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Summary

The Akuliaruseq area, situated between Julianehåb and Nanortalik, is forrned
of granites (ca. 75 % of the areal and gneisses belonging to the Canadian-Greenlandic
shield. The geological history is divided into five periods of varying significance.

I. The pre-Ketilidian is represented by the basement on which Ketilidian sedi
ments were deposited. This basement was not recognised in the area under con
sideration, but has been identified to the north-west.

II. The Ketilidian period comprises three major events :

a) Deposition of supracrustal rocks. These were later metamrophosed in the
amphibolite- ?granulite facies and migmatised, so that now they are represented by:-

(top) A considerable thickness of homogeneous amphibolite, probably
derived from volcanic rocks.
A mixed suite of rocks of uncertain origin.
Banded-homogeneous quartzites.
Banded biotite-hornblende gneiss in the SW part of the area, and
pelitic gneiss (with biotite, muscovite, andalusite, cordierite and

(bottom) sillimanite) in the NE.

b) Intrusion of gabbroic sills. This phase of intrusion, which predates the main
deformation, is terrned the first period of basic intrusion.

c) Deformation and plutonism. The firs t phase of deformation resulted in sub
isoclinal and also overturned folds on NE axes. These were forrned under plastic
conditions.

The second phase of deformation took place under less plastic conditions, and
about NW axes. It resulted in several dornes and basins forrned mainly in the homo
geneous amphibolites.

Granitisation was continuous throughout the deformation though it reached a
climax at the end of the first phase. The initial produets were granodioritic in
composition ; successive episodes produced rocks more granitic in composition, ending
with granite s. str. Syn-, late- and post-kinematic granites have been distinguished.

III. The Kuanitic period. This corresponds to the second period of basic in
trusion, which probably took place under anorogenic conditions. During this period
two generations of dykes were emplaced, the earlier of which is ultrabasic, the later
doleritic.

IV. At the beginning of the 8anerutian period the dykes of the second period
of basic intrusion were folded, boudinee and granitised. They were competent in
relation to the surrounding granites and gneisses which were partially reactivated and
deformed but did not become strongly aggressive towards the basic dykes. This
Sanerutian reactivation took place under amphibolite facies conditions.

The next phase was characterised by the formation of nUmerous generations of
aplitic and pegmatitic veins and by strong shearing at relatively high temperature.
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After the culmination of pegmatitisation came the third period of basic intrusion,
during which the intrusion of several generations of dykes of gabbroic to granodioritic
composition alternated with, or occasionally was accompanied by, pegmatite
development. The country granite did not become sufficiently mobile to vein these
dykes. Some of these dykes were emplaced into active shear zones, but the majority
were deformed after their emplacement by intermittent movements which caused
recrystallisation and the formation of a schistosity in the dykes. The dykes behaved
as incompetent bodies in the granites and gneisses. Owing to their dose relations in
time with plutonic events, these dykes are regarded as late-plutonic, and to some
extent they are also syn-kinematic.

At the end of the main phase of Sanerutian reactivation anorthositic rocks were
developed, and also allochthonous porphyroblastic granites formed partially by
intrusion and partially by replacement. The latter correspond to the Sydprøven
granite group of WEGMANN (1938). Later, and arter the intrusion of most of the third
period basic dykes, a new generation of younger granites of autochthonous character
was formed at the base of the homogeneous amphibolite. These granites originated
by intense potash metasomatism preceded or accompanied by movements reactivating
older structures. Basic dykes intruded these granites but were granitised by a late
phase of activity in the granites. Still later dykes cut sharply across these autoch
thonous granites but were subsequently deformed and recrystallised. The Sanerutian
period ended with the emplacement of a few microgranites and the development of
hot mylonites.

V. The Gardar period is represented by several generations of dolerite dykes
and many fauIts. No metamorphism or plutonism took plaee during or after this
period.

A chronological table is presented on p. 21.



Resume

La regIOn d'Akuliaruseq situee entre Julianehåb et Nanortalik au Groenland
meridional est constitutee de granites (env. 75 %) et de gneiss precambriens apparte
nant au bouclier canadien-groenlandais. L'histoire geologique est divisee en cinq
periodes, les periodes pre-ketilidiennes (cette derniere ne fut pas reconnue il. Akuliaru
seq, mais les roches pre-ketilidiennes constituent en d'autres regions, le socle sur
lequel furent deposes les sediments ketilidiens), ketilidiennes, kuanitiques, sanerutien
nes et gardar.

Le Ketilidien est caracterise par deux episodes successifs :

a) sedimentation et volcanisme de caractere geosynclinal,

b) plutonisme, migmatisation, metamorphisme regional et deformations. Les
roches supracrustales sont formees de depOts argileux, argilo-greseux et greseux
ainsi que de depots volcaniques d'origine douteuse qui constituent le somrnet des
series.

Ces roches furent sOUmises a un metamorphisme de facies intermediaire entre
les facies granulitiques et amphibolitiques (?) et furent transformees respectivement
en gneiss il. deux micas, contenant parfois des mineraux alumineux teis que la silli
manite, andalousite et cordierite, en gneiss quartzeux, quartzites et amphibolites.
D'autres gneiss d'origine supracrustale probable, ne purent etre detlnis avec precision.
Des intrusions de sills, probablement de nature gabbroique, se mirent en place avant
les premieres phases de deformation. lIs representent la premiere periode d'intrusion
basique.

La premiere phase de deformation, de direction NE, forma des plis sub-isoclinaux
parfois legerement renverses, elle se fit dans Un milieu plastique. L'existence d'un
« cross folding >) lors de cette phase, n'est pas exclue. La seconde phase de deformation,
de nature plus rigide que la precedente et de direction NW, occasionna la formation
de nombreuses structures en dorne et cuvettes situes principalement dans les series
amphibolitiques.

La granitisation ketilidienne fut continue avec une phase principale d'activite
il. la fin de la premiere phase de deformation. Les premieres manifestations semblent
de nature granodioritique et evoluent plus tard vers des granites sensu stricto. On
distingue des granites syn-, tardi-, et postcinematiques.

La periode Kuanitique est caracterisee par une seconde periode d'intrusion basique,
qui s'est probablement faite sous des conditions anorogeniques. Ces intrusions (AD.
dans le texte) sont constituees d'une premiere generation de filons ultrabasiques et
d'une seconde generation de filons de nature doleritique probable.

Au debut de la periode Sanerutienne, les filons kuanitiques, ainsi qu'une partic
des gneiss furent plisses, boudines et granitises. lIs reagirent d'une maniere com
petente par rapport aux granites et gneiss, ceux-ci furent partiellement reactives
et deformes. Les granites n'aecuserent pas une agressivite tres forte vis-ll.-vis des
filons kuanitiques. Les deformations et la remobilisation des granites et ~neiss eons-



12 FRANCIS PERSOZ III

tituent la phase principale de la rEJactivation sanerutienne. A cette epoque, le me
tamorphisme correspondait aux conditions du facies amphibolitique.

Elle fut suivie par la mise en place de nombreuses generations d'aplites-pegmatites
dont I'activite va en decroissant avec le temps et par de nombreux cisailIements faits
alors que regnaient des temperatures encore relativement elevees.

Apres la phase principale de pegmatitisation, plusieurs generations de filons
basiques de nature gabbroi'que agranodioritique firent intrusion dans un milieu ou le
plutonisme etait encore actif, mais reduit. Une partie des filons se mirent en place
probablement dans des fractures vivantes (intrusion syncinematique), la majorite
d'entre eux furent repris apres l'intrusion par des mouvements intermittents qui
causerent la recristallisation du filon et la formation d'une schistosite. Les filons
reagirent d'une maniere incompetente par rapport aux granites et gneiss. Ces filons
tardi-plutoniques sanerutiens (AD. dans le texte) representent la troisieme periode
d'intrusion basique.

A la fin de la reactivation principale, des granites porphyroblastiques de caractere
allochtones, furent mis en place, partiellement par intrusion, partiellement par
remplacement. Ils correspondent aux granites de Sydprøven (BRIDGWATER 1963).
Apres l'intrusion de la majeure partie des filons basiques sanerutiens, une nouvelle
generation de granites jeunes de caractere autochtone, se mit en place a la base des
series amphibolitiques. Ils furent formes par une intense recristallisation, suivie
d'une forte metasomatose potassique et precedes ou accompagnes de mouvements
reactivant les structures anciennes.

Plusieurs filons basiques se mirent en place dans ces granites et furent repris
dans les dernieres phases de mobilite de ces derniers. Un autre groupe de filons
basiques recoupant les granites fut deforme et recristallise, mais non reactive. La
periode sanerutienne se termine par la mise en place de microgranites a caractere
intrusif et par la formation de mylonites formees alors que les temperatures etaient
encore relativement elevees.

La periode Gardar, correspond a l'intrusion de plusieurs generations de dolerites,
et est en outre caracterisee par une tectonique cassante tres complexe. Lors de cette
periode, l'activite plutonique et metamorphique fut nulle.

Un tableau chronolog-ique des differents evenements se trouve a la page 21.
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rendu lumineuses les heures creuses dont la realisation d'une telle oeuvre
est inevitablement jonchee.



Fig. 1. Carte du Gl'oenland mel'idional si LU:Jll I la l'cg-ion cLudice (hachul'es),

J TTIODUCTION

1. Situation geographique

La region fai ant l'objet de ce Ll'avail est situee a environ 60 0 30' de
lat. N et l.l:5° de long. V\ il 50 km au SE de Julianehåb (flg. 1). Elle
eomprend la pre, qu'ile d'Akuliaruseq et de on prolongemen l . E
jusqu'a l'inlandsis. Elle est partieUement bordee au NW par' les fjord'
de Liehtenau el de SioraJik et au SE par le fjord d'Onar·loq. a superfieie
cOl'I'espond a plus de 500 krn2 dont 200 km2 furent eartographie. en
detail (Eeh. 1 :20.000) et ous la forme d'une reconnaissance rapide faite
sur la base d'une esquis e topographique (PI. 11, Eeh. env. 1: 40000)
etablie a partir de photo aerienncs.

2. Bref apers:u morphologique

La reerion se d ivise en Lroi zones naturelles:

a) De I'inland is jusqu'aux fjords. Elle e't con liLu'e de hauts
plateaux (entre 1000 et 1800 m) COUVCl'ts de bIoes autochtones dechausses
et de quclques bloes morainiques ne favol'isant gUEH'e I'ob el'vaLion
geologique, Ces plateaux eOrI'espondenL a une ancienne pencplainc
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anterieure a la formation de l'inlandsis. Cette peneplaine est recoupee,
entre 500 et 800 m d'altitude par une surfaee d'erosion plus jeune. Des
vallees profondes prolongent les fjords et recoupent ces dernieres surfaces,
elles appartiennent done aux derniers instants de l'evolution mor
phologique.

b) La region situee a l'entree des fjords est caracterisee par une
morphologie tres jeune de style alpin, oli l'erosion atteint son maximum
d'intensite. Ca et la, des restes de l'ancienne peneplaine couronnent des
pics ou aretes, ils forment souvent des « tables gigantesques l), dont les
altitudes se situent entre 1000 et 1500 m. Des surfaces d'erosion plus
jeunes, probablement de meme åge que les precedentes (voir sous a) se
retrouvent aussi entre 500 et 800 m.

c) La region du SW (SW des monts Asatdlut) s'oppose a la pre
cedente par sa morphologie vieillie. Elle est formee de collines ne depas
sant guere 600 m couverte de blocs morainiques, d'eboulis et souvent
d'une mince couche vegetale. On y distingue trois surfaces d'erosion:

La plus ancienne entre 500 et 600 m correspond tres probablement
aux memes surfaces du NE citees ci-dessus. La seconde, situee vers
200 mest constamment occupee par de nombreux petits lacs saisonniers.
La troisieme, d'une altitude maximum de 50 mest constituee par
d'anciennes plages marines surelevees. Cette region correspond aux
« lowlands )} de WEGMANN (1938). Tous les glaciers sont en forte regression.
Il en existe quelques rares dans la zone b) mais la plupart occupent la
region a). Il existe quatre types de glaciers: Les grands glaciers emissaires
de l'inlandsis, les glaciers de plateaux, les glaciers suspendus et les
glaciers de cirques situes sur les zones marginales des grandes valMes.

Les conditions d'affleurements sont generalement bonnes sur les
cates de l'extremite SW de la presqu'ile et aux abords des glaciers, par
contre, a l'interieur toutes les roches sont recouvertes de lichens au SW
et de materiel d'alteration au NE qui rendent l'identification des roches
malaisee.

3. Le cadre geologique

La region est constituee essentiellement de granites et de migmatites
nebulitiques (75 a 80 %), comprenant des reliques, a des stades de
transformations fort avances, de roches supracrustales et d'amphibolites
d'origines diverses.

Elle appartient a la bordure SE des «granites de Julianehåb)}
(USSING 1912). Ceux-ci forment une unite tres etendue allant de Kobber
minebugt au fjord de Sermilik. lIs sont bordes, au NW par les series
supracrustales de Kobberminebugt (WATTERSON 1965) et d'Arsuk et par
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les gneiss d'Ivigtut, au SE par les series supracrustales peu granitisees
de la region situee entre les fjords de Sermilik et de Tasermiut (ESCHER
1966).

La presqu'ile d'Akuliaruseq represente donc une zone de transition,
la derniere, en allant vers le NW, OU l'on peut encore retrouver une
succession lithologique et des reliques de roches supracrustales. Elle fut
cependant si transformee par les diverses granitisations qu'il sera souvent
necessaire de recourir aux regions avoisinantes pour choisir parmi les
difIerentes hypotheses possibles.

4. Les travaux anterieurs

L'histoire de la recherche au Groenland meridional peut se diviser
en trois etapes:

a) Pendant la periode qui s'etend entre 1806 et 1938, les chercheurs
essaient d'etablir un inventaire petrographique des difIerentes roches.
Cette periode atteint son apogee avec le travail classique d'USSING (1912)
sur les roches alcalines de l'Illimaussaq.

En ce qui concerne notre presqu'ile, GIESECKE (1806-13) qui fut le
premier a faire des observations geologiques au Groenland meridional,
est surtout impressionne au cours de plusieurs expeditions, par les
sources thermales d'Onartoq*, mais ne note rien sur la geologie propre
ment dite.

La premiere carte geologique etablie par KNUTSEN et EBERLIN
(1889) figure la region en granites. J ESSEN (1896) tente de faire une
division chronologique, laquelle sera partiellement reprise par USSING
(1912). Sur sa carte, J ESSEN distingue des granites jeunes au S de l'ile
d'Onartoq et des granites anciens sur la presqu'ile.

b) C'est a WEGMANN (1938) que l'on doit la premiere synthese
structurale du Groenland meridional. Dans son ouvrage fascinant, fruit
du travail d'un seul ete, il propose une division en trois periodes:

III Gardar
I I Ketilidien
I Pre-ketilidien

I. Le pre-ketilidien se retrouve sous la forme de galets de granites,
gneiss et schistes dans les conglomerats des series supracrustales ketilidien
nes. L'auteur n'observe pas le socle proprement dit, mais suppose que
les gneiss d' Ivigtut sur lesquels reposent les series supracrustales d'Arsuk
(voir ci-dessous) representent le socle reactive au cours de la periode

* Prochainement nous ferons paraltre une publication concernant les sources
thermales d'Onartoq.

175 2
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ketilidienne. Cette hypothese fut reinterpretee par BERTHELSEN (1960a)
qui voit dans les gneiss d'lvigtut une infrastructure fortement granitisee
appartenant a la meme serie de depots que les formations supracrustales
d'Arsuk.

II. La periode ketilidienne est definie par WEGMANN comme un
cycle complet (depots, plutonisme et deformations, erosion) debutant
par le depot d'une serie supracrustale (groupe de Sermilik) sur laquelle
se place une serie essentiellement volcanique (groupe d'Arsuk) deposee
dans une fosse geosynclinale. Ces series furent plissees et granitisees
donnant ainsi naissance au « granite de Julianehaab » et il ses varietes.

WEGMANN suggere egalement la possibilite d'etablir une subdivision
il l'interieur du Ketilidien en s'aidant des filons basiques. Ces dernieres
annees, les geologues du GGU ont montre que cette proposition devait
etre retenue.

II L La troisieme periode: le Gardar, est separee du Ketilidien par
une longue periode d'erosion et par le depot dans la region d'lgaliko de
roches supracrustales de caractere continental et de roches volcaniques
(basaItes) ainsi que par I'intrusion de roches alcalines. Dans les regions
autres que celle d'lgaliko, le Gardar est represente par des filons do18riti
ques. En ce qui concerne la region d'Akuliaruseq, WEGMANN y identifie
deux nouveaux granites jeunes: celui d'Asatdlut (1938) et celui de
Narssarssuaq (1939) qu'il relie genetiquement au groupe des granites de
Sydprøven.

Lors des recherches intensives que fit le GGU dans la region
s'etendant entre le fjord de Sermiligårssuk et celui de Tasermiut, deux
nouvelles periodes furent identifiees il I'interieur du cycle ketilidien
(BERTHELSEN 1960, ALLAART 1964). On divise actuellement I'evolution
de la region de la maniere suivante:

V. Gardar
IV. Sanerutien
III. Kuanitique
I L Ketilidien
L Pre-ketilidien

Le pre-Ketilidien et le Gardar conservent la meme signification que
WEGMANN leur avait donnee.

Le Ketilidien est restreint il la periode de sedimentation et de
volcanisme de caractere geosynclinal ainsi qu'au plutonisme, migmatisa
tion, metamorphisme et deformation. Il est separe de la periode sane
rutienne par une periode d'intrusion de filons basiques en majorite
doleritiques (periode kuanitique). Le Sanerutien correspond il. une periode
de reactivation des roches cristallines ketilidiennes et il la granitisation,
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au metamorphisme et aux deformations des filons basiques kuanitiques.
Il est en outre caracterise par la mise en place de divers granites jeunes
et par l'intrusion de filons basiques.

Au Groenland meridional, l'etude des filons basiques fut tres
precieuse il. l'etablissement d'une chronologie. Ainsi, on a pu distinguer
au cours du Ketilidien et Sanerutien trois periodes d'intrusions basiques
separees l'une de I'autre par des periodes d'activite plutonique (dans le
sens de READ 1957) et de metamorphisme. La premiere periode (ADI =

amphibolites discordantes) correspond il I'intrusion de roches basiques
au cours des phases de depots et de deformations des roches ketilidiennes.
La seconde periode (AD 2), d'åge kuanitique a permis de separer le
Ketilidien du Sanerutien. La troisieme periode AD 3 est d'åge tardi
sanerutien et est separee des AD 2 par une phase de reactivation principale
du debut du Sanerutien. Pour situer les differents chapitres de cette
etude, nous donnons dans la table 1 un bref resume de l'histoire geologique
de la region d'Akuliaruseq.

5. « Stratigraphie» et structure

La premiere demarche de l'analyse structurale est de reconnaitre la
geometrie d'un complexe resultant des deformations qui lui furent
imposees en une ou plusieurs phases. Dans les terrains sedimentaires ou
metamorphiques peu granitises, on se sert de deux elements: les structures
planaires et lineaires et surtout les horizons lithologiques differencies il.
l'interieur de la masse des roches.

Dans les regions de migmatites, la continuite des horizons lithologi
ques reperes fait generalement defaut et tout l'edifice geometrique
repose sur I'interpretation des elements structuraux du premier groupe.
Pour parvenir il. une image reelle des structures, il sera done necessaire
de mesurer le plus grand nombre possibIe d'elements structuraux et de
les integrer sur une carte. On elimine ainsi une grande quantite d'erreurs
d'interpretation souvent dues il. des generalisations håtives (WEGMANN

1927, 1929, 1931). Les horizons differencies reliques qui auparavant ne
pouvaient servir de fil conducteur, prennent tout de suite dans ce cadre
geometrique leur signification. On peut alors tenter de reconstruire les
successions lithologiques.

La presqu'ile d'Akuliaruseq est composee d'environ 75 a 80 Ofo de
granite et autres roches a affinites granitiques. Les quelques reliques
derivant de roches supracrustales furent integrees dans un tel canevas
structural (voir PI. 12) et permirent ainsi I'etablissement d'une succession
lithologique generale tres approximative, mais suffisante pour permettre
de tenter des correlations avec les regions moins transformees des en
virons de Tasermiut (ESCHER 1966). Dans les profils etablis, on ne peut

2*
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donner qu'un ordre de succession sans pretendre porter de jugement sur
l'epaisseur des differentes unites.

IV. Amphibolites d'origine probablement volcanique (entre 500 et 1000
m et peut-etre plus).
La base de cette serie est constituee d'amphibolites a grains grossiers
avec ultrabasites et reliques de roches eruptives (gabbros ?) repre
sentant probablement des sills (entre quelques 10 m et 300 m).

III. Epaisse serie de gneiss nebulitiques et de granites couronnes souvent
par des gneiss oeilles. Dans ces migmatites on retrouve souvent des
reliques de gneiss sombres abiotite et amphibole, parfois amuscovite
accompagnee de sillimanite et plusieurs reliques de roches rappelant
des quartzites transformes. Il s'agissait probablement d'anciennes
series supracrustales acides.

II. Granites et migmatites a grains generalement fin avec nombreuses
reliques de quartzites massifs ou rubanes, fortement transformes
(entre 50 et 100 m).

L Au SW de la presqu'ile: gneiss sombres et c1airs assez bien preserves
(entre 200 et 400 m).
Au NE: gneiss a biotite et muscovite, andalousite, cordierite et
parfois sil1imanite d'origine pelitique certaine (environ 400 m).
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Table 1. Tableau chronologique des divers evenements geologiques
de la presqu'Ue d' Akuliaruseq.

AGE DEFORyIATION
APLITES,
PEGMA
TITES

GRANITISATIONS INTRUSIONS
BASIQUES

META
MOR

PRISME
DES

FILONS

META
MOR

PRISME
REGIO

NAL

MYLONITES, FAILLES,
DECROCREMENT

Plusieurs generations
de DOLERITES

FRACTURATIONS et
MYLONITES
I-----------II----.I---.--.~-_· .--------1----

i--
? DIORITES dise.
_1 .

nul il
._ faible

AMPHIBOLITES
diseordantes. fort
DIORITES dise. (reaeti-
vees loealement par les
granites)

moyen il
fort
nul il
faible

GABBROS A HORN
BLENDE

AMPRIHOLITES dise.

MICROGRANITES

GRANITES JEUNES
D'ISORTOQ,
NARSSARSSUAQ,
ASATDLUT

CISAILLEMENT
(loealement intense)

TENSION

TENSION

TENSIONt'j

Z

TENSION suivie de
CISAILLEl\IENT ou CI- ...
SAILLEl\IENT

AP
(nbrx)

CISAILLEMENT .
1----1

AP
(nbrx)

-1-

?
AMPHIIlOLITES dise.

ANORTROSITES

fort

·_---~--_·_..·------I·----I----
D, PLIS NE (mesoseopiques)

BOUDINACE,
CISAILLEl\IENT

REACTIVATION
REGIONALE

Faeies
amphib.

AMPHIIlOLITES
(DOLERITES?)
AMPHIBOLITES
(ULTRABASITES)

DEPOTS Roehes voleaniques (? )
Gres ± purs ( ?) + minees horisons ealeaires
Pelite, semi-pelites + horizons greseux et
ealcaires (?)

(?Plis NE mcsoseop.7) ...
D,PLIS NW

(mcga. mesoseop.)

D, PLIS NE (+NW?) mega..
mesoseopiques.

AP

(rares)

GRANITES
POSTCINEMAT.

GRANITES;
GRANODIORITES
(intense)

GRANODIORrfES
(faible)

Sills basiques

SOcle: ineonnu



L LES ROCHES KETILIDIENNES

A. Les gneiss et les micaschistes

l. Introduetion

Comme nous l'avons vu dans l'introduction generale, on peut diviser
les roches en plusieurs unites superposees. La base est formee par des
gneiss sombres; ils seront etudies d'abord; ils se divisent en deux groupes
geographiquement et petrographiquement distincts:

Les gneiss d'Ivnarssuaq au SW de la presqu'ile qui ont en moyenne
une composition plus basique et une structure plus rubanee que les
gneiss du NE.

Les gneiss d'Isaussarssuk au NE de la presqu'ile forment le centre
du massif borde par les fjords d'Dnartoq et de Sioralik. lIs sont
nettement plus alumineux, de composition plus homogene et de
structure plus uniforme.

En plus de ces deux unites bien differenciees sur le terrain, on
observe dans les granites une quantite innombrable de reliques dont les
structures et la eomposition sont eomparables a celles des gneiss sombres,
aussi nous n'en ferons pas une etude detaillee. On se referera a la carte
geologique (PI. 10) pour definir leurs positions geographiques.

2. Les gneiss d'Ivnarssuaq

a) Aper~u general

Ces gneiss se concentrent sur la cate SW de la presqu'ile entre
Akuliaruseq et la region des lacs au NE d'Ivnarssuaq. lIs y forment le
coeur d'un antic1inal de direction NE. Au NE d'Ivnarssuaq, ils disparais
sent grace a une brutale plongee axiale, au SE on les retrouve dans les
petites Iles situees au large d'Akuliaruseq. L'analyse structurale permet
de situer la coupure du plan axial de l'antielinal et de la topographie au
SE des cates. Cette ligne d'intersection se situe entre les iles d'Isineq et
la cate, au large du golfe de Tuapait et d'une partie de la cate d'Ivnarssuaq.
Done, dans cette etude, on s'adressera plus particulierement au flane SW
de l'anticlinal.
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b) Classification structurale des gneiss d'Ivnarssuaq

Il est difficile de decrire dans une image coherente ces gneiss qui
ont re(,m des empreintes fort diverses (plissements, cisaillements, grani
tisation syncinematique, post-cinematique ... etc.). Nous les classerons
en plusieurs types structuraux tout en nous rendant compte que notre
division est trop schematique.

- gneiss rubanes
gneiss veines
gneiss homogenes
granites gneissiques.

1) Gneiss rub anes

Ils sont largement representes dans les iles d'Isineq et Isineraq, au
coeur de l'anticlinal; ils s'opposent aux gneiss veines qui appartiennent
il des series superieures. L'alternance de gneiss rubanes avec des gneiss
veines s'observe cependant il la base. On peut distinguer deux types de
gneiss rubanes :

ceux dont les lits presentent des contacts francs entre eux. C'est le
type le plus commun (fig. 2, p. 24). La partie sombre contient
essentiellement de la biotite et de la hornblende, la partie claire est,
soit un granite homogene il grain fin ou moyen, generalement non folie,
soit un gneiss de merne texture mais plus clair que les horizons sombres.
A la limite des deux lits, on observe parfois une mince zone enrichie
en mineraux ferro-magnesiens (front basique). A l'interieur des lits
sombres, on constate souvent la presence de petites lentilles de
quelques mm ou cm de composition basique il ultrabasique (horn
blende) avec parfois un centre plus acide. Ces lentilles (voir ci
dessous) correspondent probablement il des differenciations meta
morphiques. Parfois les lits sombres passent longitudinalement il un
material plus clair, de composition granitique sans changer de
texture, indiquant ainsi une feldspathisation de la roche.
L'epaisseur peut etre constante le long des lits ou varier considerable
ment en creant des structures en pinch and swell (RAMBERG 1955),
de vrais boudins typiques s'observent cependant tres rarement. Le
gradient de competence semble n'avoir jamais ete tres grand mais il
est tout de meme sensible (GOGUEL 1952). Les lits clairs granitiques
peuvent parfois deborder de leurs cadres et donner naissance il des
veines discordantes, deformees et cisaillees parallelement au plan
axial des plis. Le style des plis est similaire ou parallele, ce dernier est
surtout represente dans ces gneiss rubanes, mais il n'est jamais
typique.
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Fig. 2. Gneis rubane'. Les hOl'izons sombres sont consLilue es. en liellemen t de
biotiles, le horizons c1airs pro enlent une compo ilion gl'anilique ou gl'anodioritique.

Ile d'! ineq.

Les gnejss rubanes cl conlaets graduels ontre lits sombres et lits
granitiques ou gneissiques clairs presentent des tructures en pinch
and 'well plus frequentes mais moins symelr·iques. Ce gnei
forment un type de tran ition entre les precedent et le gneiss veines.

2) Les gnei veines

Les 'Lt'Uctures ne sont pas aussi coherenLes que dans le Lypes
precedont . Le liL so conLracLent et 'enflent (fig. 3). Les onLa ts entre
les lits ont souvent gl'aduel . Le materiel granitique est heterogranulaire,
ouvent porphyrobla tique, alor qu'å l' affieurement au il I'e hantillan,

le' mineraux mafitiques onL des dimon ion comparable. u contrail'c
des gnejs' rubanes, on n'ob el've generalemont pa d'enri hissemont en
mafites le long des contacts. 11 des caractel'istique frappante des
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Fig. 3. Gneis veino. avec len tille d'amphibolite d'origine inconnue (AD, ?). KB du
golfe de Tuapait.

aneiss veines est leur mod de plissement qui fai t songe!' il des deformation
plastiqucs s'opposant aux plissements plus reguliers des gneiss rubanes.
(voir analyse stru turale p. 179). Ajoutons que les gneis· vcines eontien
nent presque toujours de la museovil.e et padois meme de la sillimanite.

3) Gneiss sombres horno C1 cnes

En plus de ee deux type bien deflnis, il existe plusieurs large:
banes (1-5 m) de gneiss sombres homogene' a grain fin, constitues
essentiellement de biotite et d'amphiboles, representant, en fait, de tres
larges lits homogene, au sein des gnei rubanes,

4) Granite gneissiq ue

n dernie!' groupe de roch
'e pre ente en grande quantite

que nou appellerons granites gneissiques
dans eette unite. Il "agil. de graniles a
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Fig. 4. Granites g'nei:siques c1air's aYee reliques de gnei omhres. Pl'e qu'i1e \V
d'IgdJol' suat iait.

biolile eL a hornblendes en proportion variable, 'aracLerises paf' une
foliation bien mal'quee. lls sont generalement plus clairs dans les zone..
superieures de l'unite. Souvent ils sont cisailles obliquement et prenneni
une structure de wavy gneiss (BERTHELSEjl 1960b). Les relation.
tructuraIes avec les gneiss sambres sant de deux types: cancardants, ils

sant a1ars une part du rubanement general; discordants, le (meis
sambre. pas ent longiLudinalemenL aux granite folies (fig. 4). Ces
O'ranites n'ont done pas une gene'e identique. Il sont tres repandu'
dans toute la pI'esqu'Jle.

c) Succession Iithologique et description petrographique

POUl' rendl'e plu aceessible la comprehen ion des gneiss d' I vnal'S uaq,
nous avons eLabli un prom 1iL1101ogique legerement schematise. Il a ete
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Table 2. Profil litholoaique de la serie d']cmarssuaq (etabli au NE du
aol{e de Tuapait).

1 = Gneiss sombres ti biotite et homblendes, il en exu;tc trois varietes ae, {3, /' (voir tcxte)
2 = Gneiss veines il muscovite. 3 = Gneiss clairs. 4 = Quartzites massi/s trans/ormes.
;j = Granites gneissiques. 6 = Cranites et granodioritcs. 7 = Lentilles ultrabasiques.
8 = Skams. 9 = Horizons grenati/ercs. 10 ~ Hori;;on.~ enrichis cn m(t{?fI/}/ites. 11 =

Iforizons pyritellx.
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eonstruit sur la cate d'Ivnarssuaq a l'angle NE du golfe de Tuapait.
Selon l'hypothese strueturale, il ne s'adresse qu'a un flanc du pli antic1inal.
Les struetures sont subvertieales, legerement inc1inees vers le SW. Le Om
eorrespond a la partie inferieure de la serie.

Comme ee profil eomprend tous les types prineipaux de roehes, nous
avons introduit dans un seeond alinea, les observations faites dans
d'autres regions de la presqu'ile (SE) et les resultats de l'analyse petro
graphique (voir table 2).

1) Les gnelss sombres a biotite et hornblende

Les gneiss sombres se divisent en trois varietes.

a) les gneiss IX de nature homogene, massifs, durs, de teinte tres
sombre a noire, parfois rubanes, eonstituent le 5 Ofo du profillithologique.
Ils se trouvent a plusieurs endroits et apparaissent souvent a l'etat de
banes isoles de quelques dm. de large, pouvant se suivre sur de longues
distances (50 m) Le boudinage y est frequent. Ces gneiss presentent
diverses varietes petrographiques dont nous verrons le detail ci-dessous.

Petrographie
Ce groupe renferme plusieurs types petrographiques allant de quartzites a

hornblendes et grenats a des roches se rapprochant d'amphibolites.
Les quartzites ahornblendes representent l'une des meilleures reliques secti·

mentaires trouvees a Ivnarssuaq (fig. 5).
Les mineraux, quartz (jusqu'a 60 %), hornblende (10 a 30 %), grenats (jusqu'a

15 %), plagioclases subordonnes et oxydes de fer sont arranges en lits. Le grain varie
entre 0,2 et 0,5 mm. Le quartz est equigranulaire. Certaines zones recristallisees sont
constituees de grandes plages de quartz. D'une maniere generale, la texture est grano
blastique avec grains de quartz de formes irregulieres, parfois arrondies ou ellipsolda
les. Une pigmentation grise est commune a tous les quartz. Elle s'ordonne parfois en
trainees, mais il n'a jamais ete possibIe de retrouver des « anneaux » preuve d'une
cristalloblastese in situ (PETTIJOHN 1949). La plupart des quartz semble avoir
cristallise meme plusieurs fois. On peut le prouver grace a d'anciennes fissures carac
terisees par des lignes floues composees d'epidotes, sericites et des concentrations
d'une pigmentation grise, recoupees par d'autres fissures remplies par un feldspath
potassique et suivies par une recristallisation generale.

Les hornblendes presentent parfois une orientation prMerentielle. Elles sont de
deux types: la premiere a pIeochrolsme fort (z = vert-bleute, y = vert, x = jaune
brun) forme des taches irregulieres a l'interieur d'une hornblende de type actinolitique
a pleochrolsme tres faible (x = incolore). Il est certain que l'une derive de l'autre,
sans que l'on puisse indiquer le sens de la reaction. Toutes les deux presentent parfois
de vagues lignes du clivage des pyroxenes, laissant presumer l'existence d'un meta
morphisme anterieur plus severe (?). Elles se transforment en pistacite avec formation
accessoire de sphene. La reaction est avancee. Les grenats ont une teinte jaune-or,
pas aussi intense que dans les skarns (voir plus bas). Ils se transforment en epidotE'.
Les plagioclases sont totalement saussuritises. Ils sont interstitiels mais peuvent aussi
enrichir certains lits.
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Ces quarlzite ont rare parmi le ~roupe en qllestioll. Imes passent laler'alement
il. de roches de plus en plus sornbres.

an y peuL disf.inguel' deux gran Is gl'oupe::

a) evoluLion vers le type skam pal' enl'idlis ement ell IIOJ'llblencle. gl'ellals cL
oxydes de fej' que nOlls decrirons plus ba .

b) evoluLion vej' I'amphibolite et meme la horllblendile par enrichi, s ment en
pla~ioclasesel hornblende" Ul' le Lerrain il existe un conlinuiLe enlre ces deux types.

D
F?iY?tad 2_3
~4

° 0,4mm

Fig. 5. QuarLzite sornbre recrisLal1ise avec min6raux ombres inter LiLiel'. 1 ~ QuaI'L7-.
2 - Plagioclases saussuriLises, 3 = Amphiboles, 4 ~ Epidotes, en noiJ' = :\lagneLite.

Le passage aux amphilJolif.es se fait de la manier 'uivanLe: le pJagiocIas qui
etait inlersLiciel dans les quarf.zites c concenlre de plu en plus en lifs, le. grenals
e ral",n nl, la hornblende devient plus pl60chroique, on n'observe plus rl'umphiboles

aclinolilique' el la quantit6 de quartz diminue, Le gl'ain resle identique entre 0,1 el
0,5 mm. La texture est granoblastique il n 'lIlatoblasLique. Il arrive de voir de biotites
arrang' es diablastiquenl Il t SUl' un fond de hornblende orienLees. La hornblende c
Lransfol'llle generalcment en cpidote et parfoi' en biotite, ]e sphcne e Ldan le deux
ras un produif accessoire de la reacLion. Cne chloritisalion sous forme cle pennine il
bil'efringence anormale brune 'ob erve aussi, Les plagioclases g6neralement bien
macles 'onl de composiLion variable (entre An 40 % el. n 70 %). lis. 'alterent lous
en serieile, qui passe il la mu covite. Les biotite pt'imair'es ou derivant d'amphiboles
s'alLeren t en pennine il teinte de polarisalion anol'malement bleue (le pen nines issues
d'hol'nblendes pr'esentenL une teinLe brune). an observe Hil ]lell d'apaLile, de zircon
allol T'iornophe Oll hypidiomorphe et du qual'Lz en pl'oport ion val'iable.
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En resume, ce groupe comprend une serie de facies petrographiques
qui passent graduellement des uns aux autres autant sur le terrain
qu'au microscope. Les associations extremes sont: quartz avec grenats
et hornblendes subordonnes; hornblendes (pyroxene ?), grenats, magne
tite, avec quartz aubordonnes (ce seront les skarns) et troisiemement,
hornblendes, plagioc1ases avec quartz et biotite subordonnes. Tous ces
groupes se transforment en des associations caracterisees par l'epidote et
la pennine (facies metamorphique de plus basse temperature).

b) Gneiss {J. lIs presentent un grain fin, de teinte bleu sombre,
rubanes avec du materiel plus c1air ou des lits granitiques. lIs se differen
cient nettement des precedents par leur couleur, leur plus haute teneur
en biotite (la plupart ne contiennent pas de hornblende) et une schistosite,
nettement marquee. Dans le profillithologique, ils constituent le 18,5 0/0
des roches. Ces gneiss {J sont tres frequents non seulement a Ivnarssuaq,
mais dans toute la presqu'ile OU on les trouve a l'etat de reliques dans les
granites. Par enrichissement en micas, ils peuvent passer a des gneiss de
type veine. Les lits granitiques presentent presque toujours une structure
en pinch and swell. Les fronts basiques y sont plus frequents que dans
tous les autres gneiss. Les contacts entre les lits sont parfois graduels,
le plus souvent ils sont francs.

Petrographie
Composition mineralogique: quartz ~ il. ~o %, generalement 15 %, microcline

generalement absent, plagioclase 15 il. 60 %, generalement ~o 0;., hornblendes O il.
20 0;., biotite ~ il. ~O 0;., puis par ordre de frequence decroissant: pistacite, sphime,
chlorite, zOlsite, muscovite, oxyde et sulfure de fer, zirzon.

Le microcline n'apparalt que pres des zones granitisees, il n'est d'abord qu'inter
stitiel puis devient porphyroblastique et remplace les plagioclases, il est nettement
secondaire dans ces roches. Le plagioclase, variant entre An 30 % et An 70 % est
toujours bien macle. La saussuritisation n'est pas intense il. l'exception des zones
proches des veines granitiques ou l'alteration est toujours forte. Dans les veines
granitiques il a une nette tendance il. devenir porphyroblastique. Dans les lits sombres
comme dans les lits granitiques, on observe des zonages inverses ou normaux. Dans
un meme cristal, l'ecart entre les teneurs extremes peut correspondre il. des variations
de 15 ou 20 % d'anorthite. La biotite brune (verdatre pres des veines granitiques) est
contemporaine des hornblendes, ou derive de ces dernieres et contient alors souvent
entre les lamelles du spMne en agregats lenticulaires. Elle est chloritisee pres des
veines granitiques. Vn autre type de chlorite il. pleochrolsme tres faible et birMringeance
normale est associe il. des cataclases tardives. Les hornblendes presentent un pleo
chrolsmeuniforme. Dansl'echantillon GGV2552~,nous avons mesure 2Vx =68, zAc=22
indiquant Un rapport Mg/Fe = environ 1 et la presence d'un peu de sodium (WINCHELL

1959). Elles sont generalement instables et se transforment en biotite et epidotes.
L'orthite est rare, le sphime est tres commun, tres souvent il accompagne les

oxydes de fer (ilmenite). Le zircon est toujours present dans ces roches mais en tres
petite quantite. Les differences essentielles entre ces gneiss et les precMents, il. part
leurs proportions mineralogiques, sont: une plus grande stabilite des parageneses
pour autant qu'elles ne se trouvent pas au contact de veines granitiques.
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Fig. 6. Oneiss sombl'cs, leg' reOlen L rubane , å biolile (variete (l). Ils IwesenLent des
slrllctures en pinch-and-swell avec du materiel gl'uniliquc. NE de TllapaiL.

c) Gneis rubancs y. De couleur g['is-bleu clair il gris-clair, peu ou
pas schisteux. Il representent un faeies de transition ent['e le gneiss
pl'eeedents cL le' gneiss clairs (voir sous ehi fTre 3). IJs se di fTerencient des
gneiss (3 par un grain Jegerement plus grossier. De petit horizons de
grenats minuscuIes y sont fl'equents. lIs eonstituent le 4 010 des roche
calcule sur la baso du profil. Comme ces gnciss ne se distinguent des
precedonts que par uno t1iminution des mafites ot une presence plus
constanLe de microcline et qu'ils forment un facies de transition, nous
no les etudieron pas en detail.

2) Les gneiss voines a deux mICas

Leurs Leintes ost aris-bIeu, ari il 1'0 e, cremo. Ils sont Loujours tres
pli sotes et onL constitues de liLs granitique' heterogranulaire et de liLs
eomposcs ossentiellement de biotite oL mu covite (flg. 3). Ils consLiLuent
le 12 0J0 du profil.
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Ces gneiss dans les zones non plissees ont des structures typiques en
pinch and swell. Les veines granitiques appartiennent il. plusieurs
generations, et elles se forment dans les surfaces SI et S2 (paralleles au
plan axial). Ces gneiss sont plus frequents au sommet qu'a la base de la
serie d' I vnarssuaq. an en trouve de nombreuses reliques dans toute la
region. Il est courant d'observer que la structure veinee est en relation
avec la composition plus alumineuse de ces gneiss (GAVE LIN 1960,
ALLAART 1958). Cette remarque s'applique sans exception a cette region.

Petrographie
Le grain est heterogranulaire (0,1 il. 2 mm), la texture est granoblastique avec

porphyroblastese de plagioclases et microclines surtout dans les veines acides.
La texture c1oisonnee (JUNG 1960) est commune. Les micas forment souvent des

nots dans les veines granitiques, leurs orientations sont obliques, paralIeles ou
diablastiques par rapport il. la foliation. Il en existe plusieurs generations associees aux
differentes deformations (voir analyse structurale p. 221).

Les mineraux essentiels sont: quartz = 20 il. 50 %, plagioclase (An 10-20) = 15
il. 50 %, biotite = jusqu'il. 30 %, muscovite jusqu'il. 15 %, plus: sillimanite, microcline,
chlorite, oxydes de fer, sphene et zircon, et plus rare ment epidote.

Le microcline perthitique peut etre absent ou enrichir considerablement
certains facies. Il corrode ou est corrode par les plagioclases. Le quartz libre
d'inclusions peut former des concentrations abondantes avec feldspaths interstitiels.
Le plagioclase inegalement macle (albite-pericIine) forme parfois des porphyro
blastes (5 mm) tres frequemment alteres en saussurite. Les cristaux de plagio
clases et de quartz sont souvent allonges parallement il. la foliation et sont
probablement syncinematiques, alors que les porphyroblastes de plagioclases ou de
microclines semblent post- ou tardi-cinematiques. La biotite brune ou brun roux est
associee il la muscovite.

Dans les charnieres des plis, elle presente des arrangements polygonaux (VOLL
1959), ou est deformee (cristallisation post ou syncinematique).

La sillimanite bien que rare est petrogenetiquement interessante. Dans certaines
roches, elle se presente sous la forme d'ilots de fibrolite microplissee (periode des pIis
0,03 mm) entouree de micas. Ces reliques non recristallisees semblent etre contempo
raines de la premiere deformation. Les plis furent ensuite recoupes par des biotites,
des muscovites et une seconde generation de sillimanite sous forme d'aiguilles crois
sant diablastiquement il. l'interieur des micas, plagioclases et quartz dont elles
recoupent souvent les contacts. Elles sont evidemment tardives, leur åge ketilidien
ou sanerutien n'a pas pu etre fixe, ce dernier etant la plus probable. La cordierite
ne s'observe plus que sous la forme de ces produits d'alteration.

3) Gneiss clairs

Ces gneiss sont rubanes a grain fin (0,5 a 5 mm) de teinte creme ou
rose. Lorsqu'ils contiennent de petits horizons grenatiferes, ils prennent
une teinte lie de vin. Ces gneiss semblent presenter deux origines:

lIs seraient le produit du metamorphisme de roches primaires de
composition acide, et correspondraient alors il. un terme de transition
entre les quartiztes rubanes (voir plus bas p. 57) et les gneiss
sombres.
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lIs correspondraient il des produits de feldspathisation des gneiss
sombres. En effet, il quelques endroits, on les a observes derivant
longitudinalement de gneiss il biotite.

lIs representent le 7 % des roches de la serie d'Ivnarssuaq.

Petrographie

Le grain est fin (0,1 il 0,5 mm), la texture granoblastique le rubanement se
traduit par l'alternance de lits sombres et clairs, par des lits enrichis en quartz et des
lits enrichis en microcline. Ceci est bien visible sUr les surfaces polies colorees par la
methode de CHAYES (1952). Les lits de microcline sont souvent recoupes par d'autres
lits de meme composition, dont l'origine est en relation avec une deformation tardive.

La composition est semblable il celle d'un granite oU d'une granodiorite, le
microcline est generalement rare et interstitiel. Le plagioclase (oligoclase) n'est jamais
porphyroblastique et toujours plus ou moins saussuritise. La biotite verte se chloritise
plus rapidement que dans les gneiss precedents. La muscovite, rare, est primaire ou
secondaire. La pistacite et le sphime derivent de hornblendes, celles-ci ne sont que
rarement visibles. On observe en outre de l'orthite, de l'apatite, des oxydes de fer
et du zircon. Ce dernier presente souvent des grains de forme elliptique et est toujours
corrode.

4) Granites gneissiques

lIs sont homogenes, de grain moyen, contiennent de la biotite et de
la hornblende en quantite variable, ils sont generalement clairs. Au
sommet de la serie d'Ivnarssuaq, ils deviennent tres acides. lIs constituent
le 25 Ofo du total du profil lithologique.

Petrographie
La composition varie entre un granite et une granodiorite et parfois meme une

diorite. La presence de quartz et de microcline est tres variable, de 5 il 40 % pOUr le
quartz, le microcline est plus rare. Les plagioclases (An 30 il 40 %) tres souvent
zones, toujours bien macles forment la majorite des mineraux avec la hornblende et
la biotite. On observe en outre de la pennine, pistacite, orthite et sphene formant des
agregats allonges, paralleles il la foliation, de l'apatite, du zircon, des oxydes et sulfures
de fer. La texture granoblastique il tendance porphyroblastique a ete souvent cata
clasee, causant une texture en mortier. Cette cataclase s'est faite parallelement il la
foliation; elle deforme certains lits plus que d'autres. Dans ceux-lil, le microcline est
toujours plus frequent, la saussuritisation plus intense. Le microcline a cristallise
dans les fentes des plagioclases, il est nettement tardif. La hornblende et la biotite
semblent avoir recristallise apres la cataclase, car meme dans les zones tres deformees
elles restent fraiches. La hornblende forme frequemment des cristaux poecilitiques
avec les plagioclases, elle se transforme en epidote, sphene et biotite. La sequence de
cristallisation peut s'etablir sommairement de la maniere suivante:

1) plagioclases, hornblendes, biotites. 2) transformation de la hornblende en
epidote, biotite et sphene. 3) porphyroblastese de plagioclases. 4) cataclases. 5) mo
bilisation potassique avec formation de microcline. Il est possibie que le potassium
provienne de la roche elle-meme (on observe souvent des plagioclases antiperthitiques).
La biotite aurait partiellement recristallise ainsi que la hornblende. Tardivement, les
biotites se seraient transformees en pennine.

lin 3
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5) Quartzites bIancs, homogenes, granitises
La description en sera faite dans un chapitre ci-dessous (p. 52).

