rend
compte de la haute teneur en fer de certaines regions (gneiss il. trainees
basiques au NE du granite septentrional, par exemple), phenomene
analogue il. celui signale par H. PAULY (1948) dans le district d'Hol-
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Fig. 11: l,; du pt. 1018. Dan le gneiss agmatitique, grosse pegmatite discOI'dante
ti plis ptyO'll1alilique , compri e entre deux corps pegrnatitiques plu ou moins
concordanL. qui enserren l une I'eliquc de schi tes basiques. Photo :\'f. WEID MAX:'l .

.'teinsbol'g; l'alJanite est 6galement abondantc dans les pegmatites dis
cordanLes de certaines zones OU le gneiss en eonLienL lui-meme des
quantite anol'malement elevees (l'egion comprise entre Tigssaluk fjol'd
et les points 660-700; region des lacs 545-530-580, au , E du granite
sepLenLrional); ces observaLions rejoianent celles que H. RA 1BERG (1956)
a faites dans la region de Ameralik fjord (Godthåb distriet); d'autres
mineraux ont ete plus rarement I'encontres dans les pegmatites eL Lou
.i ours en tr'es petites quantites: hombJende verte, grenat, In onazi te,
lepidomelane, molybdenite, galene, PYl'ite, ehaleopyrite, bornite, fluorine,
?:ircon.

Dans quelque' I'ares eas, nous avons observe en bordure de petitcs
pcgmatite discordantes dans les divers gnei s, des eoneenLrations de
bioLite, ehlorite et amphibole sur une largeUI' de quelques centimetres;
ces phCnomenes pourraient ctre assi miles il des minuscules fronts basiques
semblable , Lou Les proportions gardees, il eeux que J. HALLER (1956b)
~ignale au pourtour des grands eOI'ps de migmatites du r unatakker Land
(Groenland oriental).

ne veine de Lourmaline bordee d'une zone aeide il feldspaths et
surtout quartz et il eontaets diffus avec le gneiss eneaissant (1,5 km. au
SW du Lae 435, SW de la region etudiee), represente le seul eas obseI've
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qui pourrait se rapporter il une «extraction areolae» selon la definition
de H. RAMBERG (1956, p. 199 et PI. 8, fig. 4).

En moyenne, les pegmatites banales ne sont pas plus radioactives
que les gneiss homogenes et nebulitiques; par contre, celles qui contien
nent, meme en petites quantites, de Pallanite, de la monazite ou du
zircon ont une radioactivite beaucoup plus elevee.

Genese: le probleme de la genese des divers corps de pegmatites que
l'on trouve dans les regions de migmatites rejoint celui de la formation
du granite : il est loin d'etre resolu ! De nombreux auteurs ont propose
divers processus : migration de matiere il l'etat ionique ou moleculaire,
il travers les reseaux cristallins ou le long des espaces intergranulaires,
apport de solutions d'origine magmatique ou metasomatique, ou encore
formees aux depends de la roche-hote, necessite de conditions thermo
dynamiques particulieres, presence d'un accident preexistant tel que
diaclase, plan de schistosite, relique basique, etc. . . . En se basant plus
ou moins sur ces divers processus, on a elabore des c1assifications et
etabli les criteres qui permettraient, sur le terrain et en laboratoire, de
determiner la genese des differents types de pegmatites; citons, parmi
d'autres, les travaux de G. E. GOODSPEED (1940), R. PERRIN et M. Rou
BAULT (1949 et 1952), B. C. KING (1948), E. NIGGLI (1952), A. SAN
MIGUEL ARRIBAS (1955b), H. RAMBERG (1956), etc.... Mais aucun de
ces schemas logiques et simpIes ne parait satisfaisant lorsqu'on examine
soigneusement sur le terrain l'ensemble des pegmatites d'une region,
c'est pourquoi il faut etre bien conscient du fait que «les formes actuelles
ne peuvent pas etre expliquees par des mecanismes simples» (C. E.
WEGMANN, 1959). Une origine mixte et complexe des pegmatites a
souvent ete mise en evidence (par exemple J. G. DENNIS, 1952; A. DE
MAY, 1952); les conc1usions recentes de R. A. CHADWICK (1958) nous
semblent s'appliquer parfaitement aux pegmatites de la region que nous
avons etudiee:

1) il est tres rare de pouvoir determiner exactement le mode d'em
placement des pegmatites il l'aide de tous les criteres necessaires;

2) les processus de mise en place sont tres nombreux et tres diver
sifies ;

3) plusieurs processus peuvent se combiner, dans le temps et dans
l'espace, pour aboutir il la formation d'une meme pegmatite.

Nous verrons plus loin (partie IV: «Tectonique») Page et le role des
diverses pegmatites dans l'orogenese ketilidienne et dans l'evolution
posterieure de la region.



PARTIE II:

LES ROCHES ULTRAMAFIQUES

1. Introduetion.

D'apres leur repartition, leur forme et leurs dimensions, les roches
ultramafiques de notre region peuvent se subdiviser en quatre categories :

1 - les lentilles de la zone du Gaffelsø.
2 - les lentilles isoIees dans les gneiss.
3 - le systeme de sills et lentilles du domaine des schistes verts.
4 - les trois massifs importants du domaine des schistes verts: pt. 860,

lac 510, pts. 635-675.

Ces quatre categories sont trop schematiques, car toutes les roches
ultramafiques sont liees entre elles. Pour la commodite de l'expose, nous
conserverons neanmoins cette subdivision et nous donnerons au chapitre
5 un essai de synthese qui corresponde aux faits observes sans aller trop
loin dans le domaine de l'hypothese.

2. Les lentilles de la zone du Gaffelsø.

Elles sont en general de trop faibles dimensions pour pouvoir iltre
portees sur une carte il. petite echelle, si bien que nous allons rapidement
situer les affleurements observes:

- 250 m. au N de la rive W du lac 580, E des granites: une petite
lentille de 10 m2 environ.

- rive E du Gaffelsø: cinq petites et moyennes lentilles dont deux
ont plus de 4000 m 2•

- grande presqu'ile au SW du lac 685: six lentilles de dimensions
moyennes dont une atteint 150 x20 m. environ.

- 1 km. il. l'ESE du pt. 665: une petite lentille de 2 x5 m.

- rive S du Gaffelsø, au S de la grande ile: trois lentilles de dimen-
sions moyennes.

- il. 900 m. il. l'WSW du pt. 1130 (entre les deux granites) et il.
800 m. au S du lac 410 (granite S), C. H. EMELEUS (rapport ciM et
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communication personnelle) a note plusieurs lentilles dont la position
et l'allure sont semblables a celles des lentilles decrites ci-dessus, mais
dont la composition est assez differente. Nous reviendrons plus loin sur
ce point.

Au total 35 lentilles environ ont ete exammees dans une zone de
18 km. de long et de 2 km. de large; il est tres probable qu'il en existe
d'autres qui ont echappe aux methodes de lever rapide utilisees dans
cette region.

Sur le terrain les ultramafites se presentent de la fa<;on suivante:

- lentilles de forme grossierement ovale, assez renflees dans la partie
centrale ou presentant tous les caracteres d'un sill lorsque leur longueur
depasse une cinquantaine de metres; les lentilles sont presque touj ours
concordantes avec la foliation du gneiss encaissant pour autant que leur
forme renflee et parfois irreguliere permette de dire avec precision s'il
y a concordance ou pas; dans quelques eas, la discordance est de 5-10°,
tres rarement de 20° ou plus; elles montrent un reseau non oriente de
diaclases qui sont souvent occupees par des paillettes de biotite arrangees
parallelement au plan de la cassure.

- patine assez sombre contrastant nettement avec le gneiss en
caissant de couleur claire; la teinte dominante est le vert fonce, avec
des nuances bleues, noires ou brunes; on observe, surtout sur les lentilles
de grandes dimensions, des taches nuageuses rouges, orangees ou beiges;
cette teinte brun clair a rouge de la patine a souvent ete signaIee dans
les regions nordiques, par exemple par P. HAAPALA (1936) en Carelie et
par S. FOSLIE (1931) vers le fjord d'Ofoten, Norvege. La cassure est
toujours de teinte sombre, generalement vert fonce, avec des passees
plus ou moins grises, bleutees ou noires.

- la roche est dense et homogene, sa durete varie selon les pro
portions de tale, de carbonate et de serpentine; paradoxalement les
ultramafites resistent mieux a l'erosion que le gneiss encaissant (pro
bablement a cause de leur texture plus homogene), si bien que les len
tilles forment des «dos de baleine» typiques qui depassent de 1-5 m. la
surfaee moyenne du gneiss, ce qui permet de les identifier tres facilement
de loin; elles montrent souvent des stries et des cannelures glaciaires.

- le contact entre la lentille et le gneiss encaissant n'est pas souvent
visible; cette zone de quelques decimetres est presque toujours en creux
et recouverte de blocs et de cailloutis. Les contaets visibles sont toujours
francs et ne montrent pas trace de metamorphisme de contact.

- dans la zone du Gaffelsø, plusieurs lentilles d'ultramafite sont
coupees par des doIerites de Gardar (BD); malheureusement les contacts
sont toujours masques par les arenes d'alteration du filon.
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- lorsque les lentilles sont coupees et deportees par des cassures
N 10-30 E ou lorsqu'elles affleurent dans les mylonites EW, elles sont
toujours fortement diaclasees ou meme schistifiees selon l'orientation de
la cassure ou zone de cassures; les miroirs de faille nettement delimites
et ces zones schistifiees sont souvent transformees en soapstone (cf.
ci-dessous).

Sous le microscope1 ), les plus grosses lentilles nous montrent une
composition il peu pres semblable il celle d'une lentille de 20 x 50 m.
situee sur la rive S du Gaffelsø: serpentine 61 Ofo, carbonates 17 Ofo,
chlorite 8 Ofo, mineraux opaques 8 Ofo, amphibole 4 Ofo, talc 2 Ofo; la
structure de la pate serpentineuse est desordonnee, tres rarement «en
filet» (mesh-structure), avec des residus heteroblastiques et dechiquetes
de carbonates, chlorite et amphibole.

La serpentine est principalement composee d'antigorite; la com
position des carbonates n'est pas constante mais elle varie selon les
lentilles depuis une calcite presque pure jusqu'il des mineraux proches
de l'ankerite ou de la magnesite ; la chlorite est soit du clinochlore, soit
de la pennine (cf. H. H. HESS, 1933); les mineraux opaques comprennent
la magnetite, la titano-magnetite et la pyrite; les diagrammes de rayons
X n'ont jamais revele la pnJsence de chromite; l'amphibole n'a pas non
plus une composition bien etablie et varie entre l'actinote, la tremolite
et la hornblende verte (cf. H. H. HESS, 1933).

D'autres lentilles plus petites ont ete davantage transformees par
la granitisation et contiennent moins de serpentine et de carbonates et
beaucoup plus de chlorite, de biotite et d'amphibole, la proportion de
mineraux opaques est egalement plus faible (2-4 %); exceptionnellement
on y trouve un peu de limonite et d'apatite; la structure est heteroblas
tique ou Iepidoblastique, parfois nettement cataclastique.

Une petite lentille sur la rive E du Gaffelsø presente une com
position assez curieuse: serpentine 57 %, biotite 32 Ofo, tourmaline 10 Ofo,
magnetite et pyrite 1 Ofo; la tourmaline est abondante surtout sur les
bords de la lentille OU elle forme des prismes isoles longs de 8-10 mm.
ou des arnas il texture rayonnante comme les piquants d'un oursin. Il
faut encore noter que le gneiss biotitique encaissant ne contient pas de
tourmaline. La presence de tourmaline dans les roches ultramafiques
n'a eM que tres rarement signalee (T. DU RIETZ, 1935; H. B. WIIK,

1953); d'apres H. J. KOARK (1950), sa formation il partir du bore primi
tivement contenu dans le «magma basique,) est rendue possibIe par des
reactions hydrothermales ou pneumatolytiques posterieures il la mise
en place de l'ultramafite et qui, dans le cas present, devraient etre mises

1) Toutes les analyses mineralogiques qui vont suivre ont ole faites a l'aide
de l'integrateur planimeirique de Leitz.

169 3
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en relation avec l'une des nombreuses phases de mineralisation et de
pegmatitisation qui ont affecte l'ensemble des roches de la region; mais
on peut se demander pourquoi une seule lentille a ete affectee par ces
reactions; d'apres C. H. EMELEUS (communication personnelle), il ne
semble pas que Fon puisse rendre le granite tout proche responsable
d'une telle mineralisation en tourmaline, car ce dernier n'en contient
pas ou pratiquement pas. La question reste done pendante.

Les quelque six lentilles notees par C. H. EMELEUS sont tres sem
blables il celles qui se trouvent autour du Gaffelsø, mais on y trouve
de 1'olivine plus ou moins serpentinisee, ce qui est tout il fait exceptionnel.
Deux explications nous semblent possibIe :

1) ces roches sont en relation avec les peridotites il. mica et car
bonates qui forment des sills autour et il. l'interieur des granites; dans
ce eas, elles n'ont rien il voir avec les ultramafites de la zone du Gaffelsø.

2) ces roches sont des serpentinites du meme type que celles du
Gaffelsø et la presence d'olivine est due il un metamorphisme de contact
cause par le granite tout proche; C. DURRELL (1940) a signale la formation
d'olivine dans des serpentinites pres de leur contact avec un massif
intrusif de monzonite quartzique.

Le manque de donnees precises m'empeche de trancher cette
question.

Sur la rive S du Gaffelsø, au S de la grande ile, nous avons observe
un magnifique exemple de contact entre une ultramafite et une pegmatite
discordante quartzofeldspathique de 0,5-1 m. de puissance; le glacier a
parfaitement nettoye 1'affleurement et y a taille une coupe naturelle
verticale qui est figuree schematiquement sur la fig. 12:

1) ultramafite il. patine orange de 1 mm. d'epaisseur, cassure gris
bleute, diaclasee, composition semblable il. celle donnee ci-dessus (lentille
de 20 x 50 m., rive S du Gaffelsø).

2) en contact nettement tranche avec 1), zone de teinte gris bleu,
tres tendre, composee principalement de tale 78 0J0, chlorite-pennine
18 0J0, mineraux opaques 3 0J0, serpentine et apatite 1 0J0; la structure
est desordonnee avec parfois un vague arrangement Iepidoblastique des
paillettes de chlorite.

Cette composition correspond au «Godthåb type soapstone » de
H. B. WUK (1953).

3) en contact assez tranche avec 2), zone d'epaisseur tres variable,
de teinte verte, composee d'un enchevetrement granoblastique de gros
prismes d'actinote 71 0J0, de biotite plus ou moins chloritisee 260/0, de
mineraux opaques et accessoires (apatite, zircon) 2 0J0 et de quelques
nids de tale 1 0J0.
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Fig. 12: Rive S du GalTelsø, au cl de la grande ile. Contacl avec zone de rcaction
entre une !enlille de serpentinite el une pegrnalite di cordanle quartzofeldspalhique.
POUl' la legende, ,"oir le texle du chapitre <,Le lenliIle de la zone du GalTeIso>).

Dessin d'apre photo.

Au passage de 3) a 4.), on note une diminlltion de la quantite
d'acLinote (29 Ufo), qui a Lendance u s'alterer en biotiLe (6 Ufo), au profit
du materiel pegmatitique: quartz 16 Ufo, oligocla e n 1S {iS %, orthose
3 % , mineraux opaques et acces oires 1 %; la structure e t grano
blastique.

4) est une pegmatite typiquc il strueture granoblastiqne, avec oligo-
cJase n 1S 78 Ufo, quartz 17 Ufo, orthose 2 Ufo, biotite-seri ite-tour-
maline 3 Ufo.

La peo'matiLe s'enricliit localemenL en biolile ju qu'u devenir une
bioLitite (5) presCJue pure avec, en moyonne, g- % de biotite en paillettes
toujours froiss'es ou m 'me de hiquetees, le re te €tant compose de
tlllartz, hornblende vorte, Tnineraux opaques ct zircon,

6) gnei s rub ane il amphibole eL biotite dont le contact avec la
pegmatite 4)-5) est a sez diITu .

De telles zone de reaction sont depuis longtemp connues et ont
ete SOll'rent decrites, notamment par H. H. READ (1934.) et ,L S. AMIN

(1952) dans les iles Shctland, P. HAAP.o\l.A (1956) en CUT'C1ie, T. DU RIETZ

3*
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(1935) en Suede, C. FAESSLER et M. S. BADOLLET (1947) au Canada,
H. B. WIIK (1953) en Scandinavie, J. F. G. WILKINSON (1953) dans le
Queensland, C. S. Ross, M. D. FOSTER et A. T. MYERS (1954) en Caroline
du Nord, etc.... ; une etude tres detaillee de ces phenomenes a ete
publiee en 1936 par A. H. PHILLIPS et H. H. HESS et les observations
que nous avons faites correspondent tout a fait au «high temperature
type of metamorphic differenciation» defini par ces derniers auteurs.

Nous reviendrons plus loin sur ces zones de reaction dont nous
n'avons observe qu'un seul exemple net dans les serpentinites de la zone
du Gaffelsø, mais qui sont tres courantes dans les ultramafites du domaine
des schistes verts.

D'apres les observations detaillees de terrain, la position des lentilles
dans la zone passablement tectonisee du Gaffelsø et les proprietes phy
siques des serpentinites par rapport aux gneiss encaissants (plasticite
plus grande notamment), nous avons la des «tectonic lenses » selon la
definition de A. A. SORSKII (in A. SCHEIDEGGER, 1958, p. 258).

Notons pour terminer que I'on trouve plus vers I'W d'autres len
tilles d'ultramafite qui prolongent ainsi de quelques kilometres la zone
du Gaffelsø (S. AYRTON, communication personnelle).

3. Les lentilles isoH~es dans le gneiss.

On ne trouve aucune lentille de serpentinite au S de la zone du
Gaffelsø, exception faite de celles qui se trouvent au S et a l'E des granites
et qui ont ete comprises dans cette dite zone.

Par contre, les gneiss de la partie septentrionale de la region etudiee
contiennent plusieurs lentilles de serpentinite ou de roches connexes:

- au S du pt. 280, dans la paroi dominant Sermiligårssuk fjord:
une lentille de 10 x4 m., parfaitement concordante, a patine orange-brun
sombre, composee principalement de talc et d'amphibole avec un peu
de serpentine et de carbonate (<tremolite soapstone» de H. B. WIIK,
1953), tres tectonisee car elle se trouve tout pres de la grande faille
N 60 E qui separe les gneiss rubanes des schistes agmatitiques et des
schistes verts.

- rive N du lac situe au NW de Lysefjeld : une lentille de 10 x15 m.,
nettement interstratifiee dans le gneiss rubane a amphibole et biotite;
elle ne contient presque pas de serpentine, mais uniquement des zones
plus ou moins enchevetrees de «carbonate soapstone» (H. B. WIIK,
1953) et de bandes a texture grossiere composees d'actinote, de biotite
et de magnetite.

- dans le gneiss homogene de la region comprise entre les deux
lacs 665 et le pt. 735, nous avons note quatre petites lentilles de 3-35 m2
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environ, dont deux semblent assez discordantes par rapport il. la vague
foliation du gneiss; toutes ces lentilles sont tres fortement schistifiees et
alterees: une seule contient encore un peu de serpentine, les autres sont
transformees en talc, chlorite, amphibole, biotite et carbonate; on note
frequemment des petits cubes et dodecaedres de pyrite dans les zones
plus ou moins monominerales il. talc.

Dans les regions comprises il. l'E et il. I'W de la regIOn que nous
avons etudiee, on trouve accidentellement des lentilles d'ultramafite
isoIees dans le gneiss, ceci depuis la peninsule de Nordre Kangeq il. I'W
jusque dans les gneiss situes au N d'Arsuk fjord il. l'E (L. F. BONNARD,

communication personnelle).

4. Le systeme de sills et lentilles du domaine des
schistes verts.

La fig. 13 montre la repartition des sills et des lentilles dans les
schistes verts; ils forment deux faisceaux de part et d'autre du massif
gneissique du pt. 1018, sont presque toujours concordants et suivent les
replis et infiexions des schistes.

Sur le terrain, ces roches presentent des caracteres bien definis qui
permettent de les localiser et de les suivre tres facilement sur de longues
distances.

La patine est orange vif tirant parfois sur le brun ou sur le beige;
la croute d'alteration mesure 1-5 mm. d'epaisseur. Les lentilles et les
sills donnent des affleurements aux formes douces, souvent bien polis
par le glacier; les diaclases sont nombreuses et bien marquees, mais il
ne semble pas que l'on puisse les rapporter il. un systeme regulierement
oriente.

Les lentilles sont de dimensions tres variables, depuis quelques m2

jusqu'au passage il. un veritable sill de plusieurs centaines de metres de
longueur; les sills ont de 2 il. 25 m. de puissance, en moyenne de 10 il.
15 m. On observe tres souvent le passage d'un sill il. un «train de lentilles»
alignees dans le meme plan, sans que l'on puisse, d'apres les observations
de terrain, mettre en evidence les causes de ce changement dans le mode
d'affleurement; ce phenomene peut etre assimile au «boudinage en
grand}) d'un banc rigide (le sill ultramafique) compris entre des couches
plus plastiques (les schistes verts); une lentille situee il. I'W du pt. 1018
est presque entierement degagee de sa «gangue» de schistes verts et
forme une masse isoIee de 70 x30 x3 m.; nous voyons ainsi que les reac
tions du sill primitif aux contraintes exercees au cours de l'orogenese se
sont faites selon deux directions perpendiculaires, si bien que l'ensemble
des lentilles doit se presenter dans l'espace comme une gigantesque
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Fig. '13: Carte ehematique l110ntrant la repartition de roehe' ultramafiques dans
los sehis tes vel'ls:

'I) ehiste' verts.
2) Gnois diver's et limile approximative gnoiss-sehistos vel'Ls.
3) CassUl'e.
4.) Massifs, sills et lentilles d'ultramafites; la lur'geur de sill et de lentilles a eLe

legeJ'ernent exageree sur ee do sin.

tablctte de chocolat (C. E. WEC'[AXN, 1932; E. CLOOS, 1947; II. Rlul

BERG, 1955; L. U. DE SITTER, 1958, fig. 1). Il cst difficile de dire si les
contraintes exercees sur les sills furent des efforLs de tension ou do com
pro sion; ]'examen des lentilles et de chiste encaissant ne permet pas
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Fig. '14: 800 m. au SVV de Bikuben. Conlaet r.onconlallL entre un iH d'ullramafiLe
(3) et de. schisle' ba iques sombl'e et finement liles (l). Le contact e'lloealemenl
ouligne pal' des minces bandes c1air'es riche en talc-ar.linote ('2). Dc. sin d'apl'i~s photo.

de tran her la que Lion mais il e t probable que tension eL omprcs 'ion
ont, dan le cadr'e de la tccLonique loeale, tou dcux eause des pheno
menes de boudinage sur les sills ul Lramafiques. bn conc!usion nou
pouvons dirc que le ro hes ultramafiques semblcnt un peu plu riO'ides
que le sehi te en aissanLs, eependanL cette dirrer'enee de pIa. Lieite e l
faible, cal' on obseJ've ouven t que les sills suivent tres exactement les
replis, mt'me prononc6s, de histes (\iV du Jac 5.30, fig. 13) san' pOUl' autant
montrer' le moindr'c signe de boudinage ou de «pineh-and-. weJ] tructure».

On constate la pr'esence de sills et de len tilles dans Lou' les types
de chistes vert avec, semble-t-il, une assez grande abondance dan les
zones rouillee . L'association COUl'umment decriLe et eonnue sous le nom
de «Trinite de Steinmanm (G. STEINMA:"Il'i, 1927) n'a jamais eLe neLte
ment observce; le laves en eoussins 'ont probablement presentes (voir
le chapitre «Le roches de la supru. Lructure ou chi te "erts)), mais
nous n'avon: jamai pu identifier des Lextures de pillow dans les schiste.
ha iques il proximite immediatc des sills, len Lilles ou massifs d'ultra
mufile. Quant aux radiolariles il est bien evident qu'elle ne sauraienL
exister cur le geo. ynclinal ketilidien est beau 'oup plus ancien ( . MOOR

BATI-I, R. I . WEBSTER et J. W. MOI\GAN, 1960, donnent un acre de
'1590 MA pOUl' la per'iode sancrutienne) que ['apparition des premicr'
TIadiolaires, estimee a environ 20 MA par H. eL G. TERMIEB. ('1959) ou
un peu plus ancienne 'elon d'aulr'es auteurs.

Le contacts ulLl'amafitc-roche encaissanLe sont le plu' somrent eon
cordanL , nettement tranche' (fig. 14.) cL an la moindr'e trace d'indul'a-
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tion des schistes ou d'un autre type de metamorphisme de contact tel
que la carbonatisation des roches encaissantes signalee notamment par
J. F. G. WILKINSON (1953); ils presentent par contre des phenomimes de
differenciation metamorphique avec une suite de zones plus ou moins
monomineraIes et paralleles au contact (voir le chapitre «Les lentilles de
la zone du Gaffels0)} et ci-dessous); ces zones de reaction sont toujours
developpees la OU le contact est marque par des phenomenes de laminage,
de friction et de microplissement. De teIs contacts tectonises sont con
sideres par G. HIESSLEITNER (1951-1952) comme secondaires et dus aux
activites tectoniques posterieures a la mise en place de la serpentinite,
les contacts intrusifs primaires avec les sediments n'etant, d'apres lui et
d'apres E. KUNDIG (1956b), presque jamais visibles; N. L. TALIAFERRO
(1943) y voit un effet de l'augmentation du volume de la roche primitive
a la suite de sa serpentinisation ; il nous semble que ces petits accidents
datent, en partie, de la mise en place du sill qui s'est introduit dans les
sediments en les soulevant sans les traverser et, en partie, du plissement
de la suprastructure qui a localement boudine les sills ultramafiques.

On observe parfois au milieu d'un sill des bandes de schistes verts
qui peuvent se suivre sur plusieurs dizaines de metres et sont souvent
boudinees ou microplissees ; on note egalement dans un meme sill des
bifurcations, des brusques etranglements, des variations d'epaisseur, des
changements subits dans le mode d'affleurement (sill concordant, puis
discordant sur quelques metres avec un angle de 10-30° par rapport a
la stratification des schistes, puis a nouveau concordant); tous ces faits
concordent avec les definitions d'un sill mis en place au sein de sediments
encore meubles (N. L. TALIAFERRO, 1943; C. DURRELL, 1940, etc....) et
l'allure foisonnante et assez irreguliere des ultramafites serait, d'apres
S. MUNCK (1945), l'indice d'une intrusion a faible profondeur sous la
surface des sediments.

Les reactions par diff8renciation metamorphique sont tres nom
breuses et parfois tres spectaculaires dans les serpentinites du domaine
des schistes verts. Ces processus sont courants dans les regions meta
morphiques et leur importance a souvent ete notee, par H. H. READ
(1957) notamment. Elles sont localisees, d'une part, au contact entre les
ultramafites et les pegmatites discordantes qui les coupent et, d'autre
part, dans les zones tectonisees qui controlent et canalisent la migration
des elements lies au metamorphisme (A. H. PHILLIPS et H. H. HESS,
1936; M. S. AMIN, 1952). Les zones de reaction sont du meme type que
celle deja decrite precedemment, avec cette difference que la zone a
biotite est generalement peu developpee ou merne absente ; les zones
monomineraIes et paralleles au contact se succedent sur une beaucoup
plus grande largeur (jusqu'il. 5 m. pour l'ensemble des zones il. talc et
actinote dans le cas du sill dont une large pegmatite suit la bordure NE,
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rive NW du lac 510, fig. 15). Il est frequent de constater la transfor
mation totale de la serpentinite primitive en soapstone (lentille de
30 x 70 m. presque uniquement composee de tale) ou en actinote (len
tilles de 2-5 m 2, de couleur vert pomme, composees d'actinote massive,
isolees dans une pegmatite ou dans les schistes).

Une observation interessante nous perrnet de preciser le processus
de formation des zones de reaction et de certaines pegmatites de grani
tisation : une petite pegmatite discordante, uniquement quartzofeld
spathique, coupe une lentille a serpentine-carbonate et, la OU aurait
passe la roche ultramafique, s'enrichit brusquement de tres nombreuses
et tres fines paillettes de biotite; il semblerait done (H. RAlVIBERG, 1956)
que les elements acides qui ont forme cette pegmatite se sont mis en
place par diffusion et qu'ils ont assimile «in situ» la serpentinite, ceci
sans aucun mouvement de l'ensemble de la roche.

L'åge de la plupart des reactions par differenciation metamor
phique est tres probablement le merne que celui de la phase principale de
pegmatitisation (Ketilidien) : elles sont synorogeniques et symmigmatiti
ques, car on observe frequemment au contact ultramafite-roche encaissante
des zones de reaction microplissees et soulignees par d'etroites bandes
blanches et vertes a talc et actinote; toutes les failles qui coupent les
serpentinites et qui sont datees avec precision de la periode de Gardar
se contentent de casser et de schistifier l'ultramafite, alors que certaines
failles plus anciennes (probablement sanerutiennes ou kuanitiques, mais
non datees avec precision) ont non seulement mylonitise les serpentinites
qu'elles coupaient, mais aussi favorise le passage d'elements acides qui
ont cause des reactions de differenciation metamorphique.

Le cas particulier des veines et diaclases a remplissage de carbonate,
talc-carbonate, actinote, asbeste-talc pourrait, selon A. H. PHILLIPS et
H. H. HESS (1936), etre assimile a des phenomenes de differenciation
metamorphique, alors que G. HIESSLEITNER (1951-1952) y voit plutot
l'effet d'une remobilisation de solutions ultramafiques due a des actions
hydrothermales; ces veines et diaclases se trouvent aussi bien dans les
bords qu'au centre des sills et lentilles ; elles atteignent plusieurs metres
de longueur et jusqu'a 40 cm. de largeur. Elles sont assez rares dans
les sills et presque inexistantes dans les lentilles, c'est pourquoi nous
examinerons plus en detail cette question au cours du chapitre
suivant.

Nous avons deja vu plus haut quel etait le comportement des sills
et lentilles d'ultramafite vis-a-vis des failles et des pegmatites. Voyons
maintenant ce que l'on observe lorsqu'ils sont coupes par des petits filons
doleritiques de la periode de Gardar (BD) qui ne depassent pas 5 m. de
puissance; de nombreux recoupements de ce genre sont visibles, notam
ment au NW du lac 510, alors que les recoupements des sills par des
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filons plus larges sont toujours masques par l'arene d'alteration de ces
derniers. Les phenomenes de metamorphisme de contact sont les
suivants:

- sur la surfaee de contact et sur les diaclases tres proches et paral
leles il ee contact, on a un placage de plusieurs cm. d'epaisseur et des
remplissages geodiques de ealeite blanche, de serpentine xylolde (S. CAIL

LERE, 1936) et de magnetite; la surfaee de eontaet porte egalement des
stries horizontales, indiee du mouvement de reajustement des epontes
apres la mise en plaee de la dolerite.