6) Granites c1airs

Dans les gneiss d'Ivnarssuaq, il existe differentes generations de
granites et de veines granitiques, presentant des compositions differentes.
La premiere generation forme des veines concordantes qui contribuent
au rubanement de la roche (voir fig. 2, p. 24). En plusieurs endroits, ces
veines debordent de leur cadre et donnent naissance il. des veines dis
cordantes souvent cisaillees le long du plan axial des premiers plis. Elles
sont donc contemporaines ou anterieures il la premiere deformation
(Dl' voir analyse structurale p. 162 et fig. 22, p. 83). Une seconde
generation de veines presentant des structures en pinch and swell,
totalement concordantes au rubanement sur de longues distances,
donnent naissance il. des corps lenticulaires de notable dimension, qui
peuvent evoluer vers de grandes masses granitiques discordantes. Ces
granites recoupent la premiere generation des veines granitiques (voir
ci-dessus) mais sont recoupes par des filons basiques de la periode
kuanitique. Une troisieme generation de veines de meme aspect que les
deux autres, recoupe les filons kuanitiques (fig. 31, p. 98). Il n'est pas
facile il. cause de la rarete des filons kuanitiques de preciser l'importance
de ces dernieres. Il semble cependant, comme on le verra il. l'etude de la
periode sanerutienne (p. 107) qu'elles soient un phenomene assez rare.
Sur le terrain, il est assez rare de pouvoir separer les trois generations.
Macroscopiquement, ces veines et lentilles granitiques ont le meme
aspect: granite clair, homogene, non folie, parfois strie de nombreux
schlieren sombres et clairs.

Petrographie
Au microscope, dans les gneiss rubanes, les veines de la premiere generation, c1e

grain nettement plus grancl que les gneiss encaissants, presentent une texture grano
blastique a tendance porphyroblastique. Elles sont essentiellement composees de
quartz et plagioc1ases dont la basicite est identique a celle des plagioc1ases du gneiss
encaissant. Le plagioc1ase y est toujours plus altere que c1ans les gneiss. Il est hypi
diomorphe ou allotriomorphe. Les mineraux sombres sont representes par quelques
biotites chloritisees, Un peu c1'epidote, de sphene et d'oxydes de fer. Le microc1ine est
inexistant ou parfois interstitiel dans les veines borclees par des gneiss sombres, par
contre, au contact des gneiss c1airs, plus riches en microc1ine que les gneiss sombres.
il est beaucoup plus frequent. Il presente des contacts corrodes avec le plagioc1ase et
est toujours plus ou moins perthitique. La presence de microc1ine dans les veines
bordees par des gneiss c1airs et son absence dans celles qui se situent dans les gneiss
sombres pourrait etre un argument en faveur d'une differenciation, du moins partielle,
des veines granitiques a partir des gneiss encaissants. Nous n'avons malheureusemen l
pas assez d'echantillons pour le prouver. Dans les veines granitiques des gneiss veines,
le microc1ine est tres inegalement reparti. Certaines en contiennent plus du 30 %,
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alors que d'autres n'en ont pas du tout. Les veines de la seconde et troisieme generation,
presentent une petrographie totalement differente et sont composees essentiellement
de microcline. Ces faits sont discutes ci-dessous (p. 39).

7) Lentilles de hornblendite

Les lentilles de hornblendite sont de couleur vert il. noir, de 60 cm il.
1 m de long, on en a observe une de 5 m de large sur 20 de long. Elles
sont composees en presque totalite de hornblendes dont le pleochrolsme
est plus faible que celui des hornblendes communes (x = incolore). La
biotite semble toujours plus ou moins tardive et se greffe sur les hornblen
des. Dans certains eas elle est accompagnee de sphene, orthite, oxydes
et sulfures de fer. Le quartz est parfois present. Ces hornblendites sont
tres rares, leur origine est enigmatique. Peut-etre faut-il y voir des
skarns d'un chimisme specialou des anciennes intrusions filoniennes
peridotiques fragmentees par les deformations ou peut-etre des zones
d'enrichissement en mineraux sombres (SØRENSEN 1953).

8) Les lentilles de silicates calciques ou skarns

Ces lentilles qui ont re\\u l'empreinte d'un boudinage tres brutal,
sont composees d'epidotes, hornblendes grenats, pyroxenes, quartz.
Certains de ces mineraux se disposent en zones concentriques. Le grenat
et le pyroxene en forment generalement le noyau et sont entoures d 'une
aureole de hornblendes et d'epidotes. L'epidote pure compose generale
ment le manteau. Les lentilles ont des dimensions et des formes variables,
souvent ellipsoldales avec un grand axe allant de quelques cm il. 1,5 m et
un petit axe allant jusqu'il. 70 cm. Elles se disposent en lits discontinus
allant de quelques m il. plusieurs decametres de long. On les trouve
surtout il. la base de la serie d'Ivnarssuaq et dans les quartzites.

Petrographie
Au microscope, on peut preciser la nature interne de ces lentilles. On distingue

deux types structuraux:
a) l'un concentrique avec centre grenatifere contenant des plagioclases calciques

et des pyroxenes, un manteau d'epidote et Une zone intermectiaire de quartz et oxydes
de fer. L'amphibole se greffe au hazard, mais dans de nombreux eas, elle prend place
dans la zone intermediaire.

b) l'autre, rubane; le grenat conserve toujours sa situation centrale, mais le
zonage entre les autres mineraux n'est pas aussi caracteristique que dans le pre
mier eas.

Dans les deux cas, la texture est granoblastique. Le grenat a une couleur
caracteristique brun-jaune tres intense, parfois birefringent avec 2V petit et positif
qui est un caractere de la serie de l'ugrandite (WINCHELL 1959). Nous avons vu que
dans les quartzites a hornblendes (p. 28) qui forment une roche de transition entre
les quartzites et les skarns, les grenats etaient plus colores que dans les quartzites et

3*
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Jes gneiss, pa aulant eependant que dans les skarns. II exi:le done une neUe relation
entre la couleor des "I'enats et Ja quanlile de ehaux presente dans ces diITerentes
roches. Les grenat forment generaIement des eri taux mas 'ifs, mais parfois ils se
presentent en textures squeletliques di po ees dans une matrice de quartz granobJa
stique. lIs s'aIlerenl souyenl en epidote. Cette r'action est tres frequemmenl observee
le long de zones eatac!asces (fi . 'i) precisant ainsi le role de ~ cataly eur» des mouve
men ls, lors de ce transformation.

D
1::::::::1 2.:.: ....

I:::::::::::::::(:::::l 3_4
lZJ 5 I

O O,4mm

Fig. 7. Dans les skarns: grande plage de grenat (1) se lran forman t en cpidote (3)
a vec formation de sphene (5), de quartz (2) et de Inagnetile (4). La transformation

s'est faite å la suile d'une calaclase, le long de cassures orientces.

L'amphibole esl une variete actinolilique tres peu eolol'ee (z = vert-bleute,
y = ver't-grisill'e, x = gris-verl pile). Elle est parfoi totalement ineolore, Dans la
zone dll manteau eHe prend une leinte plus aeeentuee, repartie irrcgulicrernent dans
le cristal, dans les zones tres exler'nes, elle passe il. une hornblende commune. Dans
cerlains types rubane , on note å cotc de l'actinote, I'exislence d'une hornblende il.
pleo hro'i me tres inlense, qui esl une pseudornorphose de pyroxene. Bien qu'i1 n'y
ait pas de preu ve lexlut'aIe, il semble que ce deux amphiboles appartiennent il.
deux lemp de crislallisalion. Toules Ic. deux c tr'ansforment en epidote.

Le pyroxcnc cst souvent pt'esenl, parfoi meme abondanl. Il appartienl a la
.6rie diopside-augile, e t incolore ou tres Iegerement yerdåtre. Parfois il e·t plus
ft'anchement c010r6 (z = y('rdatre, y = verdålre-påle, x - jaune-brun) :2 V z ~ 64,
z II c = t..5 et corre pond au type fenifet'e de la serie diop ide-hedenbergite. II est
a socic avec un pJacrioela e calcique el beaucoup d'oxyde de fer. Il se tt'ansforme en
epidote, l'exces de fet' se onccntre dans les oxyde qui ct'istallisent souvent idio
rnorphiquement. Le plagioclase cst calcique (labrador ?). Dans la roche encai san t
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les lentilles, le plagioclase est toujours calcique (labrador-andesine). Dans certaines
roches, il existe une carbonitisation tardive du spMne, de l'epidote, du grenat, de
l'amphibole et des minerais de fer.

D'apres les differentes parageneses, en plus des types structuraux,
on peut distinguer deux types petrographiques extremes de skarns: 1'un
calcique et ferrifere, 1egerement sodique, Pautre plus siliceux et moins
ferrifere. Ce dernier semble restreint aux zones superieures du profil, il. la
base et il. l'interieur des quartzites alors que Pautre semble confine dans
les series inferieures des gneiss d' Ivnarssuaq.

L'evolution du metamorphisme est retrograde et se realise en quatre
etapes:

1) elle est representee par les parageneses les plus anciennes:~

hedenbergite, grenat, plagioclase basique, oxydes de fer, quartz;~grenat,
diopside, quartz, oxydes de fer.

2) la seconde etape est caracterisee par l'instabilite du pyroxene
passant il. de l'amphibole. Cette reaction qui exige un apport de silice
explique peut-etre la relative stabilite des pyroxenes dans les facies sans
quartz. De meme, le grenat se transforme en amphibole uniquement dans
les zones ou le quartz est present.

3) Dans le troisieme stade, tous les minE:~raux calciques se transfor
ment en pistacite ferrifere (dans certains eas, elle est accompagnee d'un
peu de zoi'site; dans une seule roche, on a observe de Porthite prismatique
presque isotrope).

Accessoirement, on observe la formation de sphene. La trans
formation presque totale des plagioclases en epidote ne peut se dater par
Petude des textures, mais il est probable qu'elle appartienne il. ce stade.
Dans plusieurs roches, 1'epidote est contemporaine d'une cataclase. Elle
constitue presque toujours le manteau des lentilles. Dans la roche
encaissante, les mineraux en bordure des lentilles sont toujours fortement
allonges. Ces trois remarques indiqueraient que la formation de 1'epidote
est liee il. une phase de deformation. D'apres HARKER (1950), le gros
sulaire se transforme rapidement dans un milieu sous contrainte.

4) Dan~ le quatrieme stade, les epidotes, grenats, sphEme, amphiboles
se transforment en calcite. Cette reaction cree des structures «brechoides »

ou la calcite joue le role de ciment.
L'evolution suivante est caracterisee par des nombreuses cataclases

successives (on en compte trois au minimum), ou seulle quartz a recristal
lise. En dernier lieu, on observe la formation de zeolites (Fig. 7). Ces
zeolites cristallisent en veines ou en larges plages. La determination aux
rayons X a permis d'identifier de l'epistilbite et de la chabasie, cette
derniere a cristallise apres l'epistilbite dont elle remplit les cassures.
L'existence de zeolites il. l'exception d'une occurence dans un gneiss
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clair et de tres rares occurences dans les granites jeunes ainsi que sur les
parois de certaines diaclases, est restreinte a ces skarns. Il semble qu'il
faille l'expliquer par la formation de vides dus a la dissolution des
carbonates et leur remplissage par des solutions silicatees circulant dans
les zones a temperature et pression basses (WEGMANN, comm. verb.).
Elles auraient done la meme origine que les zeolites recouvrant les
surfaces de diaclases.

Conclusions
Nous avons insiste sur l'etude de ces skarns premierement parce

qu'ils correspondent a des systernes fermes tres peu «permeables » aux
agents metasomatiques et permettent de deduire ainsi avec une bonne
approximation, les differentes etapes du metamorphisme.

9) Horizons de grenats

Ce sont des horizons generalement tres minees (1 a2 cm), discontinus,
qui s'observent soutout dans les gneiss clairs. Les grenats sont incolores
ou tres Iegerement roses, hypidiomorphes. Le diametre des grains est
tres petit. IIs se transforment tous plus ou moins en chlorite ou epidote.

10) Horizons de magnetite

La magnetite de ces horizons ne forme gl'meralement pas plus de
10 Ofo du total de la roche. Elle est souvent accompagnee de petits
grenats incolores, de beaucoup de quartz, de biotite et de plagiocIases.

Une analyse modale (GGU 25614) donne les proportions suivantes:
Quartz: 34 Ofo, plagioclases (An 50): 9,8 0/0, grenats : 21 Ofo, magnetite:
9,2 %, biotite: 25 % , pistacite: 1 0/0' plus orthite, pennine, muscovite.

Les petits grains hypidiomorphes de magnetite recristallisent en
grandes plages lorsqu'ils sont a proximite de veines granitiques; on n'en
trouve jarnais dans la veine proprement dite.

11) Horizons pyriteux

A Ivnarssuaq, ces horizons sont plus rares que dans la region NE,
mais presentent des traits identiques. lIs forment de longues zones
« rouillees » de quelques cm a plusieurs dizaines de metres d'epaisseur et
parfois deviennent un trait marquant du paysage.

Ces horizons sont d'excellents temoins des structures pregranitiques
(WEGMANN 1938). lIs peuvent parfois etre confondus avec des zones de
mineralisation dans des fractures plus jeunes. Les sulfures de fer bien
que dominant sont toujours associees avec des oxydes de fer. Les sulfures
ne representent cependant que quelques pourcentages du total de la
roche, qui est generalement riche en quartz, auquel s'associent en outre
de la muscovite, de la biotite, des plagioclases acides et parfois du
microcline.
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d) Conclusions

Les principaux problemes qui se posent a propos de ces gneiss, sont
les suivants: a) peut-on admettre une origine supracrustale c'est-a-dire
correspondant a des roches extrusives ou sedimentaires deposees a la
surface de la croute terrestre ? b) quelle est la genese des veines graniti
ques? a quel moment les veines granitiques se sont-elles formees?
c) quelle fut 1'evolution du metamorphisme?

L'origine supracrustale

DIETRICH (1960 a et b) essaie de constituer une c1assification geneti
que des gneiss rubanes. Bien que cette c1assification et les criteres qui
l'accompagnent soient par necessite trop theorique, elle permet de poser
les probIemes clairement.

A Akuliaruseq, 1'origine supracrustale est basee sur des fait s d'ob
servations structuraux et petrographiques teIs que l'existence et la
persistance longitudinale de minces horizons de quartzites sombres peu
transformes, la presence de skarns d'origine sedimentaire probable
(anciens horizons calcaires ou marno-calcaires?) que l'on retrouve a de
nombreux etages de ces series, et surtout la presence d'horizons de
sulfures de fer, pouvant se suivre sur plusieurs kilometres. Ces faits
ajoutes au caractere de la succession lithologique (alternance de gneiss
rubanes et de gneiss veines d'origine pelitique probable (voir GAVE LIN
1960) parlent nettement en faveur d'une origine primaire des differentes
unites et non d'une differenciation secondaire due il. des causes tectoniques
par exemple. Bien que nous n'ayons pas fait une etude speciale des
zircons, (POLDEVAART 1956), leur examen microscopique montre que
leur morphologie (formes emoussees, corrodees, mais toujours plus ou
moins allongees) doit etre relie a une origine detritique des roches.

Chacune de ces observations prise el). elle-meme n'est qu'un indice,
mais prise en un tout, elle constitue certainement une preuve valable.

Les veines granitiques

Au cours de ce chapitre, nous avons montre que le rubanement
etait cause, d'une part par les variations laterales de la composition,
structure et couleur des gneiss et d'autre part par l'existence de veines
granitiques claires s'intercalant dans ceux-ci. Dans le premier cas, la
nature primaire du rubanement, c'est a dire synchrone du depot des
series, semble pouvoir etre admise; par contre, l'origine des veines
granitiques est beaucoup plus difficile a preciser. Il n'est que de se
referer ala litterature sur le sujet pour saisir la complexite de ce probleme
(DIETRICH 1960 a et b, LOBERG 1963, LUNDEGARDH 1960, LJUNGGREN
1957, GAVELIN 1960, WEGMANN et KRANK 1931).
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Les veines granitiques de ces gneiss appartiennent au mInImUm il
trois generations. Elles ont en general toutes le meme aspect macroscopi
que, mais pas necessairement la meme petrographie. Les veines de la
premiere generation sont moins potassiques que celles des deuxieme et
troisieme generations; elles presentent plus facilement des fronts basiques
que les deux dernieres generations. De plus, dans quelques eas, on a pu
demontrer que la nature petrographique des veines etait en relation avec
celle de la roche encaissante.

Il existe theoriquement 5 origines possibles de ces veines:

1) metamorphisme d'horizons primaires de composition analogue il. celle
d'un granite (arkoses par exemple).

2) differenciation metamorphique in situ.

3) anatexie differentielle.

4) apport magmatique.

5) apport metasomatique.

Il ne semble pas possibIe que dans une region OU des granitisations
et remobilisations successives transforment profondement les roches, de
choisir l'une ou l'autre de ces origines. Dans le cas des veines de la pre
miere generation, on pourrait expliquer leur existence par une origine
primaire (possibilite 1); dans les endroits OU ces veines deviennent
discordantes et sont cisailIees, on pourrait evoquer un metasomatisme,
il. partir des veines primaires, dans des cassures formees en cours de
deformation (GAVELIN 1960) ou leur anatexie partielle. Si l'on admet les
conc1usions de LJUNGGREN (1957), on sera tente d'expliquer les veines
de la premiere generation par des differenciations metamorphiques.
Mais les fronts basiques qui justifient une telle hypothese pourraient
aussi s'expliquer par des reajustements chimiques au cours des graniti
sations posterieures.

La seconde generation, si l'on admet un mecanisme de differenciation
pour la premiere, necessiterait un apport potassique eloigne, puisque les
deux se forment dans les memes gneiss et dans des conditions de mobilite
plus ou moins equivalentes. Mais cet argument n'est plus d'aucune valeur
si une origine primaire est maintenue pour la premiere generation.

On voit il. ces quelques remarques que ces problemes sont presque
insolubles. Ce que l'on peut assurer, c'est une origine polygenetique des
veines et par consequent du rubanement.

Conclusions li l'etude petrographique

On a pu diviser la serie d'Ivnarssuaq en trois groupes de roches
importants: gneiss rubanes abiotite, gneiss veines et granites gneissiques
caracterises par les associations suivantes:
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a) quartz, plagioc1ase, biotite (hornblende),

b) quartz, plagioc1ase, microc1ine, biotite, muscovite (sillimanite),

c) quartz, plagioclase, hornblende, biotite.

Les autres roches forment des categories moins frequentes: gneiss
c1airs, quartzites sombres, amphibolites, presentant respectivement les
parageneses suivantes:

d) quartz, plagioclase, microcline, biotite (muscovite et grenats),

e) quartz, grenats, hornblende (actinote),

f) quartz, plagioclase, hornblende (biotite),

Les associations a), b), c), f), correspondent au facies corneenne il
hornblende (TURNER et VERHOOGEN 1960) et d), e), au facies amphibolite
il almandin, subfacies: sillimanite-almandin-orthoclase, c'est-il-dire
aux conditions moyennes et extremes du facies amphibolitique.

On remarquera qu'une partie de ces parageneses sont rangees dans
un facies c1asse dans la categorie du metamorphisme de contact, alors
que plusieurs autres le sont dans celle du metamorphisme regional. Cela
tient d'une part il la definition trop arbitraire entre ces deux types de
metamorphisme qui se recouvrent et aux nombreuses granitisations ayant
suivi le metamorphisme regional.

Tous les assemblages ne sont pas stables, les principales trans-
formations sont:

- transformation de la hornblende en epidote, biotite, sphene, (calcite)
- transformation des grenats en epidote et chlorite
- chloritisation de la biotite (Pennine il teinte de polarisation anormale

bleu-violace)
- chloritisation (rare) des hornblendes
- saussuritisation des plagioc1ases.

Toutes ces reactions creent de nouvelles associations stables sous un
degre de metamorphisme inferieur il celui des associations precedentes.
II existe done une retromorphose generale. Elle n'est eependant pas
uniquement eontrolee par les faeteurs physiques (serie de transformations
isochimiques), mais semble etre etroitement assoeiee il la eirculation des
solutions nouvelles dans les roches.

Plusieurs eas peuvent illustrer ee fait. Les granites gneissiques il
hornblende par exemple, subissent une alteration de leurs hornblendes
et plagioc1ases uniquement aux endroits OU un metasomatisme de potas
sium peut etre demontre. Dn autre cas analogue s'observe dans les gneiss
veines: La biotite ne se transforme en pennine que dans les eas OU le
mieroc1ine est absent. On peut done affirmer que le metasomatisme est
un faeteur favorisant le retromorphisme.
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Nous avons Vu que le metasornatisme OU le potassium joue un role
important, est presque toujours posterieur il une cataclase comme on
peut le voir dans les echantillons ou le rubanement du au microcline est
surimpose aux anciennes structures et dans les textures ou la cristallisa
tion du microcline apparait dans les fissures de presque tous les autres
mineraux. Ce metasomatisme doit certainement etre relie il la periode de
reactivation sanerutienne ou aux derniers instants de cette meme
periode.

Les variations de la basicite des plagioclases (An 20 il 70°/0) permet
de formuler certaines conclusions il propos du metamorphisme.

Suivant la plupart des auteurs (BECKE cite par BARTH 1936),
(HARKER 1950, RAMBERG 1952), la basicite des plagioclases doit suivre
parallelement les fIuctuations du metamorphisme. EARTH (1936) a
montre par contre que les plagioclases ont un contenu en anorthite
variant entre O et 90 % dans un meme facies metamorphique, ceux-ci
presentent des structures zonees normalement. Dans le eas qui nous
occupe, les plagioclases presentent des zonages normaux ou inverses
selon les echantillons, les deux types ne furent jamais observes dans une
meme coupe mince.

A Akuliaruseq, la basicite des plagioclases depend surtout de la
composition globale de la roche (tres basiques dans les skarns ou les
amphibolites, acides dans les gneiss veines, gneiss clairs ... etc), (voir
fig. 10). Il est clair qu'une telle variation met en evidence le defaut ou
l'exces de Ca dans ces roches. Ceci nous amene il pensel' que les reliques
de plagioclases dont le pourcentage en anorthite est egal il 70 sont les
rares temoins d'un metamorphisme eleve qu'il faut placer entre le facies
amphibolitique et le facies granulitique.

L'origine des gneiss d' I vnarssuaq

L'origine des quartzites sombres et des skarns semble etre suffisam
ment claire. Ce que nous avons decrit comme quartzites sombres, se
classeraient, selon PETTIJOHN (1957), dans la categorie des «subgray
wakes » (moins de 75 % de quartz) qui, d'apres lui, sont souvent carac
terises par la presence d'une composante calcaire. Il ajoute, d'autre part,
que l'intercalation de lits plus ou moins argileux est aussi un trait
marquant de telles roches. Si tel etait le eas, il faudrait supposer que les
«subgraywackes » ne formeraient que des lits assez restreints au milieu
de series plus argileuses et marneuses (amphibolites et gneiss il biotite).
Le passage de ces «subgraywakes » aux skarns est un argument de plus
prouvant l'origine sedimentaire de ces derniers. L'origine des gneiss
veines se trouve tres probablement dans des sediments plus ou moins
argileux, tandis que les gneiss il biotite, gneiss clairs et granites gneissiques
ne peuvent pas se ranger dans une categorie bien definie.
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3. Les gneiss d'Isaussarssuk

a) Aper~u general

Ces gneiss affleurent au NE de la presqu'ile entre la baie de Puiåtu
kuloq et la region du sommet d'Isaussarssuk. Ils forment un 8 tres
allonge, non completement ferme il. la hauteur des glaciers de Kugssuaq.
Cette forme en 8 correspond il. un anticlinal il. flanes tres redresses plon
geant il. la verticale au lac 40 m (baie de PuiåtukuI6q), un plongement
moins accentue fait disparaitre ces gneiss au NE d'Isaussarssuk. La
partie centrale est bordee de part et d'autre par des horizons de gneiss
reliques. Les contacts de ces gneiss sont concordants par rapport aux
megastructures, mais discordants (contacts de granitisation) il. l'affleure
ment.

b) Classification structurale

D'une maniere generale, si on oppose ces gneiss il. ceux d'Ivnarssuaq,
on est surpris par leur caractere homogene; et si l'on fait abstraction du
materiel granitique, ils devraient representer une tres large serie mono
tone. Le type de gneiss rubane est beaucoup moins frequent qu'au SW
de la presqu'ile et restreint il. la boucle SW du 8 (region d'Akuliaruserssuaq)
Dans la region proprement dite d'Isaussarssuk on ne le note presque pas.
En tenant compte du materiel granitique, ces roches se classent dans
la categorie des gneiss veines (Fig. 9).

c) Description

L'etude de ces gneiss se divisera en trois parties (voir PI. 10):

1) celle des gneiss d'Akuliaruserssuaq, comprenant la fermeture SW du
8 jusqu'il. I'etranglement central.

2) celle de la region du lac 980 m au SW d'Isaussarssuk.
3) celle de la region d'Isaussarssuk proprement dite.

1) Les gneiss d' Akuliaruserssuaq

Ce sont les plus diversifies. On peut les diviser en trois associations
paragenetiques differentes:

- biotite, hornblende
- biotite, (muscovite), (grenats)
- biotite, grenats, andalousite, cordierite.

a. Gneiss ti biotite et hornblende

Ces gneiss sont rares. Leur couleur est gris-sombre, parfois Iegere
ment verte. Les lits sombres alternent avec des lits granitiques de quel
ques mm il. quelques cm d'epaisseur. Les contacts entre les deux compo
santes sont generalement francs.
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Petrographie
La texture de la partie sombre est lepido- il nematoblastique. La hornblende et

la biotite forment des intereroissanees paralleles intimes, les deux mineraux semblent
avoir eristallise simultanement. Les plagioclases et le quartz presentent parfois des
formes tres allongees, paralleles il la foliation. Dans ee eas, ils semblent avoir eristallise
en meme temps que les mafites.

Les veines granitiques, lorsqu'elles sont epaisses, presentent des textures gran0

blastiques, mais lorsqu'elles se reduisent il de minees horizons, le quartz et les
plagioclases y presentent aussi un allongement tres marque.

La basicite du plagioclase (An 50-55 %) est la meme dans les veines granitiques
et dans les horizons sombres. Le plagioclase est faiblement altere. Parfois il recristallise
dans les eassures des hornblendes. Le pIeoehrolsme de ees dernieres est moins intense
que eelui des hornblendes d'Ivnarssuaq. Ces earacteristiques optiques sont cependant
les memes (2V x = 68, z II c = 22). A de tres rares endroits, la hornblende devient
porphyroblastique et deforme les lits. Elle est eertainement posteinematique. La
biotite brun-roux forme souvent deux generations: La premiere synchrone du premier
plissement NE eristallise parallelement il la foliation, la seeonde syncllrone de la
deuxieme deformation eristallise dans les plans axiaux de cette derniere.

On observe en outre un peu d'epidote, sphene et oxydes de fer. Tous les mineraux
sont stables a l'exclusion de certaines biotites dans les veines granitiques. Ces der
nieres se eomposent d'environ 50 %de quartz, 45 %de plagioclases et 2 il 5 %

de biotite.

b. Gneiss abiotite et adeux micas

Ces deux groupes forment la majorite des gneiss de cette zone.
Les gneiss il deux micas semblent etre plus importants que les gneiss il
biotite. lIs alternent l'un et l'autre.

Pitrographie
Le grain est fin (0,1-0,2 mm), la texture granoblastique il lepidoblastique. Le

plagioclase (An 35-45 0/ o) est quelquefois måcle, toujours tres frais, allotriomorphe.
n est marque parfois par une elongation parallele il la foliation S2 (S2 eorrespond il la
sehistosite axiale du premier pli). n existe jusqu'il trois generations de biotite respee
tivement synchrone des differentes deformations (voir analyse structurale p. 183).
La biotite est brun-roux, parfois Iegerement verdåtre. On trouve en outre des traces
de pistacite, orthite, sphime, oxydes de fer et zircon. L'aspeet exterieur des gneiss il
deux micas differe peu des precedents.

ns presentent parfois Une teinte ocre due il leur eontenu en sulfures et oxydes
de fer souvent plus marquee. La biotite et la muscovite eroissent dans des memes
lits ou alternent en horizons separes. Le pourcentage de plagioclase varie entre 35 et
3 %, faisant ainsi passer ses gneiss dans la classe des micaschistes. Le contenu en
anorthite (8-20 %) est nettement plus faible que dans les gneiss il biotite. Les pla
gioclases forment souvent des porphyroblastes allotriomorphes. Dans un eas, nous
avons observe du mierocline sous la forme d'antiperthite (PI. 1, fig. 1). Celle-ci existe
SOUs la forme de deux generations: la premiere presente une orientation oblique par
rapport aU reseau du plagioclase, la seconde lui est parallele, toutes les deux sont
inclues au centre d'un porphyroblaste. n s'agit done bien d'un remplacement de
microcline par le plagioclase. La muscovite peut former le 50 %de la roche. Quelques
echantillons contiennent en outre des grenats.
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c. Gneiss cl biolile, allda[Oli,SilC, cordierile, grenals

Ces roche' fOl'men~ de banes de 0,5 il 1 m d'epaisseur dans les
gneiss mieaces. 11s presenten!. un legol' J'ubanement uniquement pereop
~ible sur les affleurement, alteres. La eouleur brun-rouille est caracteris~i

que et est duc il une for~e teneur en oxydes ct sulfures de fer,

Pelrogl'aphie
La texture ost granobla:lique, les marites sont mal orienles, consequenee d'une

cristallisation tardive du plagioc1a e, qui repousse le mincraux sur es bord:. Le grain
est fin (0,3-0,6 mm). Les mincraux blanes, plus la biotite forment le 'i0 il 80 % de
la roehe. Les autres mineraux par ordre de frequenee deeroissant sont: andalousile,
eordierite, grenat·, magnelile, pyrile, Jimonite. ehlorite, phene apatite, zireon. Le,
plagioc!ase (An 10-15 %), de forme al'rondie, mac!e, est toUjOlil'S frais. La biotite
prcscnte un pl6oehro'isme tres inten e avec z = brun-orange, e'est un type tres
ferrifero (annite, \;Yl~ eH E 1,1. 1959). Parfois elle se transforme en pennine. L'andalousite
esl pOl'phyrobla tique il. texture poe ilitique et contient de nombreuse inclusion de
quartz, elle n'est pas pJeoehro·ique. Elle est de erislallisation po. tcinemalique, probabJe
ment apres DI' La cOI'dierite forme aussi de grand porphyrobla tes poecililiques.
Ces produits de tl'ansformation sont divers. Elle est earactcrisee par tine fine pig
men lation grise et sillonnee de fines veinules rouge-orange. Des anne:J.ux pJeochro'iques
n'ont pas pu etre observes. Comme l'andalousite, elle est tal'dive. Les grenats sont
rare:, ineolores il. lecrcrcmen t roses. La magnetile est frcquen te et con lien t sou ven t
des noyaux de pyrite. Elle est hypidiornorphe et se transforme en limonite. Tous les
mincraux ont cristallise apres les mouvernent· prin ipaux, eela esl demontre pal' les
orientations diverses des biolites et par les tex lures pOl'phYI'oblastiques.

Fig. 8. Dans les gnei's il. biolite: veine granitiques syncinelllatiques cisaillees dans
les plan axiaux <.le plis de la premiere generalion (Dl)' l.es gneiss et les veines sonl
I'eeoupes par des veine' appartenant it deux generations de pegmatite. Eeh. 1: 10.

)T <.I'Akuliartlscrssuaq.

d. Les veines graniliques

Les veines gr'anitique' appartiennent å. deux gcner'ations; l'une
paraJlcle il. la pl'emiere foliatioll Si' l'aulr'e parallele å. S2' tructuraloment,
le passage d la premiere å. la seconde a pu e~re observe (fig. ).
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Fig. 9. Onei veine a deux micas, fortemenl plisses, avec veines gl'aniliques
syncinemaliques. Celles-d son l Ll'esirreguliere el pre n len l de nonbreuse structure

en pinch-and- well. :;rE d' kulial'llserssuaq.

Dan' le gneiss il. hOl'nblende et a andalousite, les veines forment
un nouveau rubanement. Dans les auLres gneiss, elles sonL 'ouvcnL
reduites a des lentillcs en « namme l). Souvent,]e veines « s'enflent » tres
fortement (fig. 9).

Petrographie
Les veines onl ,ompos'es de quartz el de plagiocla'es ell quantile variable,

avec rares biotites qui se chloriLi ent et un peu c1'epidole, apatile, zircon et parCois
de rnuseovile. Le plagioelase, de meme eompo iLion que eelui de la roehe encai ante,
presente eneore souvent de formes allonffees en amalIde, indiquanl une crisLallisalion
syneinematique, (HARKER 1950). Toule les veine ont ubi une catac1ase suivie de
recrislallisation. Lorsque celle-ei e l forle, on peut souvent ob erver du microcline
anliperlhitique ou interstiliel indiquanl une mieroclini ation tardivc. On arrivc done
ici au i aUx meme. conc1usions qu dan le gnei s d'lvnar uaq.
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2) Les gneiss du lac 980

Dans cette region, les gneiss sont beaucoup plus homogenes que
dans la precedente, bien qu'ils appartiennent au meme horizon structural.
Il existe cependant encore des alternances de roches plus claires et plus
sombres, mais les passages sont tres graduels. Les gneiss apparaissent en
grandes agmatites, souvent anguIeuses, dans un granite homogene clair
il. grain fin ou moyen.

Ces gneiss alternent parfois avec des bancs d'amphibolites concor
dantes d'origine mal definie (depots primaires, sills, ou filons basiques
post-ketilidiens ?).

Petrographie

La texture est lepidoblastique il diablastique, la biotite et la muscovite sont
toujours tres etroitement associees. Dans les micaschistes, les quartz se concentrent
en lits, tandis que dans les gneiss et les schistes feldspathiques, les mineraux clairs
forment des veines, lentilles ou sont statistiquement distribues. Dans presque toutes
les roehes, on observe des agregats lenticulaires composes de minuscules cristaux
de museovite (0,01-0,1 mm) aeeompagnes de biotite. Leur forme €st lenticulaire, en
amande, de 0,5 il 1 cm de long ou en rubans de 1 ou 2 cm. Dans les petits pIis, ces
lentilles tournent autour des eharnieres, parfois, mais ceci est rare, elles recoupent
les pIis. Sur les bordures des lentilles, la museovite recristallise en cristaux plus grands.
(A Isaussårssuk, l'andalousite se transforme parfois en agregats de museovite). Il se
pourrait done qUe ces agregats presentent une origine analogue.

La muscovite et la biotite brune ont des dimensions inegales suivant les eehantil
Ions (0,2 il 0,8 mm). La museovite est generalement plus abondante que la biotite. Le
plagioclase (An 5 il 30 %) est parfois zone. Il cristallise couvent sous la forme de
porphyroblastes conservant il l'interieur les anciens lits micaces plus oU moins
clairsemes, il remplace aussi les agregats de museovite et leur est done posterieur.
Il est neeessairement tardi. ou post-cinematique (en tout eas posterieur il Dl), il ne
presente jamais de macles. Un autre type de plagioclase, mieux macle, de diametre
plus grand, presque toujours aceompagne de quartz, se forme dans les veines claires.
La textUre y est granoblastique, heterometrique, parfois porphyroblastique.~Ces
derniers plagioclases, au eontraire des preeedents, ehassent les micas sur leur bordure.
Ces veines claires sont paralleles il S1> mais recoupent parfois certains petits plis.
Elles sont done d'åge syncinematique, mais se sont formees apres une premiere phase
de deformation lors du pIissement Dl. Ces veines sont recoupees par des granites
postcinematiques, dans lesquels « baignent » les grandes agmatites de gneiss.

3) La regIon proprement dite d' I saussårssuk

A cote des gneiss et des schistes identiques il. ceux decrits dans le
precedent paragraphe, on trouve de nombreux micaschistes quartzeux il.
andaIousites avec presence accessoire de sillimanite. La couleur est rouge
brique il. Ile de vin. Les andaIousites bIeutees restent en relief dans la
roche alteree. Comme precedemment, ces micashistes peuvent passer a
des gneiss.
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Pitrographie
La composition moyenne est la suivante: quartz = 10 il. 30 %, oligoclase = 5 il.

15 %, biotite brune = 30 il. 40 %, muscovite = 2 il. 20 %, andalousite = 2 il. 30 %,

plus sillimanite, chlorite, oxydes de fer et zircon.
L'andalousite est incolore il. grise, il. peine pleochroique. Elle forme de tres grands

porphyroblastes (plus de 5 mm) recoupant la foliation ou de tres longs cristaux arranges
parallelement il. cette derniere. Elle contient de nombreuses inclusions de quartz,
biotite, oxydes de fer, parfois orientes. Les oxydes dessinent parfois des contours
d'anciens cristaux (biotite ?) ou de petits plis qui pourraient etre des plis reliques.
L'åge de l'andalousite n'a pas pu etre fixe avec certitude. Elle semble avoir pseudo
morphose d'anciennes structures plissees et recoupe nettement la foliation. Elle
serait done tardi. ou postcinematique, mais la relation avec les phases de deformation
regionale n'a pas pu etre trouvee il. cause des trop grandes complications tectoniques
de cette region. Vn åge intermediaire entre Dl et D 2 nous semble probable. Les
plagioclases qui ont cristallise posterieurement il. une cataclase, contiennent de nom
breuses inclusions de sillimanite en aiguilles et de micas.

L'andalousite se transforme en muscovite; cette reaetion debute sur les bords
ou dans les cassures des cristaux. On observe aussi parfois des mineraux enigmatiques
pouvant eventuellement provenir de cordierite.

4) Conclusions

Les gneiss de la region du lac 980 m et d' Isaussårssuk proprement
dite sont caracterises par une haute teneur en alumine qui s'exprime
par l'abondance de muscovite et d'andalousite. Ceci ne laisse done
aucun doute quant a l'origine argileuse de ces gneiss.

Comparee a la region d'Isaussårssuk, celle d'Akuliaruserssuaq est
plus basique avec moins de muscovite et plus de plagioclases dont la
basicite est plus grande. Des mineraux alumineux (andalousite, cordierite)
apparaissent cependant encore a quelques endroits.

A l'exception de l'andalousite qui se transforme en muscovite et de
la chIoritisation des biotites (cette derniere est restreinte aux veines
granitiques), tous les mineraux sont non transformes.

4. Autres affleurements de gneiss de moindre importance

Region NE

En dehors de la zone des gneiss decrite ci-dessus, on observe d'autres
affleurements en reliques dans les granites disposes de part et d'autre
du 8. La plupart ont une petrographie analogue aceux d'Akuliaruserssuaq
Isaussårssuk, a l'exception des zones les plus externes, en contact avec
les gneiss oeilIes, au sommet de la falaise dominant le fjord d'Onartoq
(PI:._J), qui sont representes par des gneiss a biotite et hornblende
(l'hornblende se transforme en biotite, epidote et sphene). Sur l'autre
flane du massif (fjord de Sioralik), on a aussi retrouve de teIs gneiss,
laissant ainsi supposer l'existence d'une serie plus basique a la limite
inferieure des gneiss oeilles et des amphibolites (voir p. 20).
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Region d'Asatdlut

Malgre la tres grande pauvrete d'affleurements de ce massif, il a ete
possibIe de cartographier un large horizon de gneiss tres continu qui
affleure dans les falaises (voir PI. 10). Ce sont des gneiss rubanes il.
biotite (plagioc1ase: An 35-45 Ofo), contenant un peu de microc1ine et
tres souvent de la hornblende instable et de l'epidote.

Tous ces mineraux se sont formes le long de surfaces 52, seule la
biotite apparait comme reliques recristal1isees in situ des anciennes
surfaces SI. (PI. 8, fig. 1, voir aussi: analyse structurale p. 173).

Sur l'arete SE du sommet 1085 m, on retrouve des gneiss veines il.
deux micas alternant avec des gneiss rubanes il biotite et hornblende qui
sont structuralement inferieurs il. la zone des gneiss entourant la massif.

Region du SW

Parallelement il la serie d'Ivnarssuaq. Comme les affleurements sont
tres mauvais, il est difficile de se faire une idee des relations existant entre
ces diverses occurences. Nous ne les decrirons point ici.

5. Conc1usions å l'etude des ~neiss d'Isaussårssuk

Le metamorphisme de la perio de ketilidienne

Une etude du metamorphisme par rapport aux differentes defor
mations n'a pas pu etre faite avec rigueur.

L'etude des skarns nous renseigne sur l'evolution decroissante du
metamorphisme depuis la limite entre facies granulitique et amphiboliti
que jusqu'au facies epidote-amphibolite, mais ne fixe pas l'åge de ces
divers stades. La presence de sil1imanite relique d'åge Dl et la presenee
d'andalousite et cordierite d'åge posterieur il. Dl indiquerait l'existence
d'une diminution des pressions apres Dl, on passerait ainsi du facies
amphibolitique superieur c'est-il.-dire intense au facies amphibolitique
moyen ouinferieur.

L'åge de l'andalousite et de la cordierite n'a cependant pas pu etre
fixe avec precision. Il est tardif ou posterieur il. la derniere deformation
Iocale dans la region d'Isaussårssuk. Comme les deformations D 2 et Da
furent tres irreguIierement distribuees (voir analyse structurale p. 184),
il se pourrait que la cristallisation de l'andalousite soit de n'importe
quel åge posterieur il Dl' A Isaussårssuk et au lac 980, la transformation
des parageneses: plagioc1ase, andalousite, biotite il. plagioclase, muscovite.
biotite indique un apport de potasse qui a pu se faire aussi bien au
Ketilidien qu'au Sanerutien. Done s'il est possibIe de reconnaitre des
conditions de metamorphisme intense au debut des plissements kHiIi-

175
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diens, il n'est plus possibIe de determiner les fluctuations du meta
morphisme au cours des periodes suivantes.

On verra il l'etude des AD 2 que le debut du metamorphisme sane
rutien fut caracterise par le facies amphibolitique et suivi d'un retro
morphisme allant jusqu'au facies epidote-amphibolite. Le retromorphisme
observe dans les gneiss sombres peut done etre sanerutien ou representer
des reliques de la fin de la periode ketilidienne. 1'existence d'un retro
morphisme ketilidien est cependant probable puisque les dykes kuaniti
ques (AD 2) firent intrusion sous des conditions anorogeniques (voir
p. 103). Cette regression des conditions de metamorphisme est d'autre
part appuyee par le style moins plastique du plissement D 2'

Etude cornparee de la region NE et SW

Nous avons vu que les gneiss d'lvnarssuaq differaient de ceux
du NE par leur structure et les variations de leur facies petrographi
ques. Pour preciser ces differences, nous avons etabli une courbe des
pourcentages mineralogiques et une courbe des proportions d'oxydes
(fig. 10).

Ces courbes sont basees sur l'analyse de plus de cent echantillons.
Les pourcentages mineralogiques furent en partie calcuIes avec le
compteur de points et en partie estimes grace il des figures de distribution
schematique auparavant calcuIees au compteur de points. La premiere
methode a servi de controle il la seconde. Le calcul des oxydes a ete
elabore il partir des proportions mineralogiques, en employant pour
chaque mineral, les analyses chimiques trouvees chez D:EER, HOWIE &
ZUSSMANN (1963).

La methode comporte une certaine imprecision; ainsi tous les
pourcentages d'oxydes sont generalement trop eleves. Elle parait cepen
dant suffisante pour ce que l'on se propose de demontrer.

La quantite de quartz diminue progressivement entre les regions I
et III.

Le plagioclase reste plus ou moins constant entre I et II mais diminue
brusquement dans la region III. Si l'on compare la courbe de frequence
des plagioclases avec celle du pourcentage d'anorthite mesure dans
chacune des roches, on est frappe de la parfaite identite de ces deux
courbes. Le pourcentage en anorthite de chaque cristal est done condi
tionne par la quantite de plagioclase trouve dans la roche, c'est-il-dire
par son pourcentage en chaux. Plus la roche est calcique, plus les plagiocla
ses sont basiques. On rejoint done par une autre methode d'approche les
conclusions de la page 42.

La quantite de biotite augmente progressivement d'une region il
l'autre tandis que la muscovite abonde dans la region III.
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Fig. 10. Distribution des pourcentages mineralogiques (a gauche) et des oxydes
(a droite) dans les regions d'Ivnarssuaq (I), d'Akuliaruserssuaq (II) et d'Isaussårssuk
(III). La courbe An correspond a une moyenne de nombreux cristaux mesures au
microscope polarisant ou ala platine de FEDoRov. Les oxydes furent calcules arbitrai-

rement a partir des pourcentages mineralogiques.

La hornblende, l'epidote, la chlorite ainsi que la microc1ine n'appa
raissent pratiquement qu'a Ivnarssuaq, et encore dans de tres faibles
proportions.

L'etablissement des courbes des oxydes permet de s'assurer que ces
variations ne sont pas dues uniquement a des remplacements mineralogi
ques. Ces courbes sont tres suggestives : diminution de Si0 2 et de CaO,
constance de Na 20 et augmentation sensible de A1 20 a et de K 20.

Ces courbes ne peuvent pas s'expliquer par une intensite croissante
de la granitisation. D'apres les observations de terrain, celles-ci pre
sentent une intensite plus ou moins egale entre les trois secteurs. Il est
vrai, comme l'on remarque plusieurs auteurs, que des changements
chimiques notables peuvent preceder le front visible de la granitisation
(QUIRKE & COLLINS 1930, ESCHER 1966). Cependant, la granitisation qui
se revele dans la majorite des roches par une augmentation de K 20
n'expliquerait pas dans des gneiss d'Isaussarssuk la diminution de silice
et l'augmentation d'alumine.

Deux autres possibilites pourraient expliquer la fig. 10:

a) Les gneiss sont les termes derives d'unites originellement metachrones.

b) lIs appartiennent a des depots contemporains dont les variations de
composition seraient originelles.

4*



52 FRANCIS PERSOZ III

Pour des raisons structurales, la possibilite a) est peu probable.
En eifet, les variations de composition entre les regions II et III se font
dans un horizon structuralement identique. Les gneiss d'Ivnarssuaq,
comme ceux du NE, sont surmontes par une succession analogue de
divers types de roches, donc l'etage stratigraphique semble etre le meme.
D'autre part, si l'on admet une variation des facies selon la verticale, il
faudrait supposer qu'une des series ait totalement disparu par granitisa
tion, or rien dans le terrain ne permet de le supposer. Pour toutes ces
raisons, la possibilite b) parait donc la plus probable. Les gneiss d'Isaus
sarssuk representeraient d'anciennes roches argileuses ou argilo-greseuses
qui se chargeraient en chaux en allant vers le SW.

B. Les quartzites et les granites a grain fin

Ces roches affleurent sous la forme d'une bande plus ou moins
large et continue a la bordure NW des gneiss d'Ivnarssuaq et au SE de
ceux d'Isaussarssuk. On en observe aussi quelques rares affleurements a
la base des gneiss d'Isaussarssuk (Lac 445 m, region d'Akuliaruserssuaq)
et sur les pentes dominant le fjord de Sioralik. Les quartzites proprement
dites se presentent partout a l'etat de reliques tres transformees dans des
granites et gneiss nebulitiques a grain generalement fin. Suivant l'hy
pothese structurale, elles forment un horizon continu d'epaisseur difficile
ment estimable mais d'au minimum 50 m, reposant sur la serie des
gneiss d'Ivnarssuaq et d'Isaussarssuk. Il s'agit en majeure partie de
gneiss et granites tres acides il. grain tres fin correspondant plus ou moins
aux leptynites frangaises (JUNG 1963) ou partiellement aux leptites
scandinaves. Selon WILLIAMS, TURNER and GILBERT (1955) on les
c1asserait comme des schistes et gneiss quartzo-feldspathiques. Bien qu'a
quelques endroits, des reliques de quartzites et leur passage aux gneiss et
granites furent observes, il n'est pas totalement certain que toutes les
roches de cette serie derivent de vrais quartzites.

1. Description

Structuralement on peut les diviser en deux categories etroitement
associees sur le terrain:

a) les quartzites rubanes blancs plus ou moins feldspathiques a horizons
d'epidote et amphibole.

b) les quartzites homogenes blancs ou roses.

La quantite de quartz dans les deux categories est tres variable.
Toutes les deux presentent un grain de 0,1 a 0,5 mm. Des structures
primaires de sedimentation ne furent jamais observees.
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Fig. 11. Quartzites rubanes en reliques all milieu de granites gneissiqucs. ~ cl Aku
liaruscrssuaq.

a) Les quartzites rubanes

an les observe urtout dan la region TE (Akuliaruscrs uaq et
Isaussårssuk) Oll ils se ooncentrent a la bor'dure SE dos gneiss sombres.

n profil tran versal NE-SE au du point 1391 m prcci era leurs
relations spatiales :

Gneiss sombres (ser'ie d'Akuliaru er, suaq-Isau sårssuk, eny. 400 m).
Altornance de quartzites rubanes et de gneiss tres riches en biotite
(quelquos m),
Quartzi Les rubanes plus ou moins transformes (en v. 60 m).
Quartzites homogenes feldspaLhiques ayee orientaLion planaire due
a la bioLite (env. 80 m).
Granile å. grain fin alternant avec granites et gneiss plu' gro siers
passant onsuite a dos gneis oeilles et de gneiss sombres micaces.

A l'affleuroment, l'cpaisseur dos lits sombres vario entre quelques
mm et plusieur cm (fig. 11). La plupart sonL composes e sentiellement
d'epidoto, des truclures en pinch and swell sont rares; par contre,
lorsque lo grenat est pre ent, le boudinage devient facile. Ces quartzites
il lentilles de granats sont r'elativement rares dan' la Pl'osqu'ile, mais
beaucoup plus frequcnLs au SE du fjord d'Onartoq. Les lits sombres
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disparaissent par granitisation, processus qui est graduel. Le resultat
final est represente par un granite contenant quelques rares trainees. A
ce stade la, les quartzites rubanes ne peuvent plus se differencier des
quartzites homogenes transformes.

A Isaussårssuk et dans la region du Lac 980 m le caractere rubane
n'est pas aussi fortement exprime qu'a Akuliaruserssuaq (fig. 35).

Petrographie
La proportion du quartz et des feldspaths varie beaucoup, meme dans Un seul

echantillon (table 3).
La texture est granoblastique allotriomorphe. Le quartz est toujours abondant

sinon le seul mineral clair la oir les lits mafitiques sont larges et denses. n est toujours
secondaire, tres deforme a contacts sutures (Pl. 1, fig. 2). La relation entre le quartz
et la distribution des mafites rejoint ce qui a ete dit a propos des skarns. Les lits
basiques ont joue le role d'ecran envers les agents granitisant, conservant ainsi plus
ou moins la composition originelle et empechant la feldspathisation (PI. 2, fig. 1).
Les plagioclases se concentrent parfois en lits. ns sont souvent tres allonges et parfois
porphyroblastiques 0,8 mm. Cette porphyroblastese semble etre posterieure a la
formation de l'epidote. En presence de hornblende et d'epidote, le plagioclase s'altere
facilement en sericite, aiIleurs il reste frais.

Table 3. Analyse modale au compteur de points de quartzites rubanes
transformes (1 ti 5) et de quartzites homogenes (6).

Les analyses de 1 ti 5 proviennent de la region d'Akuliaruserssuaq, l'analyse 6,
d' I vnarssuaq.

1 2 3 5 6

Quartz ............ 57 46,4 I 32,4 28,2 22 42,6
Plagioclases ........ 22 36,8 ! 48,2 50,8 38 54
Microcline .......... - - I 0,6 - 25 2,4
Biotite ............ tr. - I 8,8 9,8

I
2,4 -

Muscovite .......... 0,8 -
I

3,8 2 8,6 -
Hornblende ........ 2 5,4 i - - - 0,4
Epidote ............ 17,4 10,6 I 4,6 7,2 3 0,2
Min. ace............ 0,8 0,8

I

1,6 2 1 0,4
An. % (moyen) ..... 0-5 12 10 12 15? 12

La hornblende forme deux generations; l'une a pIeoehrolsme faible, proehe
d'une aetinote, l'autre est une hornblende eommune. Toutes les deux se transforment
en ehlorite. La OU il yade la hornblende, il n'y a pas de biotite et peu de sphene.
Tandis que la ou des agregats de biotite-epidote-sphene existent, on ne trouve
pas de hornblende. Ceei est tres earaeteristique de ees roehes. Comme dans les skarns,
le sphene est toujours tres eolore. Le mieroeline est de eristallisation tardive, souvent
posterieure a une derniere cataclase. Il n'est pas possibIe de eertifier si tout le mieroline
appartient a cette phase tardive de mobilite du potassium deja observe dans les
gneiss sombres.

Les lentilles de grenats dont nous avons parle plus haut presentent grosso-modo
la meme mineralogie que les skarns. Les pyroxenes y sont eependant plus rares et
passent rapidement a des amphiboles.



III f:voluLioll Pllllonique d'Akuliaruseq 55

Fig. 12. Quarlziles homogenes. Les zones il teinLe grise representent les qllartzites
microcIinises, les parties claire conliennent du quartz, des plagiocIases et un

peu de microc1ine tJ'CS dissernine. Golfe de Tuapait.

b) Les quartzites homogenes

Latcralement et longitudinalement, les quartzites rubanes passent
il des facies homogenes Loujours tres quartzeux il. texture granoblasLique.
Les mineraux sont les memes quo precedemment, mais les mafites ne
depassenL pas 2 ou 3 %,

L'analyse No. 6, table 3 provient du golfe de Tuapait OU ces roches
for'ment un des meilleurs affleurement de toute la region. Il s'agit d'un
horizon (voir' Lable 2, p. 27 et fig. 12) tres large de couleur blanche, dont
le rares mineraux 'ombres creent des sLructures planaires et lineaires
concordantes aux strucLures regionales. Les quartzites blancs sonL
envahi par du microeline dispose en horizons ou en « tache d'huile)}
discordanLe. La presence de microc1ine colore la roche en rose.

Au microscope, on peut voir que le microeline 'sL tardif: il apparait
d'ahord dans le fis ure des plagioclase', puis ous forme interstitielle,
pOUl' finalement former pre' du 45 Ofo de la roche.

Sur les hauteurs d'Ivnarssuaq, ces roches ne se di tinguent plus des
granite , elles sont toujours tres acides. Les feldspaths y deviennent
porphyroblastiques. Le microeline contient de nombreuses inclusions de
plagioclasC's d'orientaLions optiques difTer'entes indiquant aussi une
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formation tardive du feIdspath potassique. A cet endroit, les dernieres
etapes de la recristallisation de ces roches ont pu etre separees:

1) Porphyroblastese de plagioclases et de microelines, ces derniers
remplacent partiellement les plagioclases.

2) Cataclases provoquant la formation de textures en mortier et de
fissures mineralisees par des oxydes de fer.

3) Recristallisation du quartz, plagioclase, microcline et muscovite qui
remplissent les fissures des anciens cristaux. Phenomenes de corrosion
entre plagioclases et microelines avec formation d'aureoles albitiques
sur les bords des plagioclases au contact des microclines. Formation
d'une seconde generation de perthite posterieure il. la cataclase.

4) Legere saussuritisation des plagioclases de la phase 3. Ces phenomenes
sont communs il. tous les quartzites transformes de la region d'Iv
narssuaq, on retrouve la meme sequence dans les gneiss et granites il.
grain fin. Dans certains echantillons, il est encore possibIe de fixer une
cinquieme etape grace il. l'existence de veines feldspathiques, generale
ment albitiques. Ces veines se sont parfois formees par un processus
de diffusion laterale. Les produits de remplissage de la veine (albite,
microcline) proviennent alors de cristaux encaissants et empietent
parfois sur un mineral juxtapose.

2. Conc1usion

II est impossible de connaitre la composition originelle de ces
quartzites transformes. Le eas des quartzites rubanes est cependant plus
clair que celui des quartzites homogenes grace il. plusieurs reliques assez
bien preservees. On peut proposer l'evolution suivante bien, qu'il y ait
d'autres possibilites. II s'agissait probablement de series greseuses alter
nant avec des horizons plus basiques, par exemple marneux. La compo
sante basique devait du moins partiellement former le ciment entre les
grains de quartz. Les transformations se sont faites probablement de la
maniere suivante: 1) apres ou lors du metamorphisme, des feldspaths
envahirent la roche n'epargnant que les zones centrales des horizons
riches en impurete (hornblende, grenats, epidote) qui auraient joue le
role d'ecran. Dans un stade plus avance, ces horizons furent eux-memes
disperses, probablement il. la faveur de deformation. 2) le microcline fait
son apparition parfois timide, parfois en masse, donnant un granite il.
grain fin.

Les quartzites homogenes bien que derivant partiellement de quart
zites rubanes, n'ont probablement pas dans leur totalite une composition
origineIIe semblable. Une origine arkosique ne peut pas etre eliminee.
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Une partie du microcline est cependant secondaire, mais pourrait etre
due il. une remobilisation in situ ou il. un apport; l'un ou l'autre de ces
phenoml'mes s'est fait posterieurement il. une forte cataclase d'åge saneru
tien ou tardi-sanerutien probable.

C. Les amphibolites et leurs produits de transformation

Les amphibolites se divisent en deux groupes:

1) Les amphibolites superieures

2) Les horizons amphibolitiques situes dans les migmatites et granites
derives en majeure partie de metasediments (voir les deux chapitres
precedents).

Ces roches ne forment pas il. proprement parler une reelle unite
petrographique. Leurs compositions varient entre des hornblendites et des
granites et parfois meme des syenites. Les roches pregranitiques furent
cependant en general des amphibolites dont l'indice de coloration variait
entre 90 et 30.

1. Les amphibolites superieures

a) Situation geologique et geographique

Elles se concentrent en trois regions:

- Celles de Narssarssuaq affleurent au SW des monts Asatdlut et au
NE des grands lacs 45 m et 50 m. Elles dessinent un demi cercle et
sont limitees au NE par des granites et migmatites ketilidiens reac
tives, au NW et partiellement au SW par des granites plus jeunes
sanerutiens.
Les meilleurs affleurements se situent dans les iles d'Ivnatsianguaq.

- Les amphibolites d'Asatdlut au NE du massif du meme nom sont
entierement entourees par des granites jeunes.

- Le troisieme groupe de beaucoup le plus important et le plus
heterogene est situe entre les fjords et l'inlandsis. Il forme la totalite
de cette immense region il. l'exception d'une mince bande de gra
nites anciens sur le flane NW de la vallee d'Onartoq, de quelques
larges affleurements pres du glacier de Sioralik et des grandes masses
de granites jeunes d'Isortoq (ces derniers derivent en majeure partie
d'amphibolites, voir p. 148).

b) Situation structurale (bref aper~u)

Selon l'hypothese structurale, ces amphibolites sont situees au
sommet de toutes les series; gneiss sombres, quartzites, migmatites
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nebulitiques et gneiss oeilles qui, il l'exception de ces derniers appartien
nent probablement il d'anciens metasediments. A Asadtlut et partielle
ment il Narssarssuaq, elles sont separees des series inferieures par des
granites jeunes qui derivent partiellement d'amphibolites. Dans ces deux
localites, les granites jeunes sont partiellement en discordance sur les
migmatites inferieures. Dans la vallee d'Unartoq, il y a concordance entre
amphibolites et granites anciens. Au glacier de Sioralik, les amphibolites
reposent il nouveau sur des granites plus jeunes. Le couple granite jeune
amphibolite est caracteristique (voir p. 155).

L'epaisseur des amphibolites est difficilement appreciable. On ne
connait nulle part de series superieures. D'apres la construction de profils,
on peut faire les estimations suivantes:

A Narssarssuaq: minimum 500 m.
A Asatdlut: minimum 300 m.

Entre les fjords et l'inlandsis: quelques centaines de m et peut-etre
plus de 1000 m.

c) Les amphibolites de Narssarssuaq et d'Asatdlut

Sur le terrain, ces roches se divisent en deux facies petrographiques
qui sont geographiquement distincts:

1) Les amphibolites il grain fin (0,2 il 0,6 mm)

Ces amphibolites forment la majeure partie des affleurements. Leur
couleur est noire il gris, leur composition basique; elles sont tres souvent
granitisees. La roche est pauvrement foliee ou schisteuse. Elle est souvent
tachetee de « glomero-porphyres )} ou porphyroblastes, de feldspaths ou
de hornblendes.

2) Les amphibolites il grain moyen ou grossier (0,6 il 1 cm)

Leur teinte est generalement tres sombre. Elles ne presentent que
tres rarement des structures foliees ou schisteuses. En quelques endroits,
il est possibIe d'observer il l'oeil nu des textures blasto-ophitiques. La
roche est tres souvent recoupee diablastiquement par de longs feuillets
de biotite, specialement dans les facies tres basiques. Il existe toute une
gradation entre des hornblendites presque pures et des amphibolites, ces
dernieres sont plus communes que les autres. La distribution geographique
des amphibolites il grain moyen ou grossier est indiquee sur la PI. 11,
par de petits cercles noirs. Structuralement, elles forment la base des
amphibolites il grain fin, en plusieurs endroits cependant, on retrouve une
mince epaisseur de facies fins sous les facies grossiers (voir fig. 13). A
Asatdlut, les facies grossiers presentent une epaisseur minimum de
200 m.
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3) Autres types de roches dans les series amphibolitiques

A Narssarssuaq et Asatdlut, on n'a jamais observe d'autres roches
au milieu des series. C'est seulement a la base, pres des contacts, qu'on
note des intercalations d'horizons de gneiss rubanes souvent tres forte
ment plissotes, contenant parfois des lentilles basiques, des migmatites
nebulitiques d'age ketilidien epargnees par les granites jeunes. L'un de
ces horizons peut se suivre au NNE des grands lacs 60 m, 45 m (Narssar
ssuaq). Son epaisseur apparente atteint plus de 200 m au SSW et va en
s'amincissant vers le NE. On peut y construire des axes de pIis d'orienta
tion analogue a ceux dessines par les structures regionales. Ces horizons
semblent done conformes aux grandes structures de la region. On a pu
observer plusieurs intercalations de ce genre a l'E du lac 60 m et sur
toute la zone NE du demi cercIe. ns sont souvent trop minees pour etre
cartographies.

Entre les lacs 45 m et 60 m existe un niveau amphibolitique de
100 m d'epaisseur environ, qui se rattache aux grandes masses, mais dont
la structure et la composition est Iegerement differente. n est compose
d'amphibolites massives, alternant avec des gneiss rubanes a amphiboles
ou epidotes. n semble avoir ete tres fortement tectonise.

4) Structures primaires

Au point 105 m on a observe un rubanement compose de roches
basiques et ultrabasiques. Les contacts entre les deux composantes sont
francs. L'orientation subhorizontale correspond aux structures de la
region et a la surfaee de contact entre granites jeunes et amphibolites.
n n'a malheureusement pas pu etre fait d'etude precise a cause de la
mauvaise qualite de l'affleurement.

5) Succession lithologique

Tous les elements decrits plus haut semblent, a premiere vue, assez
disparates. Mais une fois integres dans le cadre structural, ils prennent
une signification toute diff erente. Voici resumees, les differentes succes
sions (fig. 13).

N arssarssuaq

1. Granites et gneiss migmatitiques anciens, probablement formes, en
majeure partie a partir de metasediments.

2. Granites gneissiques et gneiss oeilles avec nombreuses reliques
d'amphibolites se transformant en granites jeunes sanerutiens.

3. Amphibolites a grain fin de tres faible epaisseur, avec en quelques
endroits, intercalation de gneiss sombres rubanes, en relique dans une
matrice granitique.
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COUPES LITHOLOGIQUES (schematisecs)

sw NE E w
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Fig. 13. Coupes illustl'ant les dilTel'entes successions lithologiques entre les secleul's
de; l al'ssal'ssuaq (I), Asatdlut (li), debut de la vallee d'lhaJ'toq (111), Jac 730 m (l V),
lac 760 m (V), lac H30 m (VI) et SW du gJacier de Siol'alik (VII). 1 = migmatites
anciennes, en majorite nebulitiqucs, 2 = gneiss oeilles, 3 = amphibolites il gl'aill fin,
4 = amphibolites a grain grossier, 5 = gneiss rullan6s sombl'es, 6 = granitcs jeuncs,

7 = discol'dances partielles.

4. Amphibolites a grain gl'ossier presentant des facies melanocrates et
holomelanocrates.

5. Puissante serie d'amphibolites a grain fin.
Entre 1. et 2. on observe en plusieurs endroits une diseordanee.

Asatdlut

1. Granites et migmatites anciens.

2. Granites jeunes derivant de granites gneissiques et gnelss oeilles il
nombreuses reliques basiques.
Ces derniers derivent eux-memes, du moins partiellement des amphi
bolites 3.

3. Amphibolites il grain fin.
4. Amphibolites a grain grossier. Les facies holomelanocrates sont plus

rares qu'il Narssarssuaq. On ne connait pas de serie superieure.

d) La region situee entre les fjords et l'inlandsis

Si l'on penetre dans la vallee d'unartoq du SW au NB et qu'on
etablisse des profils sueeessifs pcrpendieulaircs aux struetures, on obtient
les differents sehemas suivant :

1) Debut de la vallee d'unarLoq
Prom. \V-SE, c'est-a-dire de la base au sommet suivant l'hypothese

strueturale.
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1. Tres large sene formee par les gneiss sombres d'Isaussårssuk, les
quartzites et les migmatites nebulitiques.

2. Granites gneissiques et gneiss oeilles avec nombreuses inc1usions
lenticulaires basiques (plus de 200 m).

3. Amphibolites a grain fin avec nombreuses zones lenticulaires grano
dioritiques. Le passage entre 2. et 3. est graduel.

2) Hauteur du lac 730
Dans cette region on peut completer le profil vers le SE. Au-dessus

des amphibolites a grain fin, d'epaisseur apparente de 50 a 100 m, on
retrouve des amphibolites il. grain grossier. La plupart sont holomelano
crates et forment de grandes masses noyees dans les facies fins ainsi que
dans des granites et des granodiorites. L'epaisseur apparente est d'environ
100 m.

3) Terminaison NE de la vallee d'Unartoq (lac 760 m).

Le profil est sensiblement different des precedents. Aux migmatites
nebulitiques et granites ketilidiens, qui forment en quelque sorte l'epine
dorsale de toute cette region, succedent des gneiss rubanes tres sombres
alternant avec des granodiorites gneissiques. Ces roches contiennent en
outre de nombreuses lentilles amphibolitiques qui deviennent de plus en
plus importantes vers le NE (c'est-a-dire dans les zones superieures), OU
elles forment parfois des masses de plus de 100 m de Iong (voir PI. 11).
La majeure partie de ces amphibolites sont du type grossier.

Au milieu de ces masses basiques apparaissent des horizons de gneiss
tres riches en micas et en grenats, analogues a ceux d'Akuliaruserssuaq.

Plus au NE encore, la quantiM de lentilles amphibolitiques diminue.
Elles font progressivement place il. des gneiss rubanes a amphiboles tres
sombres alternant avec des horizons amphibolitiques et des horizons
granodioritiques. Ces trois types de roches, intimement associes sont tres
repandus dans cette region et jusqu'au fjord de Sermilik (S. AYRTON &
M. WEIDMANN, com. verb.). Les granodiorites sont en partie des produits
de transformation des gneiss rubanes et des amphibolites, mais semblent
aussi representer un materiel originel plus acide. Bien que les facies
soient differents entre les lacs 730 m et 760 m, il semble d'apres l'analyse
structurale qu'on pourrait les englober dans un meme etage stratigraphi
que. Il y aurait un changement lateral de facies.

4) SW de la vallee d'Isortoq E (jonction de la vallee et du
grand glacier)

La situation y est analogue il. celle du lac 760 m. On y observe
cependant peu d'amphibolites massives. Aux lacs 1080 m et 1430 m, les
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gneiss rubanes contiennent plusieurs horizons de gneiss tres micaces et
des horizons de silicates calciques (skarns), analogues il ceux d'Ivnarssuaq,
mais beaucoup moins deformes. La base de ces gneiss rubanes est formee
par des migmatites constituant l'epine dorsale de toute cette region, le
sommet: par 50 il 100 m d'amphibolites il grain fin qui passent plus haut
aux granites jeunes.

5) SW du glacier de Sioralik

La situation est analogue il celle d'Asatdlut. Une immense masse
d'amphibolites il grain fin, tres homogenes, mais plus fortement graniti
sees reposent sur les granites jeunes. A la base, mais dans les amphibolites
il grain fin, on peut suivre un horizon assez continu de facies grossiers,
melanocrates il holomelanocrates.

6) Vallee d'Isortoq E, SE du lac 1390 m

Au contact entre granite jeune et amphibolites, on observe une zone
assez importante de gneiss rubanes qui pourraient etre la continuation de
ceux du lac 1480 m.

Ceci n'est cependant pas certain, car entre ces deux localites se situe
l'immense masse de granite jeune ou l'analyse structurale n'a pas pu
iltre poussee tres loin.

On voit donc qu'en suivant les differentes successions lithologiques
sans jamais perdre de vue le point de vue structural, on arrive il etablir
de l'ensemble une image assez nette bien que necessairement schematique.
Les granites anciens et les amphibolites de type grossier en sont les deux
fils conducteurs.

e) PHrographie

Les commentaires ci-dessous concernent les facies fins et grossiers
des amphibolites d'Asatdlut, Narssarssuaq et du SW de la valMe d'Unar
toq il l'exclusion des series de gneiss rubanes des regions NE qui n'ont
pas fait l'objet d'une etude speciale.

1) Les amphibolites il grain grossier

On a vu qu'il existait dans ce groupe des roches de differentes basicite,
les plus basiques seront decrites d'abord.

Composition : Plagioclases (An 40-55 %) 8 il 30 %
Amphiboles 50 il 90 %
Pyroxenes traces
Biotites O il 25 %

Apatite 3 il 5 %
Magnetite, Ilmenite, Sagenite : traces
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L'indice de colorationvarie entre 90 et 60. Le plagioclase est forte
ment saussuritise et presque toujours interstitieI. Parfois il devient
porphyroblastique et englobe alors plusieurs cristaux de hornblende.

n existe deux varietes d'amphiboles qui passent de l'une a l'autre.
Le centre du cristal est forme par une amphibole incolore qui passe sur
les bordures du cristal a une hornblende commune. Dans l'echantillon:
GGU 48504, on a mesure: 2Vx = 74, z II c = 20 dans la hornblende et
2Vx = 82, z II c = 14 dans l'amphibole incolore qui apparait done comme
une variete actinolotique. Dans quelques echantillons, le centre de ces
deux varietes est constitue par des pyroxenes reliques. Toutes les varietes
sont en continuite optique. Il est evident qu'il s'agit d'une serie de trans
formations a partir du pyroxene. Dans d'autres eas, la variete actinolitique
presente un aspect fibreux et se greffe alors au hasard des cristaux
de hornblende. Elle pourrait etre interpretee comme une relique (ancienne
ouralitisation?) ou comme une forme d'alteration retromorphique de
la hornblende. Le pyroxene monoclinique appartient probablement a la
serie des augites.

La biotite forme de longs cristaux (jusqu'a 2 cm) disposes dia
blastiquement. La couleur en est brun-roux, intense (cette couleur est
caracteristique des biotites de toutes les amphibolites superieures). Elles
croissent aux depens des amphiboles et sont surtout concentrees dans les
zones proches des granites jeunes, loin des contacts, elles ne s'observent
plus.

Elles paraissent done s'etre formees par metasomatisme a partir de
ces derniers. Des deformations tardives provoquent la chloritisation
(pennine) des biotites. Les facies tres biotitises sont tres riches en sphene,
qui provient en majeure partie de la transformation des amphiboles.
L'apatite peut former jusqu'a 5 0J0 de la roche. Constamment idiomorphe,
c'est un mineral caracteristique de ces amphibolites superieures. an
observe en outre un peu de sagenite dans les biotites, et des oxydes de
fer, principalement de l'ilmenite.

Ce sont dans les facies moins basiques (indice de coloration entre 60
et 40), que l'on observe des reliques de textures subophitiques (les lattes
de plagioclases sont plus longues que le diametre moyen des mafites
(WILLIAMS, TURNER & GILBERT 1955), PI. 2, fig. 2).

La roche est constituee de 40 a 60 % de plagioclases, le reste etant
reparti entre la hornblende (20 a 30 %), le pyroxene (5 a 25 %), la
biotite (5 a 25 0J0) et l'apatite (3 il. 5 %). La composition des plagioclases,
mesuree par la methode de FEDOROV (abaques de RHEINHARD), varie
dans les cristaux primaires comme dans les cristaux recristallises entre
55 et 25 % d'anorthite. Les plagioclases sont toujours bien macles
(albite et albite-pericline) et I8gerement saussuritises. Le zonage idio-
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morphe est caracterise par de nombreuses oscillations, limitees entre 10 et
15 Ofo d'anorthite.

Le pyroxene incolore appartient a la serie des augites. Il presente
encore de nombreux contacts primaires avec les lattes de plagioclases
(PI. 3, fig. 1). Comme dans le cas precedent, il se transforme d'abord en
amphibole incolore, puis en hornblende commune. La biotite se transforme
en pennine. On observe en outre du sphene, des oxydes de fer et parfois
des zircons idiomorphes.

La sequence des transformations est la suivante:

hornblendes-----+actinotes
I
t

(biotites-sphenes-epidotes)
I
{-

pyroxenes -----+

(hornblendes ?)

pennine

Dans les regions eloignees des granites, les plagioclases ne font que
recristalliser avec formation accessoire de quartz. Dans les zones de proche
eontact, ils sont souvent corrodes par le microcline et parfois recristallisent
en porphyroblastes. La texture de recristallisation est granoblastique
hypidiomorphe.

2) Les amphibolites a grain fin

Generalement, elles presentent une texture granoblastique allo
triomorphe. L'indice de coloration varie entre 50 et 20. Le plagioclase
(An 45 a20 Ofo) forme parfois des phenocristaux idiomorphes, « baignant »

dans une matrice de petits plagioclases allonges, arranges selon des
orientations tres diverses. Cette texture semble etre primaire.

Les actinotes, le pyroxene et l'apatite sont moins frequents que
dans les facies precedents. Le quartz, le microcline et la biotite sont
plus ou moins frequents selon l'intensite de la granitisation. La biotite
s'oriente souvent et forme une structure planaire difficilement visible a
l'oeil nu.

Dans l'horizon tres deforme situe au N du lac 45 m (Narssarssuaq),
la plupart des plagioclases et des hornblendes se sont transformes en
epidote (jusqu'a 50 Ofo de la roche). Celle-ci presente parfois des textures
spherolitiques tres belles. Le noyau des spherolites est souvent de l'oxyde
de fer.

Donc ici comme dans les skarns d'Ivnarssuaq, un metamorphisme
retrograde, probablement en relation etroite avec des mouvements
intenses, est nettement perceptible. L'åge n'en peut pas etre fixe.
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Dans ce groupe on a observe une seule fois des traces de texture
subophitique, cela proche d'un facies grossier. La roche est analogue aux
amphibolites il. grain grossier, seul le grain est plus fin. Elle pourrait
correspondre il. un contact de refroidissement.

3) Etude optique des amphiboles

Pour preciser les variations existant entre les diverses amphiboles,
on en a fait une etude optique en mesurant 2Vx et z 1\ c. Le premier varie
82° et 56°, le second entre 14° et 25°. Dans une meme coupe mince, la

2Vx
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15 20 25 Zl\c

Fig. flt. Diagramme montrant la distribution de 2Vx par rapport a z A c des amphi
boles de la serie des amphibolites superieures (cercles vides) des horizons amphiboliti

ques (cercles pleins).

variation peut etre respectivement de 8° et 5°. Rapporte sur un tableau
(fig. 14), les mesures evoluent conjointement et bien que la dispersion soit
grande (cela tient surtout aux mesures difficiles arealiser et probablement
il. une variation reelle), on peut tracer une courbe; celle-ci est tres diffe
rente de celle que donne TROGER (1956) Il est impossible de preciser de
quelle maniere cela se reflete sur le chimisme. Il est interessant de noter
que cette variation ne correspond pas necessairement il. une variation
analogue du pleochrolsme. Une amphibole avec 2Vx grand ne presentera
pas necessairement une teinte paIe bien que cela se verifie dans la
plupart des eas.

f. Les phenomenes de granisation et les contacts

On peut distinguer quatre formes de granitisation:

1) La premiere cree des structures orientees. Elle est de loin la plus
importante dans les amphibolites il. grain fin. Dans la masse basique,

175 5
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Fig, 15. Granitisation, pal' le granite jcunes, des amphibolites il. grain fin de Nal'
ssarssuaq. Le granite ne lai c plus que des lentilles eInJees de materiel basique a

divers degres de tran formation. ~ du Lac 60 m,

apparaissenL d'abol'd de petites lentilles gramtlques orientees dan
une meme direction, qui forment des arLeriLes en s'inLensifiant et ne
laissent plus que des lentilles basiques en forme de poisson et dont la
densite d€lcroit lorsqu'on approche des contacLs (fig. 15). A l'interieur
des masses basiques les granites forment des horizons de quelques
metres d'€lpaisseur se terminant en biseau. Il ya en fait reproduction
å une €lchelle plus gl'ande des structures des contacts.

2) Le granite forme des agmatites dont la grandeur des fragments e. t
variable (fig, 16). Lorsque ce facies €lvolue par graniti abon, il ne
reste plus que quelques inc1usions plus ou moin sombres pro en
tant souvent des fronts de transformation succe sif (voir fig. 44).
Les contacts entre les differents front ont francs. Parfois il s'y
forme des concentrations hornblenditiques de quelques cm de dia
metre gui sont d'excellents exemples de difTerenciaLion m€ltamor
phiqucs.

3) La granitisation homogene correspond å une quarLzo-feldspathisation
r€lgulierement di tribu€le sur de grande urfa es i les affleuremenLs
sont assez etendus, on peut voir gue cette granitisation correspond il
une agmatitisation de tres grande €lchelle.
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Fig. 16. Agmatisation des amphibolites il. grain grossier pUl' les granites jeunes de
Nars arssuaq. Iles d'lvnatsiånguaq.

4) Contacts francs entre granites et amphibolites. La structure 1) esL
commune dans les contacts avec les granites jeune de Narssarssuaq~

d'Isortoq et de granitc anciens. Elle est plus rare il satdlut. La
structure 2) est caracteri tique des facies grossiers et tres ba ·iques.
Elle est tres communc il Asatdlut. La structure 3) s'observe partout
avec plus ou moins d'intensite et les contacts francs sont fr'equents il.
AsaLdlut, rares il Isortoq, inexi tant il .arssar suaq.

g) Petrographie des facies granitises

Dans la vallee d'Dnartoq OU il fuL possibie d'etudier une serIe de
transformations au contact de granite et migmaLites anciens, l'evolution
est la suivante:

1) Legere recristallisation des plagioclases.
5*
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2) intensification de la recristallisation et apparition d'un peu de micro
eline et quartz interstitiel.

3) pres des granites, le microcline corrode les plagioelases avec formation
de textures myrmekitiques et devient souvent porphyroblastique.

Pendant toute cette evolution, il y a formation de plus ou moins de
biotite qui generalement s'oriente dans une meme direction et cause
d'abord une texture schisteuse qui, dans un stade plus avance, evoluera
par segregation des differents mineraux vers une structure foliee. Le
stade final est represente par un granite a grain moyen ou grossier a
structure gneissique tres marquee.

Au contact des granites jeunes de Narssarssuaq, les phenomenes sont
assez analogues. Le quartz n'accompagne pas toujours le microcline et
l'on peut parler dans certains endroits, d'un front potassique precerlent le
front de silice et creant ainsi des roches de la classe des syenites. Ainsi
l'echantillon GGU 48775 est constitue d'env: microcline 25 % , plagioelase
27 0J0, amphibole 30 0J0 dont les 3/4 sont formes par la variete actinoliti
que, biotite 15 0J0 et mineraux accessoires. Ces facies ne representent
cependant que des particularites locales.

En d'autres endroits, des mouvements de cisaillement ont precede
la granitisation : la biotite et les plagioelases recristallisent en s'orientant
parallelement a une schistosite. Le microcline lui-meme est post-cinemati
que et forme de tres grands porphyroblastes. Ceci revient a dire que locale
ment du moins, le front de deformation precerla le front de granitisation.

Au contact des granites jeunes d'Asatdlut, les phenomenes sont encore
un peu differents. On a deja vu que les structures agmatitiques etaient
des formes de granitisation communes realisees dans un cadre plus statique,
ou l'on voit que l'apport de microcline et de quartz s'est fait dans une
roche peu ou pas deformee et souvent meme non recristallisee. Ainsi, dans
certains cas, il est possibIe de retrouver l'ancienne texture subophitique
grace aux plagioelases litteralement pseudomorphoses par le microeline.

Le granite jeune d'Asatdlut a exerce un leger metamorphisme de
contact en causant la cristallisation d'une seconde generarion de pyroxenes
disposes en petits grains dans la roche. Au contact de ce granite, l'evolution
des amphibolites est generalement la suivante:

Pyroxene . . . . . . . . . . . . .. .
Hornblende ? .

Plagioelase . . . . . . . . . . . .
Biotite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Microcline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quartz . .
Chlorite .

temps
-----------------------+
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En resume, on peut conclure qu'a l'echelle microcsopique et macro
scopique, la granitisation ne presente pas les memes effets, cependant,
partout elle est liee a un apport de potasse indeniable qui s'accompagne
d'un apport de silice simultane, posterieur ou anterieur au potassium.
D'autre part, la granitisation par les granites anciens et les granites
jeunes de Narssarssuaq s'est gimeralement faite dans un cadre en mouve
ment ce qui s'oppose a la granitisation des amphibolites d'Asatdlut qui
semble s'etre faite dans un cadre plus statique.

h) Petrogenese et conc1usions

En resumant les observations ci-dessus, on arrive aux conclusions
suivantes:

Les amphibolites proprement dites representent une serie basique de
grande epaisseur (minimum 500 m) passant au NE et il l'E (region haute
de la vallee d'Unartoq et inlandsis) a des gneiss rubanes sombres.
L'extension minimum du SW au NE est d'environ 40 km, du SE au NW
de 5 km dans la region de Narssarssuaq (cette valeur est probablement
plus grande puisqu' on retrouve des amphibolites d'aspect semblable de
l'autre cote du fjord de Lichtenau, (BUTTET 1963). A la hauteur du glacier
de Sioralik, la largeur est d'au minimum 12 km.

La base est formee d'amphibolites il grain fin surmontees par des
amphibolites il grain plus grossier dont les termes melanocrates provien
nent de roches intrusives (l'epaisseur peut atteindre 200 m), elles sont
surmontees il nouveau par des amphibolites il grain fin.

L'åge des amphibolites situees entre Narssarssuaq et le fond de la
vallee d'Unartoq est probablement le meme; la correlation avec les
amphibolites du glacier de Sioralik est plus douteuse. Ces roches se sont
mises en place avant les deformations et le plutonisme ketilidien.

L'origine des facies grossiers (texture subophitique) semble assez
claire, il est plus difficile de trouver une explication aux facies fins. Nous
avons etabli trois analyses chimiques partielles des facies grossiers
holomelanocrates (analyse 1) melanocrates (analyse 2) et des facies fins
(analyse 3) que nous comparons avec un filon metadoleritique d'åge
kuanitique et des basaltes (table 4).

Les analyses 2 il 5 presentent un chimisme comparable. La quantite
legerement plus faible de FeO, MgO et CaO ainsi que le pourcent de Na 20
un peu trop eleve pour des gabbros dans les analyses 2 et 3 sont probable
ment il mettre sur le compte de la granitisation. Sous le microscope,
les echantillons 2 et 3 presentaient des traces de quartz, un peu de
biotite et etaient recristallises a 70 %.

Les analyses 2 et 3 representeraient done des roches de nature gab
brolque alors que l'analyse 1 se rapprocherait de la famille des peridotites.
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Table 4. Analyse comparee des amphibolites superieures arec une
mtitadolerite et des basaltes.

III

1 2 3 5

I

FeO ................... 8,91 5,77 ! 5,93 7,72 6,37
MnO 0,15 0,13 ! 0,24 0,16 0,31..................

IMgO .................. 17,52 5,00 3,75 5,13 6,17
CaO ................... 5,95 7,05 7,95 8,60

i
8,95

Na.O .................. 1,40 4,00 4,10 3,31 3,11
K 20 ................... 11,2 1,24 I 1,50 1,72 I 1,52

1. Amphibolite holomelanocrate (vallee d'O"nartok).
2. Amphibolite melanocrate (Asadtlut).
3. Amphibolite melanocrate, facies il. grain fin (vallee d'Unartok).
4. Filon amphibolitique kuanitique (metadolerite) (Ile d'O"nartok).
5. Basaltes (moyenne) DALY (1933).
Chimiste: BJØRN L BORGEN.

Si l'on integre ces resultats dans l'image generale, l'on peut formuler
l'hypothese generale suivante:

Les amphibolites a grain fin representeraient une large serie de
roches volcaniques extrusives dont la base aurait ete le siege d'intrusions
en forme de sills de composition analogue aux laves (facies grossiers
melanocrates). Ces sills auraient subi des difierenciations partielles (facies
hypermelanocrates et holomelanocrate).

L'origine ortho des amphibolites il. facies fin repose sur plusieurs
arguments:

- homogeneite quasi totale de toutes les roches et absence de structure
dans presque toute la serie il. l'exception des zones de contact. Si
l'on supposait que ces series etaient d'origine para on s'attendrait il.
observer quelques lits difierencies et surtout une forte schistosite ou
foliation qui ne manquerait pas de se produire au sein de la masse.
composition chimique analogue aux facies grossiers (sills) suggerant
une origine analogue des deux magmas.

- presence de textures rappelant les textures des basaltes (megacristes
de plagioclases idiomorphes dans une matrice de petits plagioclases
allonges, disposes selon des orientations quelconques).

Les facies grossiers melanocrates s'interpretent beaucoup mieux
comme des sills que des coulees volcaniques. Dans ce dernier eas, il
faudrait admettre que les textures subophitiques peuvent se former sur
une epaisseur de plus de 200 m lors d'une seule coulee ce qui, il. notre
connaissance, ne s'est jamais observe.

Les facies holomelanocrates s'interpretent mieux aussi comme des
differenciations il. partir du sill que comme des intrusions peridotitiques,
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cela est base sur les textures, et la composition un peu trop acide pour
une peridotite. Il n'est naturellement pas possibie de choisir entre un
mecanisme de differenciation magmatique ou metamorphique (SØREN
SEN 1953).

La correlation genetique entre les amphibolites et les gneiss rubanes
de la region NE (inlandsis) est assez delicate.

Ou ceux-ci correspondent il des horizons stratigraphiques differents,
ou il s'agit de deux facies d'un depot synchrone.

On a vu que cette derniere possibilite etait plus plausible que la
premiere pour des raisons structurales. Dans ce eas, les lentilles de roches
melanocrates et holomelanocrates que l'on observe il la base de ces
gneiss pourraient correspondre il des sills ayant fait intrusion il la base
des amphibolites. Les gneiss rubanes seraient d'origine pyroclastique ou
sedimentaire?

L'hypothese d'une origine volcanique est plus plausible dans le cadre
de la geologie regionale. On sait que dans la region du fjord de Sermilik
(WEGMANN 1938, ESCHER 1966) ou le front de granitisation n'est pas
monte aussi haut dans les series, il a ete possibie de definir une serie
volcanique de plus de 900 m composee essentiellement de pillow lava et
de produits pyroclastiques. On observe il l'interieur de ces series plusieurs
sills gabbroiques. Les pillow lava y ont un caractere spilitique. Grace il
une analyse structurale detaillee (J. MULLER 1962, archives du GGU),
il a ete possibie de suivre ces roches sous un facies tres transforme, entre
Sermilik et Dnartoq. Il reste cependant quelques incertitudes (voir
ALLAART 1964) de part et d'autre du fjord de Sermilik OU d'un cote
les roches volcaniques sont tres fraiches et de l'autre presque totalement
granitisees. Certains geologues avaient pense il l'existence possibie d'un
geosynclinal plus jeune dans la region S de Sermilik, qui serait d'age
post-ketilidien, avec sedimentation pendant la periode kuanitique et
plutonisme pendant la periode sanerutienne. Cette idee semble cependant
pouvoir etre abandonnee etant donne les resultats obtenus il Akuliaruseq.

A Akuliaruseq, le probleme de Papport granitique peut etre resolu.
Il est impossible d'apprecier le volume d'amphibolites totalement
granitisees, mais celles-ci representent au minimum le tiers de toutes les
roches. Ce qui signifie, si Pon s'en tient il un ordre de grandeur moyen, que
150 il 200 km2 de roches de composition gabbroique ont passe il une
composition granitique. Cette enorme migration de matieres, principale
ment de potassium et de silice, ne peut se faire qu'a partir des zones
profondes. La theorie de la degranitisation des etages granulitiques
(RUIBERG 1952) semble le mieux expliquer de teIs phenomenes.
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2. Les horizons amphibolitiques concordants

Dans la presqu'ile on compte une dizaine d'horizons amphibolitiques
pouvant parfois affleurer sur de tres longues distances (maximum 10
km). Structuralement, ils ont une tres grande importance et peuvent
servir comme des horizons stratigraphiques dans l'elucidation des
structures.

an en compte trois importants:

L'un se suit depuis le N du village d'Akuliaruseq jusque dans la
region des lacs 45 m 50 m et il est possibIe qu'il se continue dans les
granites jeunes de Narssarssuaq (voir PI. 10). Le second dessine plus ou
moins la limite superieure des gneiss d'Ivnarssuaq et se perd il. l'extremite
NE de ce massif. Le troisieme peut se suivre d'une maniere continue
autour des Monts Asatdlut. D'autres de moindre importance ont ete
dessines sur la carte geologique.

Tous ces horizons il. l'exception de ceux inclus dans les granites jeunes
presentent les memes relations structurales avec les roches encaissantes:

Ils sont concordants et d'åge anterieur aux deformations et au
plutonisme ketilidien (une legere obliquite pourrait exister sans
qu'il soit possibIe de la deceler avec les methodes d'analyse struc
turale).

- Des structures ou textures primaires ne se retrouvent nulle part.
Toute leur geometrie interne est secondaire et due aux deformations
et granitisations posterieures il. leur mise en place.
La granitisation et les deformations produisent deux types de
structures:
Une agmatitisation (fig. 17). Dans certains eas, les fragments
d'agmatites ont bouge les uns par rapport aux autres. A Igdlorsuat
siait, il existe deux types d'agmatites melanges les uns aux autres.
Le premier correspond aux amphibolites, le second aux gneiss
d'Ivnarssuaq. Ceci indique l'existence d'une «interstratification >}

entre les amphibolites et les gneiss. Dans certains cas, on peut
distinguer plusieurs fronts d'agmatitisation d'åge different.
Au N d'Akuliaruseq, la roche encaissante est composee de granite il.
grain moyen plus ou moins gneissique contenant des reliques
migmatitiques de gneiss sombres. Le centre de l'horizon est forme
d'agmatites hypermelanocrates coupees de petits filonets quartzo
feldspathiques. En se dirigeant vers les bordures, le materiel quartzo
feldspathique devient de plus en plus important, mais se charge de
plus en plus en mafites, sa couleur s'assombrit. Conjointement il
cette augmentation de la basicite du materiel granitique, on observe
une diminution de la basicite des agmatites.
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Fig. 17. AglOatites d'amphiboliles « interstratiflees " avec de agmatiles de gnei.
sombres (il. gauche de la bHe du marteau) dan l'horizon amphibolitique d'Igdlor

sual iail.

Le stade final esL un granite somhl'e dans lequel on retrou ve de
Lache. plus somhres (relique d'agmatites) et des Luches plus claires
qui representent soit des reliques non remohilis6es de l'ancien front
acide ou de nouveaux centres d'activite. Dans ce granite sombre, qui
l'epr'esenLe le tade final d'une agmatitisation, appar'uissenL anouveau
des veine plus claires qui recommencent l proce sus de l'agmatiti.
ation. C'est le second f,'ont d'agmatites. l'inlel'ieur des aO'matites

en yoie d'as -imilaLion, on ohserve des concenLration hornhlenditi·
ques avec fronts acides qui sonL il meLLre sur le compLe d'une
difIerenciation metamorphique. Ces cOl1ccntrations resistent beau
coup rnieux aux nouvelles graniLi alion, et on peut les retrouV81'
jusquc dans Jes facies tre clairs de granite.

tructures ruhanees. Cette structure est tres rare. Il 'agit de gneiss
rubanes basiques dont I'epaisseur des lits varie entre quelques cm
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et quelques dm. Ces gneiss rubanes passent longitudinalement il. des
structures agmatitiques. Dn bel exemple se trouve dans la region de
Niaqornap Qava au NE de Sletten.

La composition comme les textures de ces roches est absolument
identique aux facies grossiers des amphibolites decrites au chapitre
precedent. On retrouve le meme facies holomelanocrate et melanocrate.
Les relations entre les deux varietes d'amphiboles sont les memes (fig. 14);
cependant les centres actinolitiques sont beaucoup plus restreints et
moins typiques que dans les cas precedents. L'apatite y joue aussi un
rale caracteristique.

Les seules differences sont dues il. l'absence de reliques de textures
eruptives et de pyroxenes. Cette absence est probablement il. mettre sur
le compte des deformations qui se firent plus intensement sentir dans ces
horizons que dans les grandes masses amphibolitiques.

Structuralement, il n'a jamais ete possibIe de relier ces horizons
aux sills des amphibolites superieures. Il est cependant tres probable
qu'ils aient une origine analogue (WEGMANN 1938).

D. Les gneiss oeilles

Le terme de gneiss oeille s'applique il. une serie de roches qui comprend
des granites gneissiques il. grain grossier, quelques arterites, de rares grani
tes homogenes sans structure apparente et de vrais gneiss oeilles.

Ces roches forment la zone de transition entre les series des amphibo
lites superieures et les granites et migmatites derives des metasediments
(voir fig. 13).

Leur extension est assez importante. On les observe surtout sur
la peninsule prolongeant au SE les monts d'Asatdlut ou ils passent
longitudinalement au N, aux granites jeunes et sur la cate W du fjord
d'Onartoq pres de la vallee d'Onartoq. D'autres occurences, de com
position plus acide, moins caracteristiques, apparaissent sur la cate SE
du fjord de Lichtenau, depuis le N du village d'Akuliaruseq jusqu'au
granite jeune. On retrouve quelques petits affleurements il. l'interieur de
la presqu'ile, mais ils ne furent jamais assez importants pour etre carto
graphies.

1. Description macroscopique

Le grain est moyen il. grossier ; la foliation toujours tres bien marquee ;
les yeux de feldspaths de 0,5 il. 4 cm de long, sont en forme d'amande ou
de fuseau et ont parfois l'une des extremites qui se termine brusquement
en forme de cane tres aplati. Dans plusieurs eas, le grand axe des yeux
est oblique par rapport il. la foliation (fig. 18) et suggere ainsi une legere
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Fig, 18, Gneiss oeil1e, A gauche en !lau t, le plan de sym6trie <le l'un des yeux est
legel'ement oblique illa roliation. Grandenr nature. Peninsu\e d'Asalcllut.

rotation des feldspaLhs. 11 n'e L pas rare d'obsel'ver des feldspaths idio
morphe dispo es selon des orientatjons quelconque . Les gnejs oeilles
passent souvent lateralement ti. des gneiss glanduleux OU le yeux de
feldspaths se lient enLt'e eux par des veinules quartzofeldspaLhiques.

Certaines regions sont plus homogenes que ll'autres. Ainsi, dans les
falaises bordant au NW le fjord de la vallee d'LJnartoq, l'homogeneite est
tres marquee. Cependant on observe des inc1usions lenticulair'es d'amphi
bolites dont la densite va en croissant lorsqu'on s'approche du contact
des amphibolite superieure. Au contact des migmatites, c'est-a-dire il.
l'interieur du massif d'Akuliaruserssuaq-Isaussårssuk, les gneiss devien
nent beaucoup plus acides et les inclusions ne sont plus du tout represen
Lees (fig. 19). Dans toute cette region, les gneiss sont cisailles obliquement
par rapport il. la foliation, ce qui cree souvent des structurcs de « wavy
gneiss l) (BEHTHELSEN 1960). On peut identifJer' au moins denx ordres de
grandeur de cisaiIJement:

Le' cisaillements de grande amplitudc dans lesquels on observe
ouvent un enricbis ement en mineraux sombrcs et qui sont disposes

parallelement le uns aux autres.
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Fig. 19. Gneis oeille passant 11. un granitc gneissiqlle. Le cisaillement obliquc ausc
la formation d'une sLructure de «wavy gneiss ». 'otez les deux orclrcs de grandcur de

cisaillcmen L.• arssalsiaq.