- sur une largeur de 20-30 em. il partir du eontaet, la serpentinite
est transformee en une eorneenne noire et compaete dans laquelle le
mieroseope revele environ 30 010 de mineraux opaques en minuseules
grains disperses dans une pate cryptoeristalline a carbonate, tale, ser
pentine (?) et ehlorite (?).

- ensuite, sur une largeur de 1 m. environ, l'ultramafite est forte
ment diaclasee en une quantite de petits paralIelepipedes de quelques
em. de ente; la composition mineralogique est la meme que celle de la
serpentinite intacte, mais la roehe semble plus dense et plus finement
eristallisee, avec formation de «rosettes» de serpentine fibroradiee qui
ont 3-5 em. de diametre.

Il s'agit la d'un metamorphisme essentiellement thermal apparte
nant probablement au facies «albite-epidote-hornfels» de F. J. TURNER
et J. VERHOOGEN (1960) et dans lequel l'elevation de temperature a ete
brusque, mais de eourte duree, ear le magma doleritique n'est pas monte
tres longtemps dans les petits filons, eontrairement a ce qui se pasRe
dans les BD plus importants (voir, au ehapitre suivant, la deseription
du reeoupement entre un BD de 40 m. et le massif ultramafique du
pt.860).

La eomposition des sills et des lentilles ultramafiques est variable;
elle peut ehanger assez rapidement le long d'un meme sill et elle depend
de l'intensite des reactions par difIerenciation metamorphique dont nous
venons de voir les efIets les plus spectaeulaires localises surtout aux
bordures et dans les zones tectonisees; eependant ees reaetions, qui sont
dues en partie a des migrations d'elements diffus, affeetent plus ou moins
l'ensemble de la roehe et ehangent les proportions relatives de serpentine,
tale, chlorite et mineraux opaques.

En presentant les resultats de l'analyse mieroseopique sous forme
de tableaux, nous pensons mieux mettre en evidenee la variabilite de
la eomposition. Voiei tout d'abord quatre eoupes minees taillees dans
des sills differents et dont la composition est (<normale» (pour une deter
mination plus preeise des mineraux, voir le ehapitre 2):
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Coupe mince No .
Serpentine .
Tale .
Carbonate .
Pennine .
Min. opaques .

32871
58 0/0

3 0/0
22 0/0

8 0/0
9 0/0

32877
67 0/0

6 0/0

27 0/0

43

32H9 32851
57 0/0 61 0/0
13 0/0 25 0/0

9 0/0 1 0/0
2 0/0

21 0/0 11 0/0

Ces roches ont toutes une cassure vert bleu tres sombre mouchetee
de petites taches vertes (chlorite) et de surfaces parfois assez etendues
il eclat metallique (magnetite). La structure est parfois lepidoblastique,
surtout lorsque la pennine est courante; mais le plus souvent la ser
pentine presente une structure desordonnee avec localement des struc
tures en filet et, plus rarement, en sablier ou en grille qui sont, selon
les idees classiques (T. DU RIETZ, 1935; P. HAAPALA, 1936; G. C. SEL
FRIDGE, 1936; P. ROUTHIER, 1944; R. A. GEES, 1956; J. JUNG, 1958),
les indices d'une pseudomorphose de peridot, mais qui, d'apres V. MARMO
(1956 et 1958b), ne prouvent pas necessairement une telle pseudomor
phose.

Le second tableau presente plusieurs types d'ultramafite «anormale
ment» enrichie en talc, carbonate et pennine, dont la couleur il la patine
et il la cassure est tres semblable il celle du type (mormah, mais dont
la structure est toujours nettement lepidoblastique:

Coupe minee No........ 32879 38052 32878 32895 32872
Serpentine ............. 32 0/0 5 0/0 13 0/0 56 0/0 44 0/0
Tale ................... 40 0/0 94 0/0 36 0/0 11 0/0 1 0/0
Carbonate .............. 2 0/0 36 0/0 2 0/0
Pennine ................ 12 0/0 l { 8 0/0 30 0/0 49 0/0
Min. opaques ........... 14 0/0 J 1 0/0 7 0/0 1 0/0 6 0/0
Aeeessoires ............. rutile limonite apatite

Les lentilles ou zones de soapstone observees dans les schistes verts
se rapportent toutes au «carbonate soapstone» ou au «Godthåb type
soapstone» de H. B. WUK (1953).

L'examen de cinq echantillons pris il quelques cm. les uns des autres,
il travers une petite zone de reaction par differenciation metamorphique
situee au centre d'un sill, montre tres nettement une augmentation
progressive de la quantite de talc aux depends de la serpentine, puis
une diminution assez brusque du talc et l'envahissement de la roche par
de l'actinote, d'abord en petits prismes disperses, puis en gros por
phyroblastes, pour aboutir enfin il une veritable pegmatite monomine
rale il actinote, dont les cristaux atteignent plusieurs centimetres de
longueur. Dans chacun de ces echantillons il reste toujours une faible
proportion (5 Ofo au maximum) des autres mineraux constitutifs de
l'ultramafite primitive: serpentine, carbonate, talc, pennine, mineraux
opaques.
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Notons pour finir la presence frequente dans les larges sills de
trainees de magnetite qui ont le merne pendage que le sill lui-meme;
la magnetite ne forme pas des lits continus, mais plutot des alignements
de <<nids ») de cristaux qui ressortent en relief et en noir sur la patine
orange-brune de I'ultramafite; les plans riches en magnetite peuvent
mesurer plusieurs cm. d'epaisseur et se suivent sur une distance de 3
a15 m. De telIes concentrations sont tres semblables acelles que G. HIESS

LEITNER (1951-1952, Photoabb.13 et 14) a signaIees dans des dunites
il. chromite; elles pourraient etre assimilees il. un «primary banding»),
quoique H. H. HESS (1938) note que de teIs phenomenes sont tres rares
dans les ultramafites. Parmi d'autres auteurs, R. R. COATS (1936) et
F. J. TURNER et J. VERHOOGEN (1960, pp.304-305) ont etudie le pro
bIerne des intrusions basiques stratifiees et sont parvenus aux conclusions
suivantes: la clarte est loin d'etre faite sur cette question, cependant il
semble que tout le monde soit d'accord pour invoquer le role de la gravite
et la presence necessaire d'un magmal).

La radioactivite des roches uItramafiques est tres faible et ne pre
sente rien de particulier.

5. Les trois massifs importants du domaine des
schistes verts.

La carte de la fig. 13 montre leur repartition, leurs dimensions et
leurs relations avec les autres roches uItramafiques et les schistes en
caissants.

A - Le massif 510.

Une bonne partie de la peninsule formant la rive SW du lac 510
est occupee par une importante masse de roches uItramafiques dont les
relations avec les schistes verts sont tres differentes de celles des lentilles,
et dont les dimensions ne sont pas exactement determinees; il est possibIe
que ce massif occupe une grande partie de la surfaee couverte par le
lac en se reliant avec les affleurements de serpentinite des deux iles et
de la rive NE du lac (au contact de la faille); d'autre part, la faille
N 40 E qui traverse le lac, ainsi que le chevauchement visible au N de
la peninsule, compliquent encore la forme primitive du massif dont nous
verrons plus loin le processus de mise en place.

Les roches de ce massif different peu de celles qui forment les larges
sills et lentilles examines au chapitre precedent.

1) La redaction de ce travail etait terminee lorsque a paru l'etude de H. H.
HESS: The Stillwater Igneous Complex, Geo!. Soe. Am., Memoir 80, 1960, etude qui
reprend tres en detail tous ees problemes.
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Fig. 15: Carte. chemaLique, d'apres le travaux de tel'rain, d'une partie de5 u1tr'a-
mafites (silIs, lenlilles et massifs) de la region du lac 510. (Siksaksø).

1) Ultramafite.
2) Pegmatite discor'dante quartzofeldspathique.
3) Zone de reaction par dilTerentiation metamorpltique, souyent principalemenl

constituee par de la tremolile-actinole.
4.) Scltistes verts.
5) Filon doleritique de Gardar (SD).
6) Cassure importante.
7) Chevauchernent avec plongemenl de 30-35°.
8) Pendages dans les schisles; verlical, plongement de 67-89°, de 34.-66°.
9) Tralnees de magnetite dans le massif 510; verlical, plongement de 67-89°.

10) Axes de microplis mesures dans les schistes; verlical, plongement de 15-20°.
11) Zones microplissees et ecrasees dans les schisles.

La peninsule occupee par le massif 510 et la rive W du lac ont ele leves å l'echelle
du 1: 5000, alors que la massif 635-675 n'a pas ele cartographie en detail.
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La couleur de la patine est le plus souvent orange vif, tirant parfois
sur le brun ou l'ocre; il semble que les variations de couleur dependent
de 1'exposition du versant car, la OU la neige persiste longtemps, la roche
prend toujours une teinte orange clair ou ocre jaune.

Les affleurements ont generalement, dans les zones peu diaclasees,
des formes douces, bien moutonnees par le glacier, avec de nombreuses
stries et cannelures (fig. 20 et 21); les depots morainiques et les debris
de surface sont peu abondants et la qualite des affleurements est en
moyenne tres bonne.

Les diaclases sont nombreuses; nous avons mesure systematique
ment leur orientation et nous l'avons reportee sur des diagrammes de
Wulff pour voir si elles formaient des systemes regulierement orientes
et pouvaient ainsi apporter des donnees supplementaires au sujet de la
mise en place du massif et des contraintes qu'il a subies posterieurement;
malheureusement les resultats furent decevants et ne firent que con
firmer 1'impression premiere acquise sur le terrain, a savoir que les
diaclases forment tres localement, sur quelques centaines de m2, des
systemes regulierement orientes (fig. 16), mais que, en general, leur re
partition dans 1'espace est tout il fait desordonnee et n'a aucun rapport
avec la forme du massif, les structures visibles dans les schistes encais
sants ou une quelconque autre direction. Les diaclases sont cependant
tres interessantes car, si la plupart d'entre elles sont simpIes comme
celles de la figure 16, elles presentent parfois de fort beaux exemples de
remplissages divers par des mineraux dont la texture est souvent fibreuse:
chrysotile-asbeste, carbonate, talc, tremolite-actinote (nephrite), car
bonate-serpentine (ophicalcite), calcite-chlorite, talc-carbonate-serpen
tine-chlorite; tous ces assemblages contiennent une plus ou moins forte
proportion de mineraux opaques (0-20 %). De nombreux auteurs ont
decrit dans les ultramafites des veines et diaclases a mineraux fibreux
dont les fibres sont arrangees parallelement ((slip-fiber») ou transver
salement ((cross-fiber») au plan de la fissure. Les avis different quant au
processus de formation: certains (S. TABER, 1924) pensent a des pheno
menes de remplacement et de recristallisation plus ou moins in situ,
d'autres (S. FOSLIE, 1931; S. B. KEITH et G. W. BAIN, 1932; G. W.
BAIN, 1932) parlent de precipitation de solutions dans des fissures
graduellement ouvertes par des forces de tension exterieures, d'autres
enfin (D. R. HUNTER, 1953) mettent 1'accent sur la force de cristal
lisation des differents mineraux qui seraient capables d'ecarter les deux
levres de la fissure. L'origine de ces solutions doit etre recherchee dans
les phenomenes de differenciation metamorphique (A. H. PHILLIPS et
H. H. HESS, 1936) ou d'alterations hydrothermales posterieures a la mise
en place de l'ultramafite (G. HIESSLEITNER, 1951-1952). Dn autre fait
important sur lequel il faut insister reside dans la presence necessaire
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Fig. 16: Partic cen trale du massir 510. 'y ·terne de lroi' diacIa 'es determinant des
alveoles cn rorrne de PYI'amide dan' l'afOeul'emenl de 1'0 'he moutonn' e. A l'arriere
plan de dl'Oile, lar'ge zone de reaclion oit la roelle de teinte vert sombre a une texture

schisteu fl el conlienl beaueoup de lremolile-aeLinote. Photo .\1. \\'IlID)[A:'IN.

d'un r" 'eau pre-exi tant de diaeJase et dan Je mouvemenLs qUl se
fon~ 'en~ir pendant et apr's la eristalJisation; G. HIES LEIT:\:EH (1951
1952) pcnse qu'une cristalJi"ation dans des condi~ion tatique permet,
la «eross-fiber sLructuT'c», alors que, dans des conditions dynamiques, elle
aboutit il. la (lslip-fiber strueLure», D'apres no observaLions (fJO', 17), il
semble que ~ous les proeessu' invoqucs ei-dcssus se manifestent a des
degres divers, du moins dans une bonne parlie des diaclases, et se eom
binen~ pOUl' donnel' des formations de remplissage eomplexes aussi bien
par leur texture que par leur composition; il e ~ en eITet eourant de
voir' dans une memo diaeJase (eertaine peuvent avoir plu de 10 m. de
longueur et jusqu'a 40 cm. de largeur) 1) le pa 'age du ~ype «cross-fiber»
au type «slip-fiber» 2) un eertain zonage dans la composition du rem
pli' 'age, 3) des eontacts francs avec l'ultramafite eneai ante et 4) un
po.' age in ensibIe de la roche banale a un rempli sage en fibre paral
leles' ceUe complexitc apparait egalement sous le mieroseope OU le
formation de rempli age mon~ren~ de' Lrllr~ure' de reeristal1isations
suece 'sive, de tectonisations syn- et epiO'enetiques, de rempIa ement et
de pseudomorpho e. Il e t en Lou eas certain quo taus ce phenomenes
son t secondaires et ont une origine metamorphique ou meta omatique.
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Fig. '17: 1'10. sif 510. Quatre types de remplissage <le diaclase:

A - serpenline <,cross-fiber,) monlranl un debut de lorsion.
R - lrernolile-asbesle «CI'OS. -fiber") qui sernbJe avoir' ecarl.c les l "re' de la diaclase

en cristallisant.
C - lalc-ser'penline-'al'bonale avec fibl'e, cassees fl'oissees el plissces passant quel

ques decimeLres pjus loin (non Hgure ici) il un remplissage d'asbeste (,slip-fiber,),
D - asbeste (,cros -fiber» il texture complexe temoignant de plusieurs phases de

croissance.
D'apres des photos et croquis de terrain.

ene fois de plus, nous constatons avec C, E, VVEGMAl'iN que <des formes
actuelles ne peuvent pas etre expliquees par des mecanismes simpIes l).

Le massif 510 porl;e de nombreuses traces de tectonisation: certains
plans de diaclase ont des stries horizontales ou legerement inclinees;
de nombreuses zones, d'exl;ension Loujours l'esLreinLe (1 x15 m. par
exemple) ont ete fortement ecrasees et scl1istifiees; a l'intersection de
deux zones tres diaclasees d'orientations differentes, on obscrve la forma
tion d'un veritable breche de faille dont les elements sont constitues par
une serpentinite banale et le ciment par de l'ophicalcite melee de tale
et de grosses paillettes de pennine ; a l'extremite NE de la peninsule,
nous avons note sur 70 m. envil'on deux cassures paralleles donL il est
impossible de determiner le rejet, qui ont debite la roche en fragments
irreguliers, lui ont donne une curieuse patine jaune-orange clair et qui
ne comportent aueune formation de difTerenciation metamorphiquc; il
est done prohable que ces cassures se rattachent a. la periode de Gardar.
La masse principa.le de l'ultramafite chevauche, au NW de la peninsule,
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Fi .18: la sif 510, 20 m. au :\ \\. du petit HD pre de la bordure de I'ulll'alllufilc.
Diaclase paralleles pli ee aYec ren emble de lu rorhe. Pholo :\1. \\'EIIJ.\IAN:\.

une zone complexe et tre tectonisee qui e t cl1ematisee sur la carte de
la fig. 15, mais qui eomprend, en fait, des ecailles eL de lenlilIes im
briquee 1) de serpentinite . chisteuse ou ma sive, 2) de zone' de I'eaclion
a. tale, ophicalcite, tremolile-acLinote et biotite, 3) de chiste' verts
ecra es et micropJisses, ll) de pJusieurs masse et filoTlS discordunls de
pegmatite; ce chevauchernent se ratLache probablement <1 J'nne des
dernieres phase. de J'orogent'se kelilidienne. oLons enfin pOUl' terminer
cette cnumcration que le massif 510 n'a pas reagi uniquement comme
une masse rigide aux efToI'Ls Lectoniques subits apre' sa mise en plaee;
en efIet, nous avons observe pres de su bOl'dureW (au 'du peLit BD)
pJ Ilsieurs diaclases parallejes ([ui ont He plis. ees seJon un axe orientc

r46E et plongeant vers Je :'olE de 75° (fig. 18), ee ([ui indique que toute
la masse de l'u1tl'amafi Le a localement ete pli see.

Plusieurs pegmatites recoupent le massif 510, les pjus imporlanle'
ont etc figurees SUl' Ja CUI'te de la fig. 15' elles determinent toujours, Je
long de leur contact a ec l'ultramafite, les zones de rcaction que nous
connaissons deja, mai qui atteignent ici des dimensions tre spectacu
laires et sont particuJieremenL [·jche· en lremolite-a tinote (fig. 19).

Comme dans les sills, nou' t1'Ol1\'ons localement dans le massi!' 510
de tralnces de magneLite qui se suivent sur des distances variables
(3-15 m.) et qui sont toute yerticales au assez proches de Ja yerticaJe

169 4
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(fig. 20); ces lits sonL parfois concordanLs avec les contours du massi!',
mais ils sont trop rares pOUl' que l'on puisse en tirer des donnees precises
concernant Ja forme primitive ou Jes processus de mise en place du massi!'.

Le eontaet entre le massif 510 et les sehistes eneaissants n'est pas
aussi simple que eeux qui furent deeriLs au coms du ehapitre preeedent.
S'il est localement concordant avec le pendage des schisLes ( E et SW
du massif) comme le montre Ja fig. 21, il est marque ailIeurs par une

..
A:?=""~' ., . -;--:---

1D 2~ 31:·.:;.':1 4 fS3] S [ll] 6 _

1m

Fig. 19: Ma~sif 510, pre' de la bordure SE. Zone de reaction par difier'enciation
melamorphiqne an conlacL enl/'e 1) el 2).

1) Serpentini te.
2) Pegmatite grossiel'ement cristallisee (1-6 cm.) il. micl'ocline, oligoc1ase An 25,

quartz, epidote et biotite.
3) Zone de 2-20 cm., d'une roehe il grain fin comp,'cnant trcmoJitc-actinotc, b:iotite

et materiel pegmalitique, donl Oll retrouve une petite lenlille isolee au milieu
de la peglllati le.

4) Zone de 10-13 cm., il. tl'emolite-aclinole finement cl'istal1i~ee.

5) Zone de l,-6 cm., il. trcmolite-actinotc cn gro. ses fibres orientces perpendicn
lairement au contact.

6) Zone de 30 cm. de hu'geur, il tale et serpenline, dont les fibres sont paralIeles
au contact.

Les contacts entre chacune de ces diITerentes zones sont a, ez nettement tranchcs.
La partie laissee en blanc sur le des in est occupee par une petite marc. D'aprcs

eles pholos el, croquis de tel'l'ain.

bande de schistes ecrases et microplisses ; la direction de axes de ces
mieroplis correspond grossierement avec celle des principales structures
de la tectonique regionale, mais leur plongement est tres variable et ils
sonL souvent verLicaux. Le contact se fait aussi par l'intermediaire d'une
large zone de reaction (NE et W du massif), dans laquelle la tremolite
actinote est en general pI us abondante que le tale; ces zones ne sembien L
pas dependre de la pmximiLe immediate de pegmaliles discordantes. Il
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leig. 20: Massi! 510, par'lie cen lraJe. Li ts suo-vcrticaux de magn(~tite presque pure
se suivanL 'Ul' une quill7.aine de mCLres. Photo j\1. \VEID)[AN~.

Fig. 21: :Ylassif 510, bordure ViT, au ~ du petiL nD. ContacL concordanL entre ['ultra
man le (å gauche) et les schislcs oasiqucs (tout å droite, sous le gros bloc morainique)
([ui plongcnt de 80° em'iron en direction du massif. L'etroite zone schisLeuse et plus
sombrc a la gauche des schistes est constituee pal' des grands prisrnes d'actinoLe;
elle est suivie par une zone å talc de 1 m, de laI'gem environ, laquelle passe å l'ultra
maflle d'abol'c1 schisteuse, puis massive la OU est pose le marteau, Photo .\'1. WEID MAN K,

4*
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est impossible, meme apres un examen de detail, de debrouiller la tec
tonique de ces regions intensement microplissees, sauf en un point (bor
dure W, au S du petit BD), OU la forme exterieure du massif, les pen
dages et le plongement axial des microplis des schistes verts semblent
correspondre a un petit synclinal tres ecrase suivi vers I'W par un an
ticlinal complexe et assez hypothetique, car ces structures se perdent
tres rapidement en direction du NW.

La composition moyenne du massif 510 est la meme que celle des
sills et lentilles ; on constate egalement quelques petites variations locaIes
dans les proportions de tale, carbonate, mineraux opaques et chlorite.
La roche est gris-bleu fonce a la patine, de grain tres fin et tres homogene;
cependant il y a au milieu du massif des zones de quelques m2, dont
la composition est la meme que celle de la roche normale, mais dont
le grain est tres grossier (jusqu'a 1 cm.), presque pegmatitique, avec un
passage graduel a l'ultramafite du type banal.

L'analyse microscopique nous donne les resultats suivants, presentes
sous forme de tableau:

No. echantillon .................... 32898 32899 38005 38006
Serpentine o •••••••••••••••••• •••• • 87 % 85 % 64 % 85 "/o
Tale ............................ } 0,5 o/o 2"/0

0,5 %

Chlorite ......................... 4"/0 1,5 o/o
Carbonate ......................... 2"/0 6,5 o/o 22 "/o
Min. opaques ...................... 7"/0 8"/0 12 "/o 13 "/o

L'examen des structures de la serpentine n'apporte rien de tres
nouveau et ne fait que confirmer ce qui a deja ete dit plus haut (cha
pitre 4).

Pour terminer, notons un tres curieux phenornene en relation avec
le chevauchement situe au NW de la peninsule: nous avons observe dans
la partie chevauchante de l'ultramafite, sur une largeur de 20-40 m. a
partir du chevauchement, un foisonnement de petits filons anastomoses
et sinueux, dont deux ont 20 et 60 cm. de puissance; leur patine est
gris vert clair, leur cassure est bleu verdatre clair; ils sont localement
en relief par rapport a l'ultramafite encaissante avec laquelle ils ont un
contact nettement tranche, souligne parfois par une tres mince bordure
il. grain extremement fin; ils semblent {<j aillir » de la zone fortement
tectonisee et ils disparaissent ensuite vers le SE; on ne retrouve pas de
filons semblables sous le plan de chevauchement. La composition des
filons est la suivante: serpentine 78 % , mineraux opaques 10 % , sphene
10 % , tale et chlorite 2 %, quelques rares grains arrondis d'apatite. La
serpentine montre une structure 1epidoblastique assez constante orientee
parallelement au plan du filon; les mineraux opaques ne sont jamais
brises, ils ont des contours arrondis et reguliers et forment parfois d'assez
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grandes plages; toute la masse est trufIee de minuscules grains ou aggre
gats de sphf'me, toujours tres frais, dont les elements proviennent pro
bablement de la destruction de la titanomagnetite ou de l'ilmenite et
des carbonates.

La composition, l'aspect sous le microscope et les relations de ter
rain de ces filons posent un probIeme difficile il resoudre. S. J. SHAND
(1917) a decrit et figure sous le nom de pseudotachylite des filons injectes
dans du granite sous l'efIet d'une intense mylonitisation de ce meme
granite. L'hypothese de SHAND s'accorderait bien avec nos observations
relatives il ces filons ultramafiques, mais nous ne pouvons la prendre en
consideration, car elle postule des temperatures et des pressions ex
tremement elevees si l'on se base sur les experiences de N. L. BOWEN
et O. F. TUTTLE (1949). Sans envisager donc une «refusion tectonique)
de l'ultramafite pour expliquer la genese de ces filons, nous pensons
toutefois qu'ils sont en etroite liaison avec le chevauchement et qu'ils
pourraient s'interpreter, avec toutes les reserves qu'exige une pareille
hypoth6se, comme une ultramylonite (voir le chapitre «Caracteres
generaux des cassures), ainsi que N. OULIANOFF, 1954, et E. RAGUIN,
1957, pp.142-149).

B - Le massif 860.

Il presente en general les memes caracteres que celui du lac 510;
ultramafite avec des proportions legerement variables de serpentine,
talc, chlorite, carbonate et mineraux opaques, massive, diaclasee ou
localement schisteuse; nombreuses zones de reaction par diiIerenciation
metamorphique avec formation de talc, tremolite-actinote et ophicalcite,
touj ours controlee par des zones diaclasees et schistifiees, ou localisees
le Iong des contacts avec les schistes; il semble que les bandes, lentilles
et masses irregulieres de soapstone sont plus abondantes le long des
contacts que dans le massif 510; on ne trouve aucune pegmatite dans
l'ultramafite ou dans les schistes encaissants; les trainees de magnetite
sont ici tres rares et d'extension tres restreinte, elles sont toutes proches
de l'horizontale.

Les relations entre l'ultramafite et les schistes encaissants sont ici
nettement visibles et, si les schistes sont fortement ecrases et micro
plisses sur une largeur de 5-20 m. il partir du contact, ils reprennent
ensuite une allure moins tourmentee et montrent clairement (fig. 22) que
le massif 860 est un laccolite en position synclinale, interstratifie entre
les schistes basiques et quartzofeldspathiques qui forment les cretes des
pts. 860-880-885 (carte au 1: 20000) et ceux qui determinent le pt. 860.

Le massif 860 est coupe par un large filon doleritique de Gardar
(BD de 40 m.) qui y a cause un important metamorphisme de contact:
en plus des phenomenes dejil decrits (chapitre 4) au contact du petit
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Fig. 22: Coupe schematique pas ant PaJ' la cI'EHe nlre les lac 480 et 600 et monlr'ant
les relation. entre les sclliste "crt et Ic massir 860. Largeur de la coupe ::l km.

em'iron: l'epaisselll' de ce['tain niveaux a eh', fOl'tement exagere

l) Gneiss rubUlles et gneiss-schisl.es aglllal.itiques.
2) ,rhiste.. hasiques finement lites, ver't-fon 'c, U gl'ain fin.
3) Banc mas 'ir de 2 m. de quartzil.e felclspalhique, ro. e-gris rlair.
4) Idem 2).
5) :lone rouillee de 5 m., tre schisteuse.
6) Banc de 5 m., idem :~).

i) Bunes massif ,localement boudines, d'amphibolile concor'dulIle U grain gro ie!',
cOI're. pondant probablement aux aneiens sills c1e gabbro.

8) • chistes ba iques sombres, idem 2}.
9) Lentille d'ultramafile large de 5 In., avec d nornbreuse' lr'ulnee c1e magnelilr,

concordanle. aye le pendage general de la serie.
iD} ]\{assif ultramafiqu 860 occupanl le oeur du s~'nclinal.

D'apl'cs le carle et CI'ol(uis de' Irf'l'ain.

BD (corneenne noire, diaclasage, I'ecr'jstallisation et formation de «1'0

settes» dans l'ulLl'amafite), nous avons observe dans le massif 860: 1) de
nombreuse petite veine identiques a l'uJtramyJonite du massif 510,
mais locali ee' tout pre, du contact. 2) des mas e de forme irreguliere
parfois en vcine" d'une roche vcrte ct blanchåtl'e d'aspecL corne, com
posee uniquement dc serpentine tre finement cristallisee et d'un mineral
isotrope, leg'rement colore en brun ou jaune clair, qui pourrait se rat
tacher au groupe des hydrogrenats, 3) Ja formation, au sein de la pate
il serpentine et tale, sur une largeur de quelques metres il partil' du
contact, de petits gruins d'oJivine de quelques dixicmes de mm, de
diametre, souyent zone et qui sont legerement serpentini e ; l'olivine
a cxa tement le memc aspect que celle figmec par C, DURRELL (1940,
nO',22c) et situee il 30 m, d'un contact entl'e une serpentine et une
monzonite quartzique. Selon H. HARALDSEX (ref. in C, DURRELL, 1940,
p, 88), on a appal'ition d'olivine apres chaufl'agc il 10000 C pendant 24
hem'es de la serpentine, ee qui eorr'e pond tout il fait ave la temperature
de fusion d'un magma doleritique et plaee ees l'eactions dans le (Ihorn
blende-hornfels faeies» de F. J, T !1;\"ER et J, VERHOOGEX (1960), La
fOl'mation d'olivine par metamorphi me thermal d'une serpentine a
souvent He observee dans la nature (H. et G. TER~mEn, 1956, p. 530).
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c - Le massif 635-675.
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Ce dernier massif est le seul qui presente des relations nettement
visibles avec les sills ultramafiques: on constate en effet qu'il passe, au
N et au S, a des «langues» qui s'effilent de plus en plus avant de dis
paraitre ou de se transformer en sill c1assique. Sa forme generale et la
plupart de ses contacts avec les schistes sont concordants; toutes ses
autres caracteristiques (composition, couleur, contacts de reaction par
differenciation metamorphique, diaclasage ...) sont identiques a ce que
nous avons deja vu dans les deux massifs 510 et 880, ainsi que dans les
sills et lentilles. SignaIons toutefois qu'il est traverse par de tres nom
breuses et tres grosses pegmatites generalement concordantes (la carte
de la fig. 15 en montre en partie).

Il semble que cette masse ultramafique represente un stade inter
mediaire entre le sill sensu stricto et un massif comme celui du lac 510;
elle montre en effet des caracteres propres a l'un comme a l'autre, si
bien qu'elle apporte des donnees nouvelles aux prob18mes poses par la
genese et la mise en place de l'ensemble des roches ultramafiques, pro
bIerne que nous allons tenter de resoudre au cours du chapitre qui va
suivre.

6. Rale et mise en place des roches ultramafiques.
«... les roches vertes forment des sills dans les montagnes dislo
quees; elles suivent parfois les plans de stratification et parfois les
plans de glissement ... » E. SUESS (1918).