Fig. 20. Formation de len tilles de gneiss oeill6 dans des gneiss sombres de compo ition
proehe d'llne amphibolit.e. PorLu ·oq.
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Fig". 21. Lentille' d'arnpltiboJiles i.t divers degr'es de lransformaLion dans des gneiss
oeille·. Porlusoq.

Des cisaillements de quelques cm ou dm qui 'attenuent souvent en
une simple ondulation de la roche. Ces dern.ier· sont intercalcs entr'e
les grands plans de cisailIement pr6cedents,
On retrouvc des phenoml':mes semblables dan le defOl'mations de la
troisieme per'jode de filon ba iques et lors de la deformation de
granites au moment de la rcactivation principale sanerutienne. Ces
deformation' semblent ctre caracteristiques d'un stade scmi-plasLique
des roches. Dans les gnei s qui nou occupent ces deformations
'ont parLielJement anterieure å. une derniere porphyroblastese des
feldspaths qui recoupent les plan cisailles.
Dans la peninsule d' satdJut, l'homogeneite n'est pas aus i parfaite.
Les gneiss oeilJe y forment ouvent des « canaux ,) concordants ou
des lentilles Lres allongees dans une matrice å grain plus fin eL plus
sombre, sans porphyroblastes, presentant parfois des facies de
reenes amphibolite (fia. 20, fig. 21).
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Cet arrangement suggere que la formation des gneiss oeilIes s'est
faite le long de « canaux de cisaillement », au sein d'une masse
homogene basique, les mouvements etant accompagnes de metaso
matisme. Dans la region du fjord de Lichtenau, les gneiss sont plus
acides, les facies oeilIes beaucoup moins caracteristiques. Ces dernie
res occurences sont tres analogues aux facies de gneiss oeilIes dans
les contacts avec les series migmatitiques de la valIee d'Unartoq.
Ces gneiss du fjord de Lichtenau suggerent l'existence d'une serie
de gneiss oeilIes surmontes d'amphibolites dans les regions c6tieres
du fjord. Ceci est d'ailleurs appuye par l'analyse structurale.
Våge des gneiss oeilIes est anterieur il. celui des filons basiques
(AD 2), mais il est possibIe qu'une partie des porphyroblastes leur
soit posterieure. Ceci repose sur les observations suivantes:

- les AD 2 recoupent les differents facies de gneiss oeilIes. Ainsi, les
canaux de transformation dont on a parle plus haut n'ont pas d'effet
tectonique sur les filons. lIs sont donc d'åge ketilidien.

- Des veinules aplitiques deformees par cisaillement en meme temps
que les AD 2 sont recoupees par de grands porphyroblastes de feld
spaths. Ce qui permet de supposer un åge post-deformation saneru
tienne du metasomatisme. On sait cependant que les recoupements
entre deux materiaux leucocrates sont souvent sujet il. caution et il
faut rester tres prudent dans leur interpretation.

- Les gneiss oeilles sont souvent agmatitises par des granites clairs.
Les agmatites furent parfois deplacees les unes par rapport aux
autres. Dans certains eas, il est possibIe de prouver que le cisaillement
oblique, donnant naissance aux « wavy gneiss » est anterieur il. cette
agmatitisation. Ces phenomenes se concentrent surtout aux abords
des granites jeunes, aussi il est probable qu'ils soient d'åge tardif.
Cependant, on en a observe, plus rarement il est vrai, dans des
regions ou les granites jeunes n'affleurent pas. Våge ketilidien ou
syn-reactivation principale est donc possible.

2. PHrographie

La texture est granoblastique avec porphyroblastes feldspathiques,
surimposee par une texture cataclastique qui dans les cas extremes
cause la formation d'une texture en mortier, celleci se forme le long de
canaux paralleles. Cette cataclase doit se comprendre comme un long
processus qu'il n'a pas ete possibIe d'elucider totalement. Dans certains
cas, tous les mineraux ont ete deformes et n'ont pas recristallise il.
l'exception du quartz, dans d'autres la muscovite et l'epidote ont re
cristallise et parfois le plagioclase et le microcline.

La composition varie entre les limites suivantes:
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Quartz: 20 a 35 Ofo, microeline : °a 30 Ofo, plagioclase (abite ou
oligoclase generalement acide): 38 a 53 oIo, biotite: 7 a 17 Ofo, pistacite° a 3 010, plus: chlorite, muscovite, sphene, apatite, zOisite, orthite,
hornblende, oxydes de fer, principalement de l'ilmenite et quelquefois du
Zlrcon.

Les porphyroblastes

Lorsque la roche ne contient que des plagioclases, ceux-ci forment
des lentilles toujours tres allongees, parfois obliques a la foliation (fig. 18).
Ils sont souvent cataclases et recristallises, les macles sont generalement
absentes, la saussuritisation rare.

Lorsque le plagioclase et le microcline sont presents, ils peuvent
former separement ou en commun des porphyroblastes, ou bien seuls les
microelines forment des porphyroblastes idiomorphes sans inclusions.
Dn megacriste de microcline peut englober plusieurs grains de plagioclase
et de microcline. Les orientations optiques de chacun de ces grains peuvent
etre differentes, le megacriste de microcline est lui-meme souvent entoure
d'une aureole de plagioclase. Cette aureole qui n'est pas sans rappeler
celle qu'on trouve dans la texture des rapakivi, peut etre formee dans
certains eas uniquement par des perthites qui se greffent selon des orien
tations differentes sur les pourtours des megacristes (PI. 9, fig. 1).

De telles dispositions sont communes aux grands porphyroblastes
comme aux petits cristaux.

Dans certains eas, on peut demontrer que les inclusions reliques du
centre des porphyroblastes appartenaient a un seul et meme cristal qui
fut fracture et englobe dans une seconde porphyroblastese.

La matrice

Le grain varie entre 0,2 et 0,6 mm. Les mafites s'arrangent en lits
sinueux contournant les porphyroblastes. Ils sont constitues essentielle
ment de biotite adivers degres de chloritisation (pennine). Comme dans
les gneiss d' Ivnarssuaq, cette transformation est d'autant plus faible
qu'il y a peu de microcline present dans la roche. Il existe aussi un
autre type de chlorite qui semble etre du a des deformations tardives.
Les agregats de biotite, sphene et epidote sont nombreux, tous ces
trois mineraux derivent principalement de hornblende. Celle-ci n'est
generalement plus visible. Dans certains eas, on observe une albitisa
tion tardive. Le sphene est caracteristique de ces roches, il est souvent
idiomorphe.

La porphyroblastese des microelines est posterieure a la transforma
tion des hornblendes en epidote et biotite.
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3. Conc1usions

III

D'une maniere generale, on peut envisager la genese des gnelss
oeilles de trois manieres :

a) Les yeux reagirent passivement aux deformations. C'est le eas d'un
granite a megacristes plus ou moins schistifie dans un etat semi
mobile. HARKER (1950) definit ce genre de genese comme un pheno
mene protoclastique.

b) Les yeux sont dus a des remobilisations et concentrations du materiel
feldspathique dans un cadre oriente. Le cadre peut etre le siege de
mouvements contemporains ou non.
Ces deux possibilites sont generalement admises par tous les auteurs
(RAMBERG 1952, CORRENS 1949).

c) Les yeux sont le resultat d'un phenomene mixte entre a) et b).

Dans le eas present, l'etude des differentes transitions entre les
amphibolites et les gneiss a l'interieur ou le long des contacts de ceux-ci,
suggere que ces yeux se sont formes progressivement a partir d'un
materiel plus ou moins amphibolitique.

Il est des plus probable que les yeux se comporterent passivement
ou activement selon les endroits et les periodes.

L'etude microscopique montre tres bien ce jeu ou les cataclases
precedent, accompagnent ou succedent la formation des porphyroblastes.
Parfois, c'est la composante potassique qui joue un role important,
parfois la composante plagioclasique. La premiere semble cependant
avoir plus d'importance que la seconde. Ces alternances dans la composi
tion du « mobilisat » causent des textures se rapprochant de texture
rapakivi (voir fig. 18, plagioclase de gauche en haut).

La plupart de ces gneiss se sont formes aux depens d'amphibolites
comme le montre la nature des reliques, mais le caractere oeilIe n'est pas
necessairement dependant du materiel originel puisqu'on observe des
facies semblables derivant de roches acides.

Une des causes de la formation de ces gneiss semble bien etre
tectonique et serait due, comme on le verra a propos des deformations,
a leur situation priviIegiee entre les series amphibolitiques et les roches
derivees de metasediments.

Cette zone situee entre deux unites presentant un certain gradient
de competence (amphibolites et roches derivees de metasediments, voir
p. 180), semble avoir ete le siege de mouvements differentiels qui se
seraient faits dans un milieu ou des solutions circulaient plus ou moins
librement (mobilisat). Par leur genese, ces gneiss sont a rapprocher des
granites jeunes tardi-sanerutiens qui semblent s'etre formes d'une
maniere analogue mais au cours d'une periode differente.
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E. Les granitisations ketilidiennes
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1. Definitions et restrietions

La granitisation ketilidienne est restreinte a l'activite plutonique
qui a donne naissance entre la periode de depot des series supracrustales
et celle de 1'intrusion des filons basiques d'åge kuanitique il. des migmatites
et des granites. La mise en place de pegmatites ou aplites n'est pas
consideree comme une granitisation au sens propre.

Dans l'etat de transformation des roches d'Akuliaruseq, il est
impossible de donner un apergu complet des divers stades de granitisation
et d'autant plus de leur mecanisme. On ne peut etablir que certaines
images partielles qui donnent une idee de la complexite des phenomenes
sans pour autant les resoudre.

La reactivation sanerutienne a oblitere de nombreuses structures
qui auraient pu nous donner d'utiles renseignements, ce qui laisse planer
un doute dans presque tous les eas d'interpretation. Ainsi dans plusieurs
eas, l'åge meme des granites est douteux et ce n'est que la OU les filons
basiques d'åge kuanitique jouent le role de temoins, qu'il est possibIe de
distinguer les phenomenes ketilidiens des phenomenes sanerutiens. A
1'etude de ces filons, on verra que la remobilisation sanerutienne n'a
jamais atteint un stade extreme et que l'on peut considerer grosso-modo
tous les granites qui nous occuperons dans ce chapitre comme ketilidiens,
il. 1'exception de quelques affleurements qui seront discutes dans le texte.

Cette remarque s'adresse 1'aspect macroscopique et structural des
granites. Il n'en est pas de meme de sa petrographie. En effet celle-ci a
pu changer notablement (apport de potassium par exemple) pendant la
periode sanerutienne sans qu'il soit possibIe de dater et d'estimer les
transformations.

2. Extension des granites et migmatites ketilidiens

Concernant l'extension geographique de ces roches, on voudra bien
consulter la carte geologique (PI. 10 et 11).

D'une maniere generale, les granitisations n'ont epargne aucune
region ni aucune ·serie. Il est interessant de noter qu'ils sont surtout
concentres entre les series de quartzites et les amphibolites superieures,
c'est-a-dire a la base des granites jeunes. En ce sens, on peut dire que la
granitisation ketilidienne fut essentiellement selective.

D'aucun pourront retorquer que cette disposition structurale entre
quartzites et amphibolites est surtout due au toit que forment les
amphibolites superieures, qui jouerait plus ou moins le role d'une surface
de « condensation >) par rapport aux agents granitisants. Bien que ce

175 6
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phenomEme ait pu jouer un role, il ne semble de loin pas avoir ete la seule
eause de cette concentration des granites.

3. Structures et mouvements

On retrouve evidemment toutes les formes classiques de migmatites
(agmatites, nebulites, arterites ... etc.), decrites par SEDERHOLM (1923,
1926), WEGMANN (1935, 1938) et d'autres.

La majeure partie des migmatites d'Akuliaruseq se range cependant
dans la categorie des nebulites.

Comme l'avait propose WEGMANN (1935), on peut diviser les struc
tures migmatitiques en deux groupes: celles qui representent des reliques
pre-migmatisation et celles qui sont propres aux mouvements des mig
matites elles-memes. Cette distinction est essentielle dans cette region OU
la granitisation est pre, syn, ou post-cinematique.

4. Våge des granitisations

Il n'existe pas il proprement parler plusieurs generations bien
separees l'une de l'autre de granites ketilidiens. Tous les differents granites
qui seront distingues ci-dessous constituent en fait les elements d'une
meme evolution plutonique ou l'on peut reconnaitre des stades de forte
et faible activite.

a) La prem.iere phase de granitisation

Comme les differentes phases de granitisation sont fixees par rapport
aux deformations, un bref aper~m de ces dernieres s'impose.

La premiere deformation (Dl) plisse les surfaee (SI) qui furent dans
le chapitre A (p. 39) identifies avec la stratification. Lors de la deformation
(Dl)' il se crea une schistosite parallele aux plans axiaux des plis (Dl)'
Ce nouveau plan constitue une surfaee cinetique (S2)' La seconde
deformation (D 2) correspond au plissement de cette surfaee (S2)' Lors de
ce plissement, une seconde schistosite axiale se forma. Sa distribution est
beaucoup plus inegale que la premiere schistosite (S2)' Cette seconde
sehistosite constitue done un nouveau plan cinetique qui est appeIe (S3)'
Une troisieme deformation (D3) fut surimposee, elle presente cependant
un caractere tres different des deux premieres et est d'åge sanerutien.

La premiere phase de granitisation correspond il. la granitisation des
surfaces (SI)' Il s'agit de veines granitiques generalement paralleles il. ces
surfaces. Comme on l'a dejil. remarque au chapitre A (p. 39), il est possibIe
qu'elles correspondent il un ultrametamorphisme d'horizons supracrustaux
predisposes il une transformation rapide en granite. Dans les gneiss
d'Ivnarssuaq, ces veines provoquent la formation d'un rubanement tres
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bien marque alors que dans ceux d'Isaussar's 'uk et dans les gneiss ,·eine
en gener'al, ce~te forme de transformation se traduit par de Hne veinules
q uar~zo-feldspathiques qui peuvent 10ngitudinaJement s'epaissil' d'une
maniere notable, prendre l'aspecl de slructures en pinch and swell. Les
contact, enlre les veines et les gneis· ont ouvent diffus el ,raduel
(fig. 9).

L'åge du debul de cette granitisaljon ne peut etre fixe, Elle a pu se
fOI'mer- au cours d'une longue periode dc mMamorphisme d'åge pre- ou

o , m

Fig. ~~. Gnei:s rubancs sombres (1) alLernant avec des yeines granitiques concol'
dan te (~). Celles-ei passen t en diseordanee cl ,on L cisail1ee: sllbpar'allclement au
plan axial. Le 10uL esL recoup· par des granile· clair. (3) et par des regmatiLe (l.).

Tuapail.

para-cinematique. L'åge de son achhement est plus fa ilemcnt I'econnais
able bien qu'ainsi que nous le di ion au debut de ce rhapitre, il est

impo sible de fixer une limite pl'eci e.
Au cours du plissement (Dl)' ce' veines granitique deYiennent par

endroits tre mobile. Elle debordent dleurs limites constituees par le
surfaces (SI), passent en discordance ou irnpl'fJgnenL la roche. Dans de
nombreux eas, ce veine sont reeoupees par des granites de la seeonde
acneration (yeines granitiques paralleles aS2) (fig, 8 & 22), JIais on ob erve
aus i des formes de transition au les veines parallcles il (SI) ont eisaillees
et passen t il de veines parallele a (S2) qu i con Lituent la seeonde
g{meration (fig. 8). Comme an 1'a deja vu h propos des gneiss d'Tsaussar suk,
certaines veines coupent de pli de faibles amplitudes et sont
dCformees par de, plis plu grands indiquant que la granitisation s'est

G*
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Fig. 23. Deux: pha es de granitisation dans les gneiss rubanes sombres. Ceux-ci sonL
plisses et graniLisc selon S" les veines gJ'aniLiques I paralleIes il. SI nebulitisent
parfois les gneiss (il gauche de la teLe du marleau). Dans une seconde phase, des
granites mis en place parallelement au plan axial recoupenL le veines 1. an observe
la formation de nombrcux schlieren sombre' et c1airs dans les granites de la seconde

generation. TE de TuapaiL.

faite tout au long du plissement (Dl)' Dc teIs phenomEmes furent eepen
dant rarement ob erves.

Dans d'autres eas (fig. 23), les veines assimilent une portion du
gnei s encaissant en produisant une nebulitisation de ce dernier et gODt
elles-meme recoupces par une seeonde <>eneration de granite parallele
au plan axial des premier plis.

L'importance de cette phuse de granitisation semble etre a sez
insignifiante comparee aux uivante. Elle apparaiL plutot comme un
commencement de l'activite que comme une generation difIerente.
Cependant dans cel'tains eas, ces veine sont nettement recoupees par
d'auLres granites et pOUl' ceLte raison, nous l'avons separee des granitisa
tions suivantes.
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Fig. 24. 'lude extrcme de la seconde phase de granilisation. On observe de nombreux
schlieren (selan S2) paralIeles aux reliques plissces des gneiss. Kolez la legere ondu

lation des surfaces S2' Region de Kugssuaq.

b) La seconde phase de granitisation

u cours de la deformation (Dl)' se forma une seconde aeneration
de plans cinetiqucs (52) qui furent le siege d'une intense granitisation.

Il n'est pas possible d'etablir avec certitude si la granitisation fut
contemporaine de la formation de la schistosit6 ou si elle eu lieu dans de'
plans deja formes.

Dans de nombreux ca , la genese des phenomenes, lors de la secondc
granitisation, est la suivante: on observc d'abord la formation de minces
veinules granitiques paralleles au plan axial qui, en s'intensifiant, efTacent
la charniere de pJis Dl' Il se forme ainsi des horizons de granite paralleles
a 52 (fig. 23), les granites ainsi formes presentent tres souvent des schlieren
sombrcs et clair qui sont probablcment des reliques de la roche primitive
remaniee par les mouvements. DallS certains eas, on observe une \Taie
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Fig. 25. Relique de plis dans les I[)igmatite ncbulitique·. A droite, les flan de
part et d'autre de la charnierc ('ment deplaces l'un pal' rapport il. I'alllre. Region

d' [vnars ·uiL.

foliation dan ee hOl'i7.ons de granite. Il "agit done d'une « lran po JllOn
de la folialion» (TUHNEIl. et 'VEl 1963) OU Jes truclure' l oot joue un
role pa sif par rapport aux trueture, 2 aelives. Parfois, des strueltlr'es
en bordul'e des gneiss sont repliee , prouvant l'exi 'Lenee de mouyements
lors de cette gl'aniti ation. Dans un stade exlr'cme, il ne reste plu que
quelque relique dans un O'ranite pI u ou moin gneis ique de compo il iOIl
hetcl'oaEme (fig. 24).

Les mouvernents au coU!' de cette gl'aniti aLion sont extl'()mement
difflciles a analyser il cause de la reaetivation sanerutienne. De l'elude
de nombreuse AD 2 se degage cependant l'impres ion qu'il e t po sibJe
de difTerencier le mouvements propres a cette gr-anilisation d ceux de
la reaetivation. Pendant Ja rear Livation, le roches reagirent aux deforma
tion, par des cisaillernents au des rnouvements semi-plasLiques qui
n'alter'ent pas dans une aussi O'I'ande mesure l'homog6n6it6 du aranite
comme cela semble ctre le eas pendant la e onde pha e de gl'anilisation.
D'autre parI" au ancrutien, le tl'aces de ei aillement meme si clle ont
danne naissance a des chlicl'en sombre ou clair, ,e lai. ent encore
deviner ee qui n'est jamais le eas pOUl' les graniles kelilidiens. Grace a
ces observation on esL en droit d'admeLLre que les mouvement jouel'ent
un roJe importanL au eours de la .'econde phase de gl'anili.'alion. En efTet,
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de faibles deplacements relatifs entre les deux flanes d 'un meme pli dont
la charniere fut granitisee sont d'observation courante (fig. 25). Les
mouvements dans le granite lui meme se traduisent par des trainees
sombres et claires qui causent un rubanement un peu confus (fig. 23 & 24).
De telles traces sont mieux visibles dans les regions constituees primitive
ment par des gneiss rubanes.

L'heterogeneite des gneiss rubanes et la composition de certains
horizons tres eloignes de celle d'un granite predispose il laisser de telles
traces differenciees. Par contre, dans la region d' Isaussårssuk, par
exemple, ou les gneiss presentent une composition tres homogene, on
n'observe plus de teIs schlieren.

Cette seconde phase semble etre la plus importante parmi les
granitisatons. C'est il elle qu'on doit la plupart des regions notees en
migmatites nebulitiques sur la carte geologique. Elle est anterieure il la
la deformation D2 qui plisse les structures S2 revelees dans le granite
par les schlieren et la nouvelle foliation (voir fig. 24).

c) La troisielTIe phase de granitisation

Les granites de cette phase sont essentiellement post-cinematiques,
ils recoupent les structures et les veines formees au cours de la granitisation
precedente (fig. 26). Le granite ne contient generalement pas de structure
pouvant indiquer l'existence de mouvements contemporains de sa
formation.

Le plus souvent, il nebulitise la roche ancienne en conservant les
structures de celle-ci et se comporte donc comme un granite de remplace
ment, mais dans quelques regions, il presente une mobilite assez importan
te pour provoquer des mouvements.

Tel est le cas d'une longue bande de granite, large de 50 il 100 m
qui s'etend parallelement au fjord sur les premieres collines au NW d'Ig
dlorssuatsiait. Sur le prolongement NW de la petite presqu'ile d'Igdlor
ssuatsiait, les deux contacts sont tres bien exposes: Au NW, les granites
presentent un contact d'impregnation typique (WEGMANN 1938). Le
granite nebulitise il divers degres des gneiss il biotite. Les structures des
gneiss reliques correspondent il celles de la region entourante et ne
semblent pas avoir ete troubIees d'une maniere notable par la nebulitisa
tion. Cette derniere, lorsqu'on se dirige vers le SE, augmente d'intensite
et passe finalement il des granites homogenes il biotite de grain moyen.
Des traces reliques ne s'observent plus. Le diaclasage parallelipedique
tres regulier traduit indirectement l'homogeneite de cette roche. Au SE
le granite presente un contact tres brutal avec des gneiss rubanes dejil
granitises. Les structures des gneiss sont nettement deformees, au
contact, on aperQoit des schlieren qui semblent bien indiquer l'existence
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Fig. 26. Gnciss veines, granitises le long de suI'faces Sl (lere phase de granitisation),
cisaill6s et gl'anitis6s le long des sUl'faces 8 2 (paralleles au marteau, 26me phase de
O'ranitisation). Ils sont nebulitiscs (å droile en haut du marteau) pal' des granites

homogenes clairs. KE du glacier de Sioralik.

d'un « ecoulement ) du granile. ur tout le ontact E de ceLte bande de
granite, on observe des structures semblable. De tel ph8nomimes
correspondent probablement il de petits diapires, (WEGMA N 1930).

Dans les monts dominant le fjord de Lichtenau, on observe une
large bande de granite (jusqu'a 1 km) oriente TE, qui presente les memes
contacts d'impregnation avec les gneis granitises pendant la phase I et
II. Jusqll'au roassif d'Ivnarssuaq (llauteur des lacs 120 ro et 270 ro),
ces granites sont recoupes par de AD 2 et AD 3 et sont done d'åge ketilidien.
Leur composition est tres homogene et comme dans le granite d'Jgdlor
ssuatsiaiL, an n'y observe pas de strucLure -reliques. Ils representent done
un granite a mobilite accrue post-cinematique.
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Sur les flanes NW du massif d'Ivnarssuaq ce granite est petrographi
quement identique a son prolongement SW, mais il ne eontient plus de
filons basiques et, a l'exeeption des bordures, tres peu d'aplites-pegma
tites.

L'absenee de filons basiques AD 3 est assez etonnante alors que
toute la region entourant ce granite est tres riehe en AD 3 • Au point
540 m on a retrouve une zone d'inclusions amphibolitiques dessinant les
eontours d'un ancien dyke de meme orientation que 1'une des generations
d'AD 3 que l'on retrouve a 100 m de la. Malheureusement, les eontaets
sont eaehes par une zone mylonitique gardar. L'åge de ees granites n'est
done pas fixe, il se pourrait, d'apres ce que nous eonnaissons des contacts
des granites tardi-sanerutiens qu'ils representent une zone d'intense
reeristallisation des granites jeunes de Narssarssuaq. Ceei n'aurait rien
d'etonnant ear les granites jeunes forment une large eouehe subeoncor
dante qui, virtuellement, devrait se retrouver au somrnet de ees granites.

A Ivnarssuaq, des granites homogenes forment des lentilles de 10 il
50 m de longueur, elles sont souvent prolongees par des veines granitiques
totalement eoncordantes aux struetures des gneiss (fig. 6). Ces veines
presentent des struetures en pinch and swell. Elles ont une epasseur
de 10 il 30 cm et presentent des contacts franes avec la roehe encaissante.
Elles meurent dans les gneiss en formant de petits filons eoncordants.
La lentille elle-meme force les gneiss tout en restant subeoneordante.
De telles structures indiquent une mise en place syn- ou tardi-cinematique
(RAMBERG 1956, WEGMANN 1932). Par eontre, si 1'on s'adresse aux
contacts proprement dits entre les lentilles et les gneiss, on observera de
nombreux types de contaet d'impregnation ou les mouvements ne sem
blent avoir pris aueune part. Les contacts peuvent etre francs, mais on
peut retrouver les traees des anciennes structures absolument pas
deformees. Selon WEGMANN (1935), de teIs contacts seraient dus il une
longue stagnation du front des granites. Il ressort de ceci que les granites
furent mis en place alors que les mouvements etaient encore aetifs et
que la granitisation a continue apres la cessation de ceux-ci. Ils represen
tent done de vrais granites tardi-einematiques.

L'åge de tous ces granites n'est pas entierement fixe. Cela tient il la
repartition inegale des plissements D 2 et il 1'absence de criteres suffisants
qui permettent de decider si une structure mesoscopique a pris naissance
lors de Dl ou D 2• D'autre part, si en de nombreux endroits ils recoupent
nettement les granites de la seeonde phase, en d'autres, ils semblent
etre le prolongement de l'activite de celle-ei. Dans plusieurs eas, (Asatdlut,
Akuliaruserssuaq) les granites granitisent les veines granitiques plissees
par D2• Ils sont done post D2• Mais dans la plupart des regions,
il est impossible d'etre aussi affirmatif. La seule interpretation raisonnable
semble etre la suivante: apres la seeonde phase de granitisation, 1'activite



90 FRANCIS PERSOZ III

diminua fortement en certains endroits, une nebulitisation post-cinema
tique transforma des roches en granites homogenes sans structure aueune.
Au cours de la deformation D 2, l'activite fut faible. Ceci est soutenu d'une
part, par le style des plis moins plastiques que Dl, d'autre part, par la
faible granitisation syncinematique dans les plis D 2' Il est cependant
possibIe qu'au cours de ce plissement, une nebulitisation generale des
roches ait eu lieu et qu'elle se soit prolongee apres la fin des mouvements,
effagant ainsi les structures D 2' Les granites post-cinematiques pourraient
done avoir deux åges: post Dl ou post D 2 puisque le plissement D 2 ne
s'est pas fait sentir partout avec la meme intensite.

Petrographie

Comme Font deja note de nombreux chercheurs, (WEGMANN 1935,
SEDERHOLM 1926), l'etude petrographique est peu propice a resoudre
les problemes des granites. La seule distinction valable qui put etre
faite a Akuliaruseq est basee sur la presenee ou non de microcline.

Les granites de la premiere phase ne contiennent generalement pas de
microcline. La proportion en biotite ne depasse pas 5 a 8 %, Les mineraux
accessoires sont: chlorite, epidote, orthite, oxydes de fer. La texture est
granoblastique, generalement equigranulaire. Les structures planaires ou
lineaires sont rares.

Le seconde phase de granitisation forme des granites plus hetero
genes. Le microcline peut etre abondant en certains endroits, absent en
d'autres. Ceci semble etre du a la genese particuliere de ces granites qui
ont evolue tardivement en granites post-cinematiques. Les mafites sont
les memes que dans les precedents, ils peuvent passer de quelques % a
15 % selon que Fon s'adresse a des schlieren sombres ou clairs.

Les granites postcinematiques a quelques exceptions pres (la bande
de granite situee au NE d'Igdlorssuatsiait est de composition quartz
dioritique), sont toujours potassiques.

Dans tous les granites ketilidiens le plagioclase est abondant (40 a
50 %), c'est un oligoclase de composition heterogene (zonage irregulier)
formant de nombreux contacts de corrosion avec le microcline.

6. Conc1usions

La granitisation des roches ketilidiennes correspond probablement
a une tres longue periode. L'activite tres faible d'abord (debut du plisse
ment Dl) augmente d'une maniere notable au cours et a la fin de cette
deformation. A cette epoque, la plus grande partie de la contree se trou
vait deja fortement granitisee. Pendant la periode de deformation D 2,

l'activite semble avoir ete beaucoup plus faible. Des granites post-cine
matiques mal differencies a l'interieur des granites precedents se mettent
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en place apres la deformation D 2 et peut-etre dans quelques cas entre
Dl et D 2•

La granitisation fut plus intense dans les zones comprises entre les
quartzites et les series de gneiss oeilles, granites gneissiques et amphi
bolites. Elles semblent avoir eu une action selective tres forte.

La distribution des granites dans le temps presente des aspects tres
complexes. Les granitisations n'eurent pas une intensite egale dans toute
la region. Ainsi, lors de la seconde phase, les gneiss rubanes d'Ivnarssuaq
furent beaucoup moins transformes que les gneiss d'Isaussarssuk. Cela
semble etre du il. l'existence d'une schistosite axiale dans les gneiss
plus pelitiques d'Isaussarssuk par rapport aux gneiss d'Ivnarssuaq.

L'etat physique des granites, lors de leur mise en place, est impossible
il. definir dans de nombreux cas. Ce n'est que dans les regions ou les struc
tures reliques nebulitiques ont ete conservees dans leurs positions
originelles, qu'il est possibIe d'eliminer un etat fondu (magma anatectique,
magma allochtone), puisque les structures ont ete conservees.

La qualite de « mobilite ), terme que nous avons souvent employe,
ne prejuge pas de l'etat physique du granite puisqu'il est impossible de
contr61er le facteur temps. Ainsi, de nombreuses structures « fluidales )
(schlieren) observees lors de la seconde phase ont pu se faire par un
mecanisme metasomatique il. l'echelle du ion, de la particule ou des
solutions lors de mouvements tres lents, mais aussi sous un etat plus
plastique ou merne fondu.

Le probleme de l'apport granitique ou d'une differenciation in situ
(terme pris dans son sens large) ne peut etre resolu que dans les zones
constituees d'amphibolites; on l'a vue, cet apport devait etre tres grand.
Dans les series derivant de metasMiments on sait que la transformation
en granite ne necessite pas un apport notable de materiel etranger
(WINKLER & VON PLATEN 1960).

an notera enfin l'absence totale de massifs batholitiques de caractere
allochtone il. la fin de la periode ketilidienne.

an sait apres les travaux de nombreux auteurs, en particulier READ
(1957) que la fin d'un cycle orogenique est tres souvent marquee par la
mise en place de granites allochtones, diapiriques ou nettement intrusifs.

ar, ceux-ci sont totalement absents il. la fin de la periode ketilidienne.
an peut l'expliquer de deux manieres :

au bien la fin du Ketilidien ne represente pas la phase terminale de
l'evolution orogenique, phase qu'il faudrait paralleliser avec le Sanerutien
(ALLAART 1964, BRIDGWATER & WALTON 1964). au bien l'activite
plutonique a cesse alors que la region se trouvait il. des etages structuraux
trop profonds pour permettre la formation de teIs granites.



II. LA PERIODE SANERUTIENNE

INTRODUCTION

Dans l'introduction generale (p. 17), on a dejil. montre qu'au Groen
land meridional, il fut possibIe de distinguer trois periodes d'intrusion
basique separees par des periodes d'activite plutoniques (dans le sens de
READ 1957). Toutes ces intrusions basiques, il. l'exception de quelques
unes appartenant il. la troisieme periode, furent metamorphosees. Le
terme neutre d'AD (amphibolite discordante) leur fut reserve. Dans notre
region ces intrusions s'observent uniquement sous la forme de filons.
Les AD! sont d'åge ketilidien et correspondent partiellement au depot
des roches volcaniques. Elles furent reconnues il. Kobberminebugt
(WATTERSON 1965) et dans la region de Julianehåb (ALLAART, en prep.)
et de Sårdloq (WINDLEY 1963).

A Akuliaruseq, bien que theoriquement il devrait exister des filons
discordants ayant donne naissance aux sills et aux series volcaniques
(p. 70), il ne fut jamais possibIe de les observer. Il est fort probable que
tous ces filons furent ramenes a. une certaine conformite avec les roches
encaissantes ou disperses par les mouvements des differentes phases de
deformation.

Il n'est plus possibIe de les distinguer de para-amphibolites.
L'existence d'AD! interketilidiennes (intrusions posterieures a. des
deformations et anterieures il. d'autres deformations ketilidiennes), qui
fut demontree au NW (WATTERSON 1965) reste purement hypothetique
a. Akuliaruseq.

La seconde periode (kuanitique) correspond il. l'intrusion de differen
tes generations de filons basiques qui separent la periode ketilidienne de
la periode sanerutienne; ils furent metamorphoses, granitises et deformes
pendant la reactivation principale. Ce sont les AD 2 qui seront decrites
dans le prochain chapitre.

Apres la mise en place de nombreuses aplites et pegmatites (chapitre
B) de nouvelles intrusions basiques constituent la troisieme periode
(ADa), (chapitre C). Pendant toute cette periode sanerutienne, on observe
en outre la mise en place de plusieurs granites jeunes et de masses
anorthositiques (chapitre D et E). Rappelons que la classification des
AD en trois periodes: AD!, 2' a separees l'une de l'autre par un plutonisme
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aetif, ne fut pas toujours comprise dans ce sens. Pour AYRTON (1963) et
WEIDMANN (1964) les termes AD!, 2' a eorrespondent il. differentes
generations de filons (recoupements) sans tenir eompte de la notion
d'activite plutonique intermediaire.

Le Sanerutien fut defini par BERTHELSEN (1960), (voir aussi:
BONDESEN et HENRIKSEN 1965, AYRTON 1963, WEIDMANN 1964) qui
demontra dans la region d'Ivigtut que les dykes kuanitiques (de Kuanit
fjord) furent metamorphoses et deformes mais non granitises. Il s'est
avere cependant que ees filons pouvaient appartenir il. deux periodes:
l'une ketilidienne (filons nourriciers des series volcaniques, l'autre
kuanitique). Toute la chronologie fut redefinie il. Kobberminebugt par
WATTERSON 1964 qui, le premier, pouvait distinguer les trois periodes
d'intrusion basique. ALLART (en prep.) et WINDLEY (1963) pouvaient
etendre eette division vers le SE. Il s'agissait done pour nous de voir si
cette division etait encore valable plus au S.

A. La reactivation principale (les AD2 )

1. Definition

Le terme de reactivation est pris dans le sens d'un retour il. des
conditions plutoniques d'un ensemble regional constitue de roches
granitiques ou migmatitiques ayant passe par des conditions anorogeni
ques.

Comme la region d'Akuliaruseq fut le siege au Sanerutien de
plusieurs phases de plutonisme, il est necessaire de definir rigoureusement
les AD 2' Quatre conditions theoriques sont necessaires il. cet effet:

a) le filon doit etre intrusif et basique. Il doit en outre etre prouve
qu'il a fait intrusion dans une roehe froide et cassante (voir ci
dessous),

b) il doit recouper des structures anterieures dont on peut assurer
qu'elles se sont formees pendant l'orogene ketilidienne et qu'elles
n'appartiennent pas il. un cycle anterieur,

c) il doit recouper des granites ou roehes analogues derivees de roehes
mises en plaee pendant eette orogene ou alors qui appartiennent il. un
cycle anterieur mais qui furent reactivees au Ketilidien,

d) les AD 2 doivent en outre elles-memes etre recoupees par des ADa'

Si Pune de ces conditions n'est pas realisee, le filon ne sera pas
necessairement une AD 2• Ainsi s'il ne satisfait pas il. la eondition a), le
filon pourra etre soit une relique basique de Påge des depots, soit un
filon d'un genre special tel que les ADa qui peuvent faire intrusion pendant
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une periode de pluLonisme regional (dan ce eas, le Lerme de reactivation
generale n'auraiL pa de sens). ans la condition b), le filon pourrait etre
une ADI ou merne un filon appartenanL a l'ancien socle. La condition
d) emble essenLiel1 car, apres la reactivation principale on compte de
nombreu es aetivites pJutoniques JoeaIes qui, dans eertain eas, peuvenL
(}tre eonfondue avec Ja reaetivation generale. Done tout dyke gl'aniti e
n'est pas necessail'ement une AD 2• Dans ce qui ya uivre, chaque AD 2

decrite est recoupee ou git a proximite d'une AD 3.

2. Les AD2

lous avons defini comme AD 2 une trenLaine de filons distribues
dans touLe la presqu'ile et observe plusieur dizaines d'autre de caractere
analogue, mais d'åge inccrtain. Leur epai eur e t generalement comprise
entre 20 et 50 cm, quaLre filons ont 3 a4 m, un eul totalise 20 m. On peut
di Linguer deux generations (fig. 27).

La premiere generation, holomelanocraLe, de couleur vert-noir est
composee essentie1Jement de homblendes. Elle e L recoupee par la

2mo

1 HV;.;::;.::I/

Fig. 2;. AD•. an observe deux filons parallele' (1 et 2) appartenant a une premiere
generation recoupes par une seconde (7cneration (3). Le filons 1 et 2 sont homelano
crates de teinte verte, le mon 3 melanocl'ale, de teinte noirc. 'Pous les Lrois sont
cisailles el boudine . La schistosite esl parallele a la foliation (4) des granites gneis-

siqucs. Presqu'ile \V d'Jgdlorssuatsiail.
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Firr.28. AD 2 plissee, boudinee el g'l'anitis'o dans des gl'anitas gneissiques (3).
2 = reliques de gneiss rubancs deformes au cour de la per'iode ketilidienne. t, =

pegmaliles. 5 = axes de pIis yerl icaux, mesures. 6 = axps horizontaux. Les trail il
I'inleriour les mons indiqllenl la disposition de la schislosilt-, dans les graniles

gneissiques: la foli;;;lion. NE cle l ile d'lsineq.

seeonde generation, me o )'ate a melanocrate de eouleur gris-noil',
comprenant de plagioclases et de hornblende .. ous dccrirons quelques
uns de ces filons, les conc1usions seront r'eporLee en fin de chapitre.
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Fig. 29. Filon basique di. cordant (AD. la meme que celle de la fig. 28). On notel'a
le rubanement pal'alJele au contacl et I « ecoulemen t pIa lique)l des gl'aniles gnei 
siques enlre les dellx boudins. Du materiel pegmalilique s'esl forme dans l'espace

inter-boudins.

Ile d'lsineq

L'l1e est composee de divers gneiss appartenant ala serie d'Ivnarssuaq.
Il, se trouvent al'etat de reliques dans les gmnites pJus ou moins gneissi
ques. Les gneiss et partiellement les granites subirent au minimum trois
deformations (Dl' D 2 , Da)' Les premieres structures SI qui furent dMol"
mees, correspondent il. la stratification originelle (voir p. 39).

Au NW de l'ile, un filon vert boudine et plisse appartenant a la
premiere generation, recoupe les structures des reliques de gneiss sombres,
plisses en inclusions dans les granites gneissique (fig. 28). L'epaisseur du
filon varie entre 30 et 50 cm. La schistosite plus ou moins marquee selon
les endroits est sub-parallele aux contacts du dyke. Dans les charniere.
des plis, ceLLe schistosite est parallele au plan axial. En plusieurs endroits,
mais non partout, on observe un rubanement du filon, constitue d'un
centre hornblenditique flanque de deux bandes contenant une assez forte
quantite d'epidote, derivant essentiellement de plagioclases, les zones de
contact sont a nouveau hornblenditiques (fig. 29).

Le rubanement est toujours parallele aux contacts, meme dans les
endroits plisses. Dans les fraetures, le rubanement est recoupc par Jes
granites (fig. 29). Le fait qu'iJ n'appar'aJt que sporadiquement indique



III Eyolulion Plutonique d'Akllliaruscq 97

probablement une origine seeondaire. Au eontacL du dyke eL sur une
minee zone de 1 a 2 cm le granite presente une eomposition plus acide eL
apparalt souvenL sans trueture aueune, alol' que plus loin, il est generale
ment bien folie. Le granite «epouse» plastiquement les fMmes des
differents Lypes de fraetures (principalemenL le boudinage). Il « s'ecoule»
dans les fentes plus qu'il n'imprcgne inLimement la roche (fig. 29). En ce
sens, le granite n'a pa marque une agressivite notable envers le dyke.
A plu ielll's endroits, les espaces inter-boudins furent le siege d'une
pegmatitisation, phenomene connu depuis fort longtemps (WEGMANN

1932, RA:\1BEHG 1956). L'orientation origineUe du filon eLait probablement
transversale a l'actuel plan de d' formation. Celle-ci aurait cause la
formation de plis de 15 a20 m d'amplitude. D'apres l'actuelle distribution
des fragments et leur epaisseur dans l'ensemble a 'sez constante, il est
pre que impensable quo cetLe deformation ait re ulte d'un seul cisailie
ment. Il semble nece 'saire de faire inLervenir un certain raccourcis ement
du segment transversal au plan de deformation. La quantitc de re
raccourcissement o'L cependant impo ib1e a mesurer'.

lGDlonSSUATSlAIT W

o

loo~11
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II

Fig. 30. Carle chCmatique de Ja pr'csqu'lle W d'lgdlors uat iail. 1 = horizon
amphiboliliquc (sill?) d'Igdlol'ssualsiait agmalilise (AD, 7).2 - mon d'åge kuanitiqul.'
graniti 6, epaisselll': 17 m (AD.). 3 = ranite gneissiques cl migmatites. 4. = nlOllS

non granilise' (AU.).

Presqu'ile d'Igdlorssuatsiait

La presqu'ilo prolonge l'ile d'Isineq vers le "iV. Les structures
(en majorile des plans 2) sont parallele aux gr-andes sLructures SI
mal'quee par l'horizon amphibolitique d'Igdlors uat iait quo ]'on peut
suivre sur plusicurs km (fig. 30).

175 I
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Fig, 31. AD. boudinee, plissce, cisaillee et granilisee. Elle recoupe les granites
gneissiques el leul's inciusions de gneiss rubanes plisses (å droite de la boussole).
Elle est elle-merne recoupce par une veine gran itiquc a slruclure en pincl! and swell

et par des apliles-pegmatites (å gauche, en hau l de la bous ·ole).

Au lE de la presqu'ile une AD 2 tres basique de teinte verte, recoupe
la foliation des granites gneissiques, des inelusions de gneiss rubanes
plisses appartenant il. la serie d'Ivnarssuaq et des veines graniLiques
(fig. 31). Elle fut elle-meme fortement deformee et presente une bonne
schistosiLe paraIlele ou oblique aux con LacLs, dan' les zones plissee , la
schistosiLe est paralJele au plan axial des pli. Comme dans le eas prcee
dont, le granite s'introduit pJastiquement dans Jes fentes du dyke, mais
on observe aussi de fines veinuJes graniLiques qui semblent etre de
exsolutions de la roehe eneaissante et qui reeoupent le filon basique.
En plusieurs endroits, eelui-ei est reeoupe par des filons granitiques
il. strueture en pineh and swell et par de nombreuses aplites
pegmatites.
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A 250 m au SW du filon de la fig. 31, les structures sont recoupees
sous un faible angle par un large dyke (17 il. 20 m). A l'affleurement, la
discordance n'est pas tres nette il. l'exception d'une apophyse, mais
apparait tres c1airement il. la cartographie (fig. 30). Le dyke n'est pas
analogue aux precedents bien que sa basicite soit comparable (indice de
coloration = 70). Il presente une composition heterogene, certaines zones
sont tres riches en hornblendes, d'autres en feldspaths, la distribution de
ces zones differenciees ne presente aucune relation geometrique avec les
contacts. Il est caracterise par une grande abondance de pyrite, compare
aux autres AD 2• La schistosite est bien marquee et dans l'ensemble
paralIele aux contacts. Le dyke recoupe les reliques de gneiss plisses plus
ou moins granitisees, il est aussi posterieur aux agmatites appartenant il.
l'horizon amphibolitique d'Igdlorssuatsiait qui fut interprete comme un
sill basique contemporain ou legerement posterieur au depot des series
supracrustales. Le granite encaissant agmatitisa le dyke par un reseau
de veines anastomosees. Des structures d'impregnation progressives ne
sont cependant pas rares.

Il importe de noter que le dyke n'a pas encouru une forte deformation
d'ensemble alors qu'il. quelques metres, des filons plus petits sont intense
ment fragmentes (fig. 27). Ceci tient il. la grande epaisseur du filon et il. sa
faible discordance par rapport au plan de la deformation sanerutienne
en cet endroit.

La region d'Igdlorssuatsiait contient de nombreux autres filons
deformes et granitises qui ne seront pas mentionnes ici. Dans certains
cas, par exemple au fond du golfe d'Igdlorssuatsiait, les contacts des
filons presentent sporadiquement des textures plus fines marquees par
une patine metalIique qui pourrait eventuellement correspondre il. des
anciens contacts de refroidissement. Ceci ne peut cependant pas etre
prouve.

Peninsule d'Asatcllut

Certaines AD 2 ont subi deux deformations metachrones avec mise
en place intermediaire de veines aplitiques et pegmatitiques. Tel est le
cas presente sur la fig. 32. Le dyke est marque par une schistosite parallele
aux contacts. A quelques endroits, cette schistositeest plissee et froissee,
ces plis sont eux-memes recoupes par de fines veines pegmatitiques,
elles-memes il. nouveau legerement plissees. A son extremite S le dyke
est fortement impregne par les granites, il disparait presque compIete
ment. Plus loin encore, il est fortement plisse par cisaillement. Dans cette
region d'Asatdlut, les AD 2 sont nombreuses. Elles recoupent en discor
dance les gneiss oeilles et leurs inc1usions amphibolitiques. La roche
encaissante semble y avoir eu une mobilite plus grande que dans le SE.
Les AD 2 sont tontes fortement deformees.

7*
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Fig. 32. AD. (1) tres basique, de
teinte verte, recoupant les gneiss
e>eilles (2) et leurs inc1usions basi
ques (celles-ci ne sont pas figurees).
La schistosite du filon est parfois
plissee, ces plis sont eux-memes re
coupes par une veine aplitique (4)
elle-meme il. nouveau plissee. Des
pegmatites recoupent l'AD. et les
gneiss (3). Au N des porphyroblastes
idiomorphes recoupent I'aplite (4).

Qerrorssuit.
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Fig. 33..\D, pli' 'ce (amplitude des pli ~ 50 m). A gauche, dan. la fa!aise, an apel'·
eoil des AD, non gl'unitisces. Luc 1f,30 m, pl'es cle I'inlandsis.

La eule region ou l'on a pu obsen'cr de' AD 2 non deformees mai
intenserncnl granitisec' se ilue SUl' les cates du f jord de Sioralik au pied
des mont d'Asatdlut.

Dans ce eas, ]e granile impregne le filons par grandes tl'anehes
paralleles aux eontacLs, ne laissanL parfois qu'une portion centrale ou
les deux zone de eontaet. lei aussi, l'aetivite pJutonique sernble ayoir ete
pjus forte qu'au SW.