On ne peut aborder cette question sans la replacer dans le cadre
general du probIerne des ophiolites, un des plus importants, avec celui
de la genese des granites, qui se posent actuellement a ceux qui tentent
de voir c1air dans l'evolution d'une chaine de montagnes dans le temps
et dans l'espace. Le probIerne des ophiolites aborde des domaines aussi
nombreux que divers: differenciation magmatique, serpentinisation, vul
canologie, sedimentologie, tectonique a l'echelle locale, tectonique a
l'echelle de la chaine de montagne, geophysique ..., si bien que, depuis
les premieres syntheses de W. N. BENSON (1927) et de G. STEINMANN
(1927), de nombreux auteurs se sont interesses a cette question en par
tant de bases et de points de vue parfois fort divergents, aussi la lumiere
et l'accord sont loin d'etre realises ; il n'est pas dans nos intentions de
faire une revue complete de ces travaux et nous nous contenterons d'en
citer quelques-uns, parmi les plus importants de ceux qui se rattachent
aux diverses tendances et ecoles: P. ROUTHIER (1944 et 1946), H. H.
HESS (1938, 1939, 1955, 1960), N. L. BOWEN et O. F. TUTTLE (1949),
E. B. BAILEY et W. J. MCCALLIEN (1953), H. SØRENSEN (1953), J. F. G.
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WILKINSON (1953), C. S. Ross, M. D. FosTER et A. T. MYERS (1954),
E. KUNDIG (1956 a et b), G. C. AMSTUTZ (1956), H. M. SCHURMANN
(1956), R. A. GEES (1956), J.AvIAS (1956), V. MARMO (1958b), A. GANS
SER (1959), ainsi que les «Princeton Investigations of Caribbean Geology»
(voir H. H. HESS, 1960, pp. 239-240). On en trouvera des resumes plus
ou moins complets dans les syntheses suivantes: R. W. VAN BEMMELEN
(1949), M. VUAGNAT (1954), L. GLANGEAUD (1954), H. et G. TERMlER
(1956, pp.292-302 et 517-553), F. J. TURNER et J. VERHOOGEN (1960,
pp. 307-321).

Resumons et schematisons maintenant les principales donnees
fournies par l'examen des ultramafites sur le terrain et en laboratoire;

Repartition: nombreuses lentilles de dimensions variables reparties
sur une longueur de 20 km. environ, dans une zone (dite du GafIelsø)
localement tres tectonisee qui semble correspondre a un accident majeur
de la region etudiee; quelques lentilles isolees dans les gneiss divers de
l'infrastructure; sills massifs et lentilles formant des niveaux continus
et de grande extension dans la suprastructure non migmatitisee; des
faits semblables (sauf en ce qui concerne la presence de massifs et la
frequence des sills et lentilles) ont ete observes dans toute la region
comprise entre Sermiligarssuk fjord et le glacier de Sioralik au N, la
peninsule de Nordre Kangeq a l'W, les fjords de Tigssaluk et d'Arsuk
au S et I'Inlandsis a l'E, c'est-a-dire dans un segment de la chaine ketili
dienne mesurant environ 65 km. de longueur sur 10-25 km. de largeur
(communications personnelles de S. AYRTON et L. F. BONNARD ).

Petrographie: serpentinites il carbonate, tale, chlorite et magnetite;
structures en filet, en sablier ou en grille localement presentes ; absence
d'olivine ou de pyroxene nettement primaires ; texture localement
stratifiee assimilable il un «primary mafic banding».

Rapports avec les roches encaissantes: sills d'allure foisonnante et
lentilles de dimensions variables, toujours concordants ou presque con
cordants avec la foliation du gneiss ou la stratification des schistes verts;
plisses et boudines dans la suprastructure, reduits il des (<1entilles tectoni
ques» dans la zone du GafIelsø; massifs soit concordant (laccolite), soit
discordant et entoure de schistes tectonises, soit presentant des carac
teres hybrides.

Contacts avec les roches encaissantes: pas de trace nettement visible
de metamorphisme de contact thermal ou d'un quelconque metaso
matisme dans les roches encaissantes; presence tres frequente de zones
de reaction par difIerenciation metamorphique avec formation de
soapstone, schistes a actinote et biotitite; contact localement marque
par une etroite bande de schistes ecrases ou microplisses.
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Nature des roches encaissantes: impossible a determiner avec surete
dans la zone du Gaffelsø; dans les schistes verts, association avec des
laves en coussins, des sills de gabbro, des tuffs, des agglomerats (?) et
des schistes quartzofeldspathiques.

Relations d' age: recoupent parfois les lits sedimentaires et les sills
de gabbro des schistes encaissants; frequemment coupes par les corps
pegmatitiques lies a la migmatitisation et a l'orogenese; coupes par les
filons basiques de Gardar et par des cassures d'åges divers.

M etamorphisme: les assemblages mineraux des differentes categories
d'ultramafites correspondent aux facies de metamorphisme regional de
leurs roches encaissantes respectives.

Comme l'a note P. ROUTHIER (1953), les sills et filons de serpentinite
representent un «facies de convergence», c'est pourquoi il n'est pas facile
de determiner leur histoire et de resoudre tous les problemes qu'ils posent.

De tous les faits observes, lesquels reposent principalement sur le
travail de terrain, nous pouvons deduire que les roches ultramafiques se
sont mises en place en sills gEmeralement concordants, d'allure foison
nante et irreguliere, comportant localement des epaississements en forme
de laccolite (massif 860) ou de massif plus ou moins discordant (massifs
510 et 635-675); ces roches ont fait intrusion dans les sediments (schistes
divers, tuffs, pillow-Iavas, sills de gabbro ...) encore relativement meubles
et gorges d'eau, a faible profondeur sous la surface des sediments.

L'åge de ces intrusions est fixe avec assez de precision: elles sont
posterieures aux sills de gabbro puisqu'elles les recoupent et anterieures
a la principale phase de plissement et de migmatitisation ketilidienne
puisqu'elles sont plissees et boudinees; elles correspondent au dernier
stade de sedimentation dans le geosynclinal et precedent de peu les
premieres manifestations de l'orogenese (F. J. TURNER et J. VER

HOOGEN, 1960).
Ensuite, les nombreux sills ont ete plisses avec l'ensemble des

sediments du geosynclinal; ils ont reagi diversement aux contraintes
orogeniques: la plupart ont ete boudines, certains sont restes intacts sur
une certaine distance et ont ete plisses plastiquement, les massifs n'ont
pas suivi la tectonique plicative complexe de la suprastructure et ils ont
reagi comme des masses inertes et relativement rigides, si bien qu'ils
sont actuellement emballes dans une «gangue» de schistes ecrases et
microplisses et que leur position primitive par rapport aux schistes en
caissants a du iltre passablement bouleversee. On peut se demander si
les massifs tres discordants (celui du lac 550, par exemple) ne repre
sentent pas les canaux d'amenee du magma ultramafique qui se serait
ensuite reparti dans les differents sills; malheureusement, nous n'avons
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ni des exemples assez nombreux de teIs massifs, ni des coupes assez
profondes pour tenter de verifier cette hypothese a laquelle nous n'ac
corderons pas beaucoup de credit, d'autant plus que, comme le remar
quent M. VUAGNAT (1954) et C. E. WEGMANN (1959), on rencontre tres
rarement de telles «cheminees nourricieres» car elles ont ete reguliere
ment coupees de leurs produits effusifs et intrusifs par des glissements
profonds ou superficiels.

Il est evident que ces deductions ne s'appliquent avec certitude
qu'aux sills, lentilles et massifs du domaine des schistes verts, OU les
phenomenes sont relativement bien visibles ; dans le cas des lentilles
ultramafiques de la zone du Gaffelsø ou des gneiss de l'infrastructure en
general, les choses sont moins claires et l'explication qui va suivre est
plus hypothetique.

Il est probable que les lentilles isoIees dans le gneiss sont les reliques
des anciens sills que nous avons vus encore bien conserves dans la
suprastructure; l'infrastructure contient relativement peu de lentilles
ultramafiques, bien qu'elle soit formee des memes series, granitisees et
migmatitisees, que la suprastructure; ces lentilles sont, pour la plupart ,
alignees le long de cassures et de zones de cassures importantes.

Plusieurs phenomenes, dont les effets se sont probablement super
poses, permettent d'expliquer ces caracteristiques:

1) Certaines regions actuellement comprises dans l'infrastructure
sont faites d'anciens sediments qui ont ete deposes dans des zones du
geosynclinal OU l'on n'a jamais eu d'intrusions ultramafiques. Cela ex
pliquerait l'absence complete de lentilles dans les gneiss rubanes
situes au S du Gaffelsø.

2) Les sills sont plus intensement boudines et disloques dans l'in
frastructure car cette derniere montre un style tectonique different de
celui de la suprastructure.

3) Les phenomenes de migmatitisation et de granitisation ont
certainement du «effacer» totalement ou partiellement de nombreuses
lentilles, meme si les roches ultramafiques sont connues pour etre de
bons «resistants» a ces phenomenes (H. H. READ, 1951).

4) La connexion etroite des lentilles de l'infrastructure avec des
zones tectonisees (zone du Gaffelsø, faille au N de Lysefjeld) depend tres
probablement d'un phenomene souvent observe (voir notamment M. T.
KOZARY, 1956, et A. GANSSER, 1959) et que D. B. McKENZIE (1960,
p. 315) arecemment decrit sous le nom de «hypothesis of reintrusiom.
Il est en effet plausible d'imaginer que les diverses masses de serpentinite
contenues dans les sediments geosynclinaux ont pu localement favoriser
la formation d'importantes cassures paralIeles a l'axe principal de la
chaine; ces cassures ont rejoue plusieurs fois au cours de l'orogenese et
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ont ainsi entraine le long de leur plan des lambeaux l'ultramafite ap
partenant il un complexe intrusif pre-existant (sills, massifs, ...); une
telle «re-intrusiou» s'est probablement effectuee il 1'etat solide (<cold
intrusion») et en plusieurs phases successives, si bien qu'il n'est pas
possibIe de la dater avec precision. Pour des raisons qui ne nous sont
pas apparentes, ces phenomenes de «re-intrusion» ne se sont pas produits
dans la suprastructure, du moins au niveau qui nous est actuellement
accessibIe grace il l'erosion.

D'autres problemes se posent encore il propos de la mise en place
des ultramafites: les caracteres physico-chimiques du magma (viscosite,
temperature, composition, ...) et les processus de serpentinisation sont
tres delicats il reconstituer. Bien que nous disposions d'observations
assez nombreuses grace il l'excellente qualite des affleurements, il est
difficile de les interpreter et de savoir jusqu'il quel point elles sont signi
ficatives. Sans reprendre ici l'expose et la discussion des principales
theories emises il ce sujet dans les nombreux travaux cites au debut de
ce chapitre, nous donnons ci-dessous une interpretation de nos observa
tions qui, si elles ne sont pas en contradiction avec les idees generalement
admises actuellement, n'apportent aucune preuve decisive en faveur de
cette interpretation assez hypothetique, repetons-Ie:

1 - L'intrusion primaire du magma ultramafique a du se faire il un
etat suffisamment liquide pour permettre la sedimentation par gravite
des lits de magnetite.

2 - La composition de ce magma ultramafique n'est pas fixee avec
precision.

3 - La temperature de ce magma devait probablement etre assez
elevee (800-1000° selon D. B. McKENZIE, 1960); l'absence de metamor
phisme thermal dans les roches encaissantes pourrait s'expliquer, d'apres
McKENZIE, de la faQon suivante: ou bien ce metamorphisme existe
reellement, mais il est actuellement masque par les reactions par dif
ferenciation metamorphique qui sont frequentes le long des contacts et
posterieures il la mise en place de l'ultramafite, ou bien, dans le cas des
sills et massifs peu importants, la capacite calorifique (<heat contenh)
du magma etait insuffisante pour produire un metamorphisme de con
tact appreciable.

4 - La question de la serpentinisation n'est pas resolue ; peut-etre
s'est-elle faite in situ pendant ou juste apres la solidification du magma,
1'eau necessaire il la reaction devant provenir, pour la plus grande part,
des sediments encaissants encore peu compactes.

Avec les donnees que nous possedons, peut-on reconnaitre dans
l'association de roches basiques et ultrabasiques, intrusives, effusives et
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pyroclastiques, qui forment une bonne partie des schistes verts, un
«volcano-pluton sous-mariw) (P. ROUTHIER, 1946) semblable il. ceux qui
ont ete etudies par J. H. BRuuN (1954) en Grece ou par L. DUBERTRET
(1953) au Moyen-Orient? Notre champs d'investigation est, semble-t-il,
un peu trop restreint, c'est pourquoi il serait interessant de reprendre
ce probleme il. l'echelle regionale en etudiant:

1) les roches basiques et ultramafiques pre-orogeniques qui sont bien
visibles dans la suprastructure.

2) les diverses lentilles ultramafiques de l'infrastructure qui ont subi
une plus ou moins nette «re-intrusiow),

3) les massifs peridotitiques intrusifs syn- et tarditectoniques qui
ont ete signales par E. BONDESEN et A. BERTHELSEN (communications
personnelles) il. quelques dizaines de km. il. l'W et au SW de notre ter
ritoire.

4) les schistes verts en general, dans lesquels on pourrait peut-etre
mettre en evidence des compIexes ophiolitiques chaotiques analogues au
«colored melange» de A. GANSSER (1959) et qui, jusqu'a present, n'ont
pas ete observes dans le geosynclinal ketilidien.

M. VUAGNAT (1954), R. A. GEES (1956) et E. KUNDIG (1956a) ont
insiste sur l'etroite connexion, dans le temps et dans l'espace, des roches
basiques intrusives, effusives et pyroclastiques que l'on trouve dans les
geosynclinaux. La succession dans le temps de ces divers types de roches
n'est pas fixee et les mecanismes de differenciation magmatique qui leur
donnent naissance sont encore mal connus ; cependant leur liaison
genetique est certaine, c'est pourquoi H. H. READ (1954) les a groupe
sous la denomination de «volcanic association» et, si notre travail n'ap
porte pas une contribution tres nouvelle il. la connaissance des roches de
la «vo1canic association», du moins permettra-t-il de mieux connaitre les
conditions regnant dans le geosynclinal ketilidien et de situer peut-iltre
une des zones principales de la chaine grace aux masses diverses de ser
pentinite qui la jalonnent.



PARTI E III:

LE COMPLEXE FILONIEN

1. Gimeralites.
Une des caracteristiques de la region etudiee est l'intrusion, pendant

les periodes kuanitique, sanerutienne et de Gardar, de tres nombreux
filons dans les roches plissees et metamorphisees du cycle ketilidien. Ces
filons sont divers, tant par leur direction, leur dimension et l'åge de leur
mise en place, que par leur composition et leur signification dans l'evolu
tion volcano-tectonique de la region.

L'etude et la cartographie de ces filons sont tres importantes car ils
permettent seuls, avec les failles, d'etablir une chronologie il. l'echelle
regionale (J. J. SEDERHOLM, 1923 et 1926); en effet, la plupart des filons,
ou du moins l'ensemble des filons qui forment une intrusion du meme
åge, ont une grande extension dans l'espace.

C. E. WEGMANN (1938) donne dans les pp. 83-93 une description il
l'echelle regionale du complexe filonien; ses conc1usions ont ete pas
sablement modifiees apres les travaux de detail des geologues du GGU.

Comme le note E. M. ANDERSON (1951), les filons sont tous verticaux
ou tres proches de la verticale. L'epaisseur d'un meme filon peut varier,
mais rarement dans de grandes proportions. En general, la composition
mineralogique du filon est constante sur de grandes distances et nous
n'avons pas observe de contamination importante du filon par assimila
tion des parois gneissiques; nous verrons plus loin (chapitre 7) si l'on
peut mettre en evidence, tant sur le terrain qu'en laboratoire, des indices
qui puissent faire penser il. une elevation notable et regionale du gradient
geothermique lors de la mise en place des essaims successifs de filons
basiques (C. E. WEGMANN, 1948a), et si tous les filons ont ou n'ont pas
atteint la surface pour y donner des coulees (voir egalement J. E. RICHEY,
1939).

Selon E. M. ANDERSON (1951), il est rare que les filons empruntent
des systemes de cassures pre-existants; il est possibIe en effet que, dans
la region etudiee, la direction generale de presque toute les generations
de filons (grossierement SW-NE) ne corresponde il. aucun reseau etendu
de cassures anciennes, ni meme il. une quelconque orientation tectonique.
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Localement, cependanL, ceI'Lains filon emprunLenL dcs zones preeedem
ment faillees (fig. 23), le entre ou le eponles de filons plus aneiens
(fig. 29), qu'ils suivenl sur une eertaine distance avant de reprendre leur
direetion premiel'e; lorsque les filons massi fs croisent des zones tres
tectonisees, il arrive qu'il' se resolvent en un essaim de petites veines
parallel es au qu'ils s'epaississent b,'u ·qucment. Ces observation s'ac-

400 m

Fig. 23: Lac 4.50, ;:; du GafTel·o. ne D, don Lla dil'ection genEwale est ~ [jO E, suit
sur environ 500 rn. une uncienne a ure. Elle reprend brusquement et ans raison
visible su direction primitive. La cassur'e a l'ejoue apres la mise en place de l'AD,
cal' cette dcrniiJre est forlemenL diuclasee le lang de la faille, mais elle n'est. pa

deplacee.

Ol'denL parfaitement avec celle faiLe dan d'autl'cs region, par exemple
par A. F. FREDERECK 0:\ ('l950).

Le filon presenten t parfois des bifurcations que les ob ervation
de terrain ne pel'meLLent d'expliquer par des cassul'es prc-cxi tante que
dans quelques eas seulemen l; comme seuls eertains filons ont cette
caractcristiquc de se diviser frequemment, il c t po ible (cf. chapiLre 7)
qu cette propl'iele soiL lice a des condition parliculicrcs reanant dan
la chambre magmatique infracrustale ou dan la partie inferieure du filon.

Le mode d'afOeurement des filons montre toute le variete deel'ites
par de nombreux auteurs: J. E. RICllEY (1939), G. E. GOODSPEED (1 4.0),
E. M. ANDERSON (1951), S. T A1TAHO (1%2), C. E. W1WMAN (1938,
p. 85), etc.... ; nous signalerons le plus interessantes dans la pal'tie
descriptive de ce ·hapitre.

Au cour du travail de lenain, il n'a pas ete po 'sible de carto
graphier l'en emble des mons; ils sont en eITet beaucoup trop nomhreux
pour figurer tous SUl' une carte au 1:20000, si bien que seuls ceux qui
depassaient 2-3 m. de pui sance ont Ctc reportes sur les carles. Bien
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entendu les essaims importants de petits filons paralleles ont ete carto
graphies, de meme que tous les filons d'affinite trachytique, quoiqu'ils
depassent rarement 1 m. d'epaisseur. Bien que les filons mineurs aient
ete negliges lors de la cartographie, la densite du reseau filonien de
chaque generation figuree sur les planches donne une tres bonne idee
de la realite.

La determination de l'åge des intrusions a toujours ete faite sur des
criteres de recoupement de deux ou plusieurs filons; ces determinations
sont relativement aisees dans le cas de filons de faible puissance (jusqu'a
5 m. environ), car on peut suivre regulierement les bordures de refroidis
sement «<chilled contach) sur la plupart des affleurements. Dans le cas
de filons de plus grande epaisseur, il est rarement possibIe de suivre pas
a pas les bords de chaque intrusion car les arenes d'alteration, qui ne
se forment que sur les larges filons, recouvrent une grande partie des
affleurements; on peut cependant etablir facilement les relations d'åge
en usant de criteres geometriques (E. NIGGLI, 1952), lesquels n'offrent
que de minimes marges d'erreurs lorsqu'on a affaire a des epaisseurs de
plus de 5-10 m. En l'absence de recoupement, les determinations d'åge
se'on des criteres de dacies» (allure generale du filon, type d'alteration,
couleur, composition approximative ...) sont possibles lorsqu'il s'agit
de filons dont les caracteres sur le terrain sont tres typiques (trachytes,
microgranites, la plupart des amphibolites discordantes), mais dans la
majorite des autres cas (doIerites1 ), filons d'affinite lamprophyrique,
dolerites plus ou moins porphyriques, certaines amphibolites discordan
tes), il est aIeatoire de tenter une determination sur le dacies l). De meme,
il faut etre tres prudent dans les determinations d'åge d'apres la direction
des filons, ce critere n'est que rarement valable. Il est bien evident que plus
un filon aura une grande extension, plus il aura de chances d'en croiser
d'autres, et mieux il sera date; c'est le eas pour toutes les larges in
trusions, car on a une relation indiscutable entre l'epaisseur d'un filon
et sa longueur.

Nous allons maintenant examiner, dans l'ordre chronologique de
leur mise en place, les generations de filons successives, leurs carac
teristiques propres et leur repartition.

2. Les filons kuanitiques.

Autant sur le terrain que sous le microscope, les filons kuanitiques
presentent des caracteres tres varies; aussi l'interpretation de toutes ces
observations est-elle assez delicate. Ce sont toutes des amphibolites de
type «ortho-» repondant a la definition classique (voir P. LAPADu-

1) Pour la definition de ce terme, voir T. KROKSTROM (1936) et J. JUNG (1958).
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HARGUES, 1953). Le terme d'Amphibolites Discordantes a ete cree d'apres
des observations de terrain et nous verrons plus loin qu'il s'applique a
des intrusions qui sont localement concordantes et parfois depourvues
d'amphibole. Les denominations (dlIons kuanitiques)} et «amphibolites
discordantes» (abbreviation: AD) seront employees indifferemment. Les
AD forment une partie des filons decrits par C. E. WEGMANN (1938)
sous le nom de «Black Dykes >).

Les descriptions qui vont suivre s'appliquent a 1'ensemble des filons
kuanitiques, quels que soient leur age, leur direction et leurs dimensions;
tous, en general, presentent des variations longitudinales rapides de
leurs divers caracteres (couleur, diaclasage, epaisseur, texture, structure
et meme composition).

La planche 3 montre tous les filons d'AD reconnus sur le terrain
et quelques-uns de leurs caracteres apparaissent immediatement: l'epais
seur est irreguliere (de quelques decimetres a 50 m.) ; la direction generale
SW-NE est assez constante, mais elle varie dans le detail et certains
filons out une direction SE-NW qui contraste avec celle de la majorite;
la repartition dans l'espace montre une forte densite de part et d'autre
de la partie N des granites, une dispersion reguliere au SE et a I'W du
territoire et une absence complete au NNE, dans la zone des schistes
verts; leur mise en place precede celle des granites.

La patine est le plus souvent vert fonce, mais, selon 1'exposition de
1'affleurement et la composition de la roche, elle peut etre grise, vert
clair, rose, brune ou noire. La couleur a la cassure est plus constante : vert
fonce, noire ou brun fonce. Le grain de la roche est plus ou moins pro
portionne a 1'epaisseur du filon; il peut atteindre 2-3 mm. au centre
(filon de 50 m., Kernesø), mais il decroit toujours vers les bords ou le
grain est semblable a celui des filons de moins de 5 m. (0,3-0,8 mm.);
exceptionnellement, certaines zones ont un caractere pegmatitique ou le
grain peut atteindre 10 mm.; on observe des bordures de refroidissement
parfois au contact avec le gneiss et toujours au contact avec d'autres
filons basiques.

Les AD se marquent peu dans la topographie, seules les plus larges
d'entre elles determinent de faibles depressions, surtout dans les zones
ou elles sont fortement diaclasees.

Les AD sont toutes verticales, ou tres proches de la verticale, sauf
dans un cas (filon de 7 m., SW de la region etudiee) Oll 1'on observe un
plongement de 65° vers le SE.

Contrairement a ce que 1'on note dans les filons de dolerite, le
diaclasage des AD est tres irregulier: elles sont tantot massives, tantOt
traversees par quelques joints orientes en tous sens, tantot hachees par
de nombreuses diaclases verticales et paralleles a la direction du filon,
alors que les diaclases transversales sont rares et souvent sinueuses (fig. 25).
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Fig. 24: Ly efjeld. AD de 3 m. en viroll , dans laquelle on remarque bien les epon tes
diaclasees el 'clli 'Lifiees, ain i que les pelils filons rle qual'lz de deux generations
diITel'enles qui pourl'aienl correspondl'e evenluellemenl aux denx ('sub-phase l) de la

periode sanol'Utiellne ("oil' le texle). Photo M. 'V\'EIO~IANi'i.

Fig. 25: NW du pt. 610, NW du GaITelsø. Exernple d'AD localernent sinueuse el
etl'angJee. Les diaclases longiludinales son L les plus nombreuses et opousen L la forme
du mon. Veines de quartz (q) le long d'une cponte et dans une diaclase transversale.

Croquis d'aprcs photo.

169 5
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Fig. 26: Region situee entre Qaer"ut iaq et le pt. 690. Celte zone e t caractcrisce
par un faisceau forme par de tres nombreux f1Jons cl 'ages clifTeren ts. Le' recou pements

sonl courants et tres bien Yisible ur Je terrain.

1) FaiHe avec sens du mouvement.
2) AD.
3) JD, filon d'affinile lamprophyrique.
4) BFD, dolerite de facies tres porphyrique, conlenant ouvent des xenolites.
5) BD O, dolerile de premiere gen' ration.
6) BD 1, doler'iLe de deuxii~rne generation.
7) BD 2, dolcrite de troisieme generalion.
8) BD, doJerite non dalee avec prccision.
9) 10de d'affieuremen t particulier des An, en e' ailO de pelils filons paralleles,

sinueux et anastomos6s.
10) Recoupernent de deux fUons d'AD dans un petit Jac; il est impossibJc de deler

miner les relations cl'åge.

L'cpai 'seur des difTerents filons n'est pas figur6e il 1'6chelle; consulter il ce sujet les
planche' relatives il chaque generation de filons. D'apre la carte au 1: 20000,

simplifi6e.

Une schislositc verticale et parallele ala direction du filon e marque
tres frequemment ur ses bOI'd ; on a la sur quelques decimetres une
roche schisteu e, vacuolaire, tre ri he en qual'tz; ce dernier se prc 'ente
sous forme de mouchetures di per ees, de "eine rectilignes de quelque'
cm. d'epaisseur, SOll'rent boudinees, etiree ou microplissees, qui se souL
mises en place selon les plans de schistosite qu'elles suivent sur quelques
metres; plus rarement, elle emprunt.ent le diaclases transversales el
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traversent ainsi tout le fiion (fig. 24, 25, 31 eL 32). Le quartz est biane
et opaque, parfois rouille et aeeompagne d'un peu de feidspath.

Lorsque les AD rencontrent une ancienne zone de cassures, il afrive
qu'elles se divisent en une quantit6 de petits filans pamIleles il grain tres
fin (fig. 26). Parfois, sur quelques dizaines de mctl'es, les petiLs maTIs
d'AD (jusqu'fl 3 m.) onL une allul'e LI'es irl'cgulicrc: ils sont sinuellX
(fig. 25), ont de nombreuses apophyses de quelques decimetres, des bifur
cations, des reiais en eehelon, des cLranglements brusques, line sehistosite
prononcee et de nombreu es veines de quartz; puis ils J'eprennent lem
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Fig. 27: NW du GafTelsø.

1) Alignement de mineraux sombres, parall le å la elil'ection du Dion el dans un
plan verLical.

2) LentilJes de carbonates brunåtl'es et iJl1II'·.gncs de limoniLe.
3) Lentilles de qllartz blane et ti'anslueidc.
l.) Hubans de magnetitc.

Ces lcntilles se poul'suivent SUl' plusieul's di~.aines de mell'e: au centre du filon.
Croquis ele terrain.

aspeet normal sans que l'on puisse discerner les causes de ees phenomenes
dans les roehes encaissantes (fig. 26).

Elles ont localement un facies legerement porphyrique bien visible
sur Je terrain; les phenoeristaux de plagiocJa e ne depassent .i amais
t cm. En deux poinLs seulemenL, nous avons no1,6 de' x6nolites dans
Jes AD: c'etait des bloes de gneiss et de pegmatite de 10-30 cm. de
diametre, JegeremenL reeristaJlises et mineralises en pyrite (l km. au
NE du pt. 610, NW du terrain; StabelJand, j E de la region eLudiee).

Le AD ne sont pas partout cristallisees de faQon homogene; on
observe souvent un arrangement des mineraux sombres en trainees
paralleles å la dil'ecLion du mon ((mafic banding»), ce qui donne å la
roche une allure fluidale (fig. 27); dans eertaines AD on constate un
enrichissement Ioeal en epidote et ehlorite qui forment dans la partie
centrale du filon des nodules plus c1air , de 20-30 em. de diameLl'e, de
grain un peu plus grossier, avec passage graduel il l'amphiboJite normaJe ;
le grand filon qui se trouve entre Jes lacs 580 et 530 (E des granites)

5*
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montre do nombrousos amygdale;' remplies de quartz et de hornblende
å structure fibroradiee (fig. 2 ): on nole au cen ll'e des _ D situees yer
le pt. 610 (W du Lerrain) des lontille de quartz, calcite et magnetitc
toujolll's or'ien Leos parall '>lement au Lilon, mai ans relation Yi iblo ave'
une diaclaso au les zone_ schi tifiee de epontes (fig. 27). Taus ce
phl'momene' semblenL, il premiere yue, primaire mai, comme le ouligne
A. POLDEIIVAAHT (1953), il est elelicat ele trancher ceile queslioIl ans
des obser'vaLion ele Lerr'ain et do laboratoire tre, detaillee..

Parmi les phl'Jnomones visiblcs sur le tcrrain et qui emblent el'Oll
daires, noton, ele frequente minerali ation en pyrite et C'haleopYl'ite.

Fig, 28: Lac 580, E de granite. Amygdale elans la grande AJ).

1) Qual'lz blane, parfois I'ouille pal' de la limonile.
2) Zone de transilion, melange de quartz et de hornblende en cristaux de [1-'; mm.
3) Hornblenue pn nbl'e' d 10-25 mm. orientee perpendiculairement aux bords de

I'am ·gdale.
4.) Arnphiboli Le nOI'male (tkhantillon 32980. "oir texte) ; le pa sage de 3) å lo) est

nettement tranch , Dessin d'echantillon.

urtout lorsque Je mon a des bords chisteux et quartzitises; la chalco
pyrile eL la pyriLe, qui '0 pre ente en cubes ou dodecaedres de 1-15 mm.
ele diametre, sont repartis uniformement dans l'ensemble de la 1'00he.
Plu l'aremenL an Ll'ouve sur- cer-tains plans de diaclase du filon un feutrage
de fines pailletLes d'oligi te et de grains de magnetite. Constatans encore
que les AD sont les seuls Lilans basiques qui, lorsqu'il sont coupe - par'
une faille, forment tres regulierement des bl" ches tectoniques ilicifiees,
calcilisees el minerali 'ees.

Comme nous l'avons dejå signale, Je D montrent ous le micl'o-
scope des aspects et des com positions tre diITerents.

La structure est le plu souvent heteroblastique avec des relique'
plus ou moin importantes de hornblende, de biolile, ou encore de
plagioclase dans les roches legerement porphyriques. Dans les echan
tiJlons preJeves dans les bords schisteux de mons, on nole un arrange
ment plus nemaLoblasLique, parfoi meme Jepidoblastique si les residu,
d'amphibole et de plagiocla e ont ete pre que entierement remplaces
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par des phyllosilicates. Il est frequent de rencontrer une structure
cataclastique plus ou moins prononcee lorsque le filon a subi de fortes
influences tectoniques lors du rejeu de ses epontes, ee qui est un pheno
mene frequent. Enfin, dans quelques rares eas, il est possible de dis
tinguer une structure palimpseste ophitique, mais il n'est pas possibIe
de preciser cette structure avec plus d'exactitude (T. KROKSTROM, 1933,
et F. WALKER, 1957).