On retrouve des AD 2 jusqu'å l'inlandsis. Le manque de temps n'a
eependant pas permis leur etude n detaiL Au lac '1430 m (vallee E
d'I ortoq pres de l'inlandsis) on a pu pholographier (fig. 33) un dyke
defo/'me de 4. il. 5 m d'epaisscul', de composiLion basique, en diseordanee
dans des O'nciss rubanes plisses et graniiises, Le dyke esl plisse, Jes pIis y
prescnlenl une amplitude d'environ 50 m ct une periode de 70 m. Comrne
la plus O'l'ande partie du filon est recouverte de bIoes autochtone de
chausses, il n'est pas possible de se rendre compte si cette deformation
esl due il. un raccour issement des egments perpendieulaires au plan
axial de' plis ou ti un eisaillement subperpendieulairc au dyke. Celui- i
e t recolI re par des AD 3 non deforrnee .
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3. Petrographie des AD2

a) Les AD2 vertes

Ces roches sont composees essentiellement de hornblendes communes
qui forment le 70 il. 90 Ofo du volume total. Il existe en outre de la biotite
et du plagioclase (An 40 et 50 Ofo), de la pistacite, orthite, sphene, musco
vite, apatite et des oxydes de fer. an observe aussi parfois un peu de
sulfure de fer et tres rarement du zircon. L'analyse au compteur de
points de la partie centrale du filon d'Isineq (fig. 28) donne les resultats
suivants: Hornblende = 87,2 Ofo, pistacite = 9,6 Ofo, muscovite = 0,8 Ofo,
sphene = 0,8 Ofo, oxyde de fer = 0,8 Ofo, biotite = 0,4 Ofo, apatite = 0,4 Ofo
et des traces de pennine et de plagioclases reliques.

Le grain varie suivant les filons entre 0,2 et 1 mm. La texture est
schisteuse, mais souvent on observe aussi un arrangement diablastique
des hornblendes et de la biotite indiquant une cristallisation posterieure
il. la formation de la schistosite (VOLL 1959). Une texture glomero
porphyroblastique des hornblendes est commune.

La hornblende est fraiche, presentant un fort pleochrolsme (Z =

vert-bleute, Y = vert-fonce, X = jaune-pale), elle est generalement
stable. Le plagioclase est interstitiel, dans les zones enrichies il est
allotriomorphe avec macles polysynthetiques. Il forme parfois des
glomero-porphyroblastes qui donnent un aspect tachete il. certaines parties
de la roche. Dans de nombreux filons, le plagioclase se transforme
rapidement en pistacite avec comme produit accessoire, de la muscovite.
La pistacite est tres irregulierement distribuee; elle est un produit de
transformation des plagioclases et des hornblendes. Dans ces dernieres,
la transformation s'est faite uniquement dans des zones de fraeture et
apparait comme tardive. La biotite, comme on l'a vu plus haut se dispose
parallelement il. la schistosite et est done probablement contemporaine
de la hornblende. Mais dans certains eas, elle croit en travers de celle-ci
ou derive d'amphiboles, elle est done syncinematique et post-cinematique.
La chloritisation de la biotite est tres faible dans les filons verts, alors
qu'elle est souvent intense dans les filons gris. Des textures eruptives
reliques n'ont pas et8 trouvees.

b) Les AD2 grises

Ces filons sont plus massifs que les precedents. L'indice de coloration
egale environ 50. La texture est un peu moins schisteuse, souvent
granoblastique allotriomorphe. La hornblende forme souvent des mega
cristes poecilitiques noyes dans une matrice de hornblendes et de biotites
orientees selon la schistosite. Ces megacristes proviennent probablement
d'anciens pyroxenes comme cela a pu etre prouve dans quelques eas.
Le plagioclase est une andesine ou un labrador acide, le zonage est
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irregulier, jamais tres earaeteristique. La saussuritisation est beaueoup
plus attenuee que dans les filons verts.

C'est dans ee groupe que l'on a trouve les seules reliques de pyroxenes.
Il s'agit d'une AD 2 (eehant. GGU 67276) situee sur la eote NW de 1'ile
d'Unartoq. Son epaisseur atteint plus de 3 m. Elle est legerement plissee,
les bordures sont sehisteuses, le eentre massif. La eomposition est la
suivante: hornblende = 37,6 % , plagioclase (An 50-55 %) = 47 % ,

(saussurite inelue), pennine = 6,8 Ofo, pyroxene (2Vz = 56) = 5 Ofo, biotite
= 1,4 % , apatite = 1,2 Ofo, sphene = 0,4 Ofo, pyrite = 0,6 Ofo. Le grain est
fin (0,2 il. 0,3 mm) la texture est granoblastique (PI. 3, fig. 2) mais eontient
de nombreux megaeristes poeeilitiques (1,5 il. 5 mm) de pyroxenes se
transformant d'abord en hornblende paIe puis, sur les bordures, en horn
blende verte eommune. Les trois mineraux sont en eontinuite optique.
La plupart de ees megaeristes ne sont formes que de hornblendes derivant
de pyroxenes. Les vides laisses au milieu des megaeristes presentent des
eontours subreetangulaires (PI. 3, fig. 2), ils sont oeeupes par plusieurs
eristaux de plagioclases reeristallises. Dans quelques eas, des plagioclases
primaires sont eneore visibles, et presentent des eontaets primaires entre
plagioclases et pyroxenes.

Une telle texture est evidemment de nature eruptive. Son apparte
nanee il. une aneienne texture doleritique, bien que fort probable, ne peut
etre totalement eertaine.

4. PHrogenese et conc1usion

Pour demontrer que la reaetivation avait un earaetere regional et
non loeal, il est neeessaire de prouver que les roehes ont auparavant
passe par un etat OU les temperatures etaient suffisamment basses pour
inhiber une aetivite plutonique regionale au sens de READ (1957). Cet
etat est plus ou moins bien defini par le terme eratogenique (KOBER 1928,
TERMlER 1956) qui oppose des aires stables (eratogenes) il. des aires
mobiles (orogenes) ou par le terme anorogenique (SUTTON 1964, dans
diseus. BOWES et al. 1964).

Jusqu'il. SEDERHOLM (1926), le seul eritere vraiment valable il. une
telle demonstration etait represente par les depots sur un socle granitique
de roehes supraerustales (sedimentaires ou extrusions voleaniques).
SEDERHOLM demontra que les filons basiques pouvaient servir il. separer
un episode anorogenique d'un episode orogenique et definir ainsi sa
celebre notion de palingenese. L'opinion qui regna longtemps alors etait
que tout filon basique pouvait servir il. une telle distinetion.

Plus tard, et dans la region meme ou SEDERHOLM avait travaille,
KAITARO (1952, 1953) demontrait que eertains lamprophyres des iles
d' Åland avaient fait intrusion dans un eadre mobilise (synplutonique) et
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non dans une roche totalement inerte. Durant ces dernieres annees, le
GGU (WATTERSON 1965, ALLAART en prep.) apporta de nomhreux argu
ments nouveaux a l'existence d'intrusions hasiques faites sous des
conditions de plutonisme actif (voir etude sur les AD 3 p. 146). On restrei
gnait ainsi dans une large mesure la methode des filons hasiques telle
qu'elle fut presentee par SEDERHOLM.

Le prohleme est donc le suivant: des dykes hasiques teIs que les
AD 2 peuvent-ils representer une coupure profonde dans 1'evolution
plutonique regionale ou ne sont-ils qu'un aspect d'importance mineure ?
En d'autres termes, en ce qui concerne la region d'Akuliaruseq les AD 2

ont-elles une signification differente des AD 3 (intrusion tardi-plutonique)
et existe-t-il des criteres generaux permettant de distinguer un filon
hasique ayant fait intrusion pendant une periode anorogenique (etat
cassant et relativement froid) d'un filon syn-plutonique ou tardi-plutoni
que? Ces criteres sont-ils d'ordre structuraux ou petrographiques?

Les criteres structuraux

En anticipant sur le chapitre des AD 3 (p. 146) nous pouvons, en
faisant une etude comparee des deux groupes de filons, AD 2 et AD 3 ,

observer trois grandes differences concernant les mouvements et la
granitisation :

1) les AD 2 ont reagi d'une maniere competente par rapport aux granites
encaissants lors des deformations, alors que les AD 3 sont incompetentes
(le boudinage si frequent dans les AD 2 ne s'ohserve jamais dans les
AD 3)·

2) Les AD 2 sont en general plissees alors que les AD 3 qui ne le sont
pas firent intrusion posterieurement a ces plissements.

3) Les granites encaissants les AD 2 furent actifs et s'ecoulerent plastique
ment dans les fentes ou impregnerent les filons en taches d'huile. Les
granites encaissant les AD 3 furent inertes et ne presenterent aucune
espece d'activite, seules les aplites et pegmatites pouvaient encore se
former et recouper les filons.

Ces trois differences qui a Akuliaruseq sont d'une grande importance
puisqu'elles permettent de distinguer entre deux periodes d'intrusion,
n'ont pas la meme signification, si on les considere comme criteres gene
raux permettant de distinguer entre des aires plutoniques et des aires
anorogeniques. En effet, elles ne representent que des stades d'intensite
differente d'un meme phenomene de deformation et d'activite plutonique.
Ainsi pour fixer les idees, si un filon basique du type des AD 3 avait fait
intrusion lors de la reactivation generale, c'est-a-dire pendant la de
formation et la granitisation des AD 2' il n'aurait probablement pas ete



III Evolution Plutonique d'Akuliaruseq 105

possibIe de le distinguer d'une AD 2 en se servant des seuls critiwes
structuraux.

Ceci revient il. dire que les criteres structuraux n'ont pas une valeur
absolue pour distinguer un filon basique « anorogfmique» d'un filon
tardi- ou synplutonique.

Les criteres petrographiques

lIs resident dans la nature des filons. L'etude des ADa (voir p. 131)
montre que des filons basiques d'extension regionale et de nature allant
de roches gabbrolques a des roches granodioritiques pouvaient faire
intrusion sous des conditions tardi-plutoniques. Il en est de meme des
filons lamprophyriques des iles d' Åland (KAITARO 1952). Les ADa
presentent d'autre part des « chilled margin» et des textures eruptives
se rapprochant de textures subophitiques (les pyroxenes ne furent
eependant jamais observes). Le probleme peut done se poser ainsi: existe
t-il des filons basiques de nature particuliere qui puissent etre caracteristi
ques d'une intrusion faite au cours d'une periode anorogenique (crato
genique) et qui n'ont pas leurs correspondants dans des dykes syn- ou
tardi-plutoniques?

Il est difficile de repondre a cette question, etant donne que les
etudes sur les intrusions synplutoniques n'en sont qu'a leur debut. Il
est evident que les filons a textures vitreuses ou semi-vitreuses ont fait
intrusion dans un cadre relativement froid et permettent de definir un
stade anorogenique. Parmi les autres filons voleaniques, les dolerites,
grace a leur texture caracteristique et a leur grande extension a la
surfaee terrestre, semblent pouvoir jouer ce role de temoin d'un stade
anorogenique. Jusqu'a maintenant, il n'a jamais pu etre demontre que
les dolerites puissent se former sous des eonditions synplutoniques.

Il est cependant souvent tres difficile lorsqu'elles sont recristallisees
de les distinguer de filons synplutoniques (ADa), aussi faut-il etre toujours
tres prudent.

A Akuliaruseq, la premiere generation des AD 2 est de nature uItra
basique (table 5, analyse 1).

Cette premiere generation ne presente aueune texture relique et
n'est done d'aucune utilite pour resoudre ce probleme. Par eontre la
seeonde generation montre des textures eruptives tres proehes de
textures do18ritiques. Son chimisme (table 5, analyse 2) est analogue
aux do18rites Gardar il. l'exception d'un contenu en silice Iegerement
plus haut que la moyenne de celles-ci (certaines do18rites Gardar sont
plus ehargees en silice que cette AD 2) et une quantite legerement
plus grande de K 20 laquelle peut etre raisonnablement mise sur le
eompte de la reactivation.
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Table 5. Analyse chimique de deux AD2 •

L'analyse 1 correspond ti une roche ultrabasique (Echant. GGU 67276).

L'analyse 2 est probablement representative d'une metadolerite (Echant. GGU 67274).
Chimiste; B.I. BORGEN.

1 2

99,1i4

1i8,93 %

1,04
17,30

2,43
7,72
0,16
5,13
8,60
3,31
1,72
0,50

+
2,60

1i1i,80 %

0,70
12,16

1i,14
6,%
0,28

12,03
13,1i3

1,21
1,22
0,28

+
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SiO•..........................
TiO•.........................
AI 20 •.........................
Fe.O•........................
FeO .
MnO .
MgO .
CaO .
Na.O .
K.O .
p.O•.........................
CO•..........................
H.O + .
-~-------- -------------

Total .

On voit done qu'il yade fortes presomptions que la seeonde gene
ration des AD 2 represente les restes fortement reeristal1ises de meta
dolerites, et que par eonsequent,l'etat physique de la eroute lors de leur
intrusion etait eassant et relativement froid. L'hypothese selon laquelle
des dolerites firent intrusion lors de la periode kuanitique est d'autre part
appuyee par les observations faites dans la region de Julianehåb OU
ALLAART (en prep.) a pu demontrer leur existenee.

Le metamorphisme

Le metamorphisme accompagne de mouvements a eu trois efiets
principaux sur les AD 2: a) transformation des pyroxenes en amphiboles
et reeristallisation des plagioelases. b) difiereneiation metamorphique.
c) formation d'une sehistosite. Les relations d'åge entre ces phenomenes
et les deformations jettent quelque lumiere sur les debuts du Sanerutien.
Ainsi, le rubanement secondaire que l'on observe dans de nombreux
dykes et qui a ete cause par la separation de la phase plagioclasique
et hornblendique est anterieur au plissement (voir p. 96) puisqu'il
s'est fait parallelement aux eontaets dans la eharniere des plis. Si la
difierenciation etait synchrone ou posterieure aux plis, elle se serait faite
de part et d'autre des plans schisteux qui auraient joue le r6le de plans
de migration facile. D'autre part, elle est anterieure au boudinage
puisque le rubanement est recoupe par les fractures. La granitisation
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elle-meme est posterieure au metamorphisme et tres souvent syn- ou
tardi-cinematique puisque les veines granitiques recoupent frequemment
la schistosite sans etre pour autant deformees. On aurait donc, dans de
nombreux cas, la succession suivante:

1. Intrusion.

2. Debut du metamorphisme (facies amphibolitique) et dif!erenciations
metamorphiques. Ce dernier phenomene a eu lieu il. un stade relative
ment tOt de la reactivation. Les filons ayant subi une deformation
interne permettant la difierenciation, ils furent donc moins competents
que le granite encaissant.

3. Deformations, et formation d'une schistosite dans une roche encais
sante semi-plastique. A ce stade le filon est donc plus competent que
la roche encaissante.

4. Agressivite croissante du materiel granitique qui s'introduit surtout
dans les fentes causees par la deformation.

5. Retromorphisme accompagne de mouvements legers qui transfor
ment tous les plagioclases et une partie des hornblendes en epidote.

Ce schema est cependant trop rigide et ne peut s'appliquer qu'il.
quelques dykes, en general tous ces facteurs doivent plus ou moins se
recouvrir dans le temps.

La granitisation

La granitisation des AD 2 qui correspond donc il. la reactivation
principale est un phenomene d'intensite variable suivant les regions mais
generalement faible. Il n'y a pas eu une remobilisation generale des grani
tes comme dans certaines regions situees au NE, par exemple il. Sårdloq
(WINDLEY 1963) OU des massifs autochtones se sont individualises il.
cette epoque. Dans le SW de la presqu'ile, cette granitisation semble avoir
ete plus faible que dans le NE. En general, elle se traduit par de minces
veinules qui exsudent des granites et s'introduisent dans les zones de
pression reduite causee par la deformation. Dans le NE, principalement
sur la cate de Sioralik, le granite impregne le dyke. Dans plusieurs
endroits, la mobilite est assez grande pour faire disparaitre toute trace
de ce dernier. Mais ceci est un phenomene tres rare.

Les deformations

Les deformations sont assez importantes pour causer la formation
de plis d'amplitude de 50 m. Dans certains eas, le seul mecanisme de
cisaillement ne semble pas pouvoir expliquer ceux-ci, il est necessaire
d'introduire un mecanisme de raccourcissement des segments perpen
diculaires au plan de deformation. Cette deformation de symetrie
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triclinique est tres irregulierement distribuee. Certains filons, bien que
transverses au plan de deformation, ne sont que tres peu deformes alors
que d'autres, a quelques m de la, sont totalement alteres. Ceci tient
naturellement en grande partie a la difference de competence entre
filons et granites et surtout a la variation de plasticite de ces derniers
contr6Iee par leur mobilite. Mais ces phenomenes ne semblent pas iltre la
seule cause.

Les directions des deformations sont variables et essentiellement
dependantes de la structure anterieure des roches. Ainsi par exemple,
dans la baie de Kangiussaq OU les structures des roches encaissantes sont
EW, les deformations des AD 2 se sont faites selon cette meme direction
(fig. 37), alors qu'a Isineq, les deformations se sont faites selon des
directions N et NE. De teIs phenomenes sont courants. lIs semblent
devoir exclure dans une certaine mesure l'hypothese selon laquelle les
deformations sanerutiennes auraient suivi des sortes de «canaux » plus
ou moins larges, phenomene qui se rapprocherait en quelque sorte du
mecanisme des failles et des decrochements.

S'il est possibIe d'assurer que le front de mobilite de la reactivation
principale s'attenue dans les regions SE (Sermilik), il n'est pas pour
autant possibIe de definir une limite aux deformations.

B. Les veines leucocrates et les mylonites pre-AD3

1. Les aplites - pegmatites sanerutiennes

Il existe une opposition tres remarquable entre l'absence presque
totale de ces formations au cours de l'epoque ketilidienne et leur tres
grande frequence au Sanerutien. Une partie des aplites-pegmatites
ketilidiennes ont pu disparaitre au cours de la reactivation, mais celle-ci
ne semble pas avoir ete assez intense pour les eliminer toutes. Il semble
plus probable qu'elles ne se soient pas formees au cours de cette periode.
Aucune explication raisonnable ne peut etre formuIee. Il serait even
tuelIement possibIe que les isothermes aient brusquement varie, empe
chant la segregation en veines des solutions residuelles. Apres la reactiva
tion principale caracterisee par une plasticite et mobilite maximum, la
croute retourne a des conditions cassantes. L'activite plutonique est en
forte regression et ne se traduit plus que par la mise en place d'aplites et
de pegmatites.

Il a ete possibIe de diviser cette activite en trois phases successives
qui subdivisees chacune en differentes generations, presentent des
caracteres Iegerement differents.

1) la premiere phase correspond a la mise en place d'aplites-pegmatites
pendant la periode situee entre la reactivation principale et des
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phenomenes de cisaillement de type particulier que nous avons appele
mylonites pre-AD a (voir ci-dessous).

2) la seconde phase se forme dans l'intervalle delimite par ces mylonites
pre-AD a et les primieres intrusions d'AD a.

3) la troisieme phase couvre la periode tardi-sanerutienne allant des
premieres ADa aux filons Gardar.

Pendant les phases 1 et 2, l'intensite de l'activite est sensiblement
egale alors qu'elle est tres diminuee au cours de la phase 3.

RAGUIN (1957) ala suite de WEGMANN, distingue genetiquement des
veines dilationnelles et non dilationnelles. A ces deux modes de formation,
on peut en ajouter un troisieme: les aplites-pegmatites formees dans des
zones de cisaillement. D'autres modes de classification peuvent etre bases
sur leurs contacts francs ou graduels, leurs structures simpIes ou com
plexes, leur mineralogie, etc.

C'est en tenant compte de tous leurs aspects que nous avons etabli
la c1lronologie des diverses veines leucocrates. Chronologie qui ne peut
etre rigoureuse a cause des enormes difficultes qu'il y a a relier les veines
entre elles; ainsi, le long d'une meme veine, une aplite peut passer a
une pegmatite et vice versa. D'autre part, comme le note WINDLEY

(1963), des veines d'une generation (1) recoupees par une generation (2)
peuvent etre a nouveau remobilisees et recouperont la generation (2).

On a procede de la maniere suivante: dans chaque secteur, il fut
etabli une chronologie aussi precise que possible, puis les secteurs furent
ensuite compares entre eux, comparaison qui etait possibIe grace aux
fils condueteurs qu'etaient les ADa et les veines mylonitiques.

Phase 1

La premiere generation de cette phase est caracterisee par des
aplites-pegmatites tres deformees (cisaillement). Elles sont posterieures
aux AD 2 qu'elles recoupent, et deformees en meme temps que celles-ci.
Grace a leur caractere, ces veines sont toujours facilement reconnais
sables.

Elles sont recoupees par des pegmatites a grain grossier, de formes
irregulieres, tres souvent sinueuses qui se sont mises en place par rempIaee
ment. Ces pegmatites ont une teinte rosee due au microc1ine toujours
abondant. Il est probable que ces pegmatites puissent localement etre
divisees encore en differentes generations.

Dans plusieurs localites, ces deux premieres generations sont re
coupees par des aplites a contacts francs (fig. 34), dont l'epaisseur est
constante pour une meme veine. La plupart de leurs epontes ont subi
des mouvements relatifs, parfois importants. Certaines de ces veines
presentent des morphologies tres semblables aux AD a. On y observe des
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apophyses, des structures en balonnette ... etc. Parallelement il ces
veines, on observe souvent de petites fractures de decrochement plus
ou moins cicatrisees, la recristallisation peut etre plus ou moins importante
et passe graduellement il de vraies veines. Leurs directions sont tres
constantes pour un secteur donne.

Il est evident que ces veines sont etroitement associees aux cisaille
ments qui ont probablement contribue il la concentration du materiel
leucocrate.

Phase 2

Dans la seconde phase, les structures complexes sont nettement plus
frequentes que dans la premiere. Il existe aussi plusieurs generations.

La premiere generation se rencontre sous la forme de veines com
plexes, dont le rubanement, constitue par des bandes de materiel aplitique
ou pegmatitique (des bandes de quartz pur s'observent quelquefois) est
dispose symetriquement de part et d'autre du centre de la veine. La
disposition suivante: aplite au centre et pegmatite sur les bords, est
frequemment observee.

La transition entre les differentes zones de rubanement est franche
ou graduelle. Les contacts avec la roche encaissante sont generalement
francs. Ces veines semblent etre toutes du type dilationnel. Comparees il
l'enorme quantiM de veines simples, elles sont rares. Elles sont recoupees
par des aplites de caractere dilationnel qui tres souvent debouchent sur
de petites masses de formes irregulieres, souvent anguleuses, il caractere
« intrusif l). Celles-ci sont surtout representees dans le SW de la presqu'ile.

A Igdlorssuatsiait, elles sont recoupees par des aplite-spegmatites en
veines ou geodes il caractere de remplacement.

Phase 3

Apres la mise en place des premieres AD 3 , il est impossible d'etablir
une chronologie de ces veines il cause de leur plus grande rarete. En
regle generale, on peut dire que chaque filon basique est recoupe par des
veines leucocrates. Parfois celles-ci sont deformees avec le filon, parfois
elles les recoupent nettement apres les deformations.

Uune d'elles qui contient des grenats, forme des grandes masses de
plusieurs metres de diametre. Elle semble appartenir au type de pegmatites
de remplacement. Il existe, en outre, de tres grandes pegmatites graphi
ques qui apparaissent toujours sur les bordures des granites jeunes de
Narssarssuaq et d'Asatdlut, auxquelles elles doivent etre genetiquement
reliees.

Au cours des phases 1 et 2, la mineralogie des aplites-pegmatites est
tres uniforme et consiste essentiellement en quartz, plagioclase et micro
cline avec tres rarement de la muscovite, biotite, epidote et oxydes de
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Fig. 3f•. Aplite formee dans une zone de isaillement. Le c1eplacemen t relalif des
cpontes est d'environ 15 cm . .\fotez la mOI'phologie analogue il celle d'une AD s.

-E de Tllapait.

fer. Lors de la phase 3 (voir ci-dessus), une generation de ces peO'matites
se distingue par la presence de grenats de quelque mm a plusieurs cm et
par sa richesse en muscovite. La radioactivite y est, aussi sensiblement
plus haute que dans les autres. Nous n'avons pas observe de pegmaLites
a beryl qui sont communes dans le SW du Groenland.

2. Les mylonites pre-ADa

Entre la phase 1 et 2 des aplites pegmat.iLe e developpe une
mylonitisation d'un genre sprkial, qui presente une extension regionale.
Les meilleurs exemples sont cependant concenLres entre Akuliaruserssuaq
et Isaussårssuk. Dans le SW, elles sont plus rares et moins caracteristiques.
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Fig. 35. Veine myloniLique sombre recoup:ll1l de quarlzile' rubanes. ::\olez le
deplacement reh.lif de eponles, I'epai seur con tanle, i.:lenliqlle sur 70 m el l~'

bordures pegmalitiqlles. En hau l: pegmalite de ei aillement de morphologie analo6'lIe
å la yeine mylonilique. Lac 980 Ill.

a) Description

Ces fOI'mations myloniLiques presentent des caracteres morphologi
ques analorrues å. ceux d'un dyke ((10. 35). L epai seur varie entre quel
ques cm et -O cm. Elle reste sensiblement onstante le lang d'une meme
veine a 1'exception de la partie terminale qui se termine en un fuseau
tres allonge. La Jongueur est tres variable, entre 30 et 200 m. Comme
dans les AD 3 (voir p. 117) an observe aussi parfois des apophyses late
rales qui meurent dans Ja I'oche en 'aissante par une fine zone de
eisaillement.

Le malfH'iel 'omposant Ja veine est onstitue de memes elemenLs
que ceux de la ro h eneai' anLe, mais e'L enrichi en mafite par rapport
;l celle-ci, ce qui lui donne, lorsqu'elle recoupe de granites cIair 1 une
teinLe err'ise cCll'8cteristique. Elle presente une foliaLion toujours bien
marquee alors que la roehe eneaissante peut etre libre de Loute LrucLure.
Cctte foliation e't O'eneraJemenL parallele aux contact ,mai peut etre
oblique, ygmoldaJe n forme de Z au plus rarement de S. Les bordure
sont generalement con tituee d'une minee pcllicule pcgmatitique. Ce
dernieres en certains cas se dispo 'ent en plusieur rubans parallele aux
('ontact , cI'eant ain i une structure rubanee.
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Au NE d'Akuliaruserssuaq, ces veines pre-AD a recoupent les zones
des contacts des anorthosites et sont donc nettement plus jeunes. Sur les
bordures, mais å l'exterieur de la veine, on y peut observer des cristaux
allonges (0,5 å 2 cm) d'amphiboles disposees parallelement aux contacts.

Les zones terminales finissent par un simple cisailIement souvent
enrichi en epidote, biotite et chlorite.

Ces veines se sont formees par cisailIement comme le prouve le
deplacement des epontes, les mouvements relatifs peuvent varier entre
quelques cm et plus d'un metre. La foliation de la roche encaissante n'a
subi aucune distorsion lors du deplacement, elle rEJagit done d'une
maniere rigide.

Le phenomene le plus frappant tient dans leur enrichissement en
mafites. Pour le preciser, on a etabli plusieurs analyses modaIes au
compteur de points (table 6).

L'echantillon (1) ne presente pas de bordures pegmatitiques alors
qu'on en observe dans l'echantillon 2 (voir table 6). La roche encaissant
les deux veines (1 et 2), est un quartzite transforme. Elle est depourvue
uniformement de mafite sur de tres grandes surfaces (les elements autres
que les quartzofeldspaths ne forment rarement plus du 5 å 7 0/0 du total
de la roche). Par contre, la variation dans les proportions des feldspaths
et du quartz est toujours importante.

La texture de la veine ressemble il. un granite gneissique. Elle est
granoblastique avec orientation des biotites et des chlorites, celles-ci
presentent parfois des textures glomero-porphyritiques. Tous les mineraux

Table 6. Analyse rolumetrique des mylonites et de la roche encaissante
(roir texte).

1a 1b 2a 2b 2c
,

Quartz ................ 31,4 34,8 29,6 20,4 36,8
Microcline ............. 5,6 4,0 2,4 8,4 32,8
Plagioclase ............. 58,8 46,0 65,2 46,0 30,4
Pistacite ............... 2,6 3,4 1,2 9,2 tr.
Orthite. ............... tr. 0,2 tr. tr. -

Biotite ................ tr. 8,4 tr. 0,4 -

Pennine ............... tr. tr. 0,4 14,0 tr.
Muscovite .............. 1,2 2,2 - 0,4 0,4
Sphene ................ 0,2 0,2 0,4 0,8 -
Oxyde de fer ........... 0,2 0,2 0,8 0,4 tr.
Zircon ................. tr. tr. - - -

Apatite ............. '" tr. 0,6 tr. tr. -

1a: roche encaissante, 1b: centre de la veine
2a: roche encaissante, 2b: centre de la veine
2c: pegmatite dans la veine

175 8
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sont plus ou moins cataclases, mais dans la meme mesure que dans la
roche encaissante, meme si celle-ci se trouve il plusieurs metres de la
veine. Par contre, la cataclase est toujours plus importante dans les
zones pegmatitiques.

b) Petrogenese

L'etude de ces veines pre-AD 3 apporte divers elements il la compre
hension du metamorphisme, des migrations et echanges de matieres, du
probIerne des aplites-pegmatites et de la chronologie regionale.

1) Le metamorphisme

La presence de mineraux orientes teIs que les amphiboles, la biotite
et la totale recristallisation et meme porphyroblastese des mineraux
blancs indiquent que ces veines furent formees il des temperatures
relativement hautes. Cette temperature, n'etait cependant pas assez
importante pour permettre une deformation plastique des epontes comme
c'est le cas pour les AD 2, et pour recristalliser totalement les zones
terminales ou, semble-t-il, seuls le quartz, la pistacite et la biotite ont
recristallise.

Dans quelle mesure l'energie necessaire a ces phenomenes est-elle
apportee par le metamorphisme regionalou due a la friction elle-meme,
comme on l'observe dans les pseudo-tachylites (WURM 1935)? Le facies
des zones terminales, par rapport aux zones plus larges, indique un
certain desequilibre dans la repartition des energies necessaires il la
recristallisation. Desequilibre qu'il faut certainement mettre sur le
compte des phenomenes de frietion. Ceci ne signifie pas cependant que la
roche encaissante etait « froide » comme le prouvent les phenomenes de
diffusions (voir ci-dessous).

La formation d'amphibole observee uniquement dans les zones de
contact des anorthosites suggere une distribution inegale des isothermes.
En effet, les anorthosites qui se sont mises en place apres la reactivation
principale et apres plusieurs generations de pegmatites, sont franchement
recoupees par ces veines. La roche encaissant les veines ne contient pas
d'amphiboles et en general pas de mafites, c'est seulement sur les bordures
des veines qu'on observe des amphiboles. Il est raisonnable alors de se
demander si la presence d'amphiboles dans les zones de contacts des
veines ne serait pas due au massif anorthositique qui libererait encore
assez d'energie pour permettre la formation locale d'amphiboles. Comme
une etude tres detaillee n'a pas pu etre faite dans cette region d'acces
difficile, nous ne presentons cette explication qu'il titre provisoire.

En resume, ces mylonites se sont formees sous des facies plus eleves
que ceux qui caracterisent les zones epizonales. Fort probablement, la
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surface des isothermes a cette epoque etait irreguliere. Une partie de
l'energie de recristallisation semble avoir eM liberee par les mouvements.

2) Les phenomenes de migration

L'analyse mineralogique indique un enrichissement en biotite,
pennine (celle-ci est un produit d'alteration de la biotite), muscovite,
pistacite et une diminution des plagioclases par rapport a la roche
encaissante. La microcline varie, mais semble diminuer la ou il y a
enrichissement en biotite et augmenter oueelle-ci est remplacee par la
pennine. Les mineraux blancs sont cependant en proportion variable
dans la roche encaissante et il est difficile d'etablir un bilan. Il est fort
probable que le Ca du plagioclase se fixe sur l'epidote, et le K du microcline
sur la biotite et la muscovite. La silice et l'alumine liberees peuvent se
repartir dans le quartz libre et les autres mineraux sombres. Tous ces
echanges peuvent se faire en grande partie in situ.

Quant aux ferro-magnesiens, leur bilan est solidement etabli par
8 % de biotite et 14 % de chlorite dans chacune des analyses, sans
compter ceux qui entrent dans le reseau de l'epidote. Une telle difference
entre la veine et la roche encaissante ne peut s'expliquer par une diffe
reneiation sur place. Il est necessaire de faire intervenir un apport
eloigne. Celui-ci pourraient partiellement provenir de la zone bordiere
pegmatitique dans l'analyse 2. Cette derniere cependant forme environ
1/4 du volume total de la veine et ne peut donc pas constituer l'unique
source. Dans l'echantillon 1, il n'existe pas de pegmatite et les ferro
magnesiens sont reguliilrement distribues dans la veine. Il est donc
necessaire de faire intervenir une migration de fer et de magnesium.
Dans ce eas, les ferro-magnesiens auraient pu provenir de deux sources:

1) de la roche encaissante, par un phenomene de diffusion dans un cadre
rigide et cassant, comme le prouve la morphologie des veines, diffusion
qui aurait du toucher un grand volume de la roche encaissante et
s'etre faite soit par des films intergranulaires (WEGMANN 1935) soit
par des ions ou tout autre mecanisme ne faisant pas intervenir des
canaux collecteurs individualises.

2) L'apport des ferro-magnesiens se serait fait le long meme des veines,
par solutions hydrothermales par exemple, la source meme de l'apport
devait se trouver assez eloignee.

3) Les relations entre mylonites et aplites-pegmatites

On a vu que les bordures et parfois la zone centrale sont rubanees
par des veines pegmatitiques (analyse 2c). Des passages a des pegmatites
pures n'ont pas eM observes a Akuliaruseq. Cependant, WINDLEY

(communication verbale) a pu observer des remplacements de veines du
8*
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meme genre par des aplites-pegmatites. Des portions de ces veines avec
foliation oblique restent en reliques non deplacees au milieu du materiel
acide. Les aplites-pegmatites sont done tardives par rapport il. la mylonite.
Comme les pegmatites sont toujours tres catac1asees, il est il. supposer
que les mouvements n'avaient pas cesse lors de leur mise en place.

Cette opposition entre un apport d'abord basique suivie dans certains
eas d'un remplacement acide est frappante.

Comme pour les ferro-magnesiens, les remplacements acides sont dus
il. des phenomenes de migrations, par diffusions ou par solutions hydro
thermales. Au premier abord sur le terrain, on avait songe il un phenomene
de mylonitisation sous forte compression suivi d'un relachement des
pressions causant un etat tensionnel pendant lequel les pegmatites se
seraient mises en place. On retrouverait alors ce contraste entre les
mineraux stress et anti-stress (HARKER 1950), mais ici ils reagiraient
activement alors que dans la notion classique, le mineral est passif par
rapport aux mouvements.

4) L'importance geologique

A cause des conditions assez speciales exigees pour la formation de
ces veines, celles-ci sont un bon repere pour l'etablissement d'une
chronologie. A Akuliaruseq, surtout dans le NE de la presqu'ile, ces veines
peuvent se suivre sur plusieurs km.

C'est grace il. elles qu'il fut possibIe de separer les differentes pegma
tites en plusieurs phases.

En outre, elles permettent avec les aplites-pegmatites de definir le
style tectonique de cette periode s'etendant entre la reactivation prin
cipale et les AD 3 : On a vu que les aplites-pegmatites presentaient diffe
rents modes de gisement (dilationnels, de remplacement, de cisailIement).
Ces trois types se mettent en place il. differentes epoques indiquant ainsi
que l'activite leucocrate pre AD 3 s'est poursuivie dans un milieu alterna
tivement sous tension et sous compression avec ou sans mouvements
relatifs paralleles aux fraetures. Il serait cependant dangereux de genera
liser et de penser que si une region presente un style tensionnel par exem
pIe, ce style doit se retrouver dans d'autres regions plus eloignees. Dn tel
mecanisme depend probablement du jeu des blocs entre eux, causant des
tensions en certains endroits et par exemple des phenomenes de cisaille
ment en d'autres endroits dans le meme moment (WEGMANN 1947).
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C. Les filons basiques sanerutiens (AD3 )

1. Introduetion

La reactivation principale et la forte activite des aplites-pegmatites
fut suivie d'une periode d'intrusions basiques qui s'est traduite par la
mise en place d'innombrables filons (AD 3). Les AD 3 se distinguent des
filons basiques de la seconde periode d'intrusions (AD 2) en ce sens
qu'ils ne sont ni fragmentes, ni granitises par les granites reactives du
debut du Sanerutien decrits ci-dessous (p. 107). Mais ils sont tout de
meme recoupes par des veines aplitiques et pegmatitiques. Dans plusieurs
regions, les AD 3 furent granitisees et deformees pendant la mise en place
des granites jeunes de caractere autochtone presentant de tres larges
zones de contact (voir p. 144). Dans ce cas, les AD 3 presentent une
morphologie telle qu'elles peuvent facilement etre confondues avec les

AD 2 •

Les filons basiques de la troisieme periode se distinguent des filons
Gardar en ce sens que ces derniers ne sont ni recristallises, ni deformes et
qu'ils sont d'åge posterieur il la mise en place des aplites-pegmatites.

On a pu etablir une sequence d'au minimum quatre generations
d'AD 3 d'extension regionale et localement une cinquieme generation.
Ces quatre generations presentent de nombreux traits communs entre
elles, mais se distinguent aussi l'une de l'autre par certaines particularites.

La plupart des AD 3 sont des filons metamorphoses et correspondent
il de reelles amphibolites; cependant on en observe aussi qui presentent
une grande fraicheur et qui ne justifient pas le terme d'AD, on maintiendra
cependant cette denomination, d'une part parce qu'elle est d'usage
courant au GGU pour decrire la troisieme periode d'intrusions basiques
et d'autre part, parce qu'une meme generation peut presenter des termes
metamorphiques et non metamorphiques.

2. Description

a) Caracteres communs Il la majorite des filons

Les AD 3 presentent toutes les caracteristiques des dykes de fissures
(SEDERHOLM 1923, 1926, ANDERSON 1942):

Structures en echelon, en balonnette, apophyses laterales, disposition
en swarm, parfois textures de refroidissement et d'ecoulement, rubane
ment primaire (fig. 36, 37). Ils se distinguent cependent des dykes frais,
anorogeniques par les mouvements qu'ils subirent et qui occasionnerent
la formation d'une schistosite et par le recoupement des veines leuco
crates.
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avec apophyse latcl'ale, l'ecoupe par des veincs d'aplite-pegmatitc.
Ile d'Onal'toq.

Ci aillement et schisto iLe

Il est d'obser'vation courante que les deformations agissant dans une
region coupee de nombreux mons, se repercutent surtout sur ce derniers.
On exprime cela en disant qu'il ont incompetents par rapport ala roehe
encaissante (REYNOLDS 1931, fOORE et Hopsoi'l 1961). C est le eas il.
Akuliaruseq ou au minimum les 3/4 des filons sont deformes alors que
les traces de deformation se marquenL tres peu dan la roche encais ante.

Les deformations pendant ou apre la mise en place des filons,
ont generalemenL cause un deplacement relaLif des epontes, depla
cement qui varie entre quelques cm et plus de 10 m et qui appal'ait
ouvent omme des decrochemenL' sub-horizonLaux. Les mouvement

conLribuent a la formation d'une schistosite. Celle-ci e t oblique par' rap
port aux contacts ou presente une forme ygmoldale, elle est aussi paral
lele ou varie d'une position parallele a oblique dans un meme dyke.
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Fig. 37. D",ns les gr",niles gnelsslques (2): AD, (1) avec sehistosile parallele aux
contacts, fortement fragmentee et granitisee ; recoupee pal' une ADs (3) a schistosilc
oblique pcu marquee, les epon tes furent peu deplacee et un rubanement primaire
paraJlele aux contacls est eneore visible. L'ADs recoupe et est reeoupee pal' des
pegmatiles (4) et pal' un filon de gl'anite jeune a inc!usions lenticulaire homoeogimes.

Kangiussaq.
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Dans de nombreux cas, elle suit parfaitement toutes les irregularites
des contours du dyke principalement dans les zones de contact et presente
alors l'aspect d'une schistosite de fluidalite. Dans le cas d'un dyke a
schistosite oblique, les bordures de celui-ci presentent, sur environ 1 cm
d'epaisseur, une schistosite parallele. Parfois la schistosite est plissee avec
un plan axial sub-parall81e aux contacts. Les plis peuvent se produire
soit au centre du filon, soit dans le prolongement d'une apophyse de
granite qui joue alors le role de « mole resistant >}. Ce plissement indique
que les mouvements se sont prolonges apres la formation de la schistosite
ou qu'ils se sont echelonnes en plusieurs phases.

En plus de la schlstosite, les mouvements ont cause la formation de
cisaillements dans la roche encaissante. Ceux-ci sont generalement
paralleles aux filons et souvent restreints a la terminaison des apophyses.

Parfois, les zones de cisaillement ont presque totalement recristal1ise
et passent presque inaperyues. Dans la plupart des cas, les cisaillements
sont bien visibles et presentent tres souvent des structures sygrnoldales
identiques a celles formees dans la schistosite des filons (fig. 38, voir
aussi fig. 37 a droite en haut), prouvant leur appartenance a la meme
phase de deformation que celle de la schistosite.

Dans de nombreux cas, il est certain que la schistosite a ete causee
par la deformation puisque les filons qui ne presentent pas de schistosite
n'ont pas non plus d'epontes deplacees. Ceci peut s'observer dans un
meme swarm a quelques m de distance.

La forme de la schistosite sygrnoldale, c'est-a-dire sa disposition en
S ou Z indique toujours le sens du deplacement reel des epontes. Cette
forme en S ou Z est identique dans le dyke et dans les cisaillements de la
roche encaissante. Ces structures sygrnoldales sont tout a fait differentes,
genetiquement parlant des structures de fiederspalten (CLOas 1936).
Dans certains cas, la OU par exemple la schistosite suit parfaitement les
irregularites des contours, il est plus difficile de l'interpreter. Elle pourrait
etre primaire et due a l'ecoulement du magma ou causee par des pheno
rnenes de compression (lors des deformations) regulierement repartis sur
tous les contours de ces irregularites.

Dans certains cas, les observations permettent de penser que la
schistosite s'est formee pendant l'intrusion, elle-meme synchrone des
deformations (intrusion syn-cinematique) alors que dans d'autres cas, il
est evident que les deformations se sont faites apres l'intrusion (voir
ci-dessous).

Dn exemple permettra de concretiser quelques-uns de ces pheno
rnenes (fig. 38). Il s'agit de deux filons basiques (amphibolites) de compo
sition homogene sur toute la longueur du dyke. Le deplacement relatif
des epontes s'est fait selon un axe N80° E incline de 30° vers l'E. Il est
de 1,90 m pour le filon superieur et d'environ 1 m pour le filon inferieur.



III Evolulion Pllllonique d'AklJliarll~eq 121

Fig. 38. AD. deIorlOee avec schislosile ubliqlle en ,(3). ne r'elique basique ('1)
fut prise dans les mouyemen ls, boudinee et legeremen l Tllylonilisee, La cJlislosi le
du dyke epouse les contolIr deformes de la reJique. l/AD. recolJpe ties granites
gnei iques (~), des graniles pOl'phyrobla 'liques (5) et des apJiLes-pegmalitcs (6 et 7).
~olez la structure sygmO'idalc en de la partie lerminale du filon infericur et le
cisailIemen t (decrochement de la pegmal ile de gauche) dans la roche encaissanle.

Presqu'ile '"\" cl' IrrdlOl'ssualsiaiL.

La schistosit6 il. l'exception d'une min(;e bordure OU elle eSt parallele, e, t
oblique, de forme sygmo'idale en Z. Parallelement au filon superieur, on
observe une fraeture presque enticrement reeristallisee qui deplace une
veine leueoerate, Ce petit deeroehement ne se conLinue pas et esL resor18
dans la ma se de gr-anites gneissique . A l'extremit6 \V du Hlon inf6rieur,
le mouvement creent une fine zone de cisaillemenL OU l'on ob er've au si
une strueture sygmoidale en Z. Le filon 'uperieur reroupe une reliquc
d'amphibolitc de composition il. peu pres identique il celle du dyke. Lors
des mouvernents la portion en rontact anc le filon fut prise dan' ce
derniers, lui eau ant une trucLure vaguement boudinee. La zone deformee
de ]a relique basique 'emble avoir eLe partiellement mylonitisee, elle
presente un rrrain plus fin que le reste de la relique. Celle-ei a done reagi
d 'une manicre compeLente par rapport au mon. Au eontaet de celle
inclusion, la roche du mon pl'esenLe une schistosite qui en suit gros 0

modo les contacts. Lo. Lexture du mon n. cet endroit n'a cependanL pas
ete mod ifiee comme celle de la relique basique.

Ce observation' peuvent s'expliquer d la maniere uivante: ~1i e
en plaee du filon et d6formation alors que relui-ci se trouvaiL encore il.
hauLe Lemperature el. qu'il pouvait recrislalliser [andis que la relique
basique ubissait une deformation mecanique. La formation de la sehi to
siLe du mon seraiL done contemporaine des mouvements et l'intrusion
elle-mern e plus ou moins conLemporaine de la d' formation. En d'autres
terme, les mou vements seraient paracrisLallins et l'enel'gie neccssaire il.
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Fig, 39. Inlersections entre deux generalion ' de filons basiques (AD,), vojl' textc
p. 122). ~r du lac 1i0 m, PuiaLukulOq.

la formation de la schi tosile se puiserait dans le filon lui-meme el non
dans un metamorphisme regional. Il s'agirait d'un autometamorphisme
syncinematique (RAMBERG 1952).

Inter eclion'
On compte de nomhreu es inlerseotions cntl'e les filons de difIerentes

generations.
Sur la fig. 39, on ohserve une intersection entre un filon de la pre

miere (large filon) et deux petits filons de la troisieme generation.
Le' dykes des deux generation onl une composition ha ique, le

deux petit dyke de la tt'oisieme aeneration onl legerement plus acides
que ceIu! de Ja premiere generation el de grain plus gro sier; il 'agil de
deux apophy es d'un Jar-ge mon partiellemenl difTerencie. Le petit filon
de droite, presenle une schistosite igmoldaJe. Le mon si tue å
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gauche de la figure, presenLe une schistosite parallele, celle-ci opou e
parfaiLement les irreO'ulariLes des conLacts, les epontes sant tres lOgere
ment deplacees. Par conLre, dans le [ilon de dl'oite, le deplacement est
plus imporLant et la schi. tosite nettemenL oblique (en Z). Des veines
pegmatitiques recoupenL la premiere generation et sont. recoupces pal' Ja
seconde d'autres veine recoupent ceLLe derniere.

Fig. 40. Intersoction enl,'e lllon basiquo de trois generation'. Chaque gE'me,'ation
fut dCforrnee avant l'inLrusion de la gEmoration suivante. La deformation, Lraduite
par le deplacement rolatif des epontes a donne nais 'ance a une schistosite oblique,
sigmO"idalo ou sub-parallele, Chacun de ces filon est recoupe par plusieurs genera-

Lions d'apliles pogrnatites. La paroi l'\vV du lac 980 m.

Dan la pal'oi NW du lac 980 m (Cirque SE d'l aussars. uk), il est
possibIe d'observer des inter ections entre filons des qua tre generations.
1alheureusement, la paroi e t tres abrupte et il n'a et6 possibIe de faire

que de dessin chemalique des inlersections. Il exi te 6 inLersections
distribuees sur une surfaee d'environ 30.000 m 2., qu'on peuL schematiser
dans une seule figure, ou l'on ne tienL compte que de la qualile et non
de la quantite des mouvemenLs (fig. 40).

Les trois premieres gcnel'ations sonL sub-verticale. les mouvement
differenLiels le 10nO' de chaque dyke, ont de 5 a. 8 m. La schi to it6 e'l
tres netle, sigmoidale dan la premiere gener'aLion, parallele ou oblique
dans la troisieme, oblique mais peu marquee dan la seconde. La dcrniere
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generation qui n'est pas figuree sur le dessin est sub-horizontale et beau
coup plus massive et plus claire que les precedentes. La schistosite y est
parallele. Notons en outre que toutes ces quatre generations de filons
sont recoupees par des veines d'aplites-pegmatites. Chaque generation
d'intrusion fut donc accompagnee ou suivie par des deformations s'etant
faites parallelement aux contacts de chaque dyke et fut recoupee par des
veines d'aplites.