En moyenne la composition des AD est la suivante:

Plagioclase: sa composition varie de l'albite au labrador; le plus
souvent c'est une andesine An35 environ. Dans un seul cas (echantillon
32433), nous avons observe un zonage normal de An20 il. An40. L'albi
tisation secondaire peut etre prononcee et aller jusqu'il. de l'albite presque
pure (An 0-5) d'aspect tres frais. L'alteration est tres poussee dans les
AD peu metamorphisees; elle est faible dans les AD profondement
metamorphisees et amphibolitisees (echantillons 32410 et 32457). La pro
portion de plagioclases est egalement tres variable, elle oscille en moyenne
autour de 30 Ofo avec des minima et maxima estimes il. 10 et 50 Ofo.

Amphibole: e'est une hornblende verte tout il. fait banale, souvent
fortement chloritisee. Dans les amphibolites tres metamorphisees, elle est
abondante et tres fraiche. Dans deux cas (echantillons 32446 et 32980),
on y distingue un certain zonage, avec tendance vers un type plus
sodique. Elle peut former 0-65 Ofo de la roche, mais en moyenne ne
depasse pas environ 30 Ofo.

Biotite: en proportion tres variable: de O il. 20 Ofo environ. Elle est
souvent chloritisee et montre alors des clivages remplis de fines in
clusions de mineraux opaques.

Chlorite: parfois, c'est de la pennine nettement reconnaissable,
ailleurs une chlorite verte, generalement tres fine, liee il. la biotite et il.
la hornblende et les rempla<;ant parfois completement ; nous l'avons
observee dans toutes les coupes minces OU elle constitue parfois jusqu'il.
50 010 de la roche.

Epidote: dans les echantillons 32452 et 36963, on rencontre un peu
de clinozoisite assoeiee il. de l'epidote sensu stricto. Cette derniere est
plutot rare mais, lorsqu'elle est presente, elle peut oceuper 30 Ofo de la
roche. Elle n'est jamais visible dans les AD tres riches en amphibole.

Mineraux opaques: ce sont la magnetite, l'hematite, la pyrite et,
plus rarement, la cha1copyrite et la limonite; ils sont soit idiomorphes,
soit en grains et lamelles de forme imprecise, isoIes ou arranges selon
les clivages des amphiboles ou des biotites. Leur proportion varie entre
1 et 20 Ofo, la moyenne etant de 5 Ofo environ.
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Apatite: presque toujours presente en petits grains plus ou moins
idiomorphes, c'est un mineral accessoire tres constant dont la proportion
varie entre 0,5 et 2 % environ.

Sphene: comme l'apatite, le sphene est regulierement present, le
plus souvent associe il l'ilmenite et plus ou moins altere en leucoxene.
Il represente 0,5 il 5 Ofo de la roche.

Quartz: assez souvent present, mais toujours en tres petites quantites
(jamais plus de 5 %). Il a une origine nettement secondaire et se trouve
parfois en petits grains disperses dans la roche ou, plus generalement,
comme produit de remplissage de microfissures.

Carbonates: probablement de la calcite avec un peu de Mg. Elle
apparait accidentelIement dans les zones mylonitisees et mineralisees
(AD situees il 1 km. il l'E du pt. 735; pres du pt. 925; pres du pt. 880 ... )
et elle peut alors occuper plus du 50 % de la roche.

M ineraux divers: sous cette rubrique nous rangerons des mineraux
rencontres tout il fait exceptionnellement. La tourmaline noire a eM
observee il deux reprises dans les AD (rive NW du Gaffelsø; grand filon
oriente SSE-NNW, il l'endroit OU il est coupe par la faille EW du Gaf
felsø); dans ces deux cas, les filons sont mylonitises et fortement mine
ralises en pyrite et magnetite; la tourmaline y represente environ 5 Ofo
de l'ensemble de la roche. Nous avons note dans une seule plaque mince
quelques petits grains d'anatase. Un echantillon recolte il 1 km. au NW
du Kernesø (32433) montre des reliques d'un pyroxene indeterminable
entoure de hornblende.

Tous les pourcentages que nous avons donnes ci-dessus ont ete
evalues sous le microscope. Dans quelques coupes minces Oll le grain
n'etait pas trop fin et la roche assez fraiche, nous avons pu faire une
estimation plus precise il l'aide de l'integrateur planimetrique de Leitz;
le tableau ci-dessous en donne le detail:

Echantillon .
Structure .

Grain moyen .
Plagioclase .
Hornblende .
Biotite .
Min. opaques .
Chlorite .
Sphene-Leucoxene
Quartz .
Carbonate .
Apatite .

32~07

grano
blastique
1-2 mm.

An30, 33 %

60 %

1 %

3 %

0,5 %

2 %

0,5 %

32410
grano

blastique
1 mm.

An~S, 33 %

63 %

1 %

2 %

0,5 %

0,5 o/o

32~S7

Mtero
blastique
0,8 mm.

An3S-~0, ~6 %

36 %

10 %

fi %

2 %

1 %

1 %

32980
Mtero

blastique
3-5 mm.

AnS-10, 36 %

~2 %

12 %

~ %

2 %

3 %

1 %
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Ces chiffres ne correspondent pas tres bien avec les evaluations qui
les precedent car les echantillons 32407, 32410 et 32457 proviennent de
filons fortement amphibolitises et recristallises qui sont assez excep
tionnels. L'echantillon 32980, lui, provient de la partie centrale d'un
large filon (environ 25 m.), ce qui lui a permis de garder un grain grossier
et des mineraux pas trop alteres. Dans les autres AD, l'alteration est
trop forte ou le grain est trop fin pour permettre une estimation il. l'aide
de l'integrateur planimetrique.

Voyons maintenant ce que nous pouvons deduire de ces observations
pour etablir l'histoire des Amphibolites Discordantes.

Ce sont les AD qui ont permis de determiner deux des grandes sub
divisions de la chronologie regionale adoptee apres les travaux de terrain
des geologues du GGU:

1) la periode kuanitique (nom tire de Kuimit fjord, situe il. 8 km. environ
au S de Tigssaluk fjord) caracterisee par l'intrusion de nombreux
filons;

2) la periode sanerutienne (nom tire de l'ile de Sanerut, situee il. 20 km.
au S d'Ivigtut) au cours de laquelle ces filons sont plus ou moins
metamorphoses, tectonises et deviennent nos AD, enfin la periode se
termine par la mise en place de granites, dont ceux de Tigssaluk,
qui coupent les filons d'AD.

Il est possibIe d'introduire sur un plan plus local des subdivisions
dans la periode kuanitique. Plusieurs criteres nous permettent de deter
miner les diverses generations d'AD; du moment qu'ils se verifient les
uns les autres, nous pouvons les considerer comme valables:

1) la direction des filons,

2) leurs rapports avec les failles qui leur sont anterieures ou posterieures,

3) enfin leurs recoupements entre eux.

Sur la planche 3, quelques filons ont une direction qui va de EW il.
SSE-NNW; rien, dans leur dacies» ou dans leur composition, ne permet
de les distinguer des autres, sauf peut-etre le fait (qui est une simple
indication, et non pas un critere valable) qu'ils depassent presque tous
10 m. d'epaisseur. Mais de tres nombreux recoupements montrent qu'ils
sont plus anciens que les filons de direction SW-NE (NE de la region
etudiee, vers le pt. 925; SE du pt. 760; W du lac 480). La fig. 29 donne
un exempIe interessant de recoupement qui permet de dater les unes
par rapport aux autres plusieurs generations de filons kuanitiques et de
Gardar.

Nous avons donc maintenant une coupure principale dans la periode
kuanitique, coupure qui separe un ensemble d'Amphibolites Discordantes
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Fig. 29: 2 km. au du lac ~35. Carte schematique de recoupements entre divers filon ..

1) ADV 2.
2) ADJ avec de nombreu es bifidalion el bru ques epaississements, elle suit la

bordure 0.' de l'ADV sur 150 m. environ.
3) J D, mon d'affinite lamprophyrique.
l,) BFD, dolerite pOI'phYl'ique.
5) BD, dolerite d'åge indctel'mine.
6) Faille; toute cette region est tre leclonisee, ce qui explique les h'equentes bifida

tions des filons.
l) Zone recouverte d'eboulis qui empechent de voir les relations enlre la taille, les

ADV el les ADJ. D'apres la carto et des croquis de tel'l'ain.

Vieilles (AD ) orienLee EW il. SSE<'lNvV d'un en emble d'. mphibolites
Discordante Jeunes (ADJ) orientees SVV- 'E.

Dans les ADV, on peut cncore distingucI' avec certitude deux
generations successives (ce qui n'en exclut pas d'autre , mais Ic critere
de terrain ne permettent pas de les mettre en evidence; ceLLe remarque
s'applique egalemcnt a toutes les autres generations de filons). De parL
et d'auLre du granite sepLentrional, la carte montre deux filons d'ADV
orientes approximativemenL EW; il est pI'obable qu'ils reprcsentent les
deux tronyons d'un meme mon «efTa e) ur 4 km. par le granite. Dans
so. partie v,, ce filon s'o L mis en place dans une grande zone do cassure
quartiziti'ee eL tre. ancienne; la eassure ayanL rejoue apres l'intrusion
des ADV, ces dernieres sont localement diaclasees, myloniLisces ou meme,
dans la peninsule qui s'avance dans le GafTelsø au NE de l'ile, reduites
a un «train de lentille' .) paralleles. Enfin le grandes failles E-SSW
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Fig. 30: SE de Kel'l1esø. 'arte schematique des recoupemenls en lre A DJ, AD V et
BFD (dolcrite porphyrique). Le chiITres qui suivenl le nom abrcgc du filon indiquent
son epai seur en metre ; le chifTl'es gras il. droite in liquen t l'age de, intl'usions
sucte' 'ives d' DJ. Le: neche montrent que le filon e pour"uil en del1ol': des limites
de la figul'e. ~otons enCOl'e que les ADV se ont mises en place en suivant une
ancienne zone faillee tres visible sur le terrain (depl'es 'ion en V nol.amment).

D'apres un croquis de termin el divel'ses photos.

ont affecte l'ensemhle cassures quartziLisees-ADV en deportant vers le
N leur compartiment W. Ol' l'une de ces failles (celle qui passe par les
lacs 480, GafTelsø, 450, Kernesø) esL coupee a deux reprises (lacs 480 et
Kerne ø) par des ADV qui ne sont pas deplacees; si bien que nous
pouvons distinguer des ADV1 eL des ADV2. Il est probahle que le
groupe de filons egalement mis en place dan la zone tectonisee au 'W
du gl'aniLe se rattache il cette m'me generation d'ADVL

part le quelques filons dont nous venon de determiner l'åge,
les autres ADV notees sur la planche 3 ne peuvent pas etre datees plus
precisement.

Bien que les ADJ 'oienL les plus nomhreuses, nous n'avons trouve
que deux points OU elles se reconpenL entre elles; cela s'explique pal'
leur direction r6gulicrcmenL parallele qui ne favorise pas les recoupe
roents. Le premier point (fiO'. 26) ne nous apporte aucune indication cal'
le croisement se fait dan un lac (N du pL. 690) et les mon interes es
sont trop petits pour que l'on puisse delerminer les relation d'åge par
des eriteres geornetl'iques. Le deuxieme eas est tres interessant cal' nous
y voyons einq filons d'AD d'åges difTerent qui 'e reeoupent au roerne
endroit (fig. 30). Les trois intrusions d'ADJ ainsi determinees sont in
discernahles l'une de l'autre sur le lerrain en l'absenee de recoupement,
si bien que, sur toute l'etendue de la region eLudiee, seuls ces trois filons
sont dates le' uns par' r'apport aux autres.
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Pour resumer, nous pouvons dire que:

1) la coupure entre ADV et ADJ est majeure, car elle est marquee par
un changement de la direction des filons et par la formation ou le
rejeu de grandes cassures.

2) la coupure entre ADV 1 et ADV2 est un peu moins importante, car
les directions des filons varient peu, mais on a une manifestation
notable de la tectonique cassante entre les deux intrusions.

3) les coupures faites entre les trois intrusions successives d'ADJ sont
mineures, car les directions des filons ne changent pas et l'activite
des failles est nulle. Il s'agit probablement d'une seule intrusion, mais
dont les filons ne sont pas rigoureusement synchrones. Une «genera
tion de filons» doit etre un phenomEme bien defini dans le temps et
dans l'espace; pour cette raison nous pensons qu'on peut l'appliquer
il l'ensemble des ADJ, mais pas il chacunes des trois etapes d'in
trusion mises en evidence sur le terrain.

Comme le montrent la planche 3 et les cartes dressees dans les
regions voisines de notre territoire, les AD sont tres rares dans le domaine
des schistes verts ou suprastructure; elles s'effilochent et se perdent apres
y avoir penetre sur quelques dizaines de metres (centaines de metres
pour les tres larges filons). Ce phenomene doit iltre du aux proprietes
physiques des schistes verts qui ont des plans de schistosite (<S-planes»)
beaucoup plus prononces que ceux du gneiss et qui, de ce fait, reagissent
differemment aux contraintes exterieures telles que mylonitisation et in
trusion de filon. Ces reactions particulieres sont tres nettes en ce qui
concerne les filons kuanitiques et les cassures en general, mais moins
nettes en ce qui concerne les filons de Gardar.

Apres leur mise en place au cours de la periode kuanitique, les
filons ont subi d'importantes transformations pour parvenir il leur etat
actuel d'ortho-amphibolites. En effet, lors de la periode sanerutienne, les
conditions de pression et de temperature changent et on assiste il une
montee regionale du front de metamorphisme, accompagnee par des
mouvements de faible envergure dans l'ensemble du socle et par une
legere mineralisation en silice et en fer. Ces phenomenes ne se font pas
sentir partout avec la meme intensite. Nous pouvons deduire cette
evolution des observations suivantes:

- transformation des anciennes roches filoniennes en amphibolites;
cette transformation s'est faite il peu pres selon le processus decrit par
A. POLDERVAART (1953, p.263) sous le titre de ««normal» trend of meta
morphic evolution of basaltic rocks» et avarie, selon les lieux, entre les
conditions du facies amphibolite il epidote et celles du facies schistes
verts. Ces conditions, d'apres T. BARTH (1952), correspondent il des
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Fig. 31: Exemple de deformations lors du metamorphi me . ancrutien. Region
du massif sepLentrional des graniles de Tigs,aluk.

1) Foliation du gneis encaissant.
2) AD.
3) Veine de quarLz.

A - Le filon esL neLLeJllenL di 'cordanL de la foliaLion rlu gneiss; une veine de quarLz
s'est rnise en pia e dans une diacla e 'oupan L le gneiss et Ic filon, elle a ete
cl1suite plissee en S par les rnouvernenLs des epontes, les l1ech s indiquanl les
mouvemenL (voir B. ENGEL, 1959). Dessin rI'apres pholo.

B - Le gneiss a ele legcl'emen L I'cplisse, ce qui a etire les AD; les veines de qual'Lz
dans les AD monlrent egalement des fiexures, De 'sin d'apl'es pllOtO.

e - lei le filon s'est mis en place de Iac;on pl'esque concOl'dantc et les mouvements
des epontes (sens des ile 'hes) ont replisse en memc temp, Ic gneiss, le filon
et la veine de quartz liee au roetamol'phisme saner'utien. O'apl'cs un croquis
de terrain.

D - Les AD ont ete alTectee' par un plissement a ez inten e qui a egalernent I'epl'is
le gneiss encaissant. D'apre une photo en eouleul's.

temperatures de 200-450° et de pres ions de 1000-2500 atmospheres.
Dans quelque' rares eas (eehantillons 36457 et 32410 par exemple), les
filans anI, ete plus fortement metamorphoses et il est pos ible que l'evo-
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lulion meLamor'phique ait empruntc la ««abnorma1» amphiholitic trend)}
de POLDERvAAwr; d'apre IC SUGI (1931), le degre de metamorphisme
eorrespond au «faeies amphibolite». Malheureusement nos donnees sont
trop fragmentaires et ne permettent pas d'approfondir eeUe question.

- developpemenL de veines et de lentilles quartziques le long et
parfois au centre des mons; ces veines peuvent atteindre exception
nellement 1 m. de puissance (lac 6'lO, NE des granites) ; elles sont fre
quemment mineralisees en pyrite et magnetite.

r---.....,.__.~::::.':: :'. ~~:>.':.~:::' :
.::.;:.:.:.:::::: 'f%7 :.: """""'-1N
.. ' . " . " .

El 2§3 3~ ~

Fig. ::12: • de PlIi:HlIp tase.
1) AD.
2) Foliation du gneiss.
3) Veine de quartz.

11 s'agit ici d'une AD tres meta 111 orphisce, il bOl'ds francs, conlenanl des xenolites
de gneiss dont la foliation concorde avec celle de la rache encaissan le. Il est curieux
de constater que la .eine de quarlz montre de nombreux pIis ptygmatitiqucs, alors
que les enclaves ne son t pas du tout afTeclees par un plissemen L. D'apres un croquis

de terrain.

- mouvements des ancienne eas ures et leger plissemenI.; les
temoins en sont nombreux. Les bords des filons sonL schisLifies ou meme
ecrases, phenomcnes dus a un rejeu des cassures suivies par les filons
lors de leur mise en place (les filons n'ayant pas suivi des cassures SUl'

toute leur 10nO'ueur', ils n'ont pas partout des epontes schistifiees, fig.
29). Les veines de quartz montrent ouvent des plis ptygmatitiques
an note dans le gneiss encaissant des plis ou flexures qui sont en con
cordance avec les formes des filons; des exemples detailles de ces pheno
menes sont donnes dans les fig. 31 et 32. Ces mouvements du socle
s'amplifient et se generalisent lorsqu'on va vers le S: dans la partie
meridionale de la peninsule d'Ivigtut, les AD sont fortement schisLifiees,
boudinees ou meme plissee , et la granitisation s'y fait beaucoup plus
intense, provoquant meme la remobilisation des «granites de Julianehåb )}.

Aucun fait precis ne nous a permis de mettre en cvidence, dans la
region que nous avons etudiee, les deux «subphases,} de la periode saneru
tienne observees dans la region de lobberminebugt, au S de l'ne de
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Sanerut (A. BERTHELSEN , 1961); seul un vague indice pourrait s'y rat
tacher: Voir fig. 24.

Grace a toutes ces observations, il est maintenant possibIe de nous
faire une idee assez exacte de ce qu'etaient les filons actuellement amphi
bolitises. Resumons nos principales indications:

1) mode d'affleurement en filons intrusifs du type dilationnel, a bords
francs, avec «chilled contacts}).

2) structure ophitique localement conservee.

3) augmentation de la grosseur du grain depuis le bord jusqu'au centre
du filon.

4) structure parfois porphyrique.

5) presence d'amygdales et de xenolites.

6) presence de mineraux-reliques plus ou moins alteres teIs que apatite,
sphene et, dans un eas, pyroxene.

7) composition actuelle des amphibolites.

Tous ces faits demontrent que les AD se sont mises en place sous
forme de roche basaltiques tres semblables, probablement, aux dolerites
avec ou sans olivine dont nous connaissons de nombreuses generations
dans la periode de Gardar.

L'evolution de l'ensemble des AD se termine avec leur metamor
phisme; mais certaines d'entre elles sont affectees ensuite par divers
phenomenes.

Tout d'abord, a la fin de la periode sanerutienne, les granites de
Tigssaluk font intrusion et coupent a l'emporte-piece les AD (C. H.
EMELEUS, rapport cite et carte au 1: 10000); le contact est tranche,
sans trance de metamorphisme thermal; il n'est pas possibIe de suivre
le trace des filons a l'interieur du granite, car on n'y trouve aueune
structure fantome; les veines d'aplite et de microgranite issues des granites
coupent egalement les AD, parfois meme assez loin de la limite gneiss
granite (NE du lac 455, E de Tigssaluk fjord; dans la bande de gneiss
separant les deux granites).

Ensuite, pendant toute la periode de Gardar, l'activite temporaire
de la tectonique cassante affecte localement les AD:

- mylonitisation qui se marque par des breches tectoniques plus ou
moins mineralisees, schistosite accentuee qui debite l'amphibolite en
grandes plaques verticales paralleles a la direction de la mylonite et
non plus a celle du filon, miroirs de faille, stries, etc....

- mineralisation et pegmatitisation avec formation de quartz, car
bonates, pyrite, magnetite, tourmaline (fig. 33).
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- plus rarerncnt, transformation teeLonique de l'umphibolite en
Liotitite; dans ee eas, seule une petite zone au eontact immediat de la
faille est touehce (1 km. au :,m du lac 545, - du granitc).

Ces phenomlmes peuvent eLr-e eornpJcxes et on deeouvre dans une
seule eoupe minee les indiee de plusieurs minerali ations eL tectoni a
Lions successives. Par exemple la coupe 324.51 prelevee dans un petit
filon sur la rive W du GafTelso nou' montre des pri mes de tourmaline
eL une grande abondan -e de pyrite et d oligiste dan une pate å trueture

1mm

Fig. 33: -vY du Gall'clsø. Une zone particuliercmcnt riche en elEimenls feITo-mag
nesiens (1) s'est concentree pOUl' former une 'orle de "eine dan l'amphibolile nor
male (2). Lors de la myloniti alion du mon, une microcassure a deplace celle zone,
avant que la mineralisalion en carbonates (3) impregne la roelle et occupe le 1'6 eau

de diaclases. Des in de plaque mince.

cataelastique, d'ou J'on conclut å une premiere tectonisaLion eL mineraJisa
Lion de la dolerite amphiboliLisee; mais la tourmaline et les min6raux
opaques sont brises et les espaees separant les moreeaux (qui, dans le
eas de la tourmaline, ont une orientation semblable) sont remplis de
plagioela e seeondaire peu altere qui conLmste a ve les plaoe tres
'erieitisees de la pate, d'ou nous d6duisons une nou elle aeLivite de la
cassure, sui vie de la reeristallisation d'une partic des plagioclases; les
observations de Lerrain emblent bien confirmel' ceLLe interpretation.

Les mesures effectuee ur le' terrain al'aide du eompteur de Geiger
monLrent que la radioactivit6 moyenne des filons kuanitiques, bien
que faible, est, plus elevee que celle des do16rites non amphibolitisees
de la periode de Gardar; cette augmentation de la radioactivito ost eer
tainernCTlt due aux apports lies au m6tamorphisme sanerutien et aux
mineraJisations posterieures_ Tres probablernent, les elements radioactif's
sont contenus surtout dans la biotile et, dans le sphene.
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Sur l'ensemble du district d'Ivigtut (A. BERTHELSEN, rapport cite),
on peut distinguer au moins trois generations d'AD. Mais la direction
de chaque generation varie et il est difficile de correler exactement d'une
region il. l'autre les diverses intrusions.

Il ne nous est pas possibie de tirer des conclusions generales re
latives aux Amphibolites Discordantes en nous basant sur la petite
region que nous avons etudiee; c'est il. l'echelle re&onale qu'il faut con
siderer l'ensemble des phenomenes et les replacer dans le cadre de l'evolu
tion tectono-magmatique de la provinee (voir A. BERTHELSEN, 1960 et
1961).

3. Les microgranites sanerutiens.

Au NE du granite septentrional, on suit sur 3-4 km. une serie de
filons dont la position est tres particuliere (planche 4). Nous en avons
note cinq dont I'epaisseur varie de 0,3 il. 2 m., mais ne depasse generale
ment pas 1 m.; leur direction NE-NNE ne correspond pas il. celle des
diverses generations de filons mis en place au cours de la periode de
Gardar, mais elle se rapproche beaucoup de la direction des filons kuani
tiques jeunes (ADJ) de cette region. C'est surtout la localisation des
filons de microgranite qui est frappante: on ne les trouve que dans une
etroite zone de 4-5 km. de longueur sur 1 km. de largeur. Il se relaient
et se divisent frequemment; leurs bords sont tres nets et le plus souvent
rectilignes, mais, parfois, les epontes sont tres irregulieres et il semble
que la roche s'est insinuee dans les moindres cassures des gneiss en
caissants; les contacts de refroidissement «<chilled borders») s'observent
toujours. Nous n'y avons pas note de xenolite. La patine est le plus
souvent gris-creme, mais elle peut passer longitudinalement au rouge,
au jaune ou au blanc; la eassure a une couleur tres semblable il. celle
de la patine ; la roche est compacte, tres homogene et les diaclases sont
generalement rares, mais peuvent localement etre tres serrees et hacher
la roche en nombreux paralleIepipedes irreguliers arranges dans le plan
du filon.

Sous le microscope, nous voyons une roche tres legerement por
phyrique avec des phenocristaux de 1-7 mm. dans une pate microgrenue
il. grain tres fin. Les phenocristaux comprennent du quartz il. extinction
roulante, de I'oligoclase An 15-20 parfois zone, de I'orthose et du micro
cline ; les phenocristaux de feldspath et de quartz sont frequemment
groupes et montrent des associations micrographiques. La pate est
composee de quartz, microeline, orthose, oligoclase An5-iO, paillettes
dechiquetees de muscovite, de biotite et de lepidomelane; les mineraux
accessoires sont les suivants: aiguilles d'apatite, mineraux opaques par
fois limonitises, sphene occasionnel et, dans la plaque mince 38022, un
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petit peu de fluorine rose paIe remplissant les fissures d'un cristal de
quartz.

La radioactivite des microgranites est relativement elevee; elle est
du meme ordre de grandeur que celle du granite de Tigssaluk (C. H.
EMELEUS, rapport cite); les elements radioactifs sont surtout contenus
dans les reseaux de la biotite et des mineraux accessoires (E. E. PH:

CIOTTO, 1950, chap. I et II; E. RAGUIN, 1957, chap. XV).
Ces filons de microgranite porphyrique sont plus jeunes que les AD

qu'ils coupent nettement (sur la rive SW du lac 665); ils sont egalement
plus jeunes que les deux failles N115E (entre les lacs 665 et 610) qui,
elles, coupent et deportent les ADJ. Le recoupement avec un JD, tel
qu'il est figure sur la planche 4 (rive SW du lac 665), n'est pas sur car
de nombreux debris morainiques masquent en partie l'affleurement;
mais il est tres probable que le JD coupe le microgranite.

L'age post-AD J et ante-JD, donc sanerutien, de ces filons acides
est confirme par une communication personnelle de C. H. EMELEUS qui
nous a signale la presence dans le granite, il. 1 km, environ il. I'WSW
du lac 545, d'un sill microgranitique horizontal de 60 cm. d'epaisseur qui
coupe le granite. C. H. EMELEUS a eu l'amabilite de nous en faire parvenir
un echantillon qui nous a perrnis de comparer sous le microscope les
microgranites intrusifs en sill dans le granite et en filon dans le gneiss:
la similitude est tres grande, sauf peut-iltre en ce qui concerne la fluorine,
dont nous n'avons trouve que quelques cristaux dans les plaques minces
de filons, alors qu'elle est plus courante dans le sill.

Ces filons de microgranite sont certainement du type «dilation
dyke» et non pas «replacement dykes»; en effet, ce caractere apparait
immediatement si on les examine, sur le terrain et sous le microscope,
en utilisant les criMres donnes par G. E. GOODSPEED (1940), S. KAITARO
(1952) et A. SAN MIGUEL ARRIBAS (1955). A. DEMAY (1952) signale que
de nombreux microgranites se sont mis en place sous forme de magma
et que leur structure actuelle est due il. une devitrification parfois tres
prononcee; nos observations de terrain s'accordent tres bien avec ce
point de vue, mais les etudes microscopiques sont trop restreintes pour
confirmer de fayon sure l'hypothese de A. DEMAy; nous pensons toute
fois qu'elle est la solution la plus vraisemblable.

Nous n'avons jamais trouve de relation visible sur le terrain entre
le sill et les filons de microgranite ; en effet, ces derniers se perdent sous
les eboulis et la moraine qui couvrent une grande surface entre les lacs
520 et 545; d'autre part, le sill ne se suit pas jusqu'a la bordure du
granite. Nous pensons neanmoins, en nous basant sur l'age, la com
position et le mode d'affleurement, que ces deux types d'intrusions sont
lies et qu'ils font tous deux partie d'une phase tardive de la mise en
place du granite (voir E. RAGUIN, 1957, pp. 134-137). Parmi les nom-



v Geologie du Plateau de Tigssaluk. 8'1

Fig. 3t,: 1 km. au S du granite SE (puiåtup klIU). Lentille de grunite rose intrusif
dans le gneiss rubane ti arnphibole et bioliLe. Le conlacl esl lleLlemen t lranchC
ramme tout le lang de la limite entre les grunites principaux elle' gneiss encaissant~.

1'hoto L. F. BONNAnD.

breuse' gEmerations de filons visibles dans la region etudiee, c'est la seule
qui e rattache il. la periode sanerutienne.

Un certain nombre de questions relatives å ces micl'Ogl'anites restent
ans reponse actuellement: quel est Jeur roJo exaeL dans l'histoire de la

mise en place du granite, quelles sonL les I'aisons de leur presence dans
une zone sLricLemenL delimiLee au lE du granite septentrional, pourquoi
leur direction est-elle beaucoup plus celle des filons kuanitiques que celle
des nlons de Gat'dar?

La discussion et, eventueJJement, la resolution de ces questio ns
sorLent du cadre de ce Lravail el seront traitee pal' C. H. EMELEUS dans
son rapport final sur les granites de Tigssaluk.

A. part les micI'ogT'anites, on peuL noter une sel'ie d'intrusions en
relation tres nette avec les granites de Tigssaluk; mentionnons rupide
ment ces observations, faites par C. H. E1I-lELEl:S Oll par nous-meme,
qui seront reprises en detail eL discuLee ulterieurement par C. H.
EMELEUS.

Premierement, nous uvons des veines aplitiques roses et des feuillets
de granite il. grain fin le plus souvent inclines vers la masse principale
de l'inLrusion et Lres abondants sur le pourtour du granite SE; dans Ja
meme categorie, an reut ranger quelques filons de granitc qui se suivent

t69 6
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Fig. 35: 1 km. au :::.; du granite SE. Carte schematique des intrusion granitiques
en lentilles el filons dans le gneiss.

'1) Gneiss rubane, voir ngo 3/..
2) Granite rose-jaune.
3) Dol6ritc (HD); celle qlli cst situ6e]e pjus au ~ . cmble etre « topp6e» par]a len lille

de granite, qu'elle coupe cependant en emettant une apophyse etroite et sinueuse.
4) Filon lamprophyriquc (J D).
5) Essairn de petits mons sinuellx et anastornoses.

D'apres des croquis de terrain.

Jans le gneiss SUT quelques centaines de metres seulement (par exemple
entre le GaITelsø et la bordure NW du granite T).

DeuxiEunement, nous trouvons (au du pt.285) plusieurs fIlons
eomplexes intrusifs dans le gneiss et dans le granite, de --10 m. de
largeur, orientes E et composes d'un eæur de roche basique ((diorite
il biolite,) de C. H. EMELEus) gaine par du materiel gmniLique; les
divers recoupements montrent que ces filons sont du meme åge que le
granite principal; ils se sui venL sur 800 m. il parlil' de la limile gneiss
granite. Entre le lac 455 et la bordure SW du granite SE, nous trouvons
une gr'ande Jenlille complexe (400 m. sur 200 m. environ) de «diorite il
biolile>} et de granile. Tout poT'Le il cl'oil'e que ces deux intrusions sont
semblables et que leur mise en place suit de pres celle des granites pro
prement dits.

Troisiemement, au S du granite meridional (confluent des rivieres
sortant des lacs ldO et 555), on note sur une surfaee de 5000 m 2 en·
viron une dizaine de lentilles et de filans de granite rose-jaune, donL le
gram varie de 0,2-1 cm.; le granile coupe le gneiss (rig. 34 eL 35) et il
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est lui-meme coupe par des JD et BD. Ces petites intrusions representent
peut-etre des irregularites dans le toit de la grosse apophyse situee il
la bordure S du granite meridional et qui se prolongerait vers le S en
profondeur.

4. Les filons lamprophyriques de Gardar.

Nous decrirons sous cette denomination de nombreux filons mis en
place au debut de la periode de Gardar, dont les caracteristiques (age,
composition, mode d'affleurement, origine) ne sont pas exactement de
finies. Sur le terrain, nous les avons nommes «Jern Diabas» (litteralement
«filons il fer», abbreviation JD) il cause de leur haute teneur en pyrite;
ce sont, pour une part, les «Black Dykes» de C. E. WEGM:ANN (1938).
Ces denominations recouvrent un assez large eventail de roches et, si
nous parIons de lamprophyres, nous n'y attribuons aucune signification
genetique, mais uniquement petrographique.

Les JD sont uniformement repartis sur l'ensemble du terrain; leur
direction generale est approximativement N60 E, sauf dans la partie SE
de la region OU ils ont une direction presque EW (planche 4); notons
encore un petit filon dont la direction est «aberrante», il l'W du Kernesø.

Ce sont des filons qui ne depassent pas 3-4 m.; leur patine est le
plus souvent rousse ou rougeatre, parfois grise, rose, brune ou noire;
leur cassure varie entre le gris sombre et le noir bleute ; ils presentent
tres souvent un facies porphyrique plus ou moins prononce, dans lequel
les phenocristaux de plagioclase ne depassent jamais 1 cm. de longueur;
il est courant d'observer dans un meme filon le passage du facies por
phyrique au facies normal et microcristallin. Le grain est toujours fin
et la dimension des cristaux n'atteint 1 mm. qu'au centre des plus larges
filons. Nous avons observe dans un lamprophyre (region du Stabelland)
un xenolite de roche acide completement recristallise et altere; le contact
entre le xenolite et la pate du filon n'est pas tranche et on voit nettement
un passage de l'un il l'autre. Par contre, les contacts entre le filon et
les roches encaissantes sont toujours francs et exempts de la moindre
trace d'assimilation; les bordures de refroidissement (<chilled borders»)
sont courantes.

Une des caracteristiques frappantes des lamprophyres est leur mode
d'affleurement en essaim de filons paralleles qui se suivent sur de tres
longues distances, ce qui n'est pas le cas pour les autres generations de
filons basiques. On a en general 4-5 filons de 0,2-1 m. de puissance re
partis sur une largeur de 5-10 m.; leur trajet n'est pas rigoureusement
rectiligne, mais il varie beaucoup dans le detail et depend du reseau de
diaclases anterieures il la mise en place (fig. 36). Sur la planche 4, les
filons qui affleurent en essaim sur une grande distance ont ete notes avec

6*
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Fig. 3ti: En Iro Io GaITel ø et de pL. 880. Doux petit filon lamprophyriquos faisan t
par lie d'un essaim dl' filons paralIeles. On remar'que tre" bien le relations entre
les rliarla es lu gneis.· el la lerlonique d'inll'usion du IlIon (cf. '. I\:AITARO, 1952

et C. E. ,rE )lAl\":'I, 1938, p. 85). Pliolo ~l. \\'EID)[U:-.

un figur'c particulier; on conslale qn'ils passent parfois il un seul filon
imple. Dans Ja region qui se trouve au SE de Puiåtup lase, nou. avons

nole deux e aim de filons lamprophyrique d'åge different; apre'
2 km. envil'On il ont coupes eL deportes par une faille 'lOE et l'un
d'eux presente le' caractere, suivants: les nombreux filon qui COllS

tituaient l'e-'saim s ecartent pr'ogressivement les uns des autl'es et vont
former' un «e saim a grande echelle,) de 5 filons paralleles qui se uivent
a. onviron 100 m. les uns des autres.

Lor' qn il sont coupes par une faille, les lamprophyres sont ca ses,
lamines, cindes en len Lilles ecrasees, etc.... ; il prennent aIors une
teiJlLe d'alteration rouge brique analogue il celle de. Lrachyte',

Le re. eau de diacla e de lamprophyres e Lgeneralement prononee
dan les peLits fIlons de plu d'un m "tre.

Seuls Jes tres Jarges ri Ions ont determinc des depI'ession , mais, le
plu ouvent, les JD ne se marquent pas dans la Lopographie; l'alteration
meteorique et Jo gel le debitent en plaquetLe' et en bloc irrcO'uliers
selon le diaclase, 11 e t rare de con ·tater une alteration en arene,
eomme e'e t le eas dan les dolerite .

L'analy e microscopique des echantillons monlre qu la denomina
Lion de terrain engIobo des ,'oehes dont la composilion est, assez variable.
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La roehe est done tres souvent porphyrique et la structure de la pate
est usuellement subdoIeritique (T. KROKSTROM, 1933), mais on eonstate
egalement des struetures doIeritiques, subophitiques, nesophitiques
(F. WALKER, 1957) et la presence frequente d'amygdales de 1-15 mm.
de diametre. Plus rarement apparaissent des structures trachy-ophitiques
ou fluidales. Les filons de quelques em. il. 1 m. de puissanee montrent
parfois des mierolites de plagioclase nageant dans une pate vitreuse ou
partiellement devitrifiee riehe en palmes de devitrifieation.

Le mineral le plus courant est le plagioclase, generalement assez
sericitise et dont la eomposition varie entre An20 et An50, la moyenne
se situant vers une andesine An 45; dans quelques eas, le plagioclase est
ylus ou moins albitise. Dans toutes les plaques minees de JD, on trouve
de la chlorite parfois tres abondante, qu'il faut rapporter il. la delessite.
La calcite est tres frequente, elle peut parfois oceuper jusqu'il. 40 010 de
la roehe. L'olivine se trouve parfois en assez grande quantite, mais elle
est en general absente ou subordonnee. n en est de meme pour la biotite
et le pyroxene; ee dernier est une augite titanifere et peut-etre, dans
un eas, du diopside. Trois filons seulement renferment des reliques de
hornblende du type barkevieite. L'orthose est tres frequente, mais toujours
en faible quantite. Les mineraux opaques (ilmenite, magnetite, pyrite)
sont presents dans tous les filons, ils oeeupent en moyenne 5-10 010 de
la roehe. L'apatite et le sphene generalement leueoxenise se retrouvent
regulierement. Beaueoup plus rarement et toujours en petite quantite,
nous avons note du quartz, de la nI!pheline, de la limonite et de l'epidote.

La radioactivite des JD est tres faible, du meme ordre de grandeur
que eelle des filons doIeritiques de la periode de Gardar; en un seul
point (1 km. au NE du pt.880), nous avons mesure une assez forte
radioaetivite dans un lamprophyre mylonitise par la grande faille N20 E;
mais eette exeeption est certainement due il. une mineralisation liee il.
la eassure et tout il. fait independante de la eomposition ehimique propre
du filon.

n est difficile, sans analyse ehimique preeise, de faire entrer ees
roehes dans les classifieations des lamprophyres (par exemple celles de
E. TROGER, 1935; A. JOHANSSEN, 1931-1939; J. STANSFIELD, 1923,
etc....); dans quelques eas, on peut les rapproeher d'une monehiquite,
d'une kersantite ou eneore d'une eamptonite; mais ees delimitations sont
assez artificielles car les variations dans la composition d'un merne filon
semblent assez grandes.

Le probleme des lamprophyres est en effet loin d'etre resolu ; de
nombreux auteurs ont tente d'y apporter de la lumiere, citons rapide
ment quelques eontributions importantes: P. J. BEGER (1923), J. STANS
FIELD (1923), A. KNOPF (1936), P. ESKOLA (1937 et 1954), D. L. REY
NOLDS (1938), H. G. SMITH (1946), E. BEDERKE (1947), A. SAN MIGUEL
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ARRIBAS (1953) dans lequel on pourra trouver encore d'autres references
il des articles recents.

En general, les auteurs qui etudient les lamprophyres dans les re
gions de migmatites pensent actuellement que ces filons sont largement
independants des massifs granitiques profonds, dans le temps, l'espace
et la composition (E. BEDERKE, 1947) et que leurs caracteres particuliers
sont dus il une activite hydrothermale synchrone ou posterieure il la
cristallisation (H. G. FRANCIS, 1946; P. ESKOLA, 1954), ou il des pheno
mimes d'assimilation et de transfusion (D. L. REYNOLDS, 1938; E. BE
DERKE, 1947), ou encore il un metasornatisme lie il la granitisation ou
il la basification (P. ESKOLA, 1937; A. SAN MIGUEL ARRIBAS, 1953).
C. E. WEGMANN (1948b) resume les idees actuelles: l) ••• de nombreuses
roches decrites sous le nom de lamprophyre ne sont pas autre chose que
des filons basiques transformes».

Diverses observations nous font penser que les filons lamprophy
riques de la region etudiee sont des roches primitivement basaltiques
(probablement il olivine) qui ont subi des changements parfois assez
prononces et variables d'un point il un autre. Ces changements pour
raient etre dus il. une assimilation par le magma basaltique des roches
encaissantes (gneiss ou granite) il un niveau inferieur il celui que nous
decouvre actuellement l'erosion. En effet, les contacts observes sur le
terrain ne donnent aucun indice net d'assimilation, mais il est possibIe
qu'en profondeur les conditions de pression et de temperature aient ete
plus favorables il une mobilisation des epontes du filon; la presence dans
un JD d'un xenolite de roche acide en voie d'assimilation par le magma
basique pourrait en etre une indication (voir C. E. WEGMANN, p.87).
Mais il est, il notre avis, plus plausible d'invoquer une activite hydro
thermale contemporaine de la solidification du magma et qui ne s'est
pas faite sentir partout avec la meme intensite; cette hypothese ex
pliquerait mieux que la precedente les caracteres des JD:

1) amygdales il remplissage de chlorite, calcite et albite.

2) abondance exceptionnelle de chlorite dans la plupart des filons.

3) geodes il remplissage de calcite dans le JD situe il l'W du lac 455,
S des granites.

4) mineralisation parfois importante en pyrite.

5) zones de structure pegmatitique il calcite et chlorite (cristaux de
1-2 cm.) en bordure ou au centre de certains filons.

6) texture particuliere du petit filon situe au NE du pt. 685 (voir fig. 37).

7) grande variabilite de la texture, de la structure et de la composition
chimique et mineralogique qui ne peut etre expliquee, sur le terrain
ou en laboratoire, par des phenomenes independants ou posterieurs
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il la cristalli ation du magma, teIs que failles, minel'alisations, meta
morphisme, alter'aLion superficielle.

Les JD n'onL pas de relation' d'age nettement definies. En eITeL,
il n'esL pa po sible de les idenLifier sur le termin d'aprcs leul' aspect
ear, d'une part celui-ei est variable et, d'auLre part, ils peuvent facilernenL
eLre confondus avec les O'onerations posterieures de filons doleritique
plu' ou moins porphyriques (UFD et BO). On ne peut done e baser que
sur les recoupernents, et enCOl'e faut-il etre prudent dans ce eas il eau e
des ressemhlances que le JD peu \'enL presenter ave Je filons jeunes.
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Fig. 3J: Pt.685, N du GufTelsø. Coupe d'un petit JD monlrant une texlure due
semble-t-il, a une aclivile hydrolhermale prolongee el po ·terieure å la eri lallisation

du magma aux epon les du filon.

1) Gneiss homogene donl la eompo ilion est celle d'une grunodiorile.
2) Hoche de eomposilion lum proph,)'rique, Hnemen l erislallisce, å paline rouge

brique et 'ussure gris sornbre, avec bordure de refroidissement vitreuse Ull contaet
ave le gneiss.

31 Troi fIlels de pyl'ite plu.· au moins lirnonilisee 'ilucs dans le plan ,'el'lical du
mon.

4.) Quatre z.ones oceupees par des prismes de hOl'nblende de 2-4 mm. de diametre
art'angcs perpendiculairement au plan du fi[on.

Le passage 2) å 4) est assez graduel, alOl'S que le passage de 3) a 4.) est tres brusque;
le mon presente cet aspect ur 3-4. m. D'apres un croquis de lerrain.

Nous pouvon dir'e ave certilude que la mise en place des mon'
lamprophyrique se situe entre celle des granite, de Tigssaluk et celle
des filons trachytiques (TR). n recoupement SUl' entre J D et BFD
typiques a ete observe PI'e de la limite SW du granite septcntrional
(voir planche 4.), d'autres sonL signales dans le gran iLe pal' C. H. EMELEu
(rapport eito); le BFD coupe toujOUI'S le JD. Comme la quesLian de
l'ilge des BFD et de TR n'est pas LI'anchee elle aussi (vail' le chapitre
uivant), il faut se resoudre a laisser en su pend le probleme des re

lations enLre JD et Bf D.
S'il e t indiscutable que le filons lamprophyriques forment une

genel'ation de filons bien delimiLee entre la mise en place de trachyte'
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et celle de graniles, il ne nou emble pas indique de determiner de'
«sous-generations» de lamprophyre en invoquant pOUl' celå le re-

Fig. 38: 800 m. au "NW du pl. 665, SW du GafTrlsø.

1) Filon de JD gris el porphyrique, depof'le par la faille.
2) FiJon de JD orange et non porphyrique dcpol'le par un rejeu de 1J. faille.

2) est manifestemenl plus jeune que 'I). D'apres photo el cl'oquis de lerroin.

coupements d'un JD par un autre, De. quaLl'e r'ccoupcmenLs enlre JD
que nous avons ob 'crves, deux seulemcnt sont semblables: au SW du
GarTel ø (fig, 38) et å I'E du Kcrnesø, le filon le plu jcunc montre unc

Fig. 39: 2 km. au 1 de Qaersulsiaq.

1) Filon lampJ'ophyrique a paline orangee, peu porphyrique, finemenl crislallise et
pYl'iteux,

2) Essaim de petits mon paraJleles, il patine brune, eas Ul'e tres foncee, composilion
lampl'ophyrique.

2) sem ble avoir pl'ofile d'une zone tres tectoni 'ee POUl' se mettre en place; son lrace
sinueux est caracterislique et se suit Ul' une a. sez longue distance. 1) n'a pas d li

tout ete inOuence par les nombl'euses diaclases du gneiss et il est absolument rcctiligne.
Croquis d 'ap,'es des pholos de terrain.

patine grise, une caSSUl'e gri' ombre, de nombreux peLits phenocristaux
de pIagiocIa 'e ct une forte propol,tion dc calcite et de pyrite; le mon
croise a une patine rousse orangce, une cassure gris sombrc bleute, de
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tres rares phl'mocristaux de plagioclase et une faible proportion de calcite
et de pyrite. Le troisieme recoupement (SE de la region etudiee) se fait
entre deux essaims de filons rigoureusement semblables et le quatrieme
(au N du pt. 690, non figure sur la planche 4, voir fig. 39) entre un essaim
de nombreux petits filons tres sombres et un J D peu porphyrique il
patine orangee.

Les caracteres variables des filons, le nombre trop restreint de re
coupements et la direction N60 E presque constante de toutes les in
trusions nous empechent de faire, dans la periode de mise en place des
JD, des coupures plus fines, valables dans le cadre de la chronologie
regionale; bien que nous ayons la preuve que des mouvements de faible
envergure se sont produits au cours de I'intrusion des lamprophyres
(fig. 38), il ne semble pas qu'il y ait plusieurs generations de filons lampro
phyriques mais, comme c'est le cas pour les ADJ, seulement deux (ou
davantage) etapes lors de leur mise en place.

5. Les filons trachytiques de Gardar.

Comme on peut le voir sur la planche 4, cette generation est mal
representee dans la region que nous avons etudiee; en effet, les filons
trachytiques y sont peu nombreux et leur extension est toujours faible.
Leur direction generale correspond plus ou moins bien avec celle des
autres generations de la periode de Gardar: dans la partie N et NE du
terrain, ou ils sont relativement nombreux, ils ont une direction presque
EW alors que dans les parties centrales et meridionales, ils sont NE-ENE,
avec deux filons «aberrants» diriges SE.

Bien que leur epaisseur moyenne soit faible (0,8-1,5 m.; avec un
maximum, exceptionnel, de 8 m.), ils sont tres visibles sur le terrain il
cause de leurs couleurs generalement vives qui contrastent avec la
grisailIe du gneiss (fig. 40); ils sont le plus souvent rouge brique, brun
roux ou roses, parfois gris clair ou verts et ils presentent la particularite
curieuse de changer de couleur sur quelques decimetres seulement: par
exemple le filon trachytique qui se suit sur plusieurs km. au NW de la
region passe plusieurs fois du rouge brique il un vert acide sur 60 cm.
Ces changements de couleur ne semblent pas dus il des phenomenes
d'alteration superficielle car la teinte de la cassure, qui est toujours la
meme ou Iegerement plus sombre que celle de la patine, change egalement
sur une tres faible distance. La pellicule d'alteration de teinte plus claire
que la roche fraiche mesure 1-3 mm. d'epaisseur.

Comme toutes les autres generations, les filons trachytiques peuvent
etre localement anastomoses, sinueux, schistifies ou en essaim de petits
filons paralleles lorsqu'ils croisent une zone OU le gneiss est tres tectonise
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Fig. ltO: 100 m. au du pl. 880, NW du Gall"elsø. Filon lrachyLique rouge hl'ique
de 1 m. d epaisseul', dans du gnciss homogene il. chlorile el biotitc.

l'holo M. \;VEID )[A N N.

(flg. 42), maJs ils sont ordinairement mas ir et peu diaclase ; on ne
con tale jamai dans le filon un systerne de diaclases regulierement
orientees: Ja roche est simplemenL cassee en bJocs irregulier et de peLite
laille. En un point (pres du glacier de SioraJik) nou. avons ob crve une
breche d'intrusion aux epontes d'un filon trachytique mis en place dans
du gneis' mylonitique, mais nous n'avons jamais vu de veritable xeno
lile; parlou LailIeurs, le contact avec la roche encaissante est tranche et
presente toujours des «chilled borders.) plus ou moins vilreux de 1-2 cm.
de largeur, verts, bleu , gl'isaLres ... (voir fig. 41). On noLe LI'eS frequem
ment, sUI'touL dans les filons etroits et sinueux, des lextures fluidales
neLLes soulignee par des trainees onduleu es de mineraux sombres, de
alignements de phenocri taux, etc.... qui epou ent les contoUl'S ex
terieurs du filon.

La roche e'L ordinairement tres dure et homogene, padoi legere
ment porphyrique (phenocristaux de 1-10 mm.) et montre localement
une texture amygdalaire assez prononcee; les amygdales peuvent avoir
jusqu'a 1S mm. de diameLre et presenter une structure fibroradiee plus
ou moins nette avec remplissage de calcite, albite, chlorite eL epidote.

L'examen sous le microscope nous monLre une roche agrain gcnerale
ment tres fin (envil'on 0,2 mm.) 1egerement porphyrique, dont la struc-
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Fig. Id: EC'i1anlillo11 38061, pri sur le contact filon-roche ellC'aissanle (voir fig. ',2)
dan un tl'achyle du type sodique, eule .... de ermiligar uk fjord, en face de I'ile.
Le filon s'e. t mi en place dans Ull gnei's agmalilique albito-ehloriteux, en yoie de

granilisalion el tres myloni tise.

'1) Hoche encaissun te en u stricto, de couleur gri. ela ir, il slruclure pOI'phYI'o
clastique, avec des lJ'ainees de mineraux opaque ,d ehlol'ite, d'epidote et de
sel'ici te.

2) Zone verd&ll'e donl la 'ornposition e t emblable il 1), mais dont le grain est
extremement fin.

3) Zone blanch&ll'e compo ce presque uniquement de feld paths tres altcrcs et
ind6terminables.

4) Zone rouge il grain tres fin, monll'anl une slruclul'e Ouidale peu prononeee, tre
ricIIe en mineraux opaques et en limonite.

5) Bande vert fonee, composee de maliere Yilreuse rnonlrant une fluidalite lre
nelle; ceLLe zone correspond il la bordure de l'efroidissemenl proprement dile el
elle pas'e pl'ogre ivement, sur 1 cm. environ, il la roche forman t le filon.

Les eontacts entre eha une de ces 7.ones ont lraoehes, sauf le contuet enlre 1) et 2).
Dessin schemalique d'apre. coupe mince el echantillon.

ture tl'aehytique ou pilotaxitique (W. 'vV. MOOHHO SE, 1959, p, 161) est
pIu ou moins pl'ononcec.

La composition esL var'iuble: le plagioclase est pre que toujour,
present, parfoi en as ez grande quantite, SOIlS forme d'albitc nO-5 et,
dans un eas, d'oligoclase An25. Dans la coupe min e 32431 (filon il
2 km. au S du Gallel ø), on ob el've 'ur les pouLl'elles d'albite un curieux
developpcment de mineraux opaques en forme de dendl'ites de 0,1
0,2 mm. de longueur.

Les feldspaths potassiques sont l'epresent6 par l'orlhose ct la san i
dine en proportion egalement tre variable.
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Les mineraux ferro-magnesiens sont l'amphibole (hornblende verte),
la biotite et le pyroxene (augite aegyrinique legerement titanifere).

Les mineraux accessoires, regulierement presents, sont le sphene
plus ou moins leucoxenise, l'apatite et les mineraux opaques (magnetite
et ilmenite) dont la proportion varie de 1-10 %, en moyenne 2 %,

Les mineraux secondaires, parfois tres abondants, sont la chlorite,
l'ppidote, la calcite, la sericite, le kaolin et l'hematite qui donne il. la roche
sa couleur rouge fonce.

Dans une seule plaque mince, nous avons note de la nepheline en
assez grande quantite; nous n'avons jamais observe de quartz.

La plupart de ces roches entrent dans la classe des trachytes sodiques
et certaines d'entre elles sont de veritables keratophyres; on a d'autre
part un passage il. des types plus basiques et plus alcalins: trachytes
normaux il. sanidine, trachyandesites, trachytes phonolitiques il. nepheline
(W. W. MOORHOUSE, 1959, et E. W. HEINRICH, 1956).

Il semble souvent que la roche originelle ait subi de fortes alterations
il. la suite d'actions hydrothermales liees aux mineralisations que nous
avons constatees dans les mylonites et dans d'autres generations de
filons; cette alteration se traduit par divers phenomenes de carbonatisa
tion, chloritisation, albitisation et sericitisation de la roche.

La radioactivite des filons trachytiques est elevee par rapport il. la
moyenne de celle des autres generations filoniennes. Il est difficile d'en
preciser la cause; peut-etre est-elle liee il. des elements apportes par les
activites hydrothermales secondaires ou contemporaines de la mise en
place des trachytes qui, dans la region etudiee, ont altere et faiblement
mineralise des filons et des zones de faille et qui, sur la peninsule d'Ivigtut
et dans le complexe intrusif d'lka-Grønnedal, ont determine des con
centrations de mineraux radioactifs riches en Th et pauvres en U, de
sulfures et de carbonates (A. BERTHELSEN, rapport cite).

Une seule observation indiquerait que l'on a, au minimum, deux
generations (ou deux etapes) dans la mise en place des filons trachytiques:
sur la cate S de Sermiligårssuk fjord, en face de 1'ile, le recoupement
nous montre (fig. 42) un trachyte du type normal il. sanidine coupant
un trachyte sodique proche d'un keratophyre. Malheureusement aucun
de ces deux filons n'est date par rapport aux autres generations de filons
basiques, si bien que nous ne pouvons rien conclure de cet unique re
coupement. Notons encore que C. H. EMELEUS (rapport cite) signale dans
le granite deux filons trachytiques qui se recoupent.

Il n'est pas possibIe d'etablir une chronologie dans les filons trachyti
ques en se basant sur la composition ; celle-ci est trop variable il. cause
des divers processus d'alteration decrits ci-dessus.

Si 1'on considere 1'åge des filons trachytiques il. l'echelle regionale
(A. BERTHELSEN, rapport ciM), on constate que ces roches se sont mises
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Fig. 42: eole ~ de errniligur'ssuk, en face de I'ile, \'isible il. mar'ee basse. eulemenl.

1) Fjol'd.
2) IOI'aine.
3) Gneiss mylonilh~ (\'oil' la nO'. td,!).
4) Tra byte du l~'pe normal a. sanidine, massif ou schislifh\, l>lanr gri åll'e, dont

la misc en place ne sem ble pas avoil' Elle influencee, dans le dolail, par les nom·
breu es diuclase. du gnei s rnylonit.ise.

5) Trachyle du type odique, coupe par 4), rouge bl'iquc, 101ljOUl' massif, minerali ti
en hemaLile, qui uit tre exacLement le diaclases longillldinales el tran,\'er aIes
de la ca,sul'c.

L'ecllunlillon ~80(jl de la figure lil a ele pris appl'oximalivernenl SUl' Ic chifTre «5".
D'apre des cl'oquis de lerrain.

en place il diverses reprIse au cour's de la periode de Gardar; sur lu
peninsule d' Ivigtut, on trouve des filons d'affinite truchytique qui sont
d'åge a) post-sanel'Utien et ante-JD, b} po t-JD et ante-BFD, c) post
BD2 et anLe-granite d'Jviotut, d) post-aJ'unile d'lvigtut et ante-mineraJi
sation en cryolite et carhonatite, c) po 'L-filons xenolitiq ues il. breche
d'explosion et ante-sy(mite du T llfignåt.

Dans les I'egion plus septentrionale , l'age de trachytes e t heau
coup moin, bien fixe P0UT' plusieUl's rai ons: ces filons ont tre peu
nombreux, ils ne e suivent jamais sur de tres longues distances, leur
direction e t presque la meme que celle des autres filons d'age diITerent,
i bien que les reeoupemenl sont rares et que les observalions des

geologues qui tra"aillent dans ces regions ne eoncordent pa ou ne per
mettent pa de conc1usion preeise.

Dans la region etudiee, le quelques recoupements note indiquent
tous un acre po t-JD et ante-dolerites (BD) pOUl' la mise en plaee des
traehytes. Ce observation ne proU\7ent pas l'absencc de filons traehyti
ques d'åge diITcl'ent qui pourraient se rattacher .1 l'une ou l'autre des
genera ions definie sur la penin ule d' lviglut; cette possibilite ne doit
pas ctre ecartee, bien que la plupart de' traehytes de la region d'IvigtuL
'emblent lies aune intense activite magmatique et teeLonique tres loeale,
eoncentree autour de la <<1\1ainfault zone» et du complexe syeniti.quc
d'lka-Grønnedal tout au long de la periode de Gardar.

Un fait doit cependant attircJ' natre attention: c'e t la forte densite
de filons trachytiques dan la zone tre tectonisce au S et SW du glaeier
de Siorali. k et tout le long de la coto de Sermiligarssuk fjord; la diroction
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FiO', [.3: Ct'eta au :\ du luc 580, g des gl'unite , Dolcl'i te ]Jorplt~Tique (BFD) tres
riche en phenocristaux, an I'cmurque bien les bord ombras, finement cristaIIi es
et non porphYl'iquc qui prcsenlent de diacIa es de I'efroidi ement peJ'pendiculuire

au plan des epontes, Photo L, F, TIo 'NARD.

des filons y est nettemen t contr6lee pal' la direction des lre nombreuses
cassures qui br'oyent tout.e cette zone. Il esL bien po ible que la region
E de SermiJigårssuk fjord presente de. analogies, tant au poinL de "ue
tectonique que magmaLique, avec la «iVIainfault zone» d'Iviatut. La
decouverle de quelque minerali ations en Pb, eu el Fe, ainsi que la
radioactivite relativement elevee mentionnee ci-de us appuient cette
supposition basee sur l'examen des filons d'affinite trachyLique.

6. Les dolerites porphyriques de Gardar.

Les criteres qui nous onL permis de delerminer cetle nouvelle
generation de fHons sont beaucoup moin urs que dan le ca de genera
tions preccdente et postcrieures. Dans leur aspecl, les dolerite por
phyriques (denornination de terrain: «Big Felspar Dyke», abbreviation
BFD) ne se difTcren ient des dolerite po terieure (ou BD) que par
leurs phenoerisLaux et, plus rarement, lem xenolites; mais les doJerite
sensu stricto (B D) sont localement porphyriq ues, si bien que seuls les
criteres de recoupement sont valable pOUl' detcrminer ]e' flJons de ces
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diverses generations. Les BFD rentrent probablement dans la categorie
decrite par C. E. WEGMAN N (1938) .ous le nom de «Brown Dykes,>.

Les DFD peu ven L depassel' 10m. de puissance; leur patine est en
general brune, avec de variantes ro. e , beiges ou rousses ; la cassure de

Fig. 44: Entre le pt. 690 et Qaersutsiaq. DoIel'ite porphyrique et xenolitique de 13 rn.
de puis anee, montrant des xenolites de plusieurs m 3, ain i que des bordures de
1-2 m., plus sombres et non porphyriques. Au bas de la paroi, la roehe est tres

forlernent cassee el sehistifiee par une faille perpendi 'ulaire au filan.
Pholo ThI. 'VVEIIl\IA, '.

la roche est gris sombre ou gris vert fonce. Les bords du ilIon montrent
toujours une zone de tO-taO cm. de Jargeur, finement cristalJisee, de
teinte plus foncee que le centl'e et absolument depourvue de phenocris
taux et de xcnolites (fiO'. 43 et M). La tailJe des ph(mocristaux de plagio
c1ase varie de 1-15 cm. environ; leur fOI'me est genel'alement rectangulail'e
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ou sub-rectangulaire et ils ont souvent leur grand axe oriente paral
lelement il. la direction du filon; ils sont blancs, grisatres ou verdatres
lorsqu'ils sont tres alteres ; leur repartition est variable et on peut ob
server, le long d'un meme filon, le passage progressif d'un «facies» tres
porphyrique ou les phenocristaux occupent environ 50 Ofo du volume
total de la roche, il. un «facies» peu porphyrique ou l'on ne compte que
quelques dizaines de petits phenocristaux sur une surface de plusieurs
m 2; les xenolites sont courants sans etre abondants; leur taille varie
de quelques decimetres de diametre il. plusieurs m3 (fig. 44); tous ceux
que nous avons observes etaient des fragments, soit de gneiss avec une
foliation encore visible, soit de roche acide profondement recristallisee
et corrodee au contact dolerite-xenolite et dont la composition etait
celle d'une diorite quartzique ou d'une diorite.