On peut presenter deux interpretations a cette suite d'evimements:

1. Intrusion syncinematique dans un milieu ou les conditions dynami
ques se sont repetees au minimum quatre fois, selon des orientations
differentes.

2. Mise en place dans des fractures ouvertes ou qui s'ouvraient (sans
deplacement relatif des epontes); cristallisation puis imposition par
les deformations d'une schistosite secondaire favorisee par une
recristallisation tardive. Ce phenomene se serait repete quatre fois.
L'existence de la schistosite implique trois possibilites:

a) le metamorphisme regional etait assez haut pour permettre la re
cristallisation.

b) si le metamorphisme etait bas, l'energie necessaire ala recristallisation
trouva son origine dans le filon lui meme encore peu refroidi.

c) chaque intrusion se fit dans un cadre cassant et froid et fut suivie d'un
metamorphisme regional. Cette derniere possihilite est cependant a
exclure, puisqu'elle necessiterait l'intervention d'au moins quatre
periodes de metamorphisme interca1ees entre des periodes non meta
morphiques.

Dans ce qui suit, on verra qu'il est possibIe de choisir parml ces
differentes possibilites.

b) Les differentes generations et leurs caracteres petrographiques

1) La premiere generation

Les orientations moyennes sont N 140 E et N 50 E, parfois le meme
filon diverge a angle droit ou forme un T. Cette generation forme des
swarms souvent impressionnants (au NW d'Akuliaruserssuaq, les filons
occupent le 40 0J0 du volume total de la roche sur plus de 200 m de
largeur).

La plupart des filons presentent tous les caracteres decrits dans les
pages precedentes. Ils ont une composition homogene basique. Certains
contiennent des veines de formes quelconques, parfois cisaillees dont la
composition varie entre des ultrabasites et des granodiorites. L'origine
de ces veines doit etre probablement attribuee a des differenciations pri-
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maires. Les filons presentent une teinte noire, parfois un peu verdåtre.
La schistosite generalement oblique est toujours bien marquee.

Petrographie

La roche est une amphibolite (table 7, analyse 1 et 2), de texture
schisteuse et granoblastique, le grain varie entre 0,1 et 0,3 mm.

Les plagioclases allotriomorphes (An env. 40 %) sont irregulierement
macles, les macles peuvent etre abondantes ou absentes, jamais tres
belles. Le zonage lui aussi n'est pas tres caracteristique et souvent de
distribution irreguliere dans le crista!. Plusieurs plagioclases forment des
porphyroblastes contenant une grande quantite d'inclusions.

La hornblende verte dont le pIeochrolsme d'intensite moyenne est
constamment semblable (elle s'oppose ainsi aux hornblendes des AD 2)

hypidiomorphe souvent tres allongee suivant la schistosite. Elle forme
parfois des megacristes que contourne la schistosite, suggerant une
cristallisation anterieure il. la formation de celle-ei. Les textures glo
meroporphyritiques avec les hornblendes ou les plagioclases sont com
munes.

La biotite brune semble souvent contemporaine de la hornblende,
mais parfois elle se greffe sur cette derniere. Elle se transforme en pennine.
La pistacite parfois accompagnee d'orthite semble secondaire. Les
mineraux accessoires sont: apatite, sphene, oxydes et sulfures de fer, ces
derniers sont rares.

Table 7. Analyse rolumetrique des quatre generations de (ilons basiques
sanerutiens (ADa)'

N otez la diminution de la basicite de la premiere a la quatrieme generation.

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8a I 8b I 9 I 10

I
i

Quartz ......... - - - - - - - - - - 3
Microcline ...... - - - - - - - - - 5 8
Plagioclase ...... 22,0 42,0 60,3 35,6 46,4 38,6 38,8 52 30 20 47
Hornblende ..... 66,6 52,0 34,6 61,4 37,0 42,8 31,6 I 34 55 28 -
Biotite + Pennine 8,2 4,6 4,8 2,4 14,0 15,0 26,8 10

I
10 30 36

Pistacite ........ 0,8 tr. tr. tr. tr. 2,0 0,4 1 2 tr. tr.
Carbonates ...... - - tr. - - - - - I - 10 3
Min. acc. ....... 2,4 1,4 0,3 0,6 2,6 1,6 2,4 3

I

3 7 3
An % moyen ... 40 40 55 50 65-40 45 40 - - 30 30

1, 2: premiere generation (GGU 67352, 67207).
3,4,5,6: seconde generation (GGU 25442, 25546, 67374, 67372).
7, 8: troisieme generation: a) bord du filon, b) centre du filon (GGU 67353, 67285,

67287).
9,10: quatrieme generation (GGU 67356, 67286).
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La texture de la roche est done metamorphique ou eventuellement
synchrone de l'intrusion. Il n'existe pas de pyroxEme et des textures
eruptives ne furent jamais observees.

2) La seconde generation

Elle est fort differente, mais se rattache a la precedente par l'une de
ses varietes. Ces filons semblent avoir ete observes uniquement dans la
region du fjord d'Unartoq.

La direction generale N 110 E est tres constante, ils ne forment que
rarement des swarms et sont nettement plus larges (6 a 8 m). Ils ont la
particularite de former de larges dykes sur une centaine de metres puis
se continuent par des dykes plus minces (10 a 40 cm), sur plusieurs cen
taines de metres et reprennent ensuite leur epaisseur primitive. Ils sont
beaucoup plus rares que les precedents; on en compte une quarantaine
entre le bout de la presqu'ile et le fond des fjords.

Leur aspect est massif, frais, caracterise par un diaclasage paralleli
pedique tres regulier, les contacts sont reguliers avec absence d'apophyses
laterales. Ils sont caracterises par la presence de phenocristaux idio
morphes de plagioclases (58 mm), generalement absents des contacts.
Ceux-ci sont constitues d'un grain plus fin (chilled margin). Le grain
varie entre 0,5 et 1 mm. A l'alteration, les filons presentent une couleur
grise, alors qu'a la cassure, ils sont tres sombres. Cette description
s'adresse a la majorite d'entre eux (variete a et b, voir ci-dessous), la
variete c presente une morphologie 1egerement differente.

Petrographie

Sous le microscope, on peut les diviser en trois varietes :

a) La premiere est representee par un seul filon situe au contact SE
(cate) du granite jeune d'Onartoq. Il est plus jeune que ce dernier.
Sa composition est basique (table 7 analyse 5 et table 8, analyse 1),
il s'agit d'un gabbro a hornblende a texture subophitique (PI. 4, fig. 1).
Les phenocristaux de plagioclase sont plus saussuritises que les lattes.
Il s'agit d'un labrador acide. La hornblende est du type basaltique
avec Z = Y = brun et X = jaune paIe, 2Vx = 78° et z/\c = 16°. Elle
presente au contraire de celle de la variete b des caracteres optiques
constants. La biotite brun-rouge semble contemporaine de la horn
blende, parfois elle derive de celle-ci et contient alors de nombreuses
lentilles d'epidote et d'oxydes de fer disposees entre les feuillets.
Une partie des hornblendes se transforme tardivement en pennine.
Ce filon n'a subi aucune recristallisation posterieure a sa mise en place.

b) La seconde variete forme la majorite des filons. Ils ne presentent pas
un aspect aussi frais que le precedent. Les textures sont plus ophiti-
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Table 8. Analyses chimiques de deux rarietes recristallisees et non
recristallisees de filons basiques appartenant cl la seconde generation des AD3 •

SiOz .• ··· ...• ··· .... ··· .. ···· .
TiOz ...••.•.••...•.••...•...•

Alz0 3 • ••••••••••••••••••••••••

Fe Z0 3 ••••••••••••••••••••••••

FeO .
MnO .
MgO .
CaO .
NazO .
KzO .
pzo• .........................
CO z ••••.••.••••..••••...•••••

HzO + .
Total .

1

t.7,98
1,03

17,68
1,80
6,88
0,15
7,36

10,78
2,96
0,68
0,17
0,00
2,20

99,67 -I~-

2

t.7,15
0,67

17,50
1,92
5,95
0,15
8,t.5

11,70
2,25
1,10
0,13
0,00
2,18

99,15

1: GGU 25442. Contact SE des granites jeunes de l'ile d'Onartoq, variete a), non
recristallisee.

2: GGU 25546. Presqu'ile SW d'Igdlorsuatsiait, variete b), legerement recristallisee.

ques que sub-ophitiques, c'est-a-dire que la longueur moyenne des
lattes de plagioclases est plus courte que le diametre des hornblendes ;
ceci n'est cependant qu'une tendance. Une partie des plagioclases ont
recristallise. lIs sont Iegerement plus acides que dans le eas precedent.
Les phenocristaux sont generalement alteres.
La quantite de hornblende verte est plus importante (table 7, analyse
6), le pIeochrO'isme et les caracteres optiques beaucoup plus variables,
ce qui indique une heterogeneite dans la composition. Cette variation
dans les hornblendes est due aux phenomenes de recristallisation, car
elle est d'autant plus grande que les plagioclases sont plus recristallises.
La hornblende se transforme plus aisement en biotite, epidote et
sphene et comme la biotite, elle se chloritise. La pyrite (elle s'oxyde
en magnetite sur les bordures) est plus abondante que dans la premiere
variete.
Comme la chronologie relative des granites tardi-sanerutiens repose
sur l'identite d'åge de ces deux varietes, il a ete fait deux analyses
chimiques (table 8). Les deux filons presentent des compositions
exactement semblables. Cet argument ajoute a celui de leur mor
phologie et de la direction particuliere de tous ces filons, permet
d'assurer leur contemporaneite avec une bonne certitude.
On a observe de tres belles textures fluidales (fig. 41) dans les zones
marginales de l'un des filons de la variete b) (epaisseur 40 cm) qui
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recoupe les anorthosites do Ja region NE d'AkuJiaruserssuaq. La
cl'istalJisation debute par ceJle des phenocristaux auLour desquels
tournent les filets de fluidaJite. Elle est suivie par celle de la matrice
composee de petites hornblendes et plagioclases allonges. Plusieurs
glomero-porphyres d'hornblendes sont prohablement anterieurs a la

I I
o 2 mm

Fig. 41. Seconde generation d' AD 3 • 'l'exture fluidale. 1 = plagioclases de la matrice
et pMnocristaux. 2 = lignes de fluidalite marquees pal' le.' plagioclases. 3 = horn

blendes (phCnocristaux et glomero-porphyres). 4 = saussauritisation.

consolidation de la matrice. Mais d'autres hornblendes ont cru
posterieurement, elles sonL disposees transversalement a la fluidalite.
Le centre du filon presente Lous le caracteres de la variete h.

c) A 19d1orssuatsiait, l'un des largos filons appartenanL il la variete
b) se prolonge par un swarm de petits filons de 10 a30 cm d'epaisseur.
La plupart de ceux-ci a l'exception d'un seul furent deformes et ne se
disLinguent pas de la premiere generation (epontes deplacees, cisaille
ment dans la roche et a la terminaison des apophysos, schistosite
obljque ou parallele ... etc.). Le seul filon non deforme (table 7
analyse 5) contiont des reljq ues de phenocrisLaux zones idiomorphi
quement (on a mesure du centre au hord: An 65, An 55, An 33).
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lIs sont corrodes et partiellement recristallises et baignent dans une
matrice de plagioclases qui presentent a la jonction de chaque grain
des angles de 1200 interpretes par VOLL (1959) comme le resultat d'une
cristallisation dans un milieu en equilibre. La hornblende et la biotite
sont fraiches et probablement contemporaines de la matrice. Les
mineraux accessoires sont les memes que dans la variete b). A 2 m
de ce dernier, on observe un filon de la meme generation, d'orientation
parallele et presentant des epontes deplacees. (table 7, analyse 6).
Les phenocristes ont disparu, la hornblende est plus abondante que
dans le filon precedent, la texture est fortement schisteuse. Les
mineraux accessoires sont les memes. Des phenomenes analogues se
retrouvent dans la paroi NW du lac 980 m.

En resume, la majorite de ces filons gabbroiques ahornblendes
intruderent dans des fractures ouvertes (chilled margin, textures erup
tives sub-ophitiques ou d'ecoulement ... etc), ce sont de vrais dykes de
fissures (ANDERSON 1942). La plupart d'entre eux furent recristallises
partiellement (variete b). Quelques uns presentent des caracteres aberrants
(schistosite, cisaillement, texture secondaire ... etc) indiquant soit une
mise en place dans des fractures vivantes (intrusion syncinematique) soit
l'existence de deformations posterieures a leur intrusion.

3) La troisieme generation

Elle presente beaucoup de similarite avec la premiere. Elle s'en
distingue cependant par des epaisseurs plus grandes (1 a 3 m), par une
heterogeneite de composition due a des difi'erenciations probablement
primaires, par une schistosite moins marquee et en regle generale par un
grain plus grossier. La direction est variable mais generalement NE.

Petrographie

Ces dykes sont legerement plus acides que les precedents et certains
se rapprochent de la composition d'une diorite (table 7, analyse 7 et 8).
Le rubanement, cause probablement par des difi'erenciations primaires
est souvent tres marque. La composition entre les difi'erentes zones varie
entre celle d'une hornblendite, d'une diorite et d'une granodiorite, la
composition globale semble etre cependant celle d'une amphibolite.

On observe parfois du quartz et des traces de microcline. Les textures
sont primaires ou secondaires (textures de recristallisation en relation
etroite avec les mouvements). Ainsi on trouve des dispositions se rappro
chant de texturessub-ophitiques (sans pyroxenes) OU cependant la plupart
des lattes de plagioclase ont recristallise (PI. 4, fig. 2). Dans d'autres cas,
on observe des reliques de plagioclases idiomorphes (phenocristes)
corrodees du meme genre que ceux decrits sous c) de la precedente

175 9
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generation. D'autres filons furent plus marques par le metamorphisme et
des porphyroblastes de plagioclases charges d'inclusions recoupent la
schistosite (PI. 5, fig. 1).

On peut done observer toutes les transitions entre des. textures
nettement intrusives et des textures metamorphiques, dont l'intensite
de recristallisation ou de porphyroblastese va generalement de pair avec
la quantite de deformation qui a affecte le dyke.

4) La quatrieme generation

Les filons de cette derniere generation sont toujours sub-horizontaux,
plus acides que les precedents (des facies basiques s'observent quelquefois),
(table 7, analyses 9 et 10). lIs sont beaucoup plus massifs et presentent
rarement des epontes deplacees, les apophyses laterales sont rares et les
epaisseurs generalement petites (10 Et 30 cm, rarement 1 m). lIs sont
surtout localises dans le NE de la presqu'ile et pres de l'inlandsis.

Pitrographie

La roche est generalement une diorite et contient souvent du
microcline et du quartz, mais rarement plus de 10 %, lIs sont presque
toujours caracterises par la presence de carbonates. Le plagioclase est de
l'oligoclase-andesine, la hornblende est generalement moins abondante
que la biotite. La texture est grenue et souvent primaire. Des plagioclases
idiomorphes noyes dans une matrice de plagioclases allotriomorphes sont
des textures frequentes.

En plus de ces quatre generations de distribution regionale, on a
identifie des filons granodioritiques anterieurs Et toutes les AD 3 et presen
tant toutes les caracteristiques de celles-ci. lIs sont posterieurs aux
AD 2 et Et la reactivation principale. D'autres filons hyper-melanocrates
tres rares n'ont pas pu etre places dans la chronologie.

3. Petrogenese et conc1usions

a) La composition des filons

On a montre qu'entre la premiere et la quatrieme generation, il
existait une evolution chimique vers un paIe acide. Les deux premieres
generations sont nettement basiques, la troisieme generation est Iegere
ment plus acide, mais n'atteint pas encore une composition dioritique.
Dans cette generation, il est difficile de se faire une idee exacte de la
composition vu les nombreuses variations de composition Et l'interieur
d'un meme filon.

Ces variations semblent etre plutat le resultat d'une differenciation
in situ pre-dMormations, plutOt que celui d'intrusions multiples succes-
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sives (DALY 1931). En effet, bien des fois, les termes acides ou ultrabasi
ques sont distribues d'une maniere totalement irreguliere. On peut ainsi
observer des trainees d'hornblendites disposees transversalement et
cisaillees lors de la formation de la schistosite. Comme ces phenomenes
n'ont cependant pas fait l'objet d'une etude particuliere il cause de leur
rarete dans les regions bien exposees, nous preferons laisser de cate ce
probIerne.

La quatrieme generation est nettement plus acide (diorite) et souvent
caracterisee par une grande abondance de carbonates. Une telle evolution
fut souvent interpretee comme le produit d'une differenciation il partir
d'un magma basique. Ainsi MOORE et HOPsoN (1961) concluent il propos
de deux series de lamprophyres dont la basicite etait decroissante avec
le temps, qu'ils furent differencies en deux epoques differentes il partir
d'un meme magma basique (voir aussi REYNOLDS 1931). D'autres y
voient un mecanisme d'acidification par contamination de la roche
encaissante (HOLMES 1931).

Il serait premature de vouloir conclure il une telle serie il propos
des AD 3 d'Akuliaruseq; car si un tel phenornene semble bien net il propos
des quatre generations ci-dessus, on a aussi observe l'existence, il est
vrai locale, de filons granodioritiques anterieurs il tout le groupe et
d'autres filons tres basiques non classes dans la chronologie. Seul un
inventaire complet ordonne selon une echelle chronologique pourrait
etre la base d'une bonne discussion.

L'evolution de la composition semble tout de meme etre une idee
en faveur de l'unite du systeme intrusif au cours de cette periode.
WATTERSON (1962, 1965) classa les AD 3 comme des lamprophyres,
WINDLEY (1963) emet l'hypothese que certains dykes ont une affinite
lamprophyrique, mais fait de notables restrictions quant aux conclusions
de WATTERSON. Chez nous, OU les textures primaires sont souvent bien
observees, il est possibIe de repondre avec certitude que les AD 3 n'ont
rien de commun avec les lamprophyres. La textures panidiomorphique
avec dans la matrice deux generations de mineraux sombres n'a jamais
ete observee. La derniere generation qui est pourtant caracterisee par
une haute teneur en carbonates, ne peut pas etre non plus classee dans
les lamprophyres.

b) Le caractere tardi-plutonique des AD3

On a vu que le debut du Sanerutien fut caracterise par une remobilisa
tion intime et generale des granites et des gneiss. L'intensite en fut variable
selon les endroits, mais son extension etait nettement regionale. Cette
remobilisation fut suivie d'une intense activite des « phases residuelles »

qui s'est traduite par la mise en place d'innombrables aplites et pegmatites.
Cette activite tres forte jusqu'a la mise en place des AD 3 va en diminuant

9*
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avec l'apparition de celles-ci, mais reste toujours existante comme le
prouvent les recoupements des diverses generations d'AD s. Parfois il est
meme possibIe de demontrer que les veines leucocrates furent deformees
en meme temps que se formait la schistosite (aplites-pegmatites cisaillees
dans le dyke) et done que cette activite existait aussi entre l'intrusion
et la deformation des dykes.

Cette evolution decroissante marque donc la fin d'une phase de
plutonisme regional.

Les veines leueoerates n'en sont d'ailleurs pas la seule manifestation.
On retrouve une meme ligne generale il propos des mouvements. Ceux-ei
au debut du Sanerutien deforment plus ou moins plastiquement aussi
bien les granites que les AD 2, lesquels se comportent d'une maniere
competente par rapport aux granites. Le gradient de competence ne
devait cependant pas etre tres grand. Par contre, dans les periodes qui
suivent, les deformations de caractere plus eassant d'ailleurs, sont
restreintes surtout aux AD s qui reagissent cette fois-ci d'une maniere
ineompetente par rapport aux granites. Les dykes, si l'on peut dire ainsi,
deviennent les « eanaux collecteurs >} des deformations.

Done, autant l'etude des veines que celle des deformations indiquent
que les AD s se sont mises en place dans un cadre marque par un pluto
nisme aetif bien que restreint qui fait suite il une periode d'activite
relativement intense. Leur intrusion est done tardi-plutonique (voir
KAlTARO 1952).

c) Mode de mise en place et deformations

C'est WATTERSON (1965) qui fut le premier il mettre l'aeeent sur le
earaetere anormal des intrusions d'AD s dans la region de Kobbermine
bugt. D'autres etudes sur des problemes analogues avaient ete faites
ailleurs par PITCHER et READ (1960), KAlTARO (1952). Ce dernier demon
tra que certains caracteres des lamprophyres classiques de l'ile d' Åland,
mis par SEDERHOLM sur le eompte de la reaetivation pouvaient s'expliquer
par des intrusions plus ou moins syn-plutoniques et partiellement syn
cinematiques. Les filons n'etaient plus consideres comme de vrais dykes
de fissure dans le sens OU l'entendait SEDERHOLM (1926).

Au Groenland meridional, WATTERSON (1962) et WINDLEY (1963) en
se basant sur une etude tres detaillee des cisailIements et des apophyses
arrivent non seulement il la eonc1usion que les AD s ont fait intrusion
dans des fractures vivantes (intrusion syncinematique) mais en plus
proposent plusieurs criteres permettant de distinguer un filon syn
cinematique d'un dyke de fissure (ANDERSON 1942).

A Akuliaruseq, l'etude des AD s ne permet pas de les suivre jusqu'il
leur derniere conclusion, et meme pour une categorie importante de
filons, elle en contredit le caractere syn-cinematique. Il serait done



III Evolution Plutonique d'Akuliaruseq 133

dangereux de caracteriser toute la periode des ADa du Groenland meri
dional comme des intrusions syn-cinematiques.

L'etude de la premiere generation, comme on l'a deja souligne, ne
perrnet pas de tirer des conc1usions valables a ce sujet. Il est fort pos
sible que les deformations furent synchrones de l'intrusion. Par contre,
l'etude de la seconde et de la troisieme generation prouve d'une maniere
evidente le caractere tardif des deformations puisque dans un merne
filon ou groupe de filons, il est possibIe d'observer des textures primaires
de consolidation (textures eruptives et chilIed margins) et des textures
secondaires (schistosite, cisaillement, porphyroblastese) qui sont geneti
quement reliees aux mouvements.

La morphologie de ces dykes deformes tardivement et leur texture
sont exactement identiques a celles de la premiere generation et presen
tent plusieurs aspects communs avec ceux decrits par WATTERSON et
WINDLEY. Il est cependant difficile de preciser a quel moment eurent
lieu les deformations. Trois possibilites peuvent etre proposees:

1) Les deformations se firent lorsque les filons etaient cristallises mais
encore a temperature elevee, permettant ainsi une deformation para
cristalline sous des conditions locales du facies amphibolitique.

2) Les deformations se firent tardivement, lorsque la roche se trouvait
en equilibre thermique avec le metamorphisme ambiant, meta
morphisme qui devait au moins atteindre le facies amphibolitique.

3) Les deformations furent tardives et l'energie necessaire a la recristalli
sation trouva sa source dans les frictions et non dans le metamor
phisme regional( ?), (dynamo-metamorphisme).

En un endroit (falaise NE d'Asatdlut), il fut possibIe d'observer un
intersection entre deux filons basiques non granitises dont le premier
avait subi une mylonitisation intense de direction parallele au dyke et
qui etait recoupee par une ADa de type normal non mylonitisee. Si le
premier filon appartient au groupe des ADa (ce qui malheureusement
n'est pas certain) cela signifierait que le metamorphisme regional n'etait
pas assez eleve pour substituer a une mylonitisation une recristaIlisation
totale du filon.

L'etude des cisaillements ne perrnet pas non plus de conc1ure sur le
caractere regionalou local du metamorphisme. Toutes les mylonites et
cisaillements inter-AD a ont plus ou moins recristallise et furent peut
iltre reactives pas des mouvements au cours des dernieres periodes du
tardi-sanerutien.

En resume, on peut tirer les conc1usions suivantes:

a) toutes les generations d'AD a sont tardi-plutoniques.

b) lors de toute la periode d 'intrusion, des mouvements intermittents,
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d'intensite variable et irregulierement distribues, deformerent la
majorite des filons. Certains de ceux-ci ne furent pas touches par les
mouvements, d'autres furent partiellement alteres, d'autres encore le
furent totalement.

c) dans certains filons de la premiere generation, il est probable que des
mouvements eurent lieu au moment meme de I'intrusion (intrusion
syn-cinematique), mais dans la majorite des ADa, principalement
dans les deuxieme, troisieme et quatrieme generations, il fut de
montre que ces mouvements eurent lieu apres la mise en place du
filon et apres la cristallisation de la masse fondue.

d) La distribution des AD3

L'extension des ADa n'est pas restreinte aux 60 km de la presqu'ile
d'AkuIiaruseq; on peut les retrouver jusqu'il. Kobberminebugt au NW.
Au SE de notre region, leur existence n'a pas pu etre demontree avec
certitude; elles semblent d'ailleurs tres rares (ESCHER 1966, DAWES 1963).
Entre Unartoq et Sermilik, bien qu'une etude detaillee n'ait pu etre
entreprise, leur existence est tres probable (J. MULLER, comm. verb.).
Elles couvrent une tres grande superficie.

A Akuliaruseq, comme partout ai11eurs, il n'a jamais ete possibIe de
les relier avec des intrusions basiques ou acides de caractere batholitique
ou analogue. Elles correspondent donc bien il. une periode d'intrusions
basiques regionales, au meme titre que les AD 2 et les filons Gardar. Ces
deux derniers groupes ont cependant une extension plus grande.

Faut-il admettre que la difference entre les AD 2 et les fiIons Gardar
d'une part (dykes de fissure) et les ADa d'autre part, ne git que dans
I'etage d'intrusion plus profond de ces dernieres dans la croute terrestre
ou sont-elles genetiquement differentes? C'est un probleme auquel nous
renoncerons il. repondre pour 1'instant bien que la premiere possibilite
nous semble la plus acceptable.

Notons encore que 1'un des aspects les plus importants des ADa git
dans leur qualite de repere chronologique qui a permis d'etablir des
correlations assez precises entre Kobberminebugt et Unartoq. (voir
ALLAART 1964).

D. Les massifs circonscrits sanerutiens

On a vu que la reactivation principale n'avait pas produit de granite
individualise meme de faible extension dans la region d'Akuliaruseq.
Par contre, le nombre des massifs mis en place apres la reactivation est
tres grand. On en compte pas moins de six dans la seule presqu'iIe.
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Certains sont restreints a de petites surfaces, d'autres couvrent plusieurs
centaines de km2•

Ce sont:

1. Deux petits massifs d'anorthosites.
2. Le granite jeune du SE d'Dnartoq.
3. Le granite jeune de Narssarssuaq.
4. Le granite jeune d'Asatdlut.
5. Les granites et granodiorites jeunes d'Isortoq.
6. Differents petits affleurements de micro-granite.

Les massifs 2. et 4. furent partiellement decrits par WEGMANN

(1938). Le massif 3. est seulement figure sur une esquisse geologique dans
sa publication de 1939.

1. Les anorthosites

a) Description

Deux petits massifs affleurent au NE de la presqu'ile; l'un au SE
d'Isaussarssuk (surface = env. 8 ha), l'autre au NE d'Akuliaruserssuaq
(surface = env. 24 ha). Le premier, d'acces difficile nous rendit impossible
de nombreuses observations. Il est situe dans une paroi verticale composee
de granites avec reliques de gneiss (serie d'Isaussarssuk). Il apparait
comme une masse tres blanche coupant granites et gneiss a l'emporte
piece. Au centre de cette masse, on peut observer par endroits, de grandes
enclaves de gneiss de forme anguleuse.

Tout le massif semble etre une sorte de « cheminee}) de section
lenticulaire dont le grand axe serait dispose selon les directions NE
c'est-a-dire plus ou moins parallele aux structures anciennes. La roche
presente un aspect massif, les plagioclases (2 cm ou parfois plus) sont
idiomorphes, les biotites forment des glomeroporphyres allant jusqu'a
6 cm de diametre, elles se distribuent tres inegalement et certains en
droits en sont totalement depourvus. A l'echantillon, la biotite ne semble
pas faire plus du 8 °/0 du volume. Sous le microscope (table 9, analyse 1)
la texture est hypidiomorphe, grenue. Les plagioclases (An 45°/0) sont
parfois idiomorphiquement zones, ils sont peu saussuritises et souvent
tres deformes. Il existe un peu de quartz et de microcline interstitiels.
Le quartz peut former des inclusions dans le plagioclase mais jamais le
microcline. Ce dernier peut grossir jusqu'a 4 mm et contient alors de
nombreuses inclusions de plagioclases. La biotite est fraiche, brun
sombre a roux et parfois accompagnee d'un peu de muscovite primaire.

La mineralogie de ces roches permet done de les classer comme des
anorthosites qui passent par endroit a des gabbro-anorthositiques
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Fig. 42. AD, (1) il sehi tosite obliqlle, deformee a nouveau par la mise en place des
anoJ,thosites. La roehe eneaiss::mte (2) est eonstituee de granitcs il. gl'ain fin, dont
l'orientation de' rnafltes pr6sente un aspeet de.ol'donne. L'AD 2 cst l'eeollpee par
une pcgmalite il amphibole (3). Conlacl SE des anorlhosites. NE d'Akuliaru ·erssuaq.

(TURNER et VEIUIOOGEN 1960) par enrichissement en bioLite. L'åge est
soit tardi-ketilidien, soit sanerutien.

Au E d' kulial'User 'suaq, l'åge a pu etre fixe avec a 'sez de preci ion
puisqu'elles re oupent des D 2 et sont recoupees par des veine myloniLi
ques pre-AD 3• La forme de ce massif est aussi celle d'une «cherninee »
de secbon lenLiculaire conforme aux grandes LI'uctures mais diseordante
a l'affleurement.

Au SE, les anorthosite sonL en eontact ayee des !ITanites elairs,
produit de tran formation de quartzites. Ceux-ci se retrouvenL a l eLat
de relique dans les zone tre externes. Plus J'on s'approche de contacts,
plus ces roche deviennent homogenes et claire.

Les quelque mafites eneore orientces elon les structures de l'endroit
dans les zones externes, prcsentent de plu en plus des sLructurcs « flui
dales» comme si la roche avait subi un brassage inten e. Le contact
lui-meme n'esL pas franc. Sur quelque m, parfois quelque dm, on ne
peut dire ce qui appartient a la roehe encaissanLe ou aux anorthosiLes.
Le con Laet IW 'apergoit au sommeL du novo du glaciel' de I ugssuaq.
Les granites encai' ant·, de eouleur gr.ise, deviennent de plus en plus
leucoerates eL, en eertain endroits, on observc des enclaves du granite
gris dans les granites clairs. Dans les zones proches du contacL de nombreux
schlieren sombre accompagnes souvent de materiel pegmatitique des-
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sinent des figures compliquees qui paraissent etre des surfaces « d'ecoule
ment plastique ».

La morphologie des filons basiques est encore plus suggestive quant
au mode de mise en place des anorthosites. A l'exterieur des contacts
les AD 2 sont rectilignes granitisees sans etre fortement deformees. Plus
on se dirige vers le massif, plus elles sont plissees et cisaillees, les de
formations semblent se faire d'une maniere quelconque et rappellent
cette image de brassage des roches. Certaines AD 2 presentent des schisto
sites obliques, elles-memes redeformees (fig. 42). Contrairement il. toutes
les AD 2 deformees au debut du Sanerutien, celles-ci sont souvent bordees
dans les zones fracturees d'un film d'epidote, indiquant l'existence de
mouvements formes sous un metamorphisme plus bas que celui qui
caracterise la reactivation principale. Dans les zones de contacts, on
observe aussi souvent la formation de geodes lenticulaires de pegmatites
contenant de grands cristaux (1 cm) d'amphiboles.

Au microscope, ces anorthosites different de celles du massif prece
dent par un grain plus fin (5 il. 10 mm), une plus grande abondance de
microcline et de quartz et un tres faible poucentage de biotite (table 9,
analyse 2).

La texture est cependant la meme et comme precedemment, la
cataclase allant jusqu'il. former des textures en mortier est toujours tres
forte. L'andesine rarement saussuritisee contient parfois des inclusions
d'anciens plagioclases allotriomorphes et du quartz, mais jamais de
microcline. Celui-ci est restreint aux interstices et corrode parfois les
plagioclases en formant des myrmekites.

On l'observe dans les fissures de ces derniers et semble donc de
cristallisation tardive. Les mineraux accessoires sont rares: apatite,
zircon, sphene, oxydes de fer, ceux-ci forment parfois des concentrations,
ils sont quelquefois accompagnes de molybdenite.

Table 9. Analyse rolumetrique de deux anorthosites.
1: massif SE d'lsaussarssuk, ech. GGU 673581 , 2: massif NE d'Akuliaruserssuaq,

ech. GGU 25490.

Quartz '" .
Plagioclase (An 42-47) .
Microcline .
Biotite .
Min. acc .

1

3,6
91,6
tr.

3,8
1,0

2

16,2
68,6
13,6

0,6
1,0

b) PHrogenese

Les observations sur ces deux petits massifs sont trop peu nombreuses
pour en tirer des conclusions absolues, mais certains aspects meritent
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d'etre notes. Il existe en effet des differences sensibles entre ces anortho
sites et celles des regions precambriennes du Groenland ou d'ailleurs
(MICHOT 1957, 1960, voir aussi une excellente revue du probleme chez
BERRANGE 1962).

BUDDINGTON (1939) range les anorthosites en deux categories :

1) Celles qui appartiennent il. des complexes plutoniques differencies
teIs que celui du Bushweld et dont l'åge peut etre quelconque (du
Precambrien au Tertiaire).

2) Celles qui affleurent sur de vastes etendues dans les terrains pre
cambriens (Adirondack, Rogaland), auxquelles on peut donner le
terme d'anorthosites anorogeniques (BERRANGE 1962). Ces dernieres
se divisent elles - memes en deux groupes genetiques:

a) produits de metamorphisme de calcaires plus ou moins purs. Les
gabbros-anorthosites du Groenland meridional appartiennent even
tuelIement il. ce type (BERTHELSEN 1960, SØRENSEN 1955, NOE
NYGAARD et RAMBERG 1961).

b) produits d'intrusions, de differenciations magmatiques, d'anatexie
differentielle ... etc caracterises presque constamment par les asso
ciations: anorthosites, gabbros, norites, pyroxenites souvent localisees
dans les zones marginales et par une aureole de roche appartenant il. la
serie des charnokites. Dans ce cas l'anorthosite proprement dite est
generalement de grain grossier, le plagioclase est de l'andesine ou du
labrador, les mafites de l'hypersthene, du diopside, rarement de
l'olivine. Elles sont souvent cataclasees, principalement dans les
bordures et caracterisees par le facies granulitique il. amphibolitique
superieur. Elles appartiennent il. la catazone profonde (MICHOT 1957),
TURNER et VERHOOGEN 1960).

Au Groenland meridional, les gabbros anorthosites se presentent
comme des lentilles de quelques decimetres il. plusieurs metres, inter
calees entre des gneiss. Ces lentilles forment des horizons parfois tres
larges qui ont permis l'elucidation des struetures regionaIes anciennes
(BERTHELSEN 1960). Elles sont caraeterisees par l'association plagioelase
hornblende et furent marquees selon les regions par un metamorphisme
granulitique ou amphibolitique, ce dernier etant souvent retrograde par
rapport au premier. Les derniers afileurements SE de ces gabbros
anorthosites s' observent il. l'E de Kobberminebugt (ALLAART, sous
presse). BRIDGWATER (1965) a observe des xenolites d'anorthosites dans
les dolerites Gardar.

Les deux petits massifs de la presqu'ile d'Akuliaruseq sont done des
manifestations isolees au milieu d'une vaste region. Elles ne presentent
ni les earaeteres du premier groupe, ni ceux du second (BUDDINGTON
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1939) et difTerent nettement de celles de la cate W du Groenland (SØREN

SEN 1955) par leur åge, leur mineralogie, et leur mode de gisement.
Voici brievement les aspects originaux des anorthosites d'Akulia

ruseq:

1) L'åge est post-AD 2 et pre-AD 3, et probablement se situe a la fin de la
reactivation principale.

2) La composition difTere de la plupart des anorthosites citees ci-dessus.
Elles sont caracterisees par la presence de biotite, microcline et
quartz. Dans aucun cas il n'a ete possible d'observer des pseudo
morphoses de biotite, celle-ci se presente sous son facies primaire.
Par contre, le microcline et le quartz sont probablement secondaires
et seraient il. mettre sur le compte d'une metasomatose tardive peut
etre en fin de la reactivation principale. Cette possibilite doit etre
envisagee bien qu'elle ne soit pour l'instant qu'hypothetique. Les
phenomenes de cataclase sont analogues aux anorthosites orogeniques.
Ceux-ci dans notre cas, peuvent etre soit des phenomenes protoclasti
ques, soit des manifestations de la tectonique tardi-sanerutienne, qui
se seraient mieux marques dans ces roches il. cause de leur texture et
composition.

3) Il n'existe pas d'association avec des roches basiques (gabbros, norites
... etc) ou une serie charnockitique.

4) Dans un des massifs, les contacts sont graduels et ont subi une forte
remobilisation qui s'est traduite par une homogeneisation et une
faible acidification des granites. Les mouvements synchrones de la
remobilisation, c'est-a-dire de la mise en place sont souvent tres
marques et semblent s'etre formes dans un milieu « semi-plastique }).

5) L'etude des contacts suggere d 'autre part que la roche encaissante se
trouvait dans des conditions de metamorphisme plus bas qu'il. l'epoque
de la reactivation principale.

6) Le mecanisme de la mise en place n'est pas completement elucide,
mais il est plus que probable qu'il faille recourir a celui de l'intrusion
plutat qu'au metasomatisme.
Les arguments en faveur de la premiere possibilite sont: la forme des
massifs, les contacts discordants (dans le massif SW ils ne le sont
qu'a l'echelle de l'affleurement, au NE le massif semble decouper la
roche encaissante a l'emporte piece), le caractere idiomorphique des
plagioclases et dans certains cas leur zonage primaire, l'absence de
mineraux ou d'inclusions reliques adivers degres de transformation.
En faveur de la seconde hypothese, on peut presenter: la forte remo
bilisation des contacts (au SW du moins), le maclage generalement
tres imparfait des plagioclases et dans certains cas le caractere
heterogene du zonage. Cependant tous ces phenomenes pourraient
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s'expliquer par une legere remobilisation tardive en relation avec la
reactivation principale.

7) Sur le tableau chronologique (table 1), le granite jeune du SE d'Onar
toq (groupe de Sydprøven) a un åge equivalent il celui des anortho
sites. Il se pourrait qu'il y ait une relation genetique entre ces deux
manifestations( ?). Une meilleure explication serait cependant de relier
ces anorthosites il. d'eventuels gabbros-anorthosites prolongeant il. des
etages inferieurs ceux de la region d'Ivigtut et de Kobberminebugt.
Ceci impliquerait naturellement une anatexie differentielle de ces
derniers sous des facies plus profonds.

On voit il. ces quelques remarques que le probIerne de l'origine de
ces anorthosites n'est pas pret d'etre resolu et on peut dire avec MrcHoT,
il la suite de READ, qu'il y a anorthosites et anorthosites comme il y a
granites et granites.

2. Les granites et granodiorites jeunes
a) Introduction

Quatre grands massifs de granite et granodiorite jeunes affleurent
dans la region cartographiee. Celui situe au SE de l'ile d'Onartoq appar
tient au groupe de Sydprøven (WEGMANN 1938). Ayant fait l'objet d'une
etude preliminaire (BRIDGWATER 1962), il n'en sera parle qu'incidem
ment ici. Les trois autres massifs qui s'echelonnent du SW au NE affleu
rent sur presque la moitie de la surface cartographiee. Il s'agit du granite
de Narssarssuaq situe au SW des monts Asatdlut, d'Asatdlut, au NE de
ces memes monts et d'Isortoq qui s'etend du fjord de Sioralik il. l'inlandsis.
Ce dernier est un des plus grands massifs sanerutiens rencontres au SW
du Groenland.

Pour abreger, on denommera les granites selon leurs initiales N, A,
L Bien que leur contemporaneite ne soit pas une certitude, ils ont
suffisamment de traits communs pour les etudier ensemble.

Ces massifs dont l'un d'eux (A) fut relie par WEGMANN aux granites
de Sydprøven different de ces derniers par leurs åges (posterieur) et par
de nombreux aspects.

b) Situation structurale

On a dejil vu (fig. 13) que les granites N, A, I, s'etaient formes entre
les migmatites et granites anciens derives de metasediments et les grandes
masses d'amphibolites superieures. lIs apparaissent comme une large
couche d'epaisseur variable, grosso modo conforme aux irregularites des
anciennes structures. Cette position est nettement marquee il. N et A, OU
l'on peut gråce il la topographie accentuee, dessiner les surfaces de
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contact entre amphibolites et granites (fig. 52). Elle est moins nette il. I
Oll l'analyse structurale n'a pu etre faite en detail.

Ces granites n'ont pas de racines et peuvent etre classes comme
autochtones. En ce sens, ils different beaucoup des granites de Syd
prøven Oll le caractere allochtone est tres marque. La majorite des struc
tures rencontrees sont des anciennes structures qui furent reactivees.
Localement, lorsque le granite atteint une mobilite tres grande, des
structures d'orientation nouvelle se creent.

c) Nature des granites

Le granite N est ealco-alealin, A calco-alealin et alealin, I. quartz
dioritique, granodioritique et calco-alcalin. Dans tous les trois, les facies
sont plus basiques dans les zones proches des amphibolites et plus acides
aux contacts des anciens granites, cela souvent sur plusieurs km. Ce qui
signifie, lorsque le massif a une attitude sub-horizontale que le sommet
sera plus basique que la base. Le grain est moyen il. grossier il. N, grossier
il. A et fin il. moyen il. I. Chaeun d'eux est caracterise par des porphyro
blastes idiomorphes (les formes rondes si typiques des granites de Syd
prøven font generalement defaut) de microcline allant jusqu'il. 2 cm de
long (fig. 43). Leur abondanee est tres grande il. A, moins grande il. N et
faible il. I. Toutes ces roehes eontiennent de la biotite et des hornblendes
en proportion diverse.

Les directions structurales sont souvent soulignees par l'orientation
des mafites et des plagioclases, par une foliation, et tres souvent par des
inclusions lenticulaires amphibolitiques de quelques cm il. quelques dm
de long (dans la plupart des eas, le meilleur element de mesure).

d) Les enc1aves

On peut distinguer deux types d'enclaves:

1) celles de forme et de grandeur quelconque qui proviennent de roches
aneiennes de toute nature. Elles peuvent etre soit des reliques de
roehes en plaee soit enallogenes (ce dernier eas ne s'observe qu'il. A).

2) les enclaves lentieulaires (dans les trois dimensions elles ont la forme
d'un disque ou d'un poisson tres aplati). Leur composition varie entre
une amphibolite et un granite sombre. Elles ont une double origine:
enclaves homoeogenes (RAGUIN 1957), e'est-il.-dire produits differen
eies du granite. Cette origine est bien prouvee dans les filons discor
dants de granite Oll les lentilles se disposent parallelement aux eon
tacts (voir fig. 37).

- reliques d'anciennes amphibolites il. divers stades d'aeidifieation,
decoupees par des mouvements de eisaillement plus ou moins syn-
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Fig. 4.3. Conlad franc entre <>ranile jeullc el granile (migmatile nebulilique å un
slade exlreme) ancien. Le contacl suil une zone de cisaiIJemenl. ~olez le porphyro

blasles icliomorplle' de microcline. Falai'e '\E d'A aldlut.

chl'ones de la gl'anitisation. Leur caracLere de reliques se prouve par'
l'eLude: 1) des contacts Oll l'on ob erve un progression graduelle
depuis les masse amphibolitique peu Lransformees aux graniles il
enclaves, le deux roches etant en parfaiLe concordance strueLurale.
2) des filons basiques reljques d'orientation trans\'erse il. la foliation
du granile et qui ne laissent plu au sLade final, qu'une serie de lenLilles
U. partir desquelles on peuL redessiner le dyke primiLif. Celui-ci a ete
parfoi' legerement plisse par des mouvcments de cisaillemenL. Il
s'agit dans ce ca de deformations souvent identiques å celles qui
pli 'serent les AD 2•

Sur le LelTain, il e Ltoujour tres diffleile de departager les enclave'
homoeogene de autres. Il est fort possible, par le jeu de mouvements
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Fig. Vi. Enclave basique lenliculaire coupee selon un plan legerement oblique il
son aplatissemenl. On obscl've cleux zones <.le basicile diliel'en les ernboilees I'une dans
l'aull'e el scparees pal' un fl'onl basiqllc. Dcs porphyrobla te dc microcline s'observenl
llniqllement elans l::t zone claire.. otez l'aurcole claire autour de j'enclave. Granite

d'Isorloq, ~E d'Jsuus:uJ'ssuk.

el des concentrations basiques qu'une grande partie des encla ves appar
tierment aux deux ty pes (homoeogenes-reliques).

Toutes les enclaves sont granitisees par un pT'Ocessus homogene
(r'egulierement reparti) ou par fronts successifs, causant la formation
d'aur6oles emhoitees de basicite croissante vers le centre. Entre aureoles
les contacts sont francs ou graduels. Par-fois les ameoles exlernes recou
penl les conlacLs enlre aureoles inLernes, indiquant une activite plus
rapide sur certaines portions de l'enclave. Ces enclaves presentcnt
souven.l de magnifiques fronts basiques (WECMA'N 1935, REYNOLDS

1946) qui se traduisenL par une mince zone basique au contact de deux
aureoles (fig. 44) ou par des concentrations hornblenditiques de forme
quelconque.

Les porphyroblastes idiomorphcs peuvent 6trc distribues sans
orientaLion preferentielle dans toute l'enclave ou se disposer parallelement
au grand axe de Ja lentiJle, dans les zones marginales (crisLallisaLion
mimetique). Comme les fronts basiques, la porphyroblastese progres e
tres SOll'rent a partil' des bords et est essentielJement Je resultat d'un
apport de l'exterieur.
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Les enclaves enallogenes sont tres rares et ne s'observent que dans le
granite A. Elles peuvent provenir soit d'anciens filons soit de migmatites;
leur provenance n'a jamais pu etre fixee avec precision. L'absence
presque totale de ce type d'enclave est l'une des principales differences
entre ces granites et ceux du groupe de Sydprøven.

Les granites N et I contiennent des horizons reliques sombres,
souvent amphibolitiques (voir cartes geologiques), qui se suivent sur
plusieurs km. Ils dessinent parfois d'anciens pIis et sont totalement
concordant avec les structures des granites. A Narssarssuaq, leur liaison
avec les horizons amphibolitiques du SW (sills) bien que tres probable
n'a pas pu etre certifiee.

e) Les schlieren

Les schlieren (Cwos 1936) sont des trainees sombres ou claires qui
sont generalement des produits de differenciation dans des zones de
mouvements. Elles ont des compositions tres variables, le mineral
principal en est l'amphibole pour les types sombres; elles sont tres
souvent subconcordantes aux structures du granite. La plupart des
schlieren sombres sont des manifestations tardives de l'activite du
granite. Elles semblent posterieures a la formation des enclaves lenti
culaires qu'elles contournent (fig. 45) et semblent posterieures aux
dernieres porphyroblasteses puisqu'il n'a jamais ete possibIe d'y observer
des porphyroblastes. Dans certains cas, elles semblent s'etre formees
dans des fissures du granite deja consolide, car elles se terminent par de
minces apophyses mylonitiques.

f) Les contacts

L'aspect des contacts est determine essentiellement par la nature de
la roche encaissante. Il est different selon qu'on s'adresse aux amphibolites
ou aux migmatites claires.

Dans la majorite des cas, les contacts sont graduels et peuvent
s'etendre sur quelques metres ou plusieurs centaines de metres (perpendi
culairement aux structures). Les contacts entre granites jeunes et amphi
boIites furent deja decrits (p. 65). En resume, il s'agit de larges zones ou
les enclaves lenticulaires d'amphibolite vont en diminuant en se rappro
chant des centres granitiques. Ces reliques furent peu ou pas deplacees
(fig. 15). On a vu d'autre part qu'elles etaient le resultat d'un cisailIe
ment leger surimpose aux structures anciennes et accompagne de graniti
sation. Il existe en outre, un type de contact par agmatitisation.