La tectonique d'intrusion des BFD ne presente rien de bien par
ticulier: comme c'est le cas dans les autres generations, ces filons peuvent
se presenter en essaim de 4-5 intrusions paralleles ; ils peuvent suivre
sur une certaine distance des cassures pre-existantes qui font avec leur
direction generale un angle assez fort (par exemple entre le lac 455 et
Tigssaluk fjord).

Quelques caracteres particuliers des BFD s'imposent apres l'examen
de la planche 4: tout d'abord leur direction NE il. E NE et ensuite leur
repartition strictement restreinte il. une zone occupant la moitie SE du
territoire etudie, il. part trois petits filons plus au N dont la determination
n'est pas tres sure en l'absence de recoupement.

Sous le microscope, les BFD montrent une structure le plus souvent
sub-doleritique plus ou moins nettement conservee et parfois une struc
ture legerement trachytique. Le grain de la pate varie entre 0,1 et
0,9 mm. selon l'epaisseur du filon; ses elements sont:

Plagioclase: generalement sericitise, dont la composition varie de
l'oligoclase il. l'andesine (AniO-35), le plus souvent oligoclase Ani5. Les
phenocristaux sont de meme composition ou legerement plus basiques,
presentant parfois un faible zonage normal; ils sont toujours fortement
alteres avec formation de curieuses «palmettes» de sericite; certains
d'entre eux sont en train d'etre «digeres» par la pate basique et ont
partiellement perdu leurs formes primitives (fig. 45).

Pyroxene: le plus souvent represente par quelques reliques qui ont
echappe il. l'alteration; c'est une augite titanifere violette.

Amphibole: egalement quelques reliques, mais n'est pas presente
dans tous les filons; c'est une hornblende verte banale.

Biotite et chlorite: sont courantes, parfois meme abondantes, dans
toutes les plaques minces ; toutes deux sont liees aux reliques d'amphibole
et de pyroxene.
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Calcife : esL presente dan. tous les mons CIl peLiLes quantites; elle
peuL accidentelIement oc uper jusqu'a 15 % du volume total de la roche.

Les mineraux accessoir'cs LOUjOlll'S present ont: apatite ct sphene plus
ou moins lcucoxenise, ilmenite, magnetife et pyrite parfois limoniti ees (de
3-10 %, dans un eas excepLionnel 25 %), quartz gencralemenl assez rare.

Nous n'avons jamais trouve d'o!ivine.

2 cm

Fig.•5: Phenocristaux en voie d assimilation par la påle busique.

1) Plagio lase.
2) Pille de cornposilion basallique, finement cristalli. ce.
3) Zone en voie d'assimilation, 'ans contact distinct entre 1) el 2).
l.) Quat'tz.
5) Micro-eassures occupees par du materiel basique.
6) Bord de l'e 'hanliJlon.

Certains individus ont conserve partielJement le urs fOl'Ines cl'istallographiques, alors
que d'aulres sont u1'1'ondis, Les deux dessins de droite l'epl'esenlent le merne phflOO
cristal coupe selon deux plans pal'all111es itues å 0,5 cm. l'un de l'autre. Coupes

polies (l'e han tiJlons.

Une evaluation de la composition mincralogique de la pate a l'aide
de l'integratcur planimetrique de Lcitz a donne les re ultats suivants
dans un BFD tl'CS peu altere a grain moyen (0,7 mm.), echantillon 32967,
cate 1 de Tigssaluk fjord, filon de 8 m.:

Andesine An 30 .
Ti-augite , .
Magnetite-pyrite .
Sphlme-ilmenite-leucoxene ,
Calcitc , .
Qual'lz .
Biolile .
Chlol'ile , .
Apalile .

IGO

12 °/0
14 0/0
10 0/0
14 °/0

5 %

4. %

4 %

4 °/0
1 0/0

On peut evaluer, dans cet
echantilJon, la propol'tion

des phenocristaux il. cnviron
20 % du volume total de la

roche.

7
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Il est difficile, en l'absence d'analyse et a cause de l'alteration de
la plupart de ces filons, de leur donnel' une denomination petrographique
precise; ils ne peuvent pas etre qualifies de «basaltes a oligoclase» selon
la nomenclature de F. WALKER (1952), cal' ils ne contiennent ni orthose,
ni olivine ; la composition primitive du filon non altere devait probable
ment etre celle d'une dolerite sans olivine et assez sodique ou d'une
mugearite.

L'alteration est due a des activites hydrothermales secondaires que
l'on ne peut, nous l'avons vu, dater avec precision et qui ont plus ou
moins transforme les mineraux pre-existants en hornblende, biotite,
chlorite, carbonates, sericite, sphl'me ... et 1egerement mineralise les
filons en pyrite. Comme dans le eas des autres generations de filons
transformes par des processus hydrothermaux (JD, TR), l'intensite de
ces alterations varie d'un point a l'autre.

L'age des BFD n'est pas fixe avec precision par rapport a celui des
filons trachytiques. C. H. EMELEUS (communication personnelle) leur
donne un age probablement identique a celui des TR, c'est-a-dire post
JD et ante-BD, ce qui correspond avec les recoupements que nous avons
observes; comme nous n'avons, dans la region etudiee, aucun recoupe
ment entre TR et BFD, il est impossible d'apporter plus de precision
il. la chronologie proposee par C. H. EMELEUS.

7. Les filons doleritiques de Gardar.

Les filons doleritiques sont les mieux representes dans la regIOn
etudiee (planche 5) et, plus generalement, dans celle d'Ivigtut; ils forment
l'e1ement le plus spectaculaire du complexe filonien tant par leur aspect
que par leur nombre.

La denomination de terrain «Brown Dykes» (abbreviation BD)
adoptee par le GGU pOUl' ce groupe de filons correspond approximative
ment aux «Brown Dykes» de C. E. WEGMANN (1938); nous userons in
differemment dans ce travail des termes de do1erite ou de BD pOUl'
designer les trois generations de filons qui terminent, dans notre region,
l'activite magmatique de la periode de Gardar. Le terme de «Brown
Dykes» correspondra au groupe defini sous ce nom par C. E. WEGMANN
en 1938.

Les filons basiques decrits par J. F. HENDERSON et I. C. BROWN
(1952) dans les NW Territories du Canada montrent des ressemblances
frappantes (aspeet, alteration superficielle, mise en place, petrogra
phie ...) avec des dolerites de la region d'Ivigtut: celles-ci forment des
filons tres visibles sur le terrain, qui se suivent generalement sur de
grandes distances et dont la largeur peut depasser 100 m. Leur patine
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Fig. 46: W de Bikub n. Fades tres gros ierement porphyriqlle et xenolilique il la
bordure NW du BD. Il rauL noLer'le cOlllacttres brusque avec une apophyse sombl'e,
non porphyrique, finement cri tallisee, qlli est ernise par le corps pl'incipal du filon
et qui coupe la masse porphyrique; c'est lil. un indice l'inLru 'ion muHiple, ]1rolongcc

dan ]e temps. Pholo M. WUDMANl\',

varie enLre le br'un fonce et le roux, avee de tein e parfois ol'angce ,
beiges et, plus rarement, gri e , lIs formenL parfois de beaux affleure
menLs dc roche moutonnee (fig. 62), mais il pr'esenLenL aussi la earae
tcrisLique de 'alterer en surface en e scindanL en parallelepipedes deter
mines par les systemes de diaclascs; ees bloes se dechaus ent progres
sivement, leurs angles s'emoussen t, et, ils finissent par former, d'une part
des boules plus ou moins regulieres, eompo ces d'un noyau de roche
saine entoure de couch,s eoncentriques alterees (texture en oignon),
dont le diametre peuL aLLeindre 1 m., et d'autre part, une arene tre'
homogene qui mesure padoi plllsiellrs decimctre d'epai sem" ce arenes
ont ete etudiee pal' R, D. CROmHU:'l (1937) dans les reO'ion ituee'
plu au S eL leur composition e, t plus ou moin proehe de celle de la
roclte fr'aiehe selon le degre de contamination par' des d6bris morainique,
ou allllviaux, Ce mode d'alteration e t frequent dans les filons doleri
LiqllCS et a ete ignale ous d'auLr'es climaLs (au Congo par exemple,
voir R. WOOD'l'LI, 1953, p.115); il se manifestc surtout dans les tre
laraes filon (plusieurs dizaines de melres) qui se marquent dans la
Lopographie par de depre ion parfois aceenLuees, alors que les plus

'i*
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petits filons n'influencent pas du tout le modele du terrain. Il semble,
d'autre part, que les BD sont plus resistants que le gneiss il. l'erosion
glaciaire et moins resistants il. l'erosion meteorique actuelle, car les de
pressions occupees par les grands filons suivent tres souvent une ligne
de cretes (NW du Gaffelsø par exemple).

Leur cassure est sombre, grise ou verdatre1); la roche est generale
ment homogene avec une structure ophitique souvent visible il. l'æil nu;
on note localement un «facies» porphyrique qui peut etre parfois tres
prononce le Iong des epontes et faire confondre le BD avec un BFD
(fig. 46); nous n'avons observe de veritable xenolite que dans deux filons
seulement. D'autres accidents de moindre importance sont visibles locale
ment dans les BD: structures fluidales ou «tourbillonnaires» le long des
epontes ou meme au centre des filons, bordures de refroidissement tres
finement cristallisees et parfois vitreuses, segregation de materiel acide
sous forme de mouchetures de quelques cm. de diametre ou de veines
sinueuses traversant en tous sens la roche basique, «gabbro-pegmatite»
ou «diabase-pegmatite» dont le contact avec la dolerite encaissante est
brusque, mais sans trace de (whilled borders»; la composition de ces
pegmatites est exactement la meme que celle des filons qui les contien
nent, mais leur grain est 5-10 fois plus grossier. Comme l'a montre
C. E. WEGMANN (1938), elles doivent avoir ete formees lors d'une phase
tardi-magmatique; G. P. L. WALKER (1959) decrit dans les basaltes
d'Antrim (Irlande) des «basalt pegmatites» qui, contrairement il. ce que
nous avons observe, montrent un enrichissement en Ti, Na, H20 et peut
etre Fe par rapport a la composition moyenne du basalte ; ces pegmatites
se seraient formees par differenciation du magma dans nn milieu tres
riche en gaz.

C'est dans les tres grands BD que nous trouvons les plus beaux
exemples de diaclases; elles sont souvent perpendiculaires au plan des
epontes dans les bords du filon et divisees en trois systernes orthogonaux
au centre (fig. 47). Le diaclasage n'est pas regulierement distribue le
long d'un merne filon et semble dependre des conditions locales de re
froidissement de la roche; on trouve parfois dans ces diaclases des
placages de mineraux secondaires tardi- ou post-magmatiques, teIs que
calcite, zeolite ou chlorite et, plus rarement, une schistosite moderee
indiquant des mouvements peu importants.

C'est egalement dans les BD que nous avons observe les illustrations

1) Le BD de 7 m. qui disparait sous le glacier de Sioralik ne montre pas de
patine brune jusqu'lt 100 m. environ de la position aetuelle de la glaee; A. WEIDleK
(1959) donne un retrait du glacier d'environ 300 m. au eours des 80 dernieres annees;
nous pouvons done grossierement estimer It une trentaine d'annees la periode neees
saire It la formation de la patine des roehes dans les eonditions climatiques actuelles
de la region.
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Fig. 47: 2\W du GaO'elso, tout pre du poin l de bifurcalion du gmnd BD 1. Diaclase
bien d6veloppees au centre du filon el drcoupant la roche en cubes el paralh~le

pipedes r' guliel's: Je HD mesure iei rnviron 150 m. de largeur.
Pholo .\1. "'EIO)I A 1\:;.

les plus frappante' tIes divers caract(~l'es de la tectoJlique intwsive des
filon ; apophyses, bijurcalions, relais «en echelon1}, formes «en bayon
nelle»; tou semblent dicte par les diaclases anciennes de la roche en
caissante (fig. /18) dans le as des petiLs filans, mais ils paraissent cat'ac
terisel' parfois la tectonique intmsive d'un grand fil an ; dans ce dernier
ca (par exemple le tre large HD1 qui se suit depuis la rive ~\"T du
GafIelsø jusque '>ers le glacier de Sioralik, voir planche 5), il est po sible
que ces phenomenes soient dus a une richesse particuliere du magma
en gaz sou pression']a <<force d'inLl'Usion)} de ces filons aurait ete heau
coup plu grande que la moyenne et le magma a chm'che a profiter de
la moindre fissure pour progresser dans son ascensian ; cette hypothese
est appuyee par le rclai en echelon (situe a 100 m. a l'E du pt. 880, au

du GafTelsø) dont le <Ipont» de gnei s est traversc par une quantite
de petit filan. sinueux et ana tom oses qui relient le' deux corp prin·
cipaux du BD (fig. 49).

iJrusques variations de direclion: Jems causes peu \'ent etre, d' une
part, de ca sures pre-exi tante. que le filon uit sur une certaine di Lance
(fig. 26) et, d'auLre part, les caractere particuliers des schistcs verLs
decrits dans le chapitre «Les fIlons kuanitiques» (W du pt. 101 ; E du
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FilS. 48: 1 km. il. l'W du lac 665. Petile apophyse d'un BDo.

'1) Gnei homogene.
2) Dolerite finemenl eri lallisee aver, par place, de bordures de refroidis ·t'menl lres

nelles au eontact avec le gneiss.
3) Veine acide causee probablemenl par la remohilisalion du gneis sous l'elTet du

magma ba iqne; elle 'uit une anrirnne dia lase sllr quelque cm. et elle e l eoupee
par les diaclase po l-BD.

4) DiacIa e Oll pan l le mon el le O'neiss.
5) Diaclases aneiennes occupees par Ic mon au ses apophyses (yoir S. KAITARO,

1952).

Le diaclases anrirnne. et jeune' ne monlrent auenn [·ejet. D'apre' un cl'oqnis de
lel'l'ain.

Fig. ',9: 100 m. å l'E du pl. 880, J du GafTelsø. (,Ponl,) de gneiss entre les deux
corps d'un meme BD relaye en e(;helon. Ce «ponl,) esl traverso par lLIl reseau dense
de petils filon sinueux. Le gTleiss est homogene, tres granitis) et il ne pro ente ni
diacIa age, ni schislo ite. Le dessin est schematique cl ne figure qu'une faible pal-lie

de pelils mons. D'aprcs pllotos et croquis de terrain.

lac 530). Si la dil'ection des BD vari padois, Jeur in linai 'on 'st eon
tante et re ·te toujour tres proche de la vCl'ti ale.

Essaims de filons paralleles : ils sonL egalement dus il des zones de
cassures pre-existante. ; ils aLLeigncnt, avec les BD, des proportions tl'ilS
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Fig. 50: 1 km. a l'\V du lac 665. n nDo dl' 25 111. emet une apophy. c large de 3 m.
qui n'est pratiquement pas rarniflee lå ou se lien t le jiel'sonnagc qui donne l'echellc;
cnsuile le mon se ll'ansforme tre. rapidement en une quinzaine d'iIltl'usions parallllles

qui e suivent Slll' 20 m. nviron a\'anl, de disparaitre. Phol,o M. WElDMANN.

spectaculaires (flg. 50; zone iLuee a l'E du granite septenLrional OU un
BD de 20 m. se Lransforme en une cinquantaine de mons de moins de
1 m., ~1 grain tres fin, r6p:l/'Lis 'ur une largeul' de 70-100 m.).

Brusques changements d'cpaisseu,.: visible, sur'LollL lorsque le filon se
divise (IW eL. du GaITel o; rive W de Tig aluk fjol'd); en general
la largeur de BD esL I'elativement consLanLe SUl' de grandes di 'Lances,
mai il arrive parfois qu'il s'6tranglenL et se terrninenL sur quelques
dizaines de metre, ceci sans rai ons visibles sur le terrain (extrcmiLe
NE de Tigs aluk fjord' TID de 10 m. a l'E de l'lle, ermiliO'ars uk fjord);
beaucoup plus l'Ul'emenL le BD ernblent «buter» contre un obstacle
q LI 'ils ne traver 'enL ensuite gu' avec peine (pointernents graniLique au
S du granite rn6riJional, fig. 35; grosse pegmatite discorda.nLe dans les
schistes verL å J'W du pt. t018) .

•iJ!lout'ements des eponles: nous uvons note å. plusieul's repri e sur
les epontes des BD des sLries horizontales qui indiquent un faible de
placement du filon par l'appOl't å. la roche encaissante; ces mouvements
sont probablement les tcmoins d'un rejeu plus au moins imporLant de
la cassure que le filon a uivie pOUl' e metLre en place et qui se Lraduit
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egalement par une schistosite et un diaclasage longitudinal parfois tres
prononce.

Nous n'avons pas pu mettre en evidence dans la region etudiee
(voir planche 5) une «certaine periodicite}) que C. E. WEGMANN (1938,
p. 89) signale plus au S a propos de la repartition dans l'espace des
filons appartenant au groupe des «Brown Dykes l).

C. E. WEGMANN (1938, pp. 88-92) note que, contrairement a ce que
l'on observe dans les «Black Dykes» plus anciens, une des caracteris
tiques des larges «Brown Dykes» est la remobilisation tres frequente
des roches encaissantes par le magma basaltique avec formation de veines
acides ou meme de petites breches d'intrusion qui coupent le filon et
la roche encaissante; il en deduit que les «Brown Dykes» ont du se
mettre en place dans des roches prealablement rechauffees. En se basant
sur les observations recentes des geologues du GGU (lesquelles con
cordent avec les faits que nous avons exposes dans les chapitres pre
cedents), A. BERTHELSEN (rapport cite) pense plutot que «... the
palingenetic influence exerced by some of the dykes is neither restricted
to certain time intervals nor dependent on the magnitude of the dyke».
Il suggere que la fusion des roches encaissantes (dans les rares cas Oll
elle est presente) a pu etre causee par un flux magmatique continu dans
ces filons qui aurait atteint la surface topographique de la periode de
Gardar pour y donner des coulees de laves.

Comme nous l'avons vu dans les chapitres precedents, les filons plus
vieux que les dol8rites n'ont eu pratiquement aucune influence sur les
roches encaissantes; certains BD, par contre, montrent des contacts
«anormaux» qui, sans etre aussi courants et spectaculaires que ceux
decrits par C. E. WEGMANN, indiquent nettement une influence du
magma basique sur les roches gneissiques des epontes: nous n'avons
observe qu'un seul cas tres «timide» de remobilisation du gneiss (1 km.
a l'W du lac 665, voir fig. 48); C. H. EMELEus (rapport cite) signale
dans le granite des ph8nomenes de rh8omorphisme et une breche in
trusive au contact d'un gros BD et du granite; mais ce ne sont la,
semble-t-il, que des accidents locaux. Les ph8nomenes les plus courants
s'observent aux epontes de quelques filons dont la taille peut varier de
20-100 m. (faisceau de BD au NW de la region etudiee; region du pt.
880; pts.705 et 765): sur une largeur de 1-10 m., le gneiss est profon
dement recristallise, il devient porphyrique et prend une teinte rouge,
il perd sa foliation et il est parfois transforme compIetement en une
roche granitique rouge, homogene, plus ou moins porphyrique; sous le
microscope, la roche montre des feldspaths tres alteres, du quartz qui a
conserve une extinction roulante notable, mais qui semble fortement
corrode et recristallise, des structures micrographiques plus ou moins
developpees selon les echantillons. Ces ph8nomenes ont souvent ete
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observes, en Scandinavie par exemple (remarque de P. A. GEIJER il.
propos de la communication de D. L. REYNOLDS, 1950); ils seront
examines en detail par S. AYRTON qui en a note de magnifiques exemples
dans la region qu'il a etudiee. RappeIons encore il. ce propos les pheno
mimes de metamorphisme de contact entre les BD et les roches ultra
mafiques (voir le chapitre «Les trois massifs importants du domaine des
schistes verts»). On ne peut done parler ici de «melting of the adjacent
rock» (C. E. WEGMANN, 1938, p.91), mais seulement d'un metamor
phisme thermal peu accentue; l'hypothese presentee par A. BERTHEL
SEN nous semble mieux correspondre aux faits observes, mais, il. notre
avis, il faut tout de meme noter que les BD ont eu sur les roches
encaissantes une influence plus poussee que les filons des generations
precedentes.

La composition mineralogique des do1erites est la suivante:

Structure: le plus souvent sub-do1eritique, parfois sub-ophitique ou
ophitique; les poutrelles de plagioclase vont de 0,8 il. 6 mm., en moyenne
1-2 mm.; le grain de la pate est egalement variable et augmente avec
la largeur du filon, il a en moyenne 0,5-1 mm.

Plagioclases: presentent presque toujours un zonage normal; leur
composition varie, dans les filons non alteres, entre l'andesine et le
labrador (An30-60), mais ils sont parfois profondement albitises ou
transformes en sericite, zo'isite et calcite.

Olivine : est en general presente en petite quantite; le plus souvent
elle est un peu alteree en magnetite, iddingsite et bowlingite; quelques
filons sont depourvus d'olivine.

Pyroxene: est toujours present; il s'agit d'une augite titanifere
violette ou rose, parfois zonee, montrant souvent des traces d'alteration.

Amphibole: hornblende brune, parfois tres fraiche et assez abondante.

1Uineraux opaques: magnetite, ilmenite, pyrite, avec des traces de
limonitisation dans les filons legerement alteres ; entre 5 et 10 % du
volume total de la roche.

Apatite: toujours courante, parfois meme abondante, en prismes et
aiguilles.

Biotite, chlorite, calcite: se trouvent en assez grande quantite dans
les filons alteres.

Sphene: en petite quantite dans les filons alteres, il est le plus
souvent leucoxenise.

Nous n'avons jamais vu de quartz, d'orthose ou de feldspatho'ides.
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L'analyse quantitative de quelques BD a l'aide de l'integrateur
planimetrique de Leitz nous a donne les resultats suivants:

Eehantillon .
Age determine sur le terrain .
Plagioclase .

Ti-augite .
Olivine .
Mineraux opaques .
Apatite et mineraux d'alteration
«Olivine index» (ef. ci-dessous) ...

32805
ED non date

An30-55,
60 %

17 %

H %

6 %

3 %

0,82 = ED2

32450
EDO

An40-50,
57 %

13 %

g%

21 %

0= ED2?

32801 15264
EDi EDO

An 35-50, An45-75,
62 % 60 %

g% 13 %
15 % 11 %

6% 4%
8 % 12 %

1,66 = ED2 0,84 = ED2

L'analyse de l'echantillon 15264 est tiree de J. BONDAM (1956), p.16,
et se rapporte au large BD O de 20 m. qui penetre dans le granite au
N du pt.285.

La radioactivite des BD est, comme on pouvait s'y attendre, tres
faible (H. et G. TERMlER, 1956, p. 176) et ne presente rien de parti
culier.

De meme que les autres generations de filons, les BD ont subi apres
leur mise en place, mais d'une maniere beaucoup plus attenuee, les
effets d'une activite hydrothermale regionale qui les a localement
alteres.

Comme on peut le constater en examinant la planche 5, les dolerites
se divisent en trois generations (BDO, BD1, BD2) que nous pouvons
differencier par les criteres suivants:

1) les recoupements entre BD tout d'abord, tres nets et assez nom
breux a cause de

2) la direction des BD qui varie avec chaque generation et qui
favorise ainsi les recoupements; sans etre un critere sur, la direction
generale ;des filons est une bonne indication; dans la region que
nous avons etudiee, les directions des BD sont: BDO = N50-70E,
BD1 = N40-50E, BD2 = N30-40E.

3) la composition des BD; E. BONDESEN (communication person
nelle) a fait des recherches a l'echelle regionale pour savoir si l'on pouvait
differencier les BD par leur composition petrographique et il est arrive

a la conc1usion que, en utilisant l'«olivine index» (= :~o pr~xene) de
o o IVIne

chaque filon, on trouvait des valeurs differentes pour chaque generation;
il presente ces resultats comme une hypothese et ne pretend pas que
ce soit la un critere absolu ; il donne les valeurs suivantes pour l'«olivine
index » des trois generations:
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BD O = «olivine inden tres elevt'L . .. troctolites
BD 1 = 3,5-4,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dolerites a olivine troctolitiques
BD2 = 0,3-1,75 do1erites a olivine ou dol8rites

Le materiel dont nous disposions ne nous a malheureusement pas
permis de faire une etude systematique pour confirmer ou infirmer cette
hypothese; les quelques resultats obtenus sont consignes dans le tableau
ci-dessus; ils s'accordent mal avec les donnees de E. BONDESEN, mais
nous ne pouvons rien en conclure.

A. BERTHELSEN (1960b) Emumere les nombreuses classes petrogra
phiques dans lesquelles se rangent les BD de la region d'Ivigtut: trocto
lites, dolerites troctolitiques, dol8rites s. str., dolerites thol8itiques,
dol8rites proterobases. Nous n'avons determine dans notre territoire que
des dol8rites avec ou sans olivine, mais cela n'exclut pas la presence
d'autres types petrographiques.

4) les recoupements entre ED et cassures N 10-20E permettent de
differencier, d'une part, les BDO et BDl et, d'autre part, les BD2, car
ces derniers ne sont jamais coupes par ces failles. Nous avons note
cependant une exception tres nette: le grand filon qui traverse la penin
sule du Gaffelsø coupe un BDO et un BD 1 au N du Gaffelsø et il est
cependant coupe en deux points par des failles N20 E. Notons encore
que la formation ou le rejeu d'anciennes cassures (NNE et NNW) separe
les periodes d'intrusion des BD O et BD 1.

5) la couleur, la largeur, les caracteres particuliers de la tectonique
intrusive, le degre d'alteration ou l'influence sur les roches encaissantes
ne donnent aucune indication sur l'age des dol8rites.

8. Les filons de la periode post-Gardar.

On trouve dans tout le SW du Groenland un important faisceau de
filons dol8ritiques avec ou sans olivine, toujours concentres dans les
zones catieres et toujours paralleles au littoral. Ces filons ont un aspect
absolument identique a celui des BD, mais ils ne sont jamais affectes
par les manifestations tectoniques ou magmatiques de la periode de
Gardar. Dans la region d'Ivigtut, leur direction est regulierement NNW
et ils se divisent en deux generations.

Il est possibIe (A. BERTHELSEN, 1960b) que ces filons paralleles a
la cate aient un age cretace-tertiaire et se rattachent aux basaltes des
plateaux de la region de la Baie de Disko, a 1000 km. environ plus au
N; ils seraient lies a des flexures catieres du meme type que celles qui
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ont ete decrites par L. R. WAGER et W. A. DEER (1938) au Groenland
oriental.

Dans la region etudiee, situee a 20 km. environ a l'interieur des
terres, ces filons ne sont representes que par trois petites intrusions (voir
planche 5), dont la plus importante se suit sur 400 m., mais ne depasse
pas 1 m. de puissance; son recoupement avec un petit BD et sa direction
prouvent nettement qu'il s'agit d'une intrusion d'åge post-Gardar.
L'importance de ces filons est tres secondaire sur notre territoire qui se
situe done a la limite de la zone affectee par les importantes flexures
eotieres.



PARTIE IV:

TECTONIQUE

1. Introduetion.

L'evolution tectonique de la region etudiee a debute au Ketilidien
par la formation, en plusieurs phases, de la chaine dite ketilidienne; elle
s'est poursuivie pendant les epoques kuanitique, sanerutienne et de
Gardar, par des activites tectoniques plus cassantes que plicatives.
Toutes les roches que nous avons decrites au cours des precedentes
parties de ce travail ont ete affectees par ces activites. Nous les decrirons
dans leur ordre chronologique en commen9ant par les phenomimes de
plissement et de migmatitisation pour terminer par la tectonique cas
sante. Cette IVepartie consistera donc surtout dans la description et
l'explication des planches 6 et 7 et de la fig. 5i.

A. NOE-NYGAARD et A. BERTHELSEN (1952, fig. 11 et 13) ont attire
l'attention sur le fait que, dans des series metamorphisees, migmatitisees
et plissees, la foIiation des divers gneiss ne correspond pas necessairement
avec les plans de stratification des roches originelles, si bien qu'une
analyse structurale superficielle donnera du style tectonique une image
tres differente de la realite. Il est assez difficile, dans la region que nous
avons etudiee, de trancher cette question avec certitude, car les niveaux
stratigraphiques qui permettent de deceler la stratification primitive
sont rarement conserves dans l'infrastructure, alors qu'ils se suivent tres
facilement dans la suprastructure; cependant, la OU ils sont visibles
(surtout dans la region situee au S du Gaffelsø), leur direction et leur
plongement correspondent parfaitement avec la foliation des gneiss
environnants. Cette observation, jointe au fait que les pIis de la supra
structure passent parfois sans aucune discordance aux plis de l'infra
structure, nous indique que l'on peut assimiler en general la foliation
des gneiss a la stratification primitive des roches non migmatitisees. Il
est possibie qu'il existe localement des exceptions, mais nous n'avons
jamais pu les mettre en evidence.

Il est indispensable de preciser pour terminer que la genese des
structures decrites ci-dessous est souvent tres hypothetique; lorsque
plusieurs interpretations etaient possibles (c'est notamment le cas dans
toutes les zones de gneiss homogene OU les directions et plongements de
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la foliation sont rarement visibles), nous avons deliberement choisi celle
qui s'integrait le mieux dans le cadre de la geologie regionale (com
munications personnelles de S. AYRTON et L. F. BONNARD, qui ont etudie
les regions situees respectivement il. l'W et il. l'E de notre territoire;
communications personnelles et syntheses de A. BERTHELSEN : rapport
inedit cite, publications 1960 et 1961).

2. L'orogenese ketilidienne.

Les roches ketilidiennes sedimentaires, effusives et intrusives peu
vent se diviser, aussi bien d'un point de vue tectonique que petrogra
phique, en deux ensembles distincts: l'infrastructure et la suprastructure
(voir partie I). Ces deux etages tectoniques ((Stockwerke»), ainsi que les
methodes permettant de les etudier et de les differencier ont ete decrits
par C. E. WEGMANN (1935, 1947b, 1956, etc....), J. HALLER (1956a) et
d'autres auteurs.

Les trois phases de plissement successives qui nous ont donne
l'architecture actuelle de la chaine ont engendre des plis diversement
orientes, si bien que les structures anciennes ont ete replissees par les
plus jeunes; il est tres difficile, surtout dans des gneiss et des migmatites,
de debrouiller l'echeveau complexe des divers plis et de rattacher chacun
d'eux il. l'une ou il. l'autre des phases tectoniques, d'autant plus que nous
n'avons pas eu la possibilite de mener il. bien sur le terrain une analyse
structurale tres detaillee.

Plusieurs auteurs ont recemment aborde le probleme des plisse
ments successifs de directions differentes, tant du point de vue purement
theorique et geometrique que de celui, base sur l'observation, du na
turaliste; nous ne reprendrons pas ici la discussion des structures com
plexes et des methodes d'investigation decrites par CLARK, McINTIRE,
PLATT, RAMSAY, RAST, WEISS, WENK, etc.... ; on en trouvera les refe
rences, ainsi que d'autres renseignements, dans les publications de L. E.
WEISS (1959), L. U. DE SITTER (1960), J. SUTTON (1960).

A - La premiere phase de plissement.

A la fin du stade geosynclinal de la chaine, les roches qui forment
actuellement l'infrastructure et la suprastructure ont subi un metamor
phisme qui, comme nous l'avons vu dans la partie I, n'a pas atteint
partout le meme degre.

Les premiers mouvements se font sentir presque en meme temps
que ce metamorphisme et determinent des plis plus ou moins prononces
et deverses qui ne sont actuellement visibles que dans la partie S de
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Fig. 51: Repre enlalion schCmiltiqlle des axe des principales structllres de l'infra
et de la suprastruclure.

1) Anticlinal, direclion et plongement de l'axe.
2) yuclinal, direction et plongement de l'axe; les pointilles indiquenl que la solution

propo. ce c l lres hypotlietique.
3) Axc de la troi ieme phase lecloniquc.
4) Axe horizon lal.
5) Axe de la deuxieme pha. c te loniqu .
6) Axe de la premiere phase l.ectonique.
7) Principales caSSU1'es alTcctant les slructures kelilidicnncs.
8) Che\'auchemen l.
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Fig. 52: de Puiåtu p lase. Dan des gneiss rubanes (2), pli couche e rappol'tant
å la premiere phase de pli sement et nettement ouligne par une pegmatitc syn
cinemalique (1). Le premier plan est recouvcrt de debris quaternaires (3). D . sin

d'apres photo.

la region etudiee et entre les deuxlacs 480, au N du GafTel ø; ce struc
tures n ont pas une grande envergure (q uelque metre å. quelque
dizaine de metres) et sont discernable I1I'tout par des microp]i' dont
l'axe primitif -10-40 E a ete replisse par les pha c tectoniques suivante .
On ne peut determiner' avec certilude le plonO'ement de lcur axe, cal'
ces pli ne onL bien vi 'ib]e que dans ]a charniere anticlinale EW qui
marque la limite meridionale de notre territoire et qui le a fortement
replisses. Les axes des plus grandes structure pouvant se rattacher il.
cette premiere pha e tectonique ont ete reportes sur la fig. 51; les plus
nettement reconnaissables sont deux synclinaux situe å.] E et au S du
Kerncsø et qui se suivent respectivement sur 1 et 3 km.; les autres plis
de direcLion E situes au S du GafIelsø et notes sur la fig. 51 se rap
portent probablement il cette premiere phase, mais il n'est pas possibIe
de l'affirmer. Il nous semble, contrairement il. ce que signale A. BER

THELSEN (1960), que cette premiere phase de plissement devait dejå.
ctre accompagnee par des phenomenes de migmatiLisation cal' nous avon
noLe, dans la r' gion situee au SE de Puiatup tase des structures d'axe

30-40 E repli ees elon des axes approximati vement EW et oulignee
par des grosses pegmatites discordante (fig. 52); il ne parait po. pos ible
que des corps pegmatitique aient pu se meLLI'e en place en uivant au si
regulierement le pourtour d'un pli couche dejå. forme et il nou semble
plus logique d'invoquer une migmatitisaLion ynchrone de cette premiere
phase tectoniquc.

D'apres toutes les observations relatives cl ce prcmier plissemenL,
il semble qu'en general les plis etaient devcl'se vel' l'W au que leur
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flane W etait plus raide que leur flane E. Le style de ee premier plis
sement n'est pas tres apparent, il n'est pas possibIe d'en preeiser les
autres caracteres.

B - La deuxieme phase de plissement et la migmatitisation.

La deuxieme phase de plissement est la plus importante ; elle cOln
cide a peu pres avec la phase principale de migmatitisation. La direction
des axes des plis varie, selon les regions, entre N50W et EW dans l'in
frastrueture et entre NS et NE dans la suprastrueture; les struetures
ainsi formees determinent l'arehiteeture principale de notre territoire.
Il n'y a eertainement pas eu de stade de repos entre le premier et le
deuxieme plissement, car tout semble indiquer, comme l'ont note E. H.
KRANCK (1957) et L. U. DE SITTER (1960), que les processus de de
formation et de migmatitisation sont continus, bien que l'on puisse y
distinguer des phases plus ou moins nettement differeneiees.

Les plis formes lors de eette deuxieme phase teetonique se suivent
regulierement sur plusieurs dizaines de kilometres lorsqu'on supprime les
rejets des grands deerochements. L'interpretation presentee sur la fig.
51 nous montre les structures suivantes en allant du S vers le N:

1) un synclinal tres pinee et tres etroit, a plan axial vertieal, qui
n'est visible que dans l'extremite SW de notre territoire.

2) une large voute anticlinale dont le flane S est plus redresse que
le flane N; de nombreux repIis situes dans le plan axial de cette structure
et souvent deverses vers le N ont replisse les plis NS dus a la premiere
phase teetonique (voir ei-dessus) et eompliquent l'allure generale ; le
plongement axial est variable, si bien que ee grand antielinal dessine
loealement des dornes ou des «cuvettes>} de formes douees.

3) un synclinal pince a plan axial vertical dont la eharniere n'est
jamais visible, et qui se marque sur le terrain par une zone OU les eouehes
sont verticales; son plongement axial semble toujours voisin de l'horizon
tale, nous ne pouvons cependant l'affirmer.

4) une zone situee entre le Gaffelsø et le domaine des schistes verts
qui comprend une succession de trois anticlinaux et de deux synclinaux
dont le style et la localisation exactes sont difficiles a preciser car ils
se trouvent presque toujours dans des zones OU le gneiss est passable
ment granitise ; les plongements axiaux de ces zones sont generalement
diriges vers l'W.

5) les pIis de la partie orientale de la region etudiee, OU les axes
prennent une direction NW a l'E du chevauchement et retrouvent leur
direction premiere EW aux environs du glacier de SioraIik; toute cette

169 8
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region etant constituee de gneiss homogene, ces interprHations restent
fort hypothetiques.

6) les plis de la suprastructure, dont les plus importants ont ete
notes schematiquement sur la fig. 51 et sur la planche 6. Les quelques
synclinaux et anticlinaux notes se suivent sur plusieurs kilometres, mais
la plupart des plis de la suprastructure disparaissent rapidement ou sont
relayes par d'autres dont I'allure et les dimensions varient tres vite; le
style du plissement contraste beaucoup avec celui de I'infrastructure par
la succession rapide des anticlinaux et des synclinaux, par I'intense
microplissement des charnieres et par I'abondance des petits replis et
des flexures de quelques dizaines de metres d'envergure qui jalonnent
les flanes des anticlinaux, alors que les synclinaux sont generalement
etroits et pinces. Les axes des plis sont orientes NS et plongent assez
fortement vers le N dans la plus grande partie du domaine des schistes
verts; ils passent progressivement a des directions N40-60 E avec
plongement faible vers le NE dans la partie NW de la region etudiee.
Au N de la grande easSure passant au N du Lysefjeld, tous les syn
clinaux et anticlinaux de la suprastructure sont deverses vers le N.

Le passage entre les deux etages tectoniques se fait le plus souvent
graduellement par l'apparition, dans les gneiss de l'infrastructure dont
les plis principaux sont orientes approximativement EW, de flexures,
puis de plis nettement marques de direction NS qui se prolongent dans
le domaine des schistes verts (synclinal et anticlinal situes entre les lacs
480 et 710); nous avons egalement observe l'axe d'un synclinal passer
progressivement d'une direction WNW a une direction NS (lac 545, N
des granites). Nous voyons done que, du point de vue du style tectonique,
la suprastructure n'est pas exclusivement limitee au domaine des schistes
verts non migmatitises.

Dans la partie NW de la region etudiee, les relations des deux
«Stockwerke» sont moins claires car elles ont ete compliquees par les
effets de la troisieme phase tectonique (voir plus loin), alors qu'au NE,
elles sont masquees par le chevauchement des gneiss homogenes.

Le contact entre les schistes verts et les gneiss migmatitises, c'est-a
dire la surfaee superieure du front des migmatites, est localement con
cordant avec les pendages des roches: au NE du lac 600, il est marque
par une zone de schistes quartzofeldspathiques contenant plusieurs banes
de quartzite qui ont peut-etre joue le role de (<niveau-barriere» (H. H.
READ, 1951), semblable aux quartzites signa1es il. la limite gneiss-schistes
par A. BERTHELSEN (1960 et 1961) dans la region d'Arsuk ø. Partout
ailIeurs le contact avec les gneiss est discordant et coupe nettement les
plis. Le contact entre la bande de schistes verts situee dans la paroi
dominant Sermiligarssuk fjord et les gneiss formant la region des pts.
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Fig. 53: VY des lacs 480. Pctite flcxurc anticlinale causee par la mise eo place d'une
pegmatile syntectoniquc dataot de la phase principale de migmatitisation (dcuxieme

phase de plissement). Photo 11. WEIDMA:iN.

890-1030 est nettement marque par une discordance tectonique (faille
au du Lysefjeld dont le rejet verLical doit etre important).

La presence de schistes vert non migmatitiscs dans une region
entierement gnei sique demande a etre expliquee; on peut emettre de
nombreuses hypotheses qui sonL toute valables dans l'etat actuel de
nos connaissances; nous en donnel'on deux qui, a notre avis, correspon
dent assez bien avec l'cnscmble des faits ob erves:

1) nos schistes verts ont ete preserves d'une migmatiLisation com
plete grace a la presence de banes quartzitiques, de sills, massifs et
lentilles d'ultramafite parLiculiel'ement abondants dans cette region et
qui ont joue le role de «niveau-barriere» resistant a la graniti ation.

2) les schistes verts, primitivement itues a un niveau superieur de
l'edifice ketilidien, ont localement ete rabai e å. un niveau infericur,
soit par faille, soit par des mouvements post-migmatitiques datant peut
etre de la troisieme phase tectoniquc et auxq uels eraient dus les tres
forts plongements axiaux vers le r (entre 30 et 60°).

Ces hypotheses nous amenent tout naturellement il considel'er l'åge
exaet de la migmatitisation dans la region que nous avons etudiee. Nous
avons vu plus haut que les premieres manifestations de ces phenomimes
ont probablement du se faire sentil' en meme temps que la premiere

8*
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phase de plissement ; la migmatitisation s'est intensifiee au cours de la
deuxieme phase (fig. 53), vers la fin de laquelle elle a atteint son maximum,
avant de s'attenuer progressivement, sauf en quelques points tres
localises ou le gneiss est particulierement homogene et de composition
franchement granitique (pts. 890, 880, N du lac 520). Il semble que l'on
puisse assimiler ces trois regions, dont aucune ne depasse 3 km2 de sur
face, aux massifs de granite autochtones-parautochtones de la «Granite
Serie» de H. H. READ (1951, 1954, 1955, 1957). La formation de ces
petits pointements granitiques doit etre mise en parallele avec la micro
clinisation plus ou moins prononcee du gneiss homogene banal et doit
dater de la troisieme phase de plissement qui marque la fin des pheno
menes de migmatitisation.

Cette schematisation est evidemment un peu trop poussee et on
note quelques exceptions: localement, les zones de gneiss homogene
concordent exactement avec le cæur des anticlinaux et les synclinaux
sont occupes par des gneiss rubanes, comme si la serie dejil granitisee
avait ete ensuite plissee; mais il quelques kilometres de distance, la
repartition des divers gneiss par rapport aux structures change complete
ment. Nous voyons done que le front de granitisation n'est pas monte
partout au meme niveau et que, si le degre de metamorphisme est plus
eleve au S du Gaffelsø, la granitisation est beaucoup plus prononcee
dans la zone situee immediatement au N et NW du Gaffelsø et dans
la partie NE de la region etudiee.

e'est il cette deuxieme phase de plissement et de migmatitisation
qu'il faut rapporter presque toutes les microstructures dont l'examen
du point de vue cinematique donne de precieux renseignements sur les
conditions regnant dans la «zone of plastic deformation» (E. H. KRANCK,
1956 et 1957); nous en ferons rapidement la revue en signalant les publi
cations qui traitent plus en detail ces questions.

Les microplis ((congruous dragfold» de G. WILSON, 1946, ou «para
sitic folds» de L. U. DE SITTER, 1958), dont l'amplitude va de quelques
centimetres il quelques decimetres, ont un axe qui concorde generale
ment avec celui des grandes structures; le style de ces microplis semble
egalement refleter, toutes proportions gardees, celui des grands plis
(L. U. DE SITTER, 1954), ce qui nous permet d'avoir une idee du style
des plis dans les regions de gneiss homogene grace aux reliques micro
plissees moins granitisees que l'on y trouve. Il faut ranger dans cette
categorie de microstructures les «quartz rods» (G. WILSON, 1953) et les
«arrowhead structures»(E. H. KRANCK, 1957) qui sont frequents dans
le gneiss agmatitique et dans les schistes verts.

Nous ne trouvons aucune trace de schistosite en dehors des zones
de cassure, si bien que, d'apres la nomenclature de P. FOURMARIER
(A. BAER, 1956; P. FOURMARIER, 1956), l'ensemble des roches de notre
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Fig. 54: lntrusion ptygmalilique, selon la definition de G. WILSON (1952), dans le
gneiss rubane de la region au S de Puiatup tase. Photo M. BURR!.

territoire se trouve dans la «zone a mieroplissement et foliation», sous
le «front inferieur de sehi. tosite»; il n'y a done pas de reliquc de sehi.stosite.

Le truetures de boudinage et en «pineh-and-swelh sont tres frc
quentes eL partieulierement bien visibles dans le gneiss rubane rE. CLOOS,
1947; H. RAlI1TIERG, 1955); leurs dimensions varient entre quelques mil
limetres et plusieurs metres. Les espaees entre les boudin. sont toujours
oceupes par du materiel pegmatitique difTel'eneie dont le conLact avec
le gnei s e t graduel.

Les plis ptyamatitiques sont courants dans les pegmatites des gnei s
rubane et agmatitique (fig. 54 et flg. 11); leurs dimensions sont egalement
tres variables et les plus grands plis ptygmatitiques que nous avons
notes se suivent sur plus de 50 m. J. HALT ER (1955) compare des plis
ptygmatitiques dont les echelles sont tres differentes et il e time que:
«Die Vel'mutung liegt nahe, dass bei analogen Erseheinungsbildem teil
weise auch gleichartige genetische und kinematische Vorgange statt
gefunden haben». Selon G. WILSON (1952), il se forme un «pli ptygma
titique» lorsque la roche eneai sante montre les memes plissements que
la pegmatite, alors qu'il faut parler «d'injeetion ptygmatitique.) lorsque
la roehe eneaissante n'est pas plissee. Ces deux types de strueture ont
ete rencontres. Nous n'avons pas fait d'observations assez detaillees et
systematiques pour pou voir aborder la diseussion de la gene e des plis
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Fig. 55: E de Bikuben. SchisLes aamatitiques dan lesquels on di tingue grace aux
dilIerents «S-planes» de nombreuses phases de I'evolution geologique; la partie
infcrieure gauche de la figure est occupee par une pegmatite legerement discordante

et plissee qui date de la deuxieme phase tectooique. Photo M. WElDMANN.

ptygmatitiques; G. WILSON (1952) et H. RA~fBERG (1956) pensent qu'ils
rendent compte du champs de stress local et de la difference d'eLat phy
sique entre la pegmatite et la roche encaissante ; L. . DE SITTER (1956)
estime qu'il s'agit plutot de veines de segregation qui n'ont pas necessaire
ment de relation avec les contraintes exercees au ein de la roche.

C. E. WEGMAl'i • (1938) note que l'on peut rencontrer dans les gneiss
et schistes verts quatre types de «S-planes.> donL les åges et les origines
sont divers; ils seraient:

1) d'origine sedimentaire ou effusive.

2) causes par les plissements successif (lors de plusieurs phases).
3) causes par les mouvements de migmatites (lors de plusieurs

phases).

4) causes par les mouvements en relation avec la tectonique cassante
(101' de plu ieurs phases).

Les types 2) et 3) semblent etre lies et ne pas pouvoir ctre facile
ment distingues; ils forment avec les types 1) et 4) un reseau complexe
dont l'analyse detaillee permet de reconstituer, dans les cas favorables,
presque toute l'hi toire geologique de la region (fig. 55).
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Les lineations (E. CLOOS, 1946) ne sont pas abondantes; la plupart
d'entre elles representent les intersections des differents «S-planes»;
quelques-unes sont causees par la formation syncinematique de mineraux
sur les «S-planes» du type 2)-3) et elles correspondent le plus souvent
aux axes b (B. SANDER, 1930, p. 119) de la deuxieme phase de plissement.

c - La troisieme phase de plissement.

La troisieme phase de plissement ne se manifeste, dans la partie
meridionale de la region etudiee, que par de faibles ondulations dans
les flancs des grands pIis d'axe EW. Elle est assez bien visible dans la
region NW OU les plis diriges EW a NW-SE ont ete tordus et leurs
axes ont maintenant une direction NE. Selon A. BERTHELSEN (1960), le
style de ce plissement est caracterise par les structures suivantes: «semi
plastic refolding, twisting and bending». La grande faille passant au N
du Lysefjeld est tres probablement en relation avec cette derniere phase,
de meme que la «Pegmatite du Gaffels0» (voir le chapitre «Pegmatites»)
qui est, en fait, une importante zone de cassures entierement quartzitisee
et contenant localement des breches de faille a muscovite; le rejet de
cet accident ne semble pas important, peut-etre meme est-il inexistant.
Nous avons note dans la meme region de nombreuses autres cassures de
meme direction, egalement quartzitisees, qui doivent avoir le meme age
que la «Pegmatite du Gaffels0».

Comme nous l'avons vu plus haut, la migmatitisation se termine
lors de la troisieme phase de plissement en formant des petits massifs
de granite localises et en parachevant la granitisation des gneiss homo
gene et nebulitique.

Il n'est pas exclu, d'apres A. BERTHELSEN (1960), que des ecailles
de roches «pre-ketilidiennes» aient ete reprises dans l'orogenese ketili
dienne et intercalees dans les series plus ou moins migmatitisees; de telles
roches appartenant donc a un ancien socle n'ont jamais ete nettement
mises en evidence dans la region d'Ivigtut et nos observations n'ap
portent aucune donnee nouvelle dans cette question.

Plusieurs types d'accidents tectoniques dont l'age n'est pas fixe avec
certitude peuvent se rattacher a la periode qui va de la derniere phase
de plissement a la mise en place des premiers filons kuanitiques.

Ce sont, tout d'abord, des formations assez troublantes qui sont
visibles localement dans le gneiss homogene. Il s'agit de zones allongees
de quelques m2, sans aucune liaison avec une faille ou une zone de
joint, dont la direction est discordante par rapport a la foliation du
gneiss et qui montrent souvent une texture brechique. La composition
de ces zones est la meme que celle du gneiss homogene banal, mais
l'alteration y est plus prononcee et la structure est toujours cataclastique
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ou porphyroclastique (F. J. TURNER, 1948). Il est possibIe que ces for
mations representent d'anciennes cassures qui ont subi les effets de la.
troisieme phase tectonique et les dernieres manifestations de la migma
titisation. On peut rattacher il. la meme periode une petite faille nette
ment reconnaissable situee au N du lac 690 (NW de la region etudiee);
elle se suit sur plusieurs centaines de metres et elle est tordue et plissee
comme le gneiss encaissant selon l'axe NE correspondant il. la troisieme
phase de plissement.

Le chevauchement du gneiss homogene sur le gneiss rubane ou
agmatitique s'est fait apres la fin de la migmatitisation et avant la mise
en place des filons kuanitiques. Cet accident est tres bien visible sur le
terrain: il est regulierement souligne par une frange d' eboulis et le gneiss
homogene de la partie chevauchante determine des sommets dominant
d'une centaine de metres les regions de gneiss rubane et de scpistes
verts situees plus il. l'W. Le plan de chevauchement est marque par une
zone de 20-100 m. d'epaisseur OU la roche est schisteuse, recristallisee
et rubefiee; il plonge vers l'E de 50° environ dans sa partie N (lac 530)
et de 10-30° dans sa partie S (lac 610). L'amplitude maximum du
chevauchement doit etre de 2000 m. environ dans la region situee il. l'W
du Stabelland. Il ne semble pas que cet accident ait rejoue posterieure
ment il. sa formation, car aucun des filons qui le traversent n'est schistifie.

3. Les accidents tectoniques des periodes kuanitique et
sanerutienne.

Nous verrons au chapitre suivant les caracteristiques principales des
failles (aspect sur le terrain, rejet, åge, mineralisation ...), mais il faut
dejil. souligner la difficulte, voire meme l'impossibilite, de dater une
cassure avec precision; en effet, la plupart de ces accidents ont rejoue
il. plusieurs reprises et, si une cassure ne recoupe pas de nombreux filons
basiques, d'autres failles et des plis bien delimites, on ne peut ni dater,
ni mesurer l'amplitude des deplacements successifs d'une levre par rap
port il. l'autre. Pratiquement, il n'y a pas d'exemple d'une telle cassure
«ideale» et nous en sommes reduits il. supposer sans beaucoup de preuves
l'åge de la (maissance» des failles.

A - La periode kuanitique.

La periode kuanitique est caracterisee par les intrusions successives
de plusieurs generations de filons basiques. Dans l'interval1e separant
les intrusions, de grandes cassures se sont formees ou ont rejoue.

La zone mylonitique de la «Pegmatite du Gaffelsø» a rejoue sans
rejet appreciable; d'autres failles orientees EW (W et NW du Gaffelsø)
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ont deporte les ADV et les ADJ (voir les planches 3 et 7). Il est tres
probable que le decoupage de la region etudiee en blocs allonges par
les grandes failles orientees NS a N30 E date de la periode kuanitique
(voir fig. 23). Deux de ces grands accidents (region du lac 435, S du
Gaffelsø) ont tordu le gneiss sur 200-300 m. (voir planche 6), donnant
un phenomene analogue au rebroussement des couches, mais a tres
grande echelle; le changement de direction des couches peut atteindre
45°, ce qui illustre l'assez grande plasticite du gneiss de l'infrastructure
a l'epoque kuanitique.

B - La periode sanerutienne.

Comme nous l'avons vu au cours du chapitre consacre aux Amphi
bolites Discordantes, la periode sanerutienne est marquee par un meta
morphisme retrograde variant a l'interieur des limites du facies amphi
bolite a epidote et probablement accompagne par un metasomatisme
manifeste par la formation de quartz et de microc1ine (A. BERTHELSEN,

rapport cite; 1960 et 1961). Des mouvements accompagnent ces pheno
menes et ont nettement replisse, sur une grande echelle, le gneiss et les
filons kuanitiques amphibolitises dans les regions situees au S. d'Ivigtut.
A. BERTHELSEN souligne qu'il est tres difficile de distinguer, d'une part
les structures dues aux trois phases de plissement ketilidiennes et,
d'autre part, les structures sanerutiennes. Dans la region que nous avons
etudiee, nous n'avons rien trouve qui puisse indiquer des mouvements
sanerutiens importants; seules quelques microstructures localisees juste
a l'W du granite septentrional replissent des petits filons kuanitiques
(fig. 31); nous avons vu plus haut que certaines cassures suivies par les
AD lors de leur mise en place ont faiblement rejoue, ce qui arendu
schisteuses les epontes des filons et facilite la formation des veines de
quartz et d'autres mineralisations. Il semble donc que le metamor
phisme et les activites tectoniques sanerutiennes augmentent d'intensite
lorsqu'on se dirige vers le S.

La mise en place des granites de Tigssaluk termine la periode sane
rutienne (voir le chapitre «Les microgranites sanerutiens»); il est possible
que la zone tres tectonisee que formaient les croisements de la cassure
EW du Gaffelsø et des deux failles NS et N 10 E ait determine l'emplace
ment des granites. D'apres C. H. EMELEUS (rapport cite, 1958), on ne
constate pas, au contact de l'intrusion, des mouvements importants,
mais seulement un tres faible changement de direction des couches du
gneiss. Nous n'avons pas observe sur le terrain les microstructures telles
que microplissement et schistosite signa1ees par P. FOURMARIER (1959)
au contact de certains massifs de granite intrusif. Des deformations de
plus grande amplitude, visibles seulement a l'echelle de la carte, sem
blent egalement inexistantes.
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Apres la mise en place des granites, on note de nouvelles manifesta
tions de la tectonique cassante qui affecte les massifs et leurs gneiss en
caissants et qui precedent l'intrusion des premiers filons lamprophy
riques de la periode de Gardar; peut-etre ces accidents sont-ils dus il.
des phenomenes locaux de reajustement consecutifs il. la mise en place
des importantes masses granitiques.

4. La tectonique cassante de la periode de Gardar.

Nous avons schematiquement classe les cassures en deux groupes
distincts selon les criteres suivants:

1) leur age, ce qui determine six categories differentes (voir plan
che 7).

2) leur effet sur les roches qu'elles coupent (voir ci-dessous «Carac
teres generaux des cassures»), ce qui determine deux categories : d'une
part les zones de joint qui sont des cassures sans deplacement d'une
levre par rapport il. l'autre, d'autre part les failles qui sont des cassures
comportant un mouvement horizontal ou vertical d'une levre par rap
port il. l'autre. En l'absence de recoupement avec des filons ou d'autres
accidents tectoniques, il est difficile de decider sur le terrain si l'on a
affaire il. une zone de joint ou il. une faille, car toutes deux presentent
le plus souvent un aspect identique.

Avant d'examiner dans leur ordre chronologique les differentes
phases de la tectonique cassante de la periode de Gardar, nous exposerons
rapidement les principales caracteristiques des cassures et des roches
mylonitisees de tous ages, telles qu'elles apparaissent sur le terrain et
sous le microscope.

A - Caracteres generaux des cassures.

En regle generale les cassures se marquent dans la topographie par
des depressions plus ou moins accentuees dont le profil depend de leur
orientation par rapport il. la direction d'ecoulement locale de l'inlandsis
ou des glaciers posterieurs. La morphologie de ces vallees n'a aucun
rapport avec le rejet des cassures, leur age ou l'intensite des trans
formations subies par la roche encaissante; les fig. 56, 57, 58 montrent
quelques exemples des differents profils sculptes par l'erosion glaciaire
ou fluviatile. Les zones de cassure sont en relief dans certains cas ex
ceptionnels: lorsqu'elles sont quartzitisees ((Pegmatite du Gaffelsø») ou
lorsque la recristallisation du gneiss mylonitise les rend plus resistantes
il. l'erosion que les roches voisines restees intactes. Les cassures se marquent
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Fig. 56: Pal'oi dominanlle glacier de 'ioralik. Profondo vallce on V dans le gneiss
homolYcno inten emenl diacIa e et recl'islallise par une importante faille de la periode

kuaniLique. PhoLo }I. WEIDMA:-lN.

beaucoup mieux dans le diver gnei. s que dans les schistes verts, cal'
il n'y a pas une grande difTerence de re istance il 1'6rosion entre les
schistes verts afTectes par une cassure et ceux qui sont intacts, alors que
cette difTerence est grande dan le eas des gneiss.

La largeur des cassures est tres variable et ne semble pas dependre
de leur åge, de la nature de la roche qu'el1es coupent ou de l'amplitude
de leur rejet. En generalIa roche montre des tmces de tectonisation sur
une largeur de 5-30 m., avec passage graduel aux schistes verts ou au
gneiss intact; cependant nous avons obser've cel'Laines cassures ou zones
de cassures qui mesuraient plus de 300 m. de largeur, sans que le rejet
en soit importanI, ; la grande faille de Sermiligårssuk fjord mylonitise
le gneiss homogene SUl' une largeur de plus de 1500 m. a l'W du glacier
de Sioralik.

L'~spect de la roche tectonisee varie egalemenL; on peut trouver le
long d'une meme ca ure tous les degres de deformation et d'ecrase
ment, dcpuis un simple diaclasage jusqu'a un broyage et une recristal
lisation complete de la J'oche. Le ca le plus frequent caracterise la
plupart des zones de joint eL montr'e un simple diaclasage sans modifi
cation appreciable de la stl'Uctul'e de la roche. La direction des diaclases
est parallcle a celle de Ja cassure, avec quelque diaclases perpendicu
laires et plus rarement des diaclases obliques. Le diacia. aae peut ctre
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beaucoup plus prononee et passer graduellement il une veritable schis
tosite que l'on peut assimiler a une retroschistosite selon la definition
de P. FOURMARIER et J. P. GRA LIen (1952). La retroschistosite ap
parait aussi bien dans les zones de joint que dans les faille importantes

Fig. 57: Enlre le pt. 690 et Qaersutsiaq. ImportanLe faille orienlee perpendiculaire
ment ala direction d'ecoulement du glacier; elle est marquce par un fosse de 20-40 m.
de profondeur et de 50 m. de largeUJ' environ. On note de nombreux mons basiques

coupes et deporles pal' la faille. Photo 1. WEID.\IA ·N.

(fig. 59); les zone' schisteuses sont en general assez ctroite (5-10 m.) et
delimitent la partie axiale de la cassure, elles passent transversalement
et parfois longitudinalemenL il des zones simplement diaclasees. La direc
tion et le plongernent de la schistosite sont presque toujours concordants
avec ceux de la cassure; on observe somrent dans les zones schisteu es
des «microplis de schistosite» il axe vertical ((incongruou dragfolds» de
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Fig. 58: VY du lac 665, NE de la region 'ludiee. La cassure e t tres visible dans le
f1anc de la vallee; ici l'erosion n'a pa. profite de celie zone de faiblesse.

Pholo M. WEIDMA:'< '.

t.

Fig. 59: Cole S de Sermiligarssuk fjord, en face de Pile. Faille montrant une fine
schistosite sur 1-2 HJ., avec passage graduel å. un diaclasuge parallelepipCdique. Le
gneiss rubane il bioLile el amphibole est complHement lransfOl'm6 en une roche
brune, homogene, 1; grain tres fin, compo ee de quul'lz, calcile, sel'icite, chlorite et

feldspaths alle/"s, Photo M. WF.1D)IANN,
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Fig. 60: 1\E de Lysefjeld. Pelit aff1eurement de bl' ehe de faille Ians une cassure
eoupant du gneiss rubanEJ. La breche est entouree d'une roehe s histeuse eomplete

ment reerisLaUisee. Photo M. WEJDMANN.

G.WILSON, 1946) qui sonL les temoins des mouvemenLs de d6crochc
ments. Le strie et cannelures sur les miroirs de faille sont tros rare
ment vi ible ; nous Qvon mesure toutes celles que nous avon ren
contrees et les indications ainsi obLenue sont souvent en contradiction
avec les rejeL' importants determines par l'eLude des recoupements de
la cassure avec les filons basiques; cela nous permet de conclure a un
rejeu de la cassure.