Avec les migmatites nebulitiques et les granites anciens, les con
tacts sont:

1) francs (fig. 43), discordants ou concordants. On les observe a A,
parfois a I, rarement il N.
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Fig,l,5. ~chlieren ombrc cpousant le' contours d'une grande cnclavc d'arnphibolilc
l,'ansfol'mec, Granile jcunc d'Isorloq, Lac 850 m, enl['c les vallccs d'0na['toq cl

d' lsortoq E.

2) graduels, sans traces de mouvemenls, La zone de contact 'etend sur
quelques meLres ou une centaine de metres. Il 'agil d'une homogenei
sation et acidification graduelle: les reliques de strucLures de migma
tites disparai sent, le grain grossit progressivement et fail place aux
facie porphyrobla lique , Ces conlacts sont en fait des aureoles de
recristal1isalion. CeUe aureole est tres bien individualisee auto ur du
mas ir A.

3) graduels, avec nombreuses traces de mouvemenls. Le type le plus
simple apparall sous la forme d'un cisail1emenl fin, intense, d'orien
tation quelconque qui se forme sur trois ou quatl'e metres. Il est bien
marque sur la cate du fjord de LichLenau au contact SE des granites -.

Dans de nomhreuse regIOn le ci 'aillement s'etend sur plus de
100 m (Pointe l~ de l'ile d'Onartoq). Il e'l pl'esque toujoul's accompagn6

175 10
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d'aplitisation et de pegmatitisation. L'activite de ce dernier phenomime
se prolonge parfois apres les mouvements et en efface les traces. Le
cisaillement est desordonne. Dans de nombreux cas, on observe encors
ces traces de cisailIement a l'interieur des granites jeunes indiquant par
la qu'un front de mouvement accompagne d'aplitisation et de pegmatiti
sation a precede le front de granitisation sensu stricto. Ce type fut observe
surtout a N, plus rarement a I ou on le trouve parfois en contact avec
les amphibolites, tres rare a A.

On a vu (p. 68) que le granite A avait cause la neoformation de
pyroxenes dans les amphibolites. On a retrouve des phenomenes analogues
dans certains filons basiques proches des contacts. On peut donc parler
d'un metamorphisme de contact a propos de ce granite. Il est tres leger,
totalement inaperyu a l'oeil nu et restreint a de rares endroits.

g) Petrographie

Chacun de ces massifs a son facies caracteristique, accompagne de
toute une gamme de produits derives de roches anciennes qu'on retrouve
dans chacun des granites.

1) Narssarssuaq

La roche type est un granite calco-alcalin de teinte claire, blanche
a gris creme, parfois rosee, compose de: quartz (20 a 30 Ofo), microcline
(30 a 40 Ofo), plagioclase An 5 a 20 (30 a 50 Ofo), biotite brune (1 a 10 Ofo),
hornblende O a 6 Ofo, epidote O a 6 Ofo plus sphene, apatite et oxydes de
fer. La textures est grenue, allotriomorphe a hypidiomorphe avec por
phyroblastes et presque toujours surimpose par une texture cataclastique
recristallisee.

Le microcline forme des porphyroblastes allotriomorphes ou idio
morphes. Les perthites tres frequentes sont en majeure partie des residus
de plagioclases remplaces (voir ci-dessous). Les myrmekites sont rares
et surtout localisees aux contacts de migmatites nebulitiques. Le plagio
clase est plus oligoclasique qu'albitique, toujours bien macle, plus
souvent allotriomorphe qu'idiomorphe. La saussuritisation est faible. La
biotite toujours petite (0,5 a 2 mm) est frequemment cataclasee et se
transforme en pennine. Les hornblendes sont inegalement reparties, le
pleochrolsme en est intense avec Z = vert tres bleute, X = jaune clair
ou incolore. L'epidote souvent idiomorphe est commune et le sphene
caracteristique. Les transformations sont multipIes : biotitisation des
hornblendes, chloritisation des hornblendes et des biotites, microclinisa
tion des plagioclases et de la biotite, acidification de ceux-Ia.
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2) Asatdlut
Tout en presentant de nombreux aspects communs avec le granite

precedent, ils en different par une homogeneite plus grande, une plus
grande abondance de porphyroblastes, une distribution plus reguliere
des amphiboles et un caractere plus sodique de celles-ci.

La composition moyenne est la suivante: quartz (20 a 25 %),
microcline (50 a 60 %), plagioclase (10 a 25 %), amphibole (env. 3 0/0)
biotite (env. 2 o/o) plus: pistacite, orthite, zoisite, sphene, apatite, oxydes
et sulfures de fer et parfois du zircon. Selon la terminologie franQaise,
c'est un granite deja alcalin (JUNG 1963). La roche est de couleur blanche
ou rosee, massive, tres alterable ; elle forme de nombreuses arenes graniti
ques. La texture est grenue (5 mm a 2 cm), hypidiomorphe, avec de
nombreux porphyroblastes. La texture cataclastique si accentuee a N
n'existe pas ici.

Les plagioclases sont idiomorphes et allotriomorphes et appartiennent
a deux temps de cristallisation. Le premier est plus ou moins zone et
tres macle. Le second presente un zonage irregulier, il est non macle et
est souvent plus acide que le premier. La composition etablie par la
methode de FEDOROV varie entre 5 et 20 % d'anorthite, les plagioelases
inclus dans du microcline sont toujours plus acides (respectivement An
14 Ofo ± 1 et An 6 Ofo ± 1 dans un echantillon). Le plagioclase diminue
progressivement de basicite du centre aux bords des enclaves amphiboliti
ques, le meme phenomene s'observe au contact entre amphibolites et
granites jeunes. (Dans une enclave on a mesure: du centre au bord An
43, An 21 et An 5 a 12 dans le granite). Il y a d'autre part une nette
relation entre l'acidite des plagioclases et la frequence du microcline. Ce
dernier est toujours tres perthitique. Dans certains eas, on peut demon
trer l' existence de deux generations de perthitesdont la premiere est en
fait une relique de plagioclase. Cette origine par remplacement est
d'ailleurs plus commune. Ainsi on peut observer toute la transition entre
plagioelases idiomorphes, zones, corrodes par le microcline et les perthites
en taches, films ou veines. Certaines perthites sont anterieures a la
formation des macles du plagioclase, d'autres posterieures a celles du
microcline.

Les porphyroblastes idiomorphes de microcline sont tardifs. Deux
faits le demontrent : ils englobent toujours tous les autres mineraux, ils
croissent dans des filons basiques posterieurs a la formation des structures
du granite (fig. 47).

L'amphibole est idiomorphe et se transforme en biotite et chlorite.
Elle est bleutee et appartient au groupe des amphiboles sodiques. La
biotite est orange, presque rouge et souvent corrodee par les feldspaths
et le quartz. La presence de sphene et d'orthite idiomorphe est carac
teristique de ces granites.

10*
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Table 10. Sequence de cristallisation dans le granite jeune d' Asatdlut.

Amphiboles

Plag.

? Biotite ?

Phase I

Plag.

Micr.

Quartz

Phase II

Chlor.

Saussur.

--------------------------+
temps

L'etude texturale d'une dizaine d'echantillons pris parmi les plus
typiques donne les relations de la table 10. Cette sequence est schematique
et ne s'observe pas partout. Les contacts presentent d'autres formes
d'evolution qu'on a dejil traitees (p. 77). Mais il est absolument certain
qu'on peut distinguer deux phases:

a) la premiere est une recristallisation generale de la roche ancienne
avec apport probablement tres faible de microcline. Cette recristallisa
tion determine la formation d'une texture hypidiomorphique grenue.

b) la seconde phase est marquee par un fort apport de microcline accom
pagnee d'une recristallisation des plagioclases idiomorphes de la
premiere phase en plagioclases allotriomorphes et d'une corrosion et
instabilite de plusieurs mineraux, principalement 1'amphibole.

Dans un eboulis, on a observe des facies rapakivi prouvant nette
ment le caractere de remplacement de ces textures, (PI. 5, fig. 2, PI. 6,
fig. 1 et 2, PI. 7, fig. 1).

3) Isortoq
Il comprend deux facies passant graduellement de 1'un a l'autre:

a) un facies clair formant les zones marginales (inferieures) avec les
granites et migmatites anciens, clairs. La largeur apparente de cette
zone peut atteindre 2 km. La largeur reelle est de quelques m il
800 m.
La roche est granitique ou granodioritique, de couleur blanche,
massive ou foliee. Le grain varie entre 2 et 5 mm. Les plagioclases
sont toujours idiomorphes il hypidiomorphes et franchement oligo
clasiques, rarement macles. Le microcline forme moins frequemment
des porphyroblastes. Il est moins perthitique que dans les autres
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granites. La biotite est brune et en proportion ne depasse pas
10 % , elle est accompagnee d'un peu de hornblende. Le sphene et
l'epidote sont moins frequents, les mineraux accessoires sont les
memes.

b) Le facies a) passe graduellement a une roche plus sombre, generale
ment bien foliee, contenant de nombreuses inclusions lenticulaires.
La composition varie entre un granite calco-alcalin, une granodiorite
et une diorite quartzifere. Ces deux dernieres sont le plus frequem
ment representees. Certaines fois, la roche est franchement dioritique.
La texture est allotriomorphe, parfois hypidiomorphe.

Comme dans les facies clairs, les plagioclases sont souvent idiomorphes
et s'allongent parallelement a la foliation. lIs sont plus basiques (An
30 Ofo). Le microcline ne joue qu'un rolesecondaire avec 10 a 20 Ofo, il est
generalement interstitiel, rarement porphyroblastique, il cristallise tardi
vement. La hornblende verte, hypidiomorphe, forme la majorite des
mafites, elle est accompagnee d'un peu de biotite, epidote, sphene.
L'apatite est plus frequente qu'a A et N. La totalite des mafites forme
le 15 il 20 Ofo de la roche.

4) Conc1usions

Les trois massifs bien que differents reunissent en chacun d'eux les
facies typiques de l'un ou l'autre. Dans les zones marginales de N on
retrouve les facies typiques de I et dans les granites A on rencontre de
grandes enclaves du facies type de N.

Les trois massifs sont d'autre part caracterises par une evolution
petrogenetique analogue, qui se traduit par une premiere phase de
cristallisation et la formation d'une texture hypidiomorphe ou le plagio
clase joue le premier role, et une seconde phase de porphyroblastese
avec activite croissante du micl'ocline.

L'evolution du granite I aurait cesse au cours de la premiere phase;
par contre les facies clairs de ces granites auraient eteSlctifs jusqu'au
debut de la seconde. Le granite A aurait realise un certain equilibre
tandis que le granite N se presenterait comme un cas intermediaire. Ceci
est en faveur de l'unite petrogenetique de ces trois granites.

L'apport est evident et a du se faire sous forme metasomatique
puisqu'on ne trouve ni racine, ni filon afferent il ces granites. Il est
cependant diffcile de l'estimer quantitativement il cause de l'existence
des anciennes granitisations. Cet apport a du etre tres important puisque
les roches dont derivent les granites jeunes, contenaient beaucoup moins
de potassium (granites reactives: 20 a 30 Ofo de microcline, granite jeune
A: 50 il 60 Ofo) ou n'en contenaient pratiquement pas (amphibolites).
Dans certains eas locaux, l'apport de silice et de sodium peut etre prouve
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Fig. 4.6. Filon basique (diorile) recoupant la foliatioll el le enclayes lenliculaire'
(pres de la lele du marleau) du O'ranite jeune d'I orloq. Le filon e:l ,'epl'is dun une
dernier'e phase de mobilite des granites et pre enle lous les traits d'une .\11. granilisee

mais non dMOI'me('. \V du g-la ier de . ioralik.

(p. 67), mai, an TIe peuL generali er ces observation, å. eau'e d'une
reclislribulion po ible de ce' clement au ein de la mas

h) Les aplites-pegmatites

Ces veine sonl Lres rares (15 å. 20 a . ). Elles ont une epaisseur de
5 å. 20 cm. A cause de leur rarele, il n'a pas ete possibie de le relier a
ulle tectonique evenLuellement propre au granile (CLOOS 1936). Par
contre, a et N, il exisle plusieur grande masses in'egulicres de 10 a
15 m de diametre de pegmalile crraphiques contenanL uo peu de magne
Lile eL de biotite. Elles ont dispo ee dans les zone. marginales å.
l 'interieur ou å ]'extcrieur de con la Is.
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Fig. 47. Filon basique (mcla-diorile) recoupanL Jes trucLlll" s de granile jeune
d'AsaLdlllL. 'l'ardivement, des pOl'phyroblastes idiomorphes de microcline cl'oissent å

l'interieur du Illon et le long des conlacLs qu'i1s chevauehent. Ilerdlil..

i) Les filons basiques

ne vinO'taine de filons ba 'iques reroupent les granites jeun Il en
exi .Le deux O'cnel'ations:

1) La premiere generation de nlons recoupe la foljation et les enelaves
des granite jeuncs, mai elle e t alteree par une derniere phase de
mobilite de ces derniers. L'epaisseur de filons varie entre '15 cm et
;) m, ils sont vertieaux, gE'mcl'alement tres rectilignes; on n'y obseeve
que tre rarement des apophy es laterale et jamai de schi 'Losite,
ce qui les disLingue dcjå de AD 3 typiques, 11 sont impregnes par le
granite dans de rares portions des filon et ne semblent jamais de
formes. En ce sens, ils presenten t le meme' a 'peet que le AD 2 non
dCformees. Le gI'anite qui les imprcO'ne e t legcrement plus <leide que
la roehe encai sante, le grain e t identique (flg. 46). En plusieurs
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endroits, ils sont recoupes par des pegmatites. Vn de leurs caracteres
frappants est la formation de porphyroblastes de microcline analogues
il ceux des granites, il l'interieur comme dans les bordures des filons
(fig. 47).
La composition est dioritique amela-dioritique. La texture se rappro
che d'une texture sub-ophitique (sans pyroxene), parfois recristallisee
mais dont le caractere primaire est toujours reconnaissable. Le grain
varie entre 0,5 et 0,8 mm.
Le zonage des plagioclases est tres marque (An 50 il An 30 %).
La hornblende verte accompagnee de plus ou moins de biotite forme
le 30 il 40 % de la roche, l'apatite est tres frequente. Dans les facies
granitises, le microcline forme parfois de magnifiques pseudomorpho
ses de plagioclases. La corrosion debute sur les bords des cristaux et
avance parallelement aux differents zonages jusqu'au centre de ces
derniers. Le quartz et le microcline sont parfois interstitiels.
Ces filons ont subi une legere cataclase qui deforme les mineraux et
facilite probablement la microclinisation. De teIs filons posterieurs a
la mise en place des granites mais anterieurs aux dernieres activites
de ceux-ci furent decrits par PITCHER et READ (1960).

2) Le second groupe de filons differe du premier par la nature de la
roche et par l'absence de facies granitises. Le grain est plus fin (0,1 il
0,3 mm), l'indice de coloration est legerement plus grand. lIs presen
tent des schistosites souvent nettement marquees. La texture est
granoblastique et on ne retrouve jamais d'anciennes textures pri
maires. Le plagioclase (oligoclase-andesine) est allotriomorphe. La
hornblende verte et la biotite forment environ le 50 % de la roche.
Ces filons sont caracterises par une grande abondance de sphene et
d'epidote secondaire ainsi que par des carbonates. La presence de
microcline semble constante (ce dernier est de dimension egale au
plagioclase) et peut faire passer ces roches du groupe des diorites il
des syenites.

Les filons du second groupe ont des compositions comparables avec
la derniere generaton des ADa (presence de microcline et carbonates).
Les deformations semblent avoir ete plus importantes et n'ont pas laisse
de traces de textures primaires. Il n'est pas certain (voir ci-dessous) que
ces filons appartiennent il une generation differente de la quatrieme
generation des AD a.

j) Våge des granites jeunes

1) Les granites du SE d'Onartoq (groupe de Sydprøven, WEGMANN

1938, « New granites» de BRIDGWATER 1963) recoupent des filons
basiques appartenant soit il des AD 2' soit il des AD a (ces filons sont
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Fig. 48. Filon bo.. iquc (gabbro il hornblende appartenant a la . cconde generation
des AD.) imprcgne par le facies c1air du gr'anite jcune d'lsOl'toq. Glacier de Kunatar

ssuasik.

de plus en plu deformes lorsqu'on "approche des eontact du granite.
Comme les deformations sanerutienne ne emblent avoir eu aueune
action sur leurs contacts som'ent tre francs, l'åge du debut de leur
formation doil elre avec beaucoup de probabilite, posterieur a la
reactivation principale). L'åge de leur achevement e. l fixe par la
seconde generation de' D 3 qui recoupe le gl'unile.

2) Deux argument· permettent de fixer l'åge approximatif de' granites
N et
lis recoupent des AD 3 dont l'age relatif est inconnu (fia. 37). Le
phenomcne est tre' spectaculaire dans les falai e NE d'A. atdlut.
Les crranites el migmatites en aissants contiennent de nombreu es
AD 3. Dan le granites jeunes, an n'en ob erve plus aueune (voir pl.
18). Ceei signifie qu'elles ont probablement di paru il. travers la
graniti ation. Leur åges sont done posterieur aux quatre genera
tion d'AD 3 et ant6rieur" aux microgranites et aux dolerites Gardar.

3) Au glacier de Nunatarssuasik, le granite d' l ortoq recoupe franche
ment la seconde generation des AD 3 (fig. 48).

Au S du lac 850 m entre la vaJlee d' - nartoq et d'Jsorloq E, le gr'anite
jeune recoupe franchement les t l'oi premieres generations des AD 3
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Fig. 49. AD. gr'unitisee pur le grunite jeune d'Isortoq. Le style de deformations fut
cassunt et le gr'unite irnpr'egna surtout les zones fractur'ees, et ep'.ll'gnu la roche du

fiJon. du la 850 Hl entre la vallee d'(lnartoq et celle d'Isortoq E.

(deformees par boudinage, cisail1ement, au deformations elon des tyles
plu. cassants (flg. 49) et graniti ation). Le recoupement de la quatrieme
generation des AD 3 est moins Clair. Le eul filon en contact avec le
granite dispar'alL dans une zone de eisaillement eL il ne fut pas possibIe
de ecrtiDer l'existence de phenomcnes de graniti. ation. Cependant, cette
generation forme de nombl'eux S\\'arms dans le falai es de la vallee
d' • nartoq, ces swarm , si I'on construit gElOmetriquement leurs prolonge
ments, devraienL LheoriquemenL recouper' les graniles jeunes. Or, ce n'est
pas le ca .

Il est done probable que l'åge du granite d' Isortoq soit posterieur
aUK quatre generation' des AD s, la seconde alLernative (intermediaire
entre la troisicme eL Ja quatrieme gener'aLjan) est une possibiliLe qu'il ne
fallt cepend an t pas ecarter.
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k) Conc1usions

155

1) Mode de gisement

Les trois granites pourraient il premiere vue se elasser dans la eate
gorie des massifs stratoides (RAGUIN 1957). lIs different eependant de
l'interpretation qu'en donne RAGUIN par le fait qu'ils se sont mis en plaee
dans un eadre rigide ou semi-rigide et qu'ils ne furent pas plisses. ns ne
sont done pas syn-rinematiques si l'on eonsidere les deformations des
grands ensembles.

lIs appartiennent tous les trois probablement il une unique couche,
dont on observe aetuellement les restes laisses par l'erosion. Cette unite
spatiale est suggeree indirectement par leurs eontacts, enclaves, schlieren
... etc semblables. C'est-il-dire que leur developpement petrogenetique
et leurs åges sont probablement analogues.

D'un point de vue geometrique, rien ne s'oppose il cette idee,
puisque la surfaee de contaet granites-jeunes et migmatites nebulitiques
anciennes, prolongees virtuellement dans l'espace s'eleve toujours au
dessus de la surfaee topographique aetuel1e. Cette conception d'une
couehe continue permettrait d'expliquer la situation pa1'ticuliere des
granites du NE d'Ivnarssuaq pour lesquels un åge sanerutien avait ete
envisage. Ceux-ei representeraient l'aureole de recristal1isation des zones
marginales inferieures de la couehe granitique tel1e qu'on l'observe il
Asatdlut.

2) Genese des granit es jeunes

La conservation des structu1'es regionaIes pre-g1'anitiques est un des
arguments les plus probants de leur origine metasomatique (WEGMANN

1935). Il existe d'autres indices il l'appui de cette thElse teIs que les
eontaets g1'aduels sur plusieurs centaines de m, les reliques d'amphibolites
et enclaves concordantes par rapport aux structures regionales, l'existenee
de filons reliques legerement cisail1es, et l'apport chimique prog1'essif qui,
dans eertains massifs, s'attenue et cesse il une certaine periode tandis
qu'il se continue dans d'autres massifs. Ce dernier phenornene est tres
caracteristique: A Isortoq, les amphibolites atteignent rarement le stade
de v1'ais granites et les structures sont encore tres bien marquees tandis
qu'il Narssarssuaq, les amphibolites ont passe il des granites caleo
alcalins ou le microcline joue dejil un 1'6le important. Les structures y
sont encore tres nettes dans les zones marginales, mais s'attenuent et
disparaissent au centre. A Asatdlut, les granites atteignent un certain
equilibre sous un facies alcalin. L'etude des contacts toujours plus francs,
des enclaves et de la porphyroblastese deerit magnifiquement bien cette
mobilite croissante d'un massif il l'autre et du bord au centre de chacun.
Elle n'est pas due il une evolution plus rapide d'un massif il un autre,
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mais bien a une activite qui s'est poursuivie plus longtemps puisqu'a
Asatdlut, on retrouve les differents stades d'arret des autres massifs. Il
est impossible de preciser la cause de cette grande mobilite precisement
a Asatdlut, peut-etre faut-il y voir l'effet de mouvements plus accentues
d'un substrat deja fortement granitise ou tout simplement une con
centration des materiaux metasomatiques.

Les mouvements qui ont participe a la formation de ces granites
sont un autre aspect essentiel a leur comprehension. On a vu qu'aux
contacts, ils cisaillent les amphibolites et les filons, tout en conservant
les orientations principales des anciennes structures, alors que souvent
aux contacts des anciennes migmatites acides, leurs traces ont un aspect
tres desordonne. Ceci signifierait que dans les zones de contact, les
amphibolites sont plus incompetentes que les granites et migmatites
acides par rapport aux deformations et aux granites jeunes. Par contre,
a l'interieur des granites, il est possibIe d'observer, assez rarement il est
vrai, des filons basiques boudines qui se comportent d'une maniere
competente par rapport aux granites jeunes. Donc, du point de vue des
deformations, les conditions tectoniques aux contacts sont plus ou
moins analogues a celles des ADa alors que le type de deformation a
l'interieur des granites serait plus semblable a celui des AD 2• Il semble
evident que ces caracteres de la deformation doivent etre relies a la
mobilite des granites.

La localisation des granites a la base des amphibolites, peut even
tuelIement aussi s'expliquer par l'incompetence relativement plus grande
de la serie des amphibolites superieures, par rapport aux granites et
migmatites inferieurs. Celles-la permirent des deformations plus intimes,
distribuees d'une maniere plus homogene, qui favoriserent une migration
plus rapide des produits metasomatiques. Ceci n'est peut-etre pas la
seule explication, on a vu qu'en certains endroits, il existait une dishar
monie entre les gneiss oeilIes et les amphibolites d'une part et les mig
matites acides inferieures d'autre part. Cette disharmonie et peut-etre
aussi la texture et le chimisme des gneiss oeilles ont pu jouer un role
dans les piegeage des produits metasomatiques. Dans la region de Nanor
talik, ESCHER (1966) a trouve un mode de gisement identique pour des
granites probablement mis en place au debut du Sanerutien. Contraire
ment a nous, il propose de les expliquer par la competence relativement
plus grande de la supra-structure (serie volcanique basique) par rapport
a l'infra-structure (schistes et gneiss). Des fractures se seraient formees
dans les roches volcaniques alors que les schistes se seraient ecouIes
plastiquement. Ces fractures auraient facilite la concentration des mate
riaux granitiques dans la serie volcanique.
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3) La signification des granites jeunes

Dans l'evolution plutonique de la region d'Akuliaruseq, les granites
N, A, I representent une des dernieres phases: granites de remplacement
accompagnes de mouvements synchrones de leur mise en place, ils
correspondent en fait a une reactivation d'un niveau structural deter
mine. Dans quelle mesure cette reactivation est-elle locale ou englobe-t
elle la region de Julianehåb, Onartoq, Nanortalik? En plusieurs endroits,
au NW du fjord de Lichtenau, il fut observe certaines formations
granitiques tardives qui pourraient eventuellement appartenir a cette
meme phase. (BERRANGE 1966, BUTTET 1963). Mais, comme la sequence
chronologique n'a pas pu etre etablie avec rigueur (la rarete des filons
en est la cause), il serait dangereux de vouloir conclure au retour de
toute la region a des conditions de plutonisme plus actif.

Si, au contraire, ces formations sont locaIes, l'evolution plutonique
differerait notablement du scMma plutonique des Caledonides de
l'Ecosse ou READ (1961) se sert des granites syn-cinematiques et post
cinematiques intrusifs et hypabissaux pour demontrer l'ascension pro
gressive de la croute terrestre au cours des temps geologiques. En effet,
les granites de Sydprøven sont d'un caractere nettement allochtone et en
grande partie intrusifs et ils precedent les granites de remplacement
N,A,!.

3) Les microgranites

Les granites jeunes de Narssarssuaq et surtout d'lsortoq sont re
coupes de micro-granites qui forment de larges filons irreguliers, dis
continus de quelques centaines de m de longueur et de 10 a 30 m de large
(PI. 11).

Ces « filons» sont allonges suivant les structures des granites mais
presentent a l'echelle de l'affleurement, des contacts discordants. Ceux-ci
sont francs et souvent anguleux, suggerant une mise en place alors qu'un
reseau de diaclases etait deja forme. lIs representent tres probablement
des formations intrusives. Le grain est fin (0,4 il. 1 mm) et leur composition
est calco-alcaline. lIs contiennent toujours un peu de biotite chloritisee,
muscovite, epidote, sphene et oxydes de fer. Leur texture est hypidio
morphe a allotriomorphe grenue.

Il ne fut pas possibIe de trouver une relation d'åge entre les micro
granites et les filons basiques posterieurs aux granites jeunes. lIs sont
anterieurs aux filons Gardar. Ces formations sont communes dans tout
le SW du Groenland. Il n'est pas possibIe d'assurer leur contemporaneite
dans toute cette region, mais dans chaque eas, ils semblent clore l'evolu
tion du plutonisme.
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N'ayant pas fait une etude approfondie de cette periode, nous n'en
donnerons qu'un bref aper9u.

Dans la region d'Igaliko, le Gardar est represente par des depots de
roches supracrustales, sedimentaires et volcaniques, sur un socle constitue
de migmatites et granites ketilidien et sanerutien et par l'intrusion de
roches alcalines (WEGMANN 1938, BERTHELSEN 1960). Selon WEGMANN,
cette periode pourrait representer le contre-coup d'une orogenese qui
n'aurait pas encore ete reconnue.

La base du Gardar est delimitee par la discordance entre les depots
supracrustaux et le socle.

Les roches Gardar sont recoupees par des filons do1eritiques pre
cambriens et peut-etre tertiaires.

A Akuliaruseq, on peut separer le Sanerutien du Gardar grace aux
do1erites (brown dykes (BD), selon la terminologie de WEGMANN). Ces
dykes ne furent pas metamorphoses ni recoupes par des veines d'aplites
pegmatites. lIs sont, avec une fracturation intense, les seules mani
festations de cette periode.

Par rapport a la region d'Igaliko, celle d'Akuliaruseq se presente
comme un horst sur lequelles sediments et les roches volcaniques Gardar,
si jamais ils se sont deposes, furent erodes.

La tectonique Gardar est caracterisee par un style cassant avec
failles verticales et inclinees, decrochements et mylonites qui furent dans
certains eas plusieurs fois reactives et entre la formation desquels les
do1erites firent intrusion. Tous les filons qu'on a pu observer sont du type
dilationnel, la plupart furent repris par des mouvements paralleles qui
eurent pour effet une intense mylonitisation des roches aux contacts des
filons, accompagnee parfois d'une legere mineralisation d'oxydes de fer,
qui donnerent ala roche une teinte rougeatre. Les filons eux-memes sont
parfois brechifies, mylonitises ou caracterises par une grossiere « schisto
site de fracture » d'orientation oblique aux contacts (fig. 50).

Le style des deformations presente quelque analogie avec celui de
l'epoque tardi-sanerutienne, en ce sens que chaque intrusion est precedee
ou suivie d'une fracturation. Il en differe cependant totalement par
l'etage tectonique.
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Fig. 50. Dolerite d'åge Gardal' d'or'ientation E-\V. Des deformations dannerent
naissance il une <, schistosite de fl'actuI'e.) oblique aux con lacLs. Les bords du fllon

furen t peu defonnes. Sletten.

Pendant la periode tardi-sanerutienne, les phenomt'mes se pas
sEwenL sous des condiLions de pluLonisme resLreint, Landis qu'au Gar
dar, les mouvements eurent lieu sous des condition d'activite plu
tonique nu11e.

Une LransiLion enLre les deux etages LecLoniqucs cst cependant bien
marquee par l'existcncc de nombreuses fraetures (surtout l_S et E-W)
posterieures aux granites jeunes et aux microgranites eL qui presentent
des structures sigmoi'dalcs du meme genre que les mylonites sanerutiennes,
indiquant une deformation faite sous ele conditiol1s plutoniques plus
marquees que lors eles deformations Gardar.
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Les dolerites

Les doleriteB se divisent en plusieurs generations de direction
partieuliere. On eompte au total une trentaine de filons dont 8 atteignent
une largeur de 30 a 80 m. Elles peuvent parfois se suivre sur plusieurs
dizaines de km. Une ehronologie complete n'a pas pu etre etablie. La
table 11 resume la sequenee la plus probable.

Table H. Chronologie probable des do!erites Gardar.
Les lignes continUlies par des points representent une position hypothetique, les traits

transversaux, une limite certaine.

NNW-SSE

NW -SE

E -W

NE -SW

I·· ····················1
I··········· ······ .. ···1
I .. ··· .. ··· .. ···· .. ·· ··1

?

temps
----------------- ----------+

Les dolerites NNW-SSE (1ere generation?) sont toujours tres forte
ment fraeturees. A l'alteration, elles presentent une eouleur earacteristique
verdåtre. Elles eontiennent un peu de quartz (1 a 3 Ofo) et eomparative
ment aux autres dolerites une grande quantite de biotite de teinte tres
rouge. Elles ne s'alterent jamais en boules, ee qui est le eas pour toutes les
autres dolerites.

La position de eette generation dans la ehronologie a ete basee sur
des reeoupements avec des mylonites. Elle est done sujette il eaution.

Les filons NW-SE, surtout visibles pres de l'inlandsis ont une epais
seur qui ne depasse guere 2 il 3 m. lis peuvent eependant se suivre sur de
tres longues distances (20 km). Ce sont des dolerites apparemment sans
olivine eontenant tres souvent de petits phenoeristaux de plagioelase.
On eompte 5 ou 6 dykes de ee genre.

Les filons E-W sont toujours tres larges (50 il 80 m). Il fut possibIe
de les suivre jusqu'au N de Julianehåb OU l'on a deeouvert qu'ils etaient
en fait formes de deux generations. lis ne purent etre relies directement
au voleanisme extrusif Gardar de la region Ilimaussaq-Igaliko, mais
appartiennent eertainement au Gardar inferieur (UPTON 1962).

Ce sont des dolerites il olivine. Celle-ei est fraiehe ou serpentinisee,
sa frequenee varie de plaee en plaee dans un meme filon. Plusieurs
filons sont earaeterises par la presence de phenoeristaux (1 cm) de plagio
c1ase orientes par la fluidalite.
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Les filons NE-SW recoupent ces derniers en plusieurs endroits.
lIs ne sont jamais plus larges que 5 ou 10 m. Pour autant qu'on puisse en
juger sur quelques echantillons, ils ne contiennent pas d'olivine.

La derniere generation (NNW-SSE) ne semble pas deformee. Elle
est peut-etre d'åge tertiaire? C'est une do1erite il. olivine, entierement
alteree en bowlingite.

Les filons trachytiques si frequents au NW ne furent pas observes il
Akuliaruseq.

La tectonique Gardar sera etudiee au chapitre: tectonique cassante
(p. 186).

175 11



IV. ANALYSE STRUCTURALE

INTRODUCTION

L'analyse structurale presente deux aspects qu'il est necessaire de
traiter separement pour des raisons d'objectivite, c'est-il.-dire l'etude
des formes et celles des mouvements (WEGMANN 1935).

Les formes sont retrouvees grace ades horizons reperes. A Akuliaru
seq, region formee de 75 il. 80 Ofo de granites, ces horizons sont rares et
presentent toujours des contacts de granitisation. Pour obvier il. cette
difficulte, on a recours il. la mesure de structures planaires qui delimiteront
un « canevas structural }) ou il sera possibIe d'inserer les quelques horizons
reliques. Comme les structures planaires ne permettent de dessiner que
deux dimensions (grace il. la topographie, il est parfois possibIe de
retrouver la troisieme dimension), on a recours aux mesures d'axes
de plis qui permettront une vue plus spatiale des structures. Celles-ci
sont mesurees sur de petits plis (structures mesoscopiques), mais
devront etre comparees aux structures plus grandes (macro- et mega
scopique).

Pour arriver il. determiner les formes propres aux domaines d'ordre
de grandeur different (WEGMANN 1947), on comparera les secteurs
mesoscopiques aux secteurs plus grands en se servant de la projection
stereographique (PHILLIPS 1955, GROLLIER 1961) et de cartes d'echelles
differentes. Pour arriver il. une image aussi quantitative que possible, il
sera necessaire de mesurer un grand nombre de structures et d'eliminer
ainsi d'une maniere statistique les erreurs de mesure et les particularites
de petite echelle.

Cette methode fut partiellement appliquee dans les Alpes par
ARGAND (1911) et introduite en Scandinavie par WEGMANN, qui y
consacra de nombreuses publications (1927, 1928, 1929, 1931). Une
description de la methode se trouve dans: WEGMANN (1929). Recemment,
elle fut employee avec beaucoup de succes par le GGU dans plusieurs
regions de l'W du Groenland (voir entre autres BERTHELSEN 1960 a
et b).
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Terminologie

On emploiera dans une grande mesure la terminologie de SANDER
(TURNER et WEISS 1963):

SI' S2 . .. structures planaires ou curviplanaires (stratification,
foliation, schistosite). Dans notre region SI se confond
avec la stratification (voir p. 39).

LI, L 2... Structures lineaires a l'exception des axes de pIis qui
seront denommes B.

dl, d 2... Deformations metachrones concernant un affleurement
ou une petite localite.

Dl, D2... Deformations metachrones concernant l'ensemble de la
region.

antiforme, synforme : structure «anticlinale» et «synclinale» dont
on ne connait pas l'ordre de succession des
couches.

meso-, macro-, megascopique: concernent des regions de l'ordre de
l'affleurement (500 m 2), de l'hm2 au
km2, d'une grande region.

Explication de la carte structurale (PI. 12)

On a etabli cette carte en reportant les mesures de foliation et
rubanement ainsi que les axes.

Les axes se repartissent en trois groupes:

Les premiers furent mesures sur la charniere des plis (cercles evides),
les seconds (cercles pleins) furent construits grace il. la proj ection stereo
graphique, il. partil' d'un affleurement ou d'une petite localite Oll les
charnieres n'etaient pas directement mesurables.

lIs peuvent donc avoir une valeur differente des premiers en ce sens
qu'ils s'adressent il. plusieurs structures qui ne sont pas necessairement
synchrones. Les troisiemes (cercles a demi evides) furent construits sur
la base de la carte. lIs representent une statistique des mesures observees:
sur une grande region; les differentes regions sont delimitees par des
lignes discontinues et numerotees. Les numeros se rapportent aux
projections stereographiques dessinees sur la planche 13.

Les directions structurales correspondent a la coupure des structures
planaires sur le plan horizontal. Elles sont une representation statistique.
Plus les mesures sont nombreuses, plus le danger d'interpretations
erronees est limite. A titre de comparaison, les directions structurales de
la region allant du village d'Akuliaruseq au mont d'Ivnarssuaq furent
dessinees a partil' de plus de mille mesures.

11*
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Les petits plis dessines sur la carte sont une interpretation de l'atti
tude des structures planaires ; ils correspondent au sens de dejettement
des plis (forme S ou Z); ils representent done plus un style qu'une de
formation reelle.

Les cercles disposes ga et la representent les intersections des
differentes surfaees cinetiques « S» observees sous le microscope et
parfois sur le terrain. Le «S » dominant (posterieur) est dessine en traits
continus, les « S » recoupes ou anterieurs par des traits discontinus.

A. L'analyse geometrique

L'analyse geometrique est faite en degageant les structures que
laissent apparaitre les grandes surfaces SI' Ainsi, on peut diviser la pres
qu'ile en cinq unites tectoniques, qui sont du SW au NE:

1. La zone anticlinale dejetee vers le NW qui s'etend entre le village
d'Akuliaruseq et le NE d'lvnarssuaq.

2. La cuvette de Narssarssuaq dont l'emplacement correspond a celui
des amphibolites du meme nom.

3. Le dorne d'Asatdlut forme par le massif d'Asatdlut.

4. Le synclinal complexe dans les amphibolites et granites jeunes
d'Asatdlut.

5. La zone anticlinale allant du lac 40 m (NE de Puiå.tukuloq) a la
region du somrnet d'lsaussarssuk.

1. La region Akuliaruseq-Ivnarssuaq

Il s'agit d'un vaste anticlinal qui disparait au NE par un brusque
plongement axial sous les amphibolites de Narssarssuaq. Les structures
megascopiques sont d'age Dl, mais de nombreuses structures surtout
mesoscopiques, appartiennent aux deformations D2 et D3' Cette struc
ture anticlinale est d8duite de la succession lithologique qu'on estime
etre primaire et normale et de I'allure generale des plans de deformation.

La succession lithologique est primaire (voir p. 20, 39, fig. 13) et non
le resultat d'une tectonisation. En l'absence de structure s8dimentaire
typique, l'ordre normal de la succession des depots fut base sur les
correlations faites avec la region de Nanortalik (ESCHER 1966).

Les series de Nanortalik sont constituees de 5 unites qui sont de la
base au somrnet :

I. schistes et gneiss pelitiques.
II. schistes et gneiss semi-pelitiques.

III. schistes et gneiss pelitiques.
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IV. quartzites massifs ou schisteux dont l'epaisseur augmente tres
fortement du SW au NE.

V. serie volcanique constitutee de pillow lava, produits pyroclastiques,
sills gabbroiques.

On voit done que les deux regions presentent une succession tres
analogue. Si on ajoute a cela qu'il est possibIe de suivre les reliques
d'amphibolites (serie volcanique?) entre le fjord de Sermilik et le fjord
d'lJnartoq, et que l'evolution structurale et plutonique est analogue
entre les deux regions, on pourra conclure avec une grande probabilite
qu'il s'agit de depots grosso modo synchrones.

La forme de l'anticlinal est representee par les profils transversaux
(PI. 15) et les profils longitudinaux.

Les profils transversaux presentent une inclinaison generale des
«couches» vers le NW sur la cate du fjord de Lichtenau et SE sur celle
du fjord d'lJnartoq, c'est-a-dire au coeur de l'anticlinaI.

Cette inclinaison peut avoir deux origines:

- tout l'anticlinal est dejete vers le NW et la regIOn du fjord de
Lichtenau correspondrait a l'amorce d'un synclinal actuellement
cache sous la mer.

- la zone externe de l'anticlinal (zone bordant le fjord de Lichtenau)
aurait une forme normale et seulle coeur (region du fjord d'lJnartoq),
serait dejete vers le NW, impliquant l'existence d'une zone plus ou
moins disharmonique entre le coeur et la zone externe.
Autant les microplis que les grandes structures indiquent un style
sub-isoclinaI.

Le profil longitudinal a l'exception de la zone periclinale NE Oll
les horizons reperes indiquent l'existence d'un fort plongement, ne peut
etre deduit qu'en se basant sur l'attitude des axes de petits plis. Quelle
est leur signiflcation?

Si on fait abstraction des axes obliques et transversaux qui sont
dus en majeure partie aux deformations D 2 et Da, on remarque que le
flane externe (fjord de Lichtenau) presente un autre style que le coeur
(cate du fjord d'Unartoq).

Dans ce dernier, depuis Akuliaruseq jusqu'a Igdlorssuatsiait, les axes
plongent constamment vers le SW avec des inclinaisons variant entre
5 et 50°. Entre Igdlorssuatsiait et Ivnarssuaq, les plongements se font
tres souvent vers le SW, mais on note plusieurs axes d'inclinaison NE;
plus au NE, cette disposition s'accentue et finalement la majorite des
axes plongent vers le NE.

La zone periclinale parait tres compIexe et incomprehensible dans
les structures de detail.
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Dans tous les secteurs numerotes de cette zone, les axes construits
regionaux correspondent aux axes mesures a l'exception du secteur 16
(PI. 12) OU les axes construits plongent de 100 vers le NE alors que les
axes locaux et mesures presentent le plongement inverse.

Si les structures etaient le resultat d'une deformation synchrone, un
tel resultat serait contradictoire avec l'observation communement faite
et presque erigee en principe de la conforrnite des mesostructures avec
les megastructures (WILSON 1961, DE SITTER 1956). Mais dans le eas
inverse, il est facile de l'expliquer si l'on sait qu'un plan cinetique S2
(parallele au plan axial des premiers plis) fut surimpose a SI' en faisant
disparaitre les charnieres et en ne conservant que partiellement les flanes
des plis. Dans les regions de migmatites nebulitiques, cette transposition
de plans cinetiques (TURNER et WEISS 1963) fut presque totale.

Or, le secteur 16 est surtout constitue de granites plus ou moins
bien folies contenant des reliques nebulitiques de gneiss plisses. Les
axes plongeant vers le SW furent mesures sur la charniere des reliques
de gneiss plisses, c'est-a-dire sur les surfaces SI alors que les axes sub
horizontaux furent construits a partir des structures S2 representees par
l'actuelle foliation des granites.

Sur la projection stereographique, les surfaces S2' d'attitude tou
jours subverticale combinees aux reliques toujours tres inc1inees (style
sub-isoc1inal) des flanes SI feront apparaitre dans la construetion stereo
graphique un axe sub-horizontaI. Ainsi done, si les axes mesures repre
sentent des plis reels, les axes construits n'ont pas toujours la meme
signification. Sur le terrain, specialement dans les regions tres granitisees,
et, du fait du style sub-isoc1inal, il est souvent impossible de distinguer
entre des structures SI et S2' Ce n'est qu'a posteriori comme dans ce
cas-ci, qu'il est possibIe de retrouver les differentes surfaces.

Dn autre exemple de l'interference entre ces deux surfaces s'observe
sur la cate du fjord de Lichtenau. La, toute une «bande >} est constituee
de migmatites nebulitiques et de granites plus ou moins bien folies. La
plupart des axes construits sont sub-horizontaux (PI. 12), a l'exception
des axes obliques et transversaux. Cette attitude qui impliquerait
l'existence d'une forte « torsion )} entre le coeur et les zones externes de
l'anticlinal, semble etre en fait due a l'interference de SI et S2' En effet,
au sud de Siarqigsoq, le «siII )} d'Akuliaruseq dessine une ride anticlinale
(un genou dans la terminalogie jurassienne) dont le plongement doit
necessairement etre SW selon le principe de la continuite axiale, principe
qui peut etre accepte pour cette petite region (voir PI. 12 et 15). Or les
axes construits sont sub-horizontaux.

Dn autre exemple encore est situe dans la falaise au N de Tuapait.
Le plongement est NE lorsqu'on s'adresse au niveau amphibolitique,
tandis que les axes construits indiquent des plongements NE et SW.
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On voit done par ces quelques exemples, les limites d'une methode
qui ne doit pas etre employee sans discernement.

Il est eependant tres probable que tout l'antielinal s'eleve depuis le
village d'Akuliaruseq jusqu'a Ivnarssuaq, au NE duquel il plonge
brusquement sous les amphibolites.

La region de Sydprøven qui se trouve dans le prolongement
de la presqu'ile, eontient plusieurs affleurements d'amphibolites tres
granitisees, semblables a nos amphibolites superieures; ee qui eonfirme
rait l'existenee de ce plongement general des axes vers le SW.

2. La cuvette de Narssarssuaq

Cette zone de Narssarssuaq est une cuvette dont les bords SW, NW,
NE sont releves, suivant les endroits entre 30° et 90° (voir fig. 51, PI. 10
et 12), a laquelle s'ajoute des accidents mineurs, dont voici les prineipaux:

Region Kangiussaq-lac 60 m. Elle est formee d'un « antic1inorium
complexe» oriente plus ou moins parallelement aux bordures des
grandes masses amphibolitiques, flanquee au SW d'un synclinal

Sarfå

Kangiussaq PuiatUaraq

Fig.51. Figure tres schematique de la cuvette de Narssarssuaq dessinee å partir du
cOIltact amphibolites-granites. A gauche: (, anticlinorium complexe " de Kangiussaq,
au centre: ride anticlinale du lac 190 m. La coupure frontale correspond il une ligne

passant approximativement par Kangiussaq et Puiatuaraq.

pince dont on apergoit encore les restes dans l'horizon amphibolitique
au S du lac 60 m. Cette structure est suggeree par l'attitude de la
foliation et par les eontacts des amphibolites qui semblent deter
miner une fermeture dans les iles d'Ivnatsianguaq et par l'inclinaison
des axes qui s'elevent constamment depuis les iles jusqu'au lac
60 m puis replongent vers le N. L'åge de cette structure est incer
taine, mais elle est probablement synchrone de la deformation D 2•
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Region du lac 190 m. A partir du lac et en direction SE, la foliation
dans les amphibolites comme dans les granites semble dessiner une
ride anticlinale qui serait eventuellement d'age D 2•

Region Sletten-Sarfa. Une succession d'anticlinaux et synclinaux de
style isoc1inal, dejetes vers le NW represente la meilIeure explication
de l'attitude des horizons reperes et de la foliation.
Au NE de Sletten, un anticlinal tres net prend naissance et s'eleve
vers les monts d'Asatdlut. En s'evasant de plus en plus, il constitue
dans ces monts le dorne d'Asatdlut. La formation du dorne est
partiellement contemporaine de Dl et D 2•

Cette region de Narssarssuaq presente un style totalement different
de celle d'Ivnarssuaq. Les structures y sont peu inclinees, les pIis plus
ouverts qu'il. Ivnarssuaq. La transition entre les deux zones (Iterdlag
ssuaq-lac 45 m) est brutale et impIique l'existence probable d'une dis
harrnonie entre elles. Entre ces deux zones, il n'est d'ailleurs plus possibIe
de construire des structures intelligibles il. cause de leurs attitudes trop
desordonnees. C'est uniquement dans la region du lac 45 m que l'on
peut eventuellement suggerer l'existence d'un anticlinal s'elevant vers
le NW.

3. Le dorne d'Asatdlut

Ce dorne s'est forme dans les series directement inferieures aux
amphibolites. Sa structure a pu etre elucidee dans ses grandes lignes
grace a un horizon amphibolitique concordant qui tourne autour du
massif (voir PI. 10) et il. d'autres horizons reperes de moindre importance.

Au SW (Sletten), il debute par une zone anticlinale qui s'eleve,
s'evase vers le NE et plonge tres brusquement sous les amphibolites du
NE d'Asatdlut. La, la denivellation structurale est d'au minimum 1000 m
sur moins d'un km, (voir couche B, fig. 52).

Ce dorne qui parait assez simple dans ses grandes lignes est en fait
tres complexe. Sur le flane SW se greffent de nombreuses rides il. axes
sub-horizontaux ou obliques qui constituent des «genoux» ou des plis
transverses aux structures principales (voir PI. 12). Au coeur du massif
qui malheureusement ne presente que peu d'affleurement, les gneiss
forment des plis NE sub-isoc1inaux qui plongent brutalement sous les
amphibolites. Il semble done aussi exister une disharrnonie semblable il.
celle d'Ivnarssuaq-Narssarssuaq, entre les zones tres externes (am
phibolites, granites jeunes et zone de migmatite directement inferieure)
et les zones internes (il. l'intCrieur de l'horizon amphiboIitique).