Les breches de faille sont rares et nous n'en avons jamais observ6es
dans le schistes verts; elles sont toujours Lres localisees (fig. 60) et se
confondent souvent avec des phCnomcnes de pegmatitisaLion po ter'ieur'
a la formation de la cassure (flg. 61). Les element de Lai]]e variable
(1-20 cm.) sonL constitues par des fragments tres recrisLallises du gneiss
encaissant, la pate est en general sombre, il sLructul'e tres finement
cataclastique, riche en ch.loriLe, sericite et quartz recristallise. Lorsque
la proportion de la pate par rapport aux elements augmente, on passe
progressivement au terme ultime de la myloniLisation qui est constitue
par une I'oche homogene, de couleur noire ou brune, de structure fluidale,
dans laquelle on distingue parfois une puree de mineraux brises et
recristallises et qui forme des sortes de filons sinueux dont l'6paisseur
va de 1 cm. å 10 m. Ces formations cUl'ieuses sont toujours tres localisees
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Fig. 6'1: Pt. \140. Filon de pegrnalile mis en place dans une diaclase parallele il une
importante faille et contenant de nombreux elements de gneiss rubane. La pegrnatite

a probablement emprunte ses elements il une breche de faille toute proche.
Photo 1. WElDMA 'N,

eL excepLionnelles; la genese de ces «Gangmylonitl>, «catac1asitel> ou
«pseudo-tachylite1> n'est pas encore Lres bien connue (voir' E. RAGUlK,

1957, pp. 142-159; . OULIANOFF, 1954), si bien que nous ne nous y
arT'ctcI'ons pas, d'autant plus que nous n'avons note que quatre exemples
de telles formaLions.

Les cassures sont souvent visibles de loin acause de la couleur rouge
ou rouille causee par la formation d'oxyde de fer provenant probable
ment des mincraux ecrases et recristalJises lors de la mylonitisation. La
coloration n'aITecte pas necessairement toute la roche tectonisee; elle se
prcsente en taches discontinues de formes capricieuse' ou Ic long de
certaines diaclases. Ces zones rouillees n'apparaissent jamais dans les
cassures coupant Ic gneiss homogene, cal' ce dernier est generalement
trop pauvre en fer, sauf lorsqu'il conLient des pegmatites min6ralis6es
en magnetite. Les zones rouillees tectoniques sont discordantes et n'ont
aueune relation avec les zones rouillees seciimentaires et concordantes
que 1'0n trouve dans les schistes verts.

Comme nous l'avons vu au cours des chapitres precedents, les cas
sures sont parfois mincralisces pal' dcs apports en relation avec les nom
breuses phases de metamorphisme, de migmatiLisation et d'alLeraLion
hydrothermale qui ont marquc toute l'histoire geologique de la region
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etudiee. Par ordre de frequence, ces mineralisations consistent en quartz,
feldspath, calcite, epidote, pyrite, muscovite, tourmaline et probable
ment en mineraux radioactifs; aucune d'entre elles ne presente un in
teret economique.

La plupart des cassures observees sont verticales; les quelques
failles inclinees que nous avons notees (fig. 58, par exemple) ont des
plongements qui varient entre 50° et 80° et qui peuvent passer de 50°
ala verticale sur quelques centaines de metres. Les mouvements verticaux
sont tres rares et la grande majorite des cassures sont des decrochements.
Nous avons vu plus haut comment les amplitudes et les ages des rejets
successifs ont 8te determines lorsque cela etait possible. Constatons en
core l'extraordinaire rapidite avec laquelle le rejet d'une faille «s'amortit»
a ses extremites; par exemple, un rejet de 600 m. passe a 1400 m. sur
deux kilometres environ. E. M. ANDERSON (1951) note qu'en Ecosse la
longueur d'une faille est egale a 50-100 fois l'amplitude de son rejet
maximum; cette proportion peut etre beaucoup plus faible dans la region
que nous avons etudiee (10-20 fois environ).

B - Tectonique cassante de la periode de Gardar.

Les cassures qui se sont formees ou qui ont rejoue entre la mise
en place des JD et celle des BD 1 sont peu nombreuses et peu importantes,
leurs rejets n'ont pas une grande amplitude et leurs directions sont
variables. Cette periode est donc surtout marquee par l'intrusion de
nombreuses generations de filons.

Apres l'intrusion des BD 1, l'activite de la tectonique reprend sur
une grande echelle et se manifeste par le rejeu et la formation de failles
dont l'orientation varie entre N20W et N30E et dont le compartiment
W est toujours deplace vers le N; ce p1enomene tres general montre
que le systeme des contraintes qui affectaient le socle a cette epoque
etait le meme sur toute l'etendue de la region etudiee.

Apres une periode de repos marquee par l'intrusion des BD 2, une
nouvelle phase de compression intervient et cause les tres importantes
cassures ou zones de cassures dont l'orientation est approximativement
EW et dont le rejet atteint plusieurs kilometres; ces accidents ((Fjord
faulting») se retrouvent dans tout le Groenland du SW et ont determine
l'emplacement de nombreux fjords et vallees.

Cette derniere activite et la tectonique cassante marque la fin de
l'evolution tectonique de la region etudee. L'intrusion des do18rites
secondaires ou tertiaires et les grandes flexures cotieres qui leur sont
liees ne sont pas ou tres mal representees dans la region qui nous in
teresse, si bien que nous ne nous y arreterons pas.



PARTIE V:

CONCLUSIONS ET VUES GENERALES SUR

L'EVOLUTION DE LA REGION ETUDIEE

Cette vue d'ensemble ne saurait evidemment etre extrapolee pour
donner une idee exacte de l'evolution tectono-magmatique de la region
qui s'etend de Sermiligarssuk fjord il. Julianehåb, cependant nous
allons en enumerer rapidement les grand traits, car, bien que le territoire
que nous avons etudie occupe une surface relativement modeste, nous
avons la chance d'y voir les traces de tous les phenomenes qui se suc
cedent au cours d'un «drame-type» (H. et G. TERMlER, 1956, tableau
III, pp.218-219; H. H. READ, 1954 et 1955; R. W. VAN BEMMELEN,

1949, table 73, p.275).

1. - Stade geosynclinal ketilidien.

- sedimentation detritique et pyroclastique combinee avec un vol
canisme ophiolitique complexe comprenant la succession suivante:
pillow-lavas de composition probablement spilitique,
sills hypoth8tiques de gabbro-anorthosite (communication personnelle de

A. BERTHELSEN),

sills de gabbro,
sills d'ultramafite de composition probablement peridotitique.

2. - Stade orogenique ketilidien.

- metamorphisme regional, migmatitisation et metasornatisme
quartzofeldspathique et sodique qui ont transforme les series volcaniques
et pyroclastiques basiques en gneiss de composition dioritique il. grani
tique.

- re-intrusion des roches ultramafiques le long de la zone de fai
blesse du Gaffelsø; trois phases de plissement metachrones avec inter
ference des styles tectoniques caracteristiques de l'infrastructure et de
la suprastructure il. la bordure des deux «Stockwerke».

- formation de granites autochtones sodiques, puis de granites
parautochtones il. tendance potassique (H. H. READ, 1955).

169 9
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3. - Stade post-orogenique kuanitique.

- alternanee de phases de tension avec intrusion de filons basiques
(probablement doIeritiques) et de phases de compression avec formation
ou rejeu de cassures.

4. - Stade de reactivation sanerutien.

- remontee du front thermal regional, ce qui determine un meta-
morphisme retrograde de l'ensemble des roches.

- faible activite de la tectonique cassante et plicative.
- metasomatisme quartzofeldspathique, potassique et (?) bore.
- mise en place de granites potassiques post-tectoniques en batho-

lites discordants, accompagnes de divers satellites filoniens et de roches
hybrides basiques et ultrabasiques.

5. - Stade de repos post-orogenique de la periode de Gardar.

- alternanee de phases de tension avec intrusion de filons et de
phases de compression avec formation ou rejeu de cassures. L'evolution
magmatique est tres complexe et il est difficile d'en preciser le me
canisme, car la succession des diverses intrusions n'est pas toujours
connue avec certitude ; cependant l'ensemble des donnees recoltees dans
la region d'lvigtut indique un magmatisme du type «atlantique» avec
une nette tendance alcaline qui pourrait s'inscrire dans la suite theorique
de differenciations que F. TURNER et J. VERHOOGEN (1960, p. 448) font
deriver des «primary alkaline olivine basalt magmaS».

- des processus d'alteration hydrothermale et des mineralisations
localisees continuent il se faire sentir tout au long de la periode de Gardar.

L'histoire geologique de la region nous montre l'ampleur et la
diversite des echanges de matiere entre les differents niveaux de la
croute terrestre au cours des temps: depuis les apports et departs d'eIe
ments par des processus metasomatiques qui peuvent changer un gabbro
en gneiss de composition granitique (voir P. LAPADU-HARGUES, 1949 et
E. WENK, 1956) jusqu'aux considerables masses de magma en fusion
qui sont montees par les filons.

Peu de donnees sont actuellement disponibles pour estimer l'åge
absolu des phenomenes que nous venons d'enumerer: selon S. MOOR
BATH, R. K. WEBSTER et J. W. MORGAN (1960) (voir egalement A. BER
THELSEN, 1960b), le Sanerutien se situe autour de 1590-1600 MA, ce qui
permettrait de considerer cette periode de reactivation du socle comme
un contrecoup de l'orogenese nagssugtoqidienne visible entre 64° et 69°
de latitude N; les massifs intrusifs d'Illimaussaq et du Kungnåt, dates
du Gardar superieur, ont donne des åges de 1077 et 1240 MA. Bien quo
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ces chifIres soient encore provlsolres, nous pouvons affirmer avec cer
titude que nous nous trouvons dans des terrains precambriens anciens
et il faut abondonner l'age de 600 MA donne par A. HOLMES (rM. in
C. E. WEGMANN, 1947 a) pour le granite d'Ivigtut date du Gardar moyen
il. superieur.

Au cours de ce travail, nous avons pu mettre en evidence les grands
traits de l'evolution geologique d'une region de gneiss precambriens
plisses, cependant de nombreux points restent obscurs et demanderaient,
pour etre eclaires, une optique et des methodes nouvelles. Pour conc1ure,
nous citerons L. U. DE SITTER (1960) qui resume le probleme en quelques
mots: «••• Much work has still to be done in order to arrive at abetter
understanding of the interaction between the infrastructure and the
suprastructure, between the stressfield and the metamorphosing factors.
The relative intensities of the successive tectonics and metamorphic
phases determines the final shape and character of an orogen, but we
still have to learn how to determine and formulate this relation satis
factorily».

9*



PARTIE VI:

MORPHOLOGIE ET GEOLOGIE DU QUATERNAIRE

1. Morphologie.

Le SW Groenland se trouve, du point de vue c1imatique et mor
phogenetique, dans le «domaine periglaciaire sans pergelisol» (J. TRICART
et A. CAILLEUX, 1955); l'alternance saisonniere et journaliere du gel et
du degel y joue un grand rale (L. C. PELTIER, 1950) et attaque main
tenant les reliefs degages par le retrait de la calotte et burines par les
glaciers locaux plus recents.

Les observations qui vont suivre confirment tout a fait l'opinion
que P. GRAFF-PETERSEN (1952) emet au terme de son etude (p. 274) sur
la region du glacier de Frederikshåb : «There is every reason to believe
that a generally similar glaciomorphological development (...) will be
found to apply to large parts of the west coast of Greenland ».

La morphologie de la region etudiee est simple dans ses grandes
lignes (voir planches 8 et 1); entre les deux fjords orientes EW, s'e1l'we
un plateau aux bords abrupts qui presente une surface grossierement
concave (sommets de 600-800 m. au-dessus de Tigssaluk fjord, depres
sion dans la region du Gaffelsø 450 et sommets de 800-1000 m. dominant
Sermiligarssuk fjord). La partie S du plateau est entaillee par des belles
vallees glaciaires orientees NNE; vers l'E, les granites de Tigssaluk
s'elevent au milieu de la depression centrale et culminent a 1280 m.; au
N, la succession des points hauts est localement interrompue par des
vallees orientees NE. Le relief est donc peu accentue sur le plateau et
on peut tres bien se representer l'ancienne morphologie preglaciaire en
attenuant par la pensee les profondes coupures des fjords et des vallees
de la partie S du plateau: comme le note F. MACHATSCHEK (1955), on
a la un plateau qui s'eleve regulierement vers le N et qui presente «les
caracteres d'une penepIaine».

Le modele glaciaire est tres typique avec les larges auges des fjords
et des vallees affluentes plus ou moins suspendues (exemple: vallee
orientee ESE il. 1 km. au SE du pt. 810) avec formation d'un ombilic
au point de confluence (A. GUILCHER, 1954); actuellement l'ombilic est,
soit submerge dans le fjord, soit comble par une plaine d'alluvions (par
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exempIe la cuvette alluvionnaire il. 2 km. au NE du pt. 285, il. la limite
W du massif de granite).

Tres souvent les grandes vallees presentent une succession de ver
rous glaciaires separes par des cuvettes de surcreusement maintenant
occupees par des lacs ou des alluvions; les verrous sont plus ou moins
entailles par la gorge du torrent actuel. Ces phenomenes sont tres bien
illustres dans les vallees qui prolongent le fjord de Tigssaluk il. l'E et
au NE.

Comme le notent A. KORNERUP (1881) et bien d'autres apres lui,
les fjords sont situes sur les zones de cassures importantes et les glaciers
n'ont fait qu'accentuer profondement le relief preglaciaire dicte par les
caracteres structuraux du socle rocheux. Le trace des vallees du pla
teau depend etroitement de la structure geologique; dans la plupart
des cas, elles suivent des zones de cassures (voir le chapitre «Caracteres
generaux des cassures») ou, plus rarement, des filons basiques pour
autant que ceux-ci soient assez larges (au moins plusieurs dizaines de
metres).

Le reseau hydrographique est conditionne par la presence de la
depression centrale occupee par le Gaffelsø; ce dernier draine presque
toute l'eau du plateau et son ecoulement se faisait primitivement par
le lac 450 (au S du Gaffelsø) et la vallee du lac 15 jusqu'au fjord de
Tigssaluk; le torrent qui sort il. l'extremite W du Gaffelsø a capture cet
exutoire. Il est en train de se creuser une gorge il. travers le puissant
verrou qui ferme le Gaffelsø, puis il suit une belle vallee glaciaire avec
d'autres verrous dejil. entailles, avant de se jeter dans Qerrulik fjord,
bras lateral de Tigssaluk fjord. Cette capture est certainement tres
recente car l'ancien trace evacue encore un petit peu d'eau.

Le fjord de Tigssaluk regoit egalement toutes les eaux de la partie
NE de la region etudiee; elles franchissent le massif de granite par une
profonde entaille, alors que celles de la partie SE contournent le granite
par le S.

A part le puissant torrent sous-glaciaire et les eaux de fonte du
glacier de Sioralik (cf. le chapitre suivant), le bras S du fjord de Ser
miligarssuk ne regoit que quelques petits torrents qui devalent, souvent
en cascades, les parois qui dominent la mer.

Les lacs sont, pour la plupart, situes dans l'axe des vallees; ils
occupent des cuvettes de surcreusement certainement tres profondes car
les beines ne sont visibles que sur quelques metres, bien que l'eau soit
toujours tres limpide.

Nous n'avons jamais observe de source il. part des tres faibles re
surgences au contact de la moraine et de la roche en place; tout l'ecoule
ment doit se faire par ruissellement de surface ou dans le reseau des
diaclases superficielles.
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Fig. 62: Bloc crratique perche sur trois aulres å la uile de la fon le de la glace.
La I'oche moulonnee est un mon de dolcrile (BD). 1 km. au _'W du lac 510.

Pholo M. WEJD.\IA ':-;.

Dans les zones tres mylonitisees, nou' avons rencontre a deux re
pri es des grotte de quelque metres de profondeur qui n'ont aucun
rapport avec la circulation des eaux.

En conclusion, la. morphologie de la region est en pleinc evoluLion
et l'erosion aetuelle tend a eJTacer le modele glaciail'e.

2. Ph{momenes glaciaires.

Aetuel1ement neuf petits glaeiers ou neves permanents subsisLcn L
encore sur le plateau; ils sont tous sur des pentes exposees au T et se
trouvent a une altitude superieure a 750 m., sauf celui qui occupe la
profonde entaille qui separe les deux massif de granite. Le glaciel' de
Sioralik est un eas particulier que nous vel'rons plus loin. Ces glaciers
sont les derniers vestiges de l'inlandsis qui a laisse sur LouL le plateau
de nombreuses traces de son passage:

- les rnoraines que l'on trouve sur le plateau sont, pOUl' la plupart,
tres alterees par le ruissellement: il ne reste plus que des arnas de bloc'
rarement stries et plus ou moins arl'ondis, tous les rnateriaux plu fins
ayant ete lessive . La cornpo 'iLion des moraine de l'inlandsis e t tl'e'
constante ; elles sont toujours a ez riche en blocs de schistes ver'ts d'un
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Fig. 63: Lysefjeld. Lunules glaciaires 'ur un affieuremen l de roclie moulonnee
(gneiss homogene). On peut reconnaitl'o les diver'S types definis par R. F. FI.l:H
(1957): «crescen lic lYouge, lunate fracture,>. Lo mouvernen t de la glace allail de

droile a gaucho. Pholo .\1. WEIDM NN.

Lype inconnu ou tres rare dans la region etudiee (conglomern.Ls, chistes
graphiteux et pyriteux, pillow-Iavas, quartzites .. ,) provenant de la re
gion situee å l'E; ces hlocs exoliques se 1xouvent parLout, meme sur les
sommets 1030 el 1018; ceci prouve que toute la l'egion a eLe couverte
de glace et que l'on n'a pas eu ici de nunatak pendant le maximum

·d'extension de la calotte (R. 1-. FLlNT, 1957, p. 318). Le volume des blocs
enatiques peut etre assez grand: lo plus gros bloc ob erve a vait environ
40 m3, alors quo la moyenne so siLue autoUl' de 0,5 m3 ; ils ont ete parfois
curieusemonL deposes, lors de la fon le de la glace, en equilibre instable
ou perchCs sur d'autros bloc plus petits (fig. 62).

- les stries, dont queJques-unes an tete mesUl'ees et figuree sur la
planche 8, indiquent SUl' le plateau un mouvement de la glace vers le
SW, alors que celle qui furent meSUl'ees le long du fjord de Sel'miligårs
suk montrent hien l'extension ot le deplacement ancien du glaciel' de

iomlik.
- les cannelul'es sont surtout frequentes sur les mon ba iques, alors

quo les stries et les lunules O'laciaires (fig. 63) sont hien marquees sur'
les gnei s.

- les affleurements de roches moutonneos couvrent de tre grandes
surfaces, et montl'ent parfois un beau poli visiblo en lumicre rasanto;
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la qualite des affleurements aux environs des massifs de granite a deja
et{) soulignee par J. BOND AM (1956). Mais les roches moutonnees ne se
rencontrent jamais dans le domaine des schistes verts OU le diacIasage
caracteristique de ces roches favorise trop l'action du gel et du degel
(O. BAR, 1957).

- nous avons deja parle plus haut de la morphologie due au passage
du glacier.

Les petits glaciers locaux posMrieurs au retrait de l'inlandsis ont
egalement laisse de nombreux indices de leur presence :

- dans quelques cas, on a des moraines encore presque intactes,
sableuses et argileuses, dont la composition depend etroitement du sub
stratum rocheux (R. D. CROMMELIN, 1937; C. H. EDELMAN , 1939), par
exemple la moraine qui se trouve a 1 km. a l'E du pt. 735 ou celle qui
separe les lacs 520 et 545 au N du massif de granite.

- les cirques glaciaires typiques dont le fond est recouvert de
moraine (SE du pt. 935, a l'E de Tigssaluk fjord; S du lac 530 dans la
partie NE de la region.)

Le glacier de Sioralik a eM decrit recemment par A. WEIDICK (1959,
pp. 104-105), qui donne dans la figure 33 de son etude une carte sche
matique des deux glaciers de Sermiligarssuk fjord. Pour completer la
description de A. WEIDICK, signaIons quelques points relatifs a ce
glacier:

- tout d'abord le tres volumineux torrent sous-glaciaire qui, pro
fitant d'une zone de mylonite, franchit par une gorge profonde la barre
rocheuse des pts. 185 et 215, serpente dans la plaine d'alluvions, et re
joint l'autre torrent forme par les eaux de fonte du lobe que le glacier
poussait au SE du point 215 (voir la pI. 8).

- les depots morainiques qui sont tres frais et tres abondants dans
toute cette region et qui sont particulierement riches en elements de
schistes verts; nous y avons observe plusieurs exemples de moraine con
solidee, cimentee par un materiel argilo-ferrugineux. Les affleurements
de roches moutonnees sont remarquablement abondants et ils montrent
de nombreuses stries, des lunules et des niches triangulaires ((triangular
pits», P. GRAFF-PETERSEN, 1952).

3. Phenomimes periglaciaires.

Il n'y a pas de pergelisol dans la region etudiee (R. F. BLAcK, 1954);
il est assez rare, d'autre part, de rencontrer un veritable sol; en effet,
c'est seulement a basse aItitude (de O a 200 m. environ) qu'une faible
couverture vegetale se developpe sur les depots morainiques et alluviaux.
Sur le plateau on trouve sporadiquement de petites surfaces couvertes
d'herbe et de mousses.
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Fig. 64: Kid de pierres l' 'dressees sllr une pelile moraine peu lessiv6e. 500 IJl. au
N\V du lae 510, altitude 540 m. PllOto .\-1. WEIIHIANt\.

Sur les ol, les moraines non lessivees et le alluvion., nou avons
observe des phl!momenes de cryoturbation et de solifluxion (A. CAILLEUX
el G.TAYLOn, 1954; P.BoU'I', 1953):

- butte gazonnees (<<thufur» d'lslande ou «Ra enhugel», C. TROLL,
1944), dont on a de tres beaux exemples dans la grande vallee a l'E de
Tigssaluk fjor'd (Puiatup tase).

- formalion de petitcs Lenas es et de flaques de tene dans le sol
gorge d'eau lors de la fonte des neiges.

- sols strucLuraux plus ou moins bien formes teIs que polygones de
pierres, sols stries (surtout sur les arenes d'alteration des fdons basiques),
nids de pierTe (fig. 64), pierres redressees, aeeumulation et alignemenL
de bloes ur une urfaee plane, idenLique a la fig. 62 de C. THOLL 194 ±

(moraine situee u I'E du pt.73 ).
- eoulees de boue et de bloes, mais jamai de veritable gli ement

de Lerrain; un seu l eas de glacier de blocs a ete observe dans la moraine
precitee sur un yer. ant E il. l E, attitude de 700 m.

- pOUl' terminer, signaIons que les depots mOl'ainiques tres riches
en materiel argilo- ableux onL souvent des proprietes thyxotropiquc',
lre de agreables parfoi !

L'aetion eolienne semble pratiquement nulle dan toute la region
visi Lee.
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Fig. 65: Plaine d'alluvions a l'E de Tigssaluk fjord, vue prise en direction du \V

d'un point ilue il. 1 km. environ au SW du lac 455. On remarque ll'cs bien la ler
rasse de 25 m. soulign6c par une ligne claire sur la rive gauche et par la colline
d'alluvions epargnee par l'erosion au confluenl des deux cours d'eau. On note encorc

d'autres lerrasses mal def1nies el le reseau des nombreux bras des torrenl.
Photo L. F. Bor;:-<ARD.

Les eboulis ne ,ont jamais tre. abondant·, sauf dans les zones
d'intense mylonitisation; ils ne forment qu'un mince voile au pied des
paroi et il e t rare d'observer un cone d'eboulis construit ailleurs que
dans le pentes qui dominent SermiliO'årssuk fjord.

:\Tous avons noLe trois eas d'eeroulement, toujours detaches de la
paroi selon une faille ou une zone de joint; l'un d'eux ( T de Puiåtup
tase, E de Tigssaluk fjord) comporLe des bloes d'une renLaine de m3

environ.

4. Phenomenes fiuviatiles.

Toutes les vallees d'origine glaciaire sont pourvues d'une plaine
alluviale plu ou moins developpee il leur deboucbe dans Jes fjords. Les
plus beaux exemple e trouvent dans la vallee au de pt. 185 el 215
et du glacier de Sioralik et dans celle qui prolonge il l'E le fjord de Tigs
saluk. L'alluvion consiste principalemenL en sables, graviers et galets
bien rouJes; les bIo de plus de 30 em. de diametre sont rares.

La riviere forme des meandres eL un reseau de bras ana Lomo es
nan la plaine d'alluvions Oll elle a crense plusieurs terra e d'accumula-
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tion, selon la definition de J. ZONNEVELD (1957); la surface de ces ter
rasses s'incline legerement vers le fjord (fig. 65). On observe les terrasses
suivantes, qu'il est peut-etre possibIe de correler:

- une terrasse de 1-2 m. qui separe le lit mineur du lit majeur de
la riviere (E de Tigssaluk Fjord et Sermiligarssuk fjord).

- une terrasse de 7-8 m. (NE et E de Tigssaluk fjord, Sermili
garssuk fjord).

- une terrasse de 20-25 m. (NE et E de Tigssaluk fjord).

Elles sont dues il des variations recentes du niveau de base et
correspondent exactement aux «thalassostatic terraces» de A. BROUWER
(1955).

Nous n'avons pas trouve de depots marins certains semblables il
ceux qui ont ete signaIes dans les regions voisines (Sermerssut, Arsuk ø,
Nordre Kangeq ...) ou plus au N (D. LAURSEN, 1950).

Lausanne, juillet 1960.
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Planche 1.
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Planche 2.

Carte schematique montrant la repartition des diverses roches ketilidiennes.

1) Gneiss nebulitique et gneiss homogene de composition dioritique il granitique.
2) Gneiss il trainees basiques (streaky gneiss), il biotite, chlorite et epidote; les

zones riches en reliques basiques dans le gneiss homogene sont notees avec le
meme figure.

3} Gneiss rubane il amphibole, biotite, chlorite et epidote.
4} Gneiss et schistes agmatitiques il amphibole, biotite, chlorite, muscovite et

epidote.
5) 8chistes verts (suprastructure).

Sa} Zones rouillees d'origine sedimentaire.

6} Zone de gneiss riche en niveaux amphibolitiques.
)) Zone de gneiss riche en reliques gabbro-anorthositiques ou de roche il tendance

gabbro-anorthositique.
S} Tres grosse pegmatite ou zone fortement pegmatitises.
9} Gneiss rubane il grenat de la region de Tig3saluk Fjord.

10) Granite sanerutien de Tigssaluk.
H} Cassure dont le rejet verticaI ou horizontal affede fortement le gneiss. Les

massifs, filons et lentilles de roche ultramafique n'ont pas eto reportes sur cette
carte.



GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE
'tHE GEOLOGICAL SURVEY OF GREENLAND

MEDD OM GRØNL. BD. 169 NR. 5 tWElDMANN). PL. 3.

48° 15'

48°15'

'" SSUK
SERMTLIGAR

----.--

48° 30'

61'30'

61°25'

mm 4 ~

2 /'- 5 ~61 ° 20'

3 V, V" V"
j" j" j,

48° 30'

o 5 Km

Planche 3.

Carte mantrant la repartition des diverses generations de filans kuanitiques.

1) Granite sanerutien de Tigssaluk.
2) Faille. Seules celles qui coupent ou deportent les AD ont ete reportees sur celle

carte.
3) Filon d'AD vieilles = V, filon d'AD jeunes = J. Les chiffres qui accompagnent

ces lettres donnent l'åge relatif des diverses generations ou «sous-generations»,
1 etant la plus ancienne et 3 la plus jeune (voir le texte).

4) Filons d'amphibolites discordantes ou AD en general. Les chiffres qui accom
pagnent les filons donnent leur epaisseur en metres, si cette epaisseur depasse
4 m. Les AD de moins de 2 m. n'ont pas ete figurces.

5) Indique qu'il est impossible d'8tablir des relations d'åge entre les deux filons
qui se recoupent.
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Planche 4.

Carte montrant la repartition de diverses generations de filons.

1) Granite sanerutien de Tigssaluk.
2) Failles qui coupent ou deportent les filons figures.
3) Microgranites d'åge sanerutien.
4) Filons lamprophyriques ou JD.

5) Filons lamprophyriques en essaim de filons paralleles.
6) Filons de dolerites porphyriques ou BFD.
7) Filans trachytiques ou TR.

Tous les filons trachytiques au microgranitiques rencontres sur le terrain ont
He figures sur cette carte; dans les autres generations de filons, seuls ceux dont
l'epaisseur depasse 1 m. ont He figures. Les chifTres qui accompagnent certains
filons indiquent leur epaisseur en metres.
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Planche 5.

Carte montrant la repartition des dolerites des epoques de Gardar
et post·Gardar.

1) Granite sanerutien de Tigssaluk.
2) Failles qui coupent ou deportent les filons doleritiques.
3) BD: dolerite de Gardar dont l'åge n'est pas determine; BDO, BD1, BD2: in

trusions successives des dolerites de Gardar.

4) Fades particulier des doh~rites en essaim de mons paralleles.
5) Dol6rite d'åge post-Gardar.

Seuls les filons de plus de 3 m. de puissance ont He reportes sur cette carte;
les chifTres indiquent l'epaisseur en metres des filons mesurant de 5-25 m.; les
filons plus larges sont figures a I'echelle. Les filons d'åge post-Gardar mesurent tous
moins de 1 m.
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Carte schematique et interpretee des principales structures ketilidiennes.

1) Direction de la foliation et de la stratification des gneiss et des schistes.
2) Principales cassures afIectant les structures ketilidiennes.
3) Chevauchement.
'<) Granite sanerutien de Tigssaluk.

5) Direction et plongement des axes des plis construits grace au canevas de WuIIT;
axe horizontal.

6) Axe plongeant de 1-15°.
7) Axe plongeant de 16- 30°.
8) Axe plongeant de 31-'<5°.
9) Axe plongeant de '<6-60°.
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Planche 7.

Carte montrant les principales cassures notees sur le terrain et d'apres les photographies aeriennes,

1) Chevauchement.
2) Faille.
3) Zone de joints.
r.) Age des difTerents accidents : I = cassures ketilidiennes, II = cassures kuanitiques

post-ADV et ante-ADJ, III = cassures kuanitiques post-ADJ, IV = cassures
sanerutiennes, V = cassures de Gardar ante-BD2, VI = cassures de Gardar
post-BD2.

5) Age et sens du rejet du principal mouyement de decrochement.
6) Age et sens du rejet du principal mouvement vertical; la petite croix se trouve

sur le compartiment qui a ete eleve par rapport a l'autre.
7) Granite sanerutien de Tigssaluk.
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Planche 8.

:Morphologie et geologie du Quaternaire,

1) Glaciers et neves permanents.
2) Depots quaternaires lessives ou disperses.

3) Depots quaternaires intacts.
~) Stries glaciaires.
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