4. Le synclinal cornplexe du NE d'Asatdlut

Grace il. une topographie plus accidentee, il a ete possibIe de realiser
un bloc-diagramme de cette structure (fig. 52).
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La couche Arepresente l'horizon des gneiss d'Akuliaruserssuaq
Isaussarssuk. B: l'horizon amphibolitique du dorne d'Asatdlut. C: le
contact inferieur des granites jeunes. D: le contact superieur de ces
memes granites.

Il s'agit d'un synclinal dont le plan axial est curviplanaire (TURNER
et WEISS 1963) il. convexite orientee vers le SE et qui plonge d'une
maniere generale vers le NW. Les variations de son axe sont cependant
nombreuses. A la hauteur de la lettre D (fig. 52), il est complique d'un
anticlinal transverse qui semble amorcer la zone anticlinale Akuliaru
serssuaq- Isaussarssuk.

Sur toute la surfaee du « synclinal » se grefIent des macrostruetures
en formes de dornes et de bassins et des rides qui rendent beaucoup plus
complexe l'image schematique qu'on en a donne.

La style est semblable il. celui de la zone de Narssarssuaq ce qui,
ici aussi, implique l'existence d'une disharnionie entre les series amphi
bolitiques et les series sous-jacentes (voir p. 168).

5. La zone anticlinale Akuliaruserssuaq - Isaussarssuk

Le style de cette zone est analogue il. celui de la zone d'Ivnarssuaq.
La structure anticlinale a pu etre elucidee grace au 8 forme par les
gneiss (voir PI. 10). Au SW (lac 40 m), la terminaison periclinale se fait
brusquement. Si l'on considere le profil longitudinal de cette termi
naison periclinaJe en se basant surtout sur les petits plis, l'axe s'incurve
il. l'interieur de l'antielinal en formant un « S » attenue. A Isaussarssuk,
le plongement est moins accentue.

Sur les deux flanes, on observe des plis mesoscopiques et macro
scopiques qui paraissent etre des pIis d'entrainement (WILSON 1961),
ainsi que d'autres plis d'orientations obliques ou perpendiculaires il
l'axe principal (PI. 12). L'un d'eux il Kugssuaq plisse les deux flanes de
l'anticlinal principal (voir ci-dessous) et est d'age D 2 probable. L'anti
elinal principal est contemporain de Dl'

6. Les regions NE des fjords

La region comprise entre les fjords et l'inlandsis n'a pas fait l'objet
d'une etude structurale detaillee. Elle semble etre constituee d'une
dorsale anticlinale (granites et migmatites anciens) prolongeant l'anti
elinal d'Isaussarssuk et qui se perd dans la region proche de l'inlandsis
(PI. 11). Cette dorsale est flanquee au SE d'une vaste zone « synelinale »

constituee essentiellement de materiel derivant d'amphibolites ou de
gneiss rubanes tres sombres, qui semblent s'etendre jusqu'au fjord de
Sermilik.
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Au NW les granites jeunes d'Isortoq et les amphibolites forment
plusieurs anticlinaux et sync1inaux qui constituent dans l'ensemble un
vaste synclinorium. Le profil longitudinal des axes set difficile il. preciser,
il ne semble pas presenter de fortes variations d'inclinaison.

7. Conc1usions

L'analyse geometrique permet de definir cinq unites tectoniques.
Elles ont toutes une symetrie tric1inique avec un maximum de tric1inicite
dans les unites 2, 3, et 4. Dans plusieurs regions, l'etude des axes a
montre qu'il fallait etre tres circonspect dans leur interpretation et
qu'ils pouvaient (axes construits) representer des plans cinetiques d'age
different, qu'il n'est pas souvent possibie de separer sur le terrain.
Le principe de la continuite axiale (ARGAND 1911), n'est valable que
pour de tres petites regions empechant ainsi souvent une reconstruction
tridimensionnelle.

Les structures sub-isoclinales ou faiblement ouvertes semblent
propres aux metasediments et il. leurs derives granitiques, alors que des
systemes geometriques plus ouverts caracterisent generalement la serie
des amphibolites superieures.

Entre ces deux unites de style different, on peut observer une zone
de disharmonie bien visible il. Narssarssuaq et il. Asatdlut, disharmonie
qui n'apparait presque pas sur les flanes NW de la vallee d'Unartoq
(voir ci-dessous).

Le profil longitudinal de la presqu'ile est forme de culminations et de
depressions dont les charnieres peuvent s'inflechir tres brusquement.
Les zones en depression sont: SW du village d'Akuliaruseq( ?), Narssar
ssuaq et Asatdlut ainsi que la region situee entre les fjords et l'inlandsis.
Les zones culminantes sont: region d'Ivnarssuaq, d'Akuliaruserssuaq
Isaussårssuk et le dome d'Asatdlut.

Pour situer la presqu'ile d'Akuliaruseq dans le cadre structural
regional, un profil transversal hypothetique (SE-NW) indiquerait une
zone «antic1inale » pour la region situee entre les fjords de Sermilik et
Tasermiut, une zone « synclinale » pour celle de Sermilik-Unartoq et il.
nouveau une zone « antic1inale» pour celle d'Akuliaruseq. Plus au NW
les etudes structurales ne purent etre poussees il. fond, mais il semble
que la region directement situee au NW du fjord de Lichtenau constitue
rait il. nouveau une zone « synclinale l).

Dans quelle mesure ces « anticlinaux » et « synclinaux » sont-ils dus
il. une tectonique originelle ou il. la formation de horst et graben qui
auraient joue le long de failles situees sur l'amplacement actuel des
f jords? Nous ne saurions le dire pour l'instant. La seconde possibilite
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semble tres improbable pour ce qui est de la region situee sur I'emplace
ment du fjord d'Unartoq, mais on ne peut pas en dire autant pour la
region du fjord de 5ermilik.

B. Analyse cinematique

On a vu brievement que la geometrie actuelle etait le resultat de
deformations metachrones Dl, D2, Da' Dl est separee de D2 par une
phase de granitisation tres active. D2 est separee de Da par l'intrusion
de filons basiques. D'autres deformations synchrones ou metachrones( ?)
compliquent le schema ci-dessus. Ces trois plissements ont des intensites
et des styles differents.

1. Les deformations Dl et D2 en relation avec 8 2

Les divers arguments prouvant I'åge metachrone de ces deux.
deformations sont bases sur I'analyse macro-, meso-, et microscopiques.
On a vu (p. 81 et suiv.) qu'une grande partie des granites s'etait mise en
place dans des plans paralleles ala schistosite axiale (52) des plis NE (Dl)
(fig. 8, 23, 24). La foliation qui en resulte est elle-meme plissee. Les plis
de cette foliation ne s'observent generalement que dans les structures
macro et megascopiques:

Au NE de Kugssuaq (fjord de 5ioralik), l'anticlinal d'Akulia
ruserssuaq-Isaussårssuk est deforme par un pli transversal plongeant
fortement vers I'W et le NW (PI. 12). Les roches sont constituees de
reliques de gneiss plisses dont les plans 52 furent remplaces par des
granites. L'intensite du remplacement est diverse et va d'un simple film
granitique (fig. 53) aun remplacement presque total (fig.24). La nouvelle
foliation (52) et les schlieren du granite furent deformes par ce pli
transverse qui est donc d'åge D2.

Comme le style des plis Dl est isoc1inal dans cette region, il n'y a
pas de changement dans la distribution et la succession des differentes
lithologies pendant la phase de plissement D2'

Le plissement de S2 peut rarement s'observer sur le terrain. Parfois
certains affleurements montrent un S2 Iegerement plisse (fig. 24), mais
dans ces eas, il n'est jamais eertain que les structures n'appartiennent pas
a un aneien plan axial eurvi-planaire.

Dn autre exemple type s'observe sur le flane NE du dorne d'Asatdlut.
Dans eette region, I'horizon amphibolitique constitue une surfaee SI' a
I'exterieur de eet horizon (stratigraphiquement superieur selon l'hypo
these strueturale), la plupart des gneiss sont granitises parallelement Et
S2 ee qui a eause la formation d'un rubanement seeondaire. Ce rubane
ment est lui-merne plisse en formant de faibles ondulations sur des
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Fig. 53. Plis similaires dan le gnei s veines d'Isaussårssuk. La 'chistositc axiale e l
bicn marquee. Des (l films» graniLiques se sont mis en place le long des plans schisteux

(manche du marteall). SW de Kugs uaq.

distances de 20 å 30 m mais peut aussi former des rIis Leaucoup plus
importants comme le montre le flanc N du dome. Lil aussi les plans 52
sont parallcles aSI comme le montre la concordance du rubanement avec
l'horizon amphibolitique.

Sous le microscope, les coupe minces d'echantillons orientes per
melLent de retrouver des relations idenliques enll'e SI et 2' Cette etude
microscopique basee es entiellement sur l'orienLaLion de micas, ne
pretend pa. atteindre le degre d'objectivite de la methode de A:'<lHI{

(1930), mais elle permet de saisir les relations e 'senlielIe entre le
difTerentes surfa es.

Le difTerents schCma' obtenus furent reporte ur la carte structu
l'ale {PI. 12, grand cercles}. A A aldlut, la texture des gneiss pr6. enle
un fin rubanement ou il esl encore pos ible de distinO'uel' de lianes de
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micro-plis, les cristaux ont recristallise lors de la formation de S2 et
s'alignent parallelement il. ce plan (PI. 7, fig. 2-PI. 8, fig. 1). Dans d'autres
cas, on observe des plans S2 Iegerement plisses, mais ces structures n'ont
qu'une valeur d'indice et non de preuve. De nombreux exemples de
« transposition de surfaces cinetiques >} (TURNER et WEISS 1963) s'obser
vent dans toute la region comme on peut le voir sur la carte structurale
(PI. 12).

2. Les deformations Dl et Dz lå Oll 8z ne fut pas forme

Les relations relativement simpIes entre Dl et D2 ne s'observent
plus avec autant de facilite dans les regions ou S2 ne fut pas forme.

Pour illustrer les differents types de plissements dans ces regions,
nous avons etabli plusieurs cartes structurales il. l'echelle 1: 100 et 1: 200.

La planche 14 represente la partie SE de l'ile d'Isineq. Moins
granitisee que les regions centrales de la presqu'ile, elle est constituee de
gneiss rubanes il. biotite et amphibole (fig. 2, 54, 56), alternant avec
des horizons granitiques. Le gradient de competence entre les bancs
granitiques et les bancs sombres depend essentiellement de leur epaisseur
relative. D'une maniere generale, on peut admettre que les granites sont
legerement moins competents que les gneiss sombres.

Sur la carte (pI. 14), on a reporte il. gauche (traits continus) les
directions structurales mesurees il. partir du rubanement. L'orientation
gEmerale est N-S, sub-verticale ou fortement inclinee vers l'E.

Les formes structurales sont multipIes ; en voici les plus caracteristi
ques:

a) Antiformes et synformes de type similaire (CLOOS 1946, RAMSAY
1962 a). Ce style n'est cependant pas tres marque il. cause de la litho
logie, peu apte il. se deformer par cisaillement et souvent on peut
observer des plis de type parallele.

b) Structures en dornes elliptiques (voir S de la carte, PI. 14, et fig. 54),
ceux-ci sont souvent separes des structures encaissantes par des
plans de cisaillement granitises qui les limitent sur une portion ou
sur tout le tour du dorne: ils semblent avoir ete deformes selon un
style propre, independamment des deformations encaissantes; ils se
rapprochent donc genetiquement des pIis etrangles (WILSON 1961).

c) Plis d'entrainement (fig. 2).

d) La plupart des antiformes et synformes presentent des structures
tres compIexes avec plongement tres brusque et sur de courtes
distances de leur axe B, soit d'un cate, soit d'un autre du plan AC
(fig. 55, 56).
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Fig'. 54. Dorne de forme elliplique dans les gneiss rubanc de l'ile d'Isineq.

Fig. 55. Pli similair'e dans les gnei s rubanc
d'lsineq. Le plan axial est curviplanaire, l'axe
lui-meme passe d'une position sub-horizonlale

a sub-verticale.

o 40 cm
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Fig. 56. Rapide changement dans l'inc1inaison de l'axe d'un pli, dan les gneiss
l'ubane d' lsineq. L'axe passe de l'horizontale il. la verticale (crayons) sur moins de
10 cm puis reprend une position hOI'izontale (partie infel'ieure de la phoLo). (voir

aussi fig. 5~). Ile d'Isineq.

e) Dans un meme pli de s~yle similaire par exemple {fig. 57), les axes,
tout en con ervant une orientation sensiblemcn~ par'aJlele au plan
axial, s'inclinent soit d'un c6te, soit d'un autre du plan Ae.

Sur la droitc de la carte (PI. 14), on a de sine les directions struc
turale tati tique a partir de l'ol'ientation de axes B mesures. La
projection ter6oO'raphique de gauche e t une stati tique des axe
me ure, celle de droite fut conslruite apal,til' de l'ol'ienlalion du rubane
ment. Le erreur de me ures ont de j'ordre de 5 Ofo.

Plu ieu r cons~ata~ions e d6gagent d c tte etude:

1) Les axes de pli peEl en~enl de orientalion quelconques, mal
statistiquement deux direclions predomin nt.
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2). Les axes de plis varient dans le plan '-S avec des plongements de
O a 90° vers le S ou vers le ; ces plongements tres difIerents se
suivent sur de tres courtes distances (fig. 55 et 57). Par contre, les
variations de ploncrement des axes dans le plan E-W sont limitees
entre 50° eL 90° (voir projection stcrcographique de gauche PI. 14).

I I
o 1 2 Bl

Fig. 57. Pli similail'c dans les gneiss d'!slneq. En poinlille clail', gr'aniLe homogene
concol'dant pI' scntant de nombreuses sLl'lIcLul'es en pinch and swell et de cisaille
rnents. En pointille sombl'e, gl'anitc discol'dant. En traits disconlinus, gnciss il
biotite. En noil', pcgmaLiLe legerement di cordanLe. Les axes indiqucnt des plonge
rnenls tres forts, orienLe de par'l eL d'auLl'c du plan AG. On observe aus i des axes

obliques (voir PI. 14).

Cette disposition de axes produit en plusieurs endroits de' structures
en dorne et bas ins anaIogues a de bo se de chameaux.

3) Les directions str'ucturales des axe (partie droite ue la PI. 14) forment
des ondulations tres nettes avec parfois de dire tions gui recoupent
les stl'UctuI'es principales.

4) Les plis d'entrainement (dragfolds) sonL genfJl'alement dejetes ver's
I'W au le W (forme en S) il l'ex eption de antiformes ct syn formes

175 12
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..

I , , ! ! , I I I

o 8m

Projecrioll stereog.: hCllIisphere slIperielIre

CARTESTRUCTURALE
NB DE TUAPAIT

Il Axes de bOlldills

.: Poles des srrucrures planaires

/0/ Axes de pli (illclill~s. verricallx, horizonrallx)

rY Direcrions srrucrurales (foliarion)

Fig. 58. Carte structurale du 'E de Tuapait.



III Evolution Plutonique d'Akuliaruseq 179

complets ou l'on observe evidemment les deux sens S et Z et de
plusieurs plis il. axes verticaux de forme Z.

5) Les plans axiaux virtuels (il n'existe pas de schistosite axiale visible
il. l'oeil nu), bien que souvent curvi-planaires, ne sont jamais totale
ment replisses.

6) Il existe une concordance parfaite entre axes construits et axes
mesures. Constatation dejil. faite depuis longtemps (WEGMANN 1929,
WILSON 1961).

Comme l'origine de ce style de deformation pourrait etre du au
gradient de plasticite des differents horizons, on a, pour essayer d'eliminer
ce facteur, etabli une autre carte structurale au 1: 200 dans des gneiss
veines il. biotite et muscovite de caractere beaucoup plus homogene
(fig. 3, 58). L'exemple provient du NE de Tuapait il. environ 3 km au N
de l'ile d'Isineq, OU fut levee la carte precedente. Elle concerne la meme
zone anticlinale, mais correspond probablement au flanc NW de celle-ci
comme le suggere le sens de dejettement des plis (forme Z).

La distribution des axes est exactement la meme que precedemment
avec une dispersion un peu moindre qui est probablement il. mettre sur
le compte de l'homogeneite plus parfaite de ces gneiss. Les formes
structurales, il. cause du manque d'horizons reperes, sont beaucoup plus
difficiles il. analyser. Elles semblent etre plus complexes qu'il. Isineq et
rappellent souvent le « wildfolding >}.

Une autre carte levee dans l'ile d'Isineraq, composee d'une alter
nance de gneiss veines et de gneiss rubanes beaucoup plus granitises
que dans les deux cas precedents, donne les memes relations avec une
dispersion des axes 18gerement plus importante. an peut donc conclure
que, ni l'heterogeneite du materiel, ni la granitisation n'ont eu d'influence
notable sur les deformations de cet ordre de grandeur.

Conclusions

A premiere vue, surtout sur le terrain, on serait tente de classer
ces structures dans la categorie du wildfolding (BERTHELSEN et al. 1962).
ar, comme BERTHELSEN le note, ce genre de plissement apparait beau
coup moins desordonne lorsqu'on en fait une analyse detaillee.

Les deux directions N-NE et W-NW peuvent etre interpretees
comme le resultat d'une interference ou d'une superposition metachrone
de deux deformations (CLOOS 1936, WEGMANN 1947, RAMSAy 1962 b,
SUTTON 1960). Dans les trois cas precedemment vus, il n'est pas possibIe
de presenter des conc1usions certaines. Deux alternatives sont possibles:

1) Les structures N-NE correspondent aux deformations Dl dejil.
identifiees dans le paragraphe precedent. Les structures N-NW et les

12*



180 FRANCIS PERSOZ III

ondulations d'axes sur la carte d'Isineq seraient il relier avec la de
formation D2 qui plisse la schistosite axiale S2 (voir aussi paragraphe
precedent). Ceci impliquerait qu'a Isineq, l'intensite de la deformation
D2 fut tres faible et pas assez importante pour former de veritables
plis replisses, ou que la plasticite du materiel au cours de la de
formation D2n'etait pas suffisamment grande. On a dejil vu que cette
plasticite fut faible puisque les granites n'ont subi que des ondulations
a larges rayons de courbure.

2) La seconde possibilite, qui fait appel a l'interference, expliquerait
tout aussi bien les structures d'Isineq. On admet generalernent, ce
qui est le cas ici, qu'il y a interference lorsqu'il la jonction de deux
plis, il n'y a pas de replissement total du pli principal (le pli transverse
s'eteint a la charniere du pli principal (SUTTON 1960). Si cette de
formation n'est pas locale, il en resulte souvent une succession de
dornes et de bassins disposes selon un quadrillage plus ou moins
orthogonaI. Les axes tres variables teIs que ceux de la fig. 57 seraient
dus a des plis d'entrainement de direction E-W qui n'auraient pas
pu se former il cause du style presque isoclinal des plis N-NE. Selon
cette hypothese, il serait cependant assez curieux qu'il ne se soit pas
forme de veritables plis replisses lors de la deformation D2 alors que
les structures de cross-folding predisposaient les roches a de telles
deformations.

Våge des structures megascopiques

Il est evident que si l'on accepte l'une ou l'autre de ces deux hypo
theses, l'interpretation des megastructures sera plus ou moins complexe.

Dans le cas de l'interference, il n'est plus possibIe de donner un åge
exact il chacune des megastructures il l'exception de celles OU il fut
possibIe de reconnaitre un S2 plisse (dorne d'Asatdlut, anticlinal trans
verse de Kugssuaq). Dans le second cas, (deformations metachrones),
la cuvette de Narssarssuaq, le dorne et le sync1inal complexe d'Asatdlut
et peut-etre le plongement axial du NE d'Ivnarssuaq, les grandes ondula
tions de l'axe de cet antic1inal, le plongement axial en « S ») du SW de
l'anticlinal d'Akuliaruserssuaq-Isaussårssuk ainsi que les fortes variations
de son axe pourraient etre mis sur le compte de la deformation D2.

Il est remarquable que les structures megascopiques attribuees a
D2 se sont surtout manifestees dans les series amphibolitiques ou dans
les zones intermediaires entre amphibolites et series de metasediments
granitises, il rexception de la region NE d'Isaussårssuk (NW de la
vallee d'Unartoq, voir PI. 11), OU D 2 ne joue qu'un role mineur. De
plus, a Narssarssuaq comme a Asatdlut, on a observe une disharmonie
assez intense entre amphibolites et metasediments. Cette disharrnonie
est peu ou pas marquee dans la region de la vallee d'Unartoq. Ce fait
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Fig. 59. Double pli dans les gneiss d'lsineq, Le plan <lxial do la derniere deformation
e, t indique pal' la direction du crayon (volr cxplication dans le texte),

impliquerait que les deux serie presentaienL un gradient de compeLence
assez grand il l'epoque de la deformation D 2 , gradient qui devait ctre
sensiblement plus ol'and que 101' de la deformation Dl puisqu'il n'y eut
pas formation d'une di harmonie entre les deux series il cette epoquc.
Les amphibolite e, eraienL dMormee d'une maniel'e incompetente par
rapport aux 'erie granitis6es sous-jaeentes. Il ne s'agirait done pa
d'une supra-slrucLure (amphiboliLes) gui se plisserait souplement sur
uneinfrasLructure tres mobile, mais d'une zone superieure plus « plasli
que,) par rapport il. un souba sement plus rigide.

3. Les deformations DJ

Ces deformations furenL deja etudi6es il propos de AD 2 • On a vu
qu'il s'agissait dans l'en emble d'une reactivation des anciennes struc
tures sans superposition de nouvelles dir'ecLions de mouverncnLs.



182 FRANCIS PERSOZ III

Fig. 60. Pli il axe vertical (indique par le crayon il la partie inferieure de la photo)
rcplisse . elon un axe _ E sUb-horizonlal (perpendiculaire au plan de la photo).

NE de Tuapail.

En dehors des filons basiques, erui sonL done les seuls criLeres
permettant de separer D 2 de D3 • on observe dans les gnei s des de-
formation mineures dont l'axe est a TE eL qui replis ent le
truetures anLericures. La fig. 59 represente un double pli dans les

gneiss d'Isineq.
Il s'agiL d'un synforme dont les axes du premier pli varienL dans la

roeroe mesure que ceux de la carte d'Isineq (plongements aILernanL de
part et d'autre du plan AC). Ce synforme fut replisse elon un axe l S.
Le plan axial est legerement incline vers l'W.

Les schisLosite ne peuvent ob el'ver que sous le roicroscope, l'une
S2 se confond pre que toujour avec SI J'auLre 3 esL parallele au plan
axial de la derniere deformaLion. Ce roerne plan axial esL sub-parallele
avec celui des AD 2 plissees a quelque m de la (fig. 28).
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A Ivnarssuaq (fig. 60), on observe plu ieurs plis il axes subverticaux
ou obliques par rapport aux structures pI'ineipales 'E. Ces plis sont
aussi replisses selon un axe N- E, generalement sub-horizontaI.

Au mieroscope, on a obtenu des conc1usions analogucs. En plusieurs
endroits, surtout dans la region d'Akuliam er suaq-Isaus årssuk Oll Ja
schistosiLe 52 est generalement bien marquee, il se forme une schistosite
5a, pel'pendiculai['e il 52'

Fig. 61. . Gneiss il biolite. Le bioliles son l pOUl' la pluparL Ol'ien lees pa['allclemenL il
82 , une autre generalion erolt Lransvel'Salement (8 3), plusieurs eri Laux de eette
generation fllrent plisses, l'axe des pli' est subpaJ'aJlele 11 8 2, La matrice (en blane)
est cornposee de plagioclases et de qual'tz. (d'apJ'e' une micJ'opltoLo). SYV du poin l

1378, OB d'Akulial'userssuaq.

Cette schistosite 53 est probablement d'åge D 2• Dans cel'tains eas,
les biotites selon 5 a ont replissees. Le plan axial de ces der niers pJis est
souvent irregulier, mais statistiquement, il est oriente purall'lemenL a
52 done E (PI. 8, fig. 2), (fig. 61).

Cette deformation Da n'a jamais pu etre observee il l'echelle macro
ou megascopique.

Plusieurs indices (plan axial d'orientation analoguc acelui dcs AD 2'

deformation tres irrcglllierement repartie , absence de recristalJisation
des biotites deform6es) suggerent une relation genetique entre ces de
formations et celles des AD 2 (deformation Da).~Iais l'hypothCse d'une
deformation regionale supplementaire, d intensite faible entre D 2 et D a,
e'est-a-dire il la fin du Ketilidien, ne peut pas etre totalement exclue.
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4. Conc1usions generales

L'etude cinematique nous a permis de conclure il. l'existence d'au
moins trois deformations metachrones. L'existence possibIe d'un cross
folding contemporain de la deformation Dl et d'un plissement NE
supplementaire entre D2 et D3' nous amene il. considerer quatre diffe
rentes evolutions structurales possibles. Elles sont resumees dans la
table 12.

Table 12. Tableau representant les quatres possibilittis d'efJolution
structurale de la region d' Akuliaruseq.

A B c D

(.)( )

,

orientations
Da variables, idem idem idem

principale-
ment NE

NE (?) NE (?)

D. NW NW NW NW

Interference Interference
Dl NE NE et NW NE NE et NW

? ?

Dl et Da sont d'åge ketilidien, Da d'åge sanerutien.

Au S du fjord d'Igaliko dans des roches encore plus transformees
qu'il. Akuliaruseq, (BERRANGE 1966) suppose l'existence de deux plisse
ments dont le dernier aurait une direction NW.

A Sårdloq (environ 50 km au NW d'Akuliaruseq), WINDLEY (1963)
conclut il. deux deformations principales, ketilidiennes: 1) NE avec
formation de plis isoclinaux et schistosite axiale, 2) NW avec pIis large
ment ouverts sans formation de schistosite. Ces plis deformerent la
schistosite appartenant il. la premiere deformation. Il observe en outre
une deformation mineure anterieure il. 1), qu'il assimile il. un premier
stade de plissement.

Au sud du fjord de Sermilik, seule region OU il est possibIe de definir
les differentes deformations avec une bonne exactitude, ESCHER (1966)
conclut il. l'existence de trois plissements ayant les directions suivantes:

a) NE, plis isoclinaux dejetes vers le NE avec formation d'une schistosite
axiale. Age: ketilidien.

b) NW, plissement intense presentant un style plus ouvert et qui se fit
sous des conditions tres plastiques, avec maximum d'intensite de la
granitisation. Age: ketilidien.
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c) NE, larges ondulations avec formation d'un clivage de fraeture,
conditions de plasticite moindres qu'en b). Age: sanerutien possible,
mais pas certain.

On voit done que tous ces resultats convergent vers le schema A
de la table 12. Selon cette hypothese et pour autant que les deformations
de direction semblable soient contemporaines dans chacune des regions,
le front de granitisation aurait progresse du NW au SE, atteignant la
region Sårdloq-Akuliaruseq pendant et il la fin de la deformation Dl et
celle du S de Sermilik au cours de la deformation D 2•

On observerait une progression identique au Sanerutien, si la
troisieme deformation de la region au S de Sermilik correspond il notre
deformation D 3' puisque les mouvements se manifesterent par des
deformations plastiques chez nous et par une simple schistosite de fracture
au S de Sermilik.



V. TECTONIQUE CASSANTE

1. Chronologie des systemes de cassures

En tectonique cassante, la premiere demarche est de definir des
« systemes de cassures)} (Kluftsystem selon Cwas 1936) qui presentent
une unite de formation, soit dans le temps, soit dans leurs causes. Le
meilleur critere qui puisse definir un systeme est constitue par la nature
du remplissage des cassures. Il en existe d'autres de moindre valeur
teIs que les orientations, les dimensions, la morphologie des levres, les
mouvements ... etc.

La premiere manifestation d'une tectonique cassante il. laquelle on
puisse remonter, date de la periode kuanitique OU au minimum deux
systemes de fractures se sont formes. L'un grosso-mode E-W, 1'autre
N-NE (voir p. 94). lIs sont definis par deux generations de filons
basiques.

Apres les deformations semi-plastiques qui caracterisent le debut
du Sanerutien, la region revient il. des conditions plus cassantes et sera
dorenavant caracterisee par une alternance de tensions et de compressions
avec ou sans mouvements differentiels. Cet etat se continuera jusqu'il. la
fin du Gardar.

Jusqu'aux manifestations des premieres AD s, il n'est pas possible
de definir des systemes de cassures regionaux, il. l'exception de quelques
mylonites (voir p. 111) qui ne presentent des directions communes que
sur 1 ou 2 km.

La premiere generation d'AD s marque le debut d'une anisotropie
commune pour toute la presqu'ile. an identifie un premier systeme de
directions SE et NE caracterise par de longues cassures verticales pouvant
se suivre sur plusieurs km. La direction SE est plus fortement marquee
que l'autre. Ces fractures se disposent en swarms. Les mouvements dans
chacun des systemes, generalement limites il. quelques m sont toujours
dextres. (Il semble possible que ces mouvements aient ete synchrones de
la mise en place des filons).

Le second systeme presente une seule direction E-W il E-SE. Les
fractures de type dilationnel furent tres regulierement reparties. Il y a
peu de mouvements relatifs des levres.
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Le troisieme systeme de direction moyenne NE, avec nombreuses
orientations divergentes, peut former des swarms se suivant sur plus de
10 km. Les mouvements relatifs, il part quelques exceptions, sont toujours
dextres.

Le quatrieme systeme d'orientation sub-horizontal, avec ou sans
mouvement relatif des levres, indique un changement important dans les
conditions tectoniques (voir ci-dessous).

Ces trois derniers systemes se formerent d'abord par dilation, puis,
furent imposes des mouvements relatifs des epontes.

Apres eette periode de fissuration, aecompagnee ou suivie d'in
trusions, il n'a plus ete possibIe d'etablir une chronologie veritable des
differentes fractures; on ne peut qu'indiquer leurs orientations, leurs
morphologies et leur cinematique, et proposer une chronologie provisoire.

an compte six orientations communes il toute la presqu'ile. Orienta
tions qui sont aussi valables pour la region qui s'etend entre les fjords
de Sermilik et de Tunugdliarfik (voir PI. 16).

1) Les surfaces N-S constituent de tres longues mylonites (plus de 6
km), qui semblent s'etre formees il une temperature encore haute,
ear elles ne recoupent pas la foliation des granites, mais la deforment
sur une epaisseur de 1 il 4 cm (strueture sigmoldale). Elles sont
recoupees par les do1erites E-W et semblent donc d'age anterieur au
Gardar inferieur (voir p. 158 et suiv.) Le deplacement relatif est
toujours senestre dans les regions situees entre les fjords et I'inlandsis,
seule contree Oll il est possibIe de les dater. Cependant, certaines de
ees surfaces ont joue plusieurs fois et dans le N de la vallee d'Dnartoq,
il a pu etre observe, grace aux stries des miroirs de faille et aux
deplacements relatifs des epontes, que des mouvements sub-verticaux
avaient precede des mouvements sub-horizontaux.

2) Les surfaces sub-horizontales sont distribuees regionalement, mais on
les observe surtout dans les granites jeunes homogenes qu'elles
decoupent en tranches regulieres (voir fig. 62, WEGMANN 1938)
Elles sont anterieures aux do1erites E-W qui les recoupent et sont
peut-etre du meme age que les ADa sub-horisontales (si ces dernieres
sont posterieures aux granites jeunes ?). Presque toutes presentent un
deplacement relatif des levres. Le compartiment superieur, dans la
majorite des eas, se deplace vers le SE. Dans la region d'Asatdlut,
elles sont Iegerement inc1inees vers le NW, cate fjord de Sioralik,
SE cate fjord d'Dnartoq.
Comme le supposait dejil WEGMANN (1938), ces surfaces, il eause de
leur distribution regionale, ne sont pas il relier avec la teetonique
propre aux granites jeunes. Une interpretation correcte pourra
vraiment etre formu1ee que si l'on en fait une etude statistique sur
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une tres grande region. Elles pourraient correspondre il. un front de
refroidissement regional du il. la remontee des roches (WEGMANN
1938) ou il. des grands bombements regionaux, ce qui permettrait
d'expliquer les nombreuses traces de mouvements qui s'observent
sur leurs levres. Une explication basee sur des phenomenes de de
charge par erosion ou par la fonte des glaces, semble peu probable
puisque de telles surfaces se forment sous des conditions tardi
plutoniques (quatrieme generation des ADa)'

3) Les surfaces NE. Des mylonites parfois larges de 20 m et longues de
10 km (entre Akuliaruseq et Ivnarssuaq) apparaissent le long de ces
surfaces NE.
Les mouvements relatifs toujours dextres, peuvent atteindre 300 m
(N du village d'Akuliaruseq, PI. 16). lIs sont communs. L'åge de ces
surfaces NE est mal fixe. Certaines sont recoupees par les dolerites
E-W, d'autres les recoupent et d'autres mylonitisent les dolerites NE.
Elles determinent en grande partie l'actuel emplacement des fjords
et forment l'un des traits morphologiques les plus caracteristiques de
la region.

4) Le Iong des surfaces E-W, on observe parfois des mylonites. Certaines
presentent de faibles mouvements relatifs des epontes, d'autres pas.
Elles sont tres souvent concentrees dans les swarms de do1erites
E-W qu'elles mylonitisent (fig. 50). Certaines sont recoupees par les
do18rites NE, d'autres ne le sont pas. Done, l'åge intermediaire entre
ces deux generations de dolerites est bien etab1i, mais il est certain
qu'elles ont du jouer plusieurs fois.

5) Moins bien marquees que les precedentes, on observe des surfaces
SE et S-SE, ces dernieres se concentrent au NE du village d'Akuliaru
seq, pres d'une dolerite de meme direction. Elles ne forment generale
ment pas de mylonite et leurs levres sont tres souvent striees sub
horizontalement avec sens de deplacement relatif variable. Elles ne
peuvent etre datees il. l'exception peut-etre du groupe S-SE qui
semble posterieur il. la dolerite du NE d'Akuliaruseq.

6) En plus de ces surfaces verticales ou horizontales, on en observe de
nombreuses obliques avec ou sans traces de mouvements. Certaines
sont de reels chevauchements avec forte mylonitisation. Elles mar
quent bien la morphologie, surtout dans les regions montagneuses. Il
est impossible, sans un travail tres long, de les dater. Un grand
nombre sont posterieures aux dolerites E-W.
Une chronologie provisoire, qui, pOUl' etre reellement au point,
necessiterait une etude plus longue, peut etre tout de meme pre
sentee.
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1. Surf. sub-horizontales
2. Surf. N-S
3. Surf. S-SE, NE, E-W
4. BD (dolerite) SE
5. Surf. SE

6. BD E-W
7. Surf. E-W
8. BD NE
9. Surf. NE

10. BD S-SE

2. Les diaclases

Sur la planche 16, on a aussi reporte les diaclases. Celles-ci, jusqu'il
Narssarssuaq, sont le resultat d'une etude statistique. Chaque localite
est representee par le groupe le plus representatif, choisi grace il la
projection stereographique. Au NE de Narssarssuaq, il l'exception de la
zone des granites jeunes d'Asatdlut, chaque diaclase fut reportee directe
ment sur la carte.

Les diaclases sont de petites surfaces de discontinuite (CLOOS 1936,
WEGMANN 1947) qui peuvent se distinguer les unes des autres par l'aspect
de leur surface (rugueuse, lisse, avec ou sans strie, avec ou sans depot:
epidote, quartz, calcite, zeolite) ou par leurs orientations.

A Akuliaruseq, les criteres morphologiques n'ont pas abouti il definir
des systemes, meme dans de tres petites regions. Les depots, il l'exception
de l'epidote et parfois de zeolites, sont generalement rares et les stries
furent, semble-t-il, provoquees surtout par les mouvements resultant des
deplacements le long des grandes surfaces de discontinuite (voir para
graphe precedent). Cependant, grace a leurs orientations et leurs distri
butions, il se degage quelques resultats.

Si l'on etudie leur distribution (on peut obtenir une bonne image
en coloriant chaque diaclase de meme direction par une meme couleur),
on remarque que certaines directions sont concentrees en des regions
determinees. Ainsi, entre Akuliaruseq et Narssarssuaq, deux groupes:
NE et S-SE sont fortement marques. Pres du village d'Akuliaruseq, un
groupe environ SE (parallele il la dolerite) efface le groupe NE. A la
hauteur des monts d'Ivnarssuaq, le groupe NE tend il disparaitre au
profit du groupe E-W qui va en s'intensifiant jusqu'au pied des monts
Asatdlut. Entre Akuliaruseq et Asatdlut, un groupe E-SE se marque
sporadiquement mais prend une importance tres nette au pied SW et NE
des monts Asatdlut.

Si maintenant, l'on compare ces resultats avec la distribution des
grandes surfaces de discontinuite (dykes et failles), on note une relation
etroite entre ces dernieres et les diaclases. La ou les diaclases NE sont
preponderantes par exempIe, les grandes surfaces NE seront egalement
tres marquees.

Une telle relation est-elle genetique ou accidentelle ? En d'autres
termes, est-ce que les mouvements le long des grandes surfaces ont
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favorise l'ouverture de diaclases deja formees ou ont-elles cause la
formation des diaclases ? Il est impossible de repondre, une chose est
cependant certaine: Les diaclases sont anterieures et peut-etre synchrones
de la plupart des grandes surfaces de discontinuite, mais elles ne leur
sont pas posterieures.

D'autre part, les granites jeunes ne presentent pas de tectonique
tardive propre comme c'est le eas dans de nombreux massifs (CLOOS

1936). En effet, a Asatdlut, qui fut inventorie en detail et dans les deux
autres massifs, les diaclases ne presentent pas une morphologie ou des
orientations differentes que dans les regions de migmatites.

3. Conc1usions

On sera un peu etonne du peu de resultats obtenus a l'etude des
fraetures ; cela tient surtout a la petitesse de la region qui empeche une
synthese generale.

Ainsi par exemple, il serait interessant de contr61er dans les regions
avoisinantes, si les surfaces NE qui assurent depuis le Sanerutien un
deplacement relatif dextre, presentent un deplacement relatif identique.

De meme, l'etude des surfaces sub-horizontales devrait se faire sur
de tres grandes regions pour obtenir de meilleurs resultats.

La tectonique superposee a cependant montre qu'il n'existe pas de
difference notable entre les conditions de mouvements caracterisant le
Sanerutien tardif et celles caracterisant le Gardar. Au Gardar, les mouve
ments ne semblent pas avoir cree d'autres directions de fracturation, on
retrouve les trois directions principales NE, E-W, SE, deja caracteristi
ques de la periode sanerutienne.



CONCLUSIONS GENERALES

-Au cours de ces pages, nous avons vu se degager peu il peu les
principaux episodes de l'histoire geologique de la region d'Akuliaruseq.
Cette region fait partie d'un grand ensemble situe entre le Kap Farvel
et le N d'Ivigtut, qui fut decrit par WEGMANN (1938, 1939, 1948) comme
etant constitue par une seule chaine ketilidienne, reposant sur un socle
granitise preketilidien et surmonte en discordance par des depots de
tritiques et volcaniques Gardar dans lesquels se mirent en place des roches
filonniennes (dolerite, trachyte ... etc) et des massifs de roches alcalines.

Il s'agissait pour nous de preciser les differents episodes de cette
histoire avec l'aide d'une etude structurale et petrographique detaillee.
De cette etude, rendue tres difficile il cause du degre de granitisation
fort avance de notre region, se degagent quelques conclusions que nous
allons rapidement passer en revue.

Les depots ketilidiens

Nous avons demontre l'existence au sein des granites de reliques de
roches supracrustales que nous avons pu, gråce il une analyse geometri
que tres poussee, edifier en une serie d'unites superposees, dont la base
est constituee par des roches d'origine pelitique ou semi-pelitique (gneiss
sombres), interstratifiees avec de minces horizons greseux ou arkosiques
(quartzites), surmontees par des quartzites, des roches d'origine inconnue
(gneiss nebulitiques) et une epaisse serie de roches volcaniques (gabbros
et amphibolites).

Pour permettre de definir' valablement les evenements succedant
il ces depots, principalement le Sanerutien, il etait necessaire de nous
assurer de l'åge reellement ketilidien de la serie mentionnee ci-dessus
(a priori l'existence d'un socle pre-ketilidien n'etait pas exclu il Akuliaru
seq). Pour cela, nous avons du recourir il l'analogie existant entre
l'evolution de notre region et celle situee au S de Sermilik ou furent
definis les sediments ketilidiens (WEGMANN 1938). Cette analogie existe
non seulement dans la succession des differentes unites lithologiques,
mais aussi dans l'evolution structurale (parallelisme entre åge et directions
des differents plissements).
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Cette argumentation ne constitue peut-etre pas une preuve absolue
mais represente un indice, des plus valables de la contemporaneite des
formations rencontrees au S de Sermilik et de celles d'Akuliaruseq.

Le mHamorphisme, les granitisations et deformations
ketilidiennes

Toutes les roches furent marquees par un poly-metamorphisme
evident dont nous n'observons que les deux stades extremes. Les para
geneses les plus anciennes dans les skarns, quartzites, gneiss veines
semblent etre des manifestations d'un metamorphisme de facies inter
mediaire entre les facies amphibolitiques et granulitiques. Tous les
mineraux appartenant a ce stade forment des parageneses secondaires,
permettant de definir un metamorphisme de plus basse temperature
(facies albite-epidote-amphibolite) Le metamorphisme le plus intense
serait ketilidien, plus precisement contemporain de la deformation Dl.
Le metamorphisme appartenant au facies albite-epidote-amphibolite
serait tardi-sanerutien. Entre ces deux periodes extremes, l'existence
d'un metamorphisme retrograde a la fin de la periode ketilidienne, suivi
d'un metamorphisme plus intense (facies amphibolitique) au debut de la
periode sanerutienne, n'est pas exclu. Ceci peut se deduire de l'existence
des filons basiques d'åge kuanitiques (dolerites ?) qui indiquerait un
etat anorogenique de la croute ou le metamorphisme devait etre peu
intense ou inexistant.

Les manifestations des mouvements et du plutonisme furent plus
faciles a dissocier. Nous avons conclu a l'existence d'au moins trois
deformations regionaIes : la premiere, de direction NE forme des pIis
sub-isoclinaux, souvent dejetes vers le NW. Le style des pIis est generale
ment similaire et ceux-ci semblent s'etre formes dans un milieu plastique.
A cette epoque, l'existence d'un « cross-folding » n'est pas improbable.
Au debut de cette deformation, l'influence de la granitisation est assez
restreinte et nous assistons plutot a une recristallisation intense d'hori
zons supracrustaux predisposes a une transformation rapide en granite,
mais bientOt cette activite devient plus intense: le materiel granitique
deborde de son cadre forme par les sediments, passe en discordance sous
la forme de veines et de petits massifs, impregne les plans schisteux
paralleles aux plans axiaux des plis Dl et ne laisse finalement plus que
des migmatites nebulitiques contenant quelques reliques epargnees de
roches supracrustales.

La deformation D2, de direction sensiblement NW-SE s'est faite
alors que la plus grande partie de la region etait deja granitisee, nous en
voulons pour preuve la deformation des nombreux plans S2 (paralleles
aux plans axiaux des plis Dl) deja granitises. Cette deformation presente
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un style tres different de la premiere. Nous assistons a la formation de
larges plis tres ouverts, de dames, de cuvettes qui semblent s'etre faits
dans un milieu moins plastique que pendant la deformation Dl'

Les manifestations de cette deformation D 2 sont surtout bien
visibles dans les series amphibolitiques superieures. Entre ces amphi
bolites et les series inferieures derivees essentiellement de sediments,
nous avons observe d'importantes discordances structurales en deux
endroits (Narssarssuaq, Asatdlut), precisement la OU les deformations
D 2 furent tres accentuees. Comme partout ailleurs, les amphibolites sont
concordantes avec les series inferieures; nous en avons deduit l'existence
probable lors de la deformation D 2 d'un gradient de competence entre
les amphibolites (incompetentes) et les metasediments granitises sous
jacents (competents). Il ne s'agirait done pas d'une suprastructure
(amphibolite) qui se plisserait souplement sur une infrastructure tres
mobile, mais d'une zone superieure plus « plastique}) sur un soubasse
ment plus rigide. Ceci impliquerait que la deformation D2 se serait faite
dans un etage tectonique moins profond que la deformation Dl'

Lors du plissement D 2' on ne peut plus preciser l'importance de la
granitisation. Il semble qu'il y ait eu une nebulitisation generale des
roches et des concentrations de materiel granitique plus ou moins mobile
en tres petits massifs ou lentilles.

La periode sanerutienne

La base de notre argumentation concernant les periodes post
ketilidiennes est constituee par l'etude des filons basiques qui nous ont
non seulement permis de subdiviser l'histoire geologique, mais aussi de
preciser d'une maniere generale la valeur de coupure chronologique que
l'on attribue generalement aux filons basiques. Nous avons pu determiner
l' existence de trois periodes d'intrusions basiques: ketilidienne, kuanitique
et tardi-sanerutienne dont les filons peuvent presenter des aspects
morphologiques et petrographiques tres semblables.

La premiere periode d'intrusions basiques (AD l) correspond aux
formations volcaniques reconnues dans les series de depots ketilidiens
Nous n'avons malheureusement pas pu observer de filons discordants
appartenant a cette periode; ceux-ci ont probablement ete fortement
fragmentes et ramenes a une certaine conformite avec les roches en
caissantes pendant les intenses deformations ketilidiennes.

Deux generations de filons basiques dont la seconde semble etre de
nature doleritique, marquent la seconde periode d'intrusion basique
(periode kuanitique AD 2 ). Ces filons recoupent des depots supracrustaux
ketilidiens, granitises et deformes. Ils sont done d'åge posterieur au
plutonisme ketilidien. La nature doleritique de l'une de ces generations
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nous a permis de conclure a l'existence d'une periode anorogenique
(periode kuanitique), caracterisee par l'absence d'un plutonisme actif.
Nous avons suggere, sans pouvoir le prouver entierement, que l'etat
physique de la croute terrestre devait etre rigide et cassant et qu'elle
devait presenter des temperatures relativement basses.

Ce que nous avons appele reactivation sanerutienne, correspond
non seulement a la deformation et migmatisation des AD 2 mais aussi a
la remobilisation intime et generale des granites et metasediments
ketilidiens. Cette reactivation n'est pas localisee a Akuliaruseq, mais
s'observe avec plus ou moins d'intensite entre la region d'Ivigtut et celle
de S de Sermilik. Lors des deformations, la majorite des AD 2 se compor
tent d'une maniere competente par rapport a la roche encaissante,
c'est-a-dire qu'elles se brisent en fragments entre lesquels « s'ecoulent }}
les granites encaissants (c'est la un des aspects qui les differencie le
mieux des AD 3' lesquelles reagissent comme canaux seIecteurs des
mouvements). Les traces de mouvements sanerutiens sont si nombreuses
qu'elles rendent evidente l'existence d'une deformation regionale au
debut de cette periode sanerutienne. Nous avons appele cette deformation
Da' L'intensite et la direction des mouvements ne furent pas regulieres
dans l'ensemble de la region et il semble plutot que les mouvements
furent « canalises }} par les directions structurales anciennes. Ainsi les
AD 2 deformees presentent des plans axiaux NE la OU les structures
ketilidiennes sont elles-meme NE, tandis que la OU elles sont NW, les
plans axiaux des AD 2 s'orientent aussi NW. Les plissements des AD 2 ne
sont pas les seules manifestations des mouvements sanerutiens, on ob
serve aussi des transpositions de foliation dans les granito-gneiss et des
phenomenes de cisaillement dans les granites. L'etude des deformations
des AD 2 rend evidente la remobilisation des granites, mais il est difficile
d'en preciser les modalites. Il semble qu'il y ait eu un metasomatisme
potassique et de nombreuses alterations des parageneses anterieures,
mais on n'en peut pas en calculer l'importance.

La periode tardi-sanerutienne

Cette periode succedant a la reactivation principale, comprend de
nombreux episodes que nous allons rapidement passer en revue:

1) Mise en place du granite jeune d'Dnartoq (groupe de Sydprøven) et
de deux petits massifs d'anorthosite. La contemporaneite de ces deux
episodes n'est pas certaine. Cependant tous les deux, par leur me
canisme de mise en place analogue (caractere intrusif nettement
marque, des contacts d'impregnation s'observent aussi, mais se font
generalement sur de tres courtes distances de l'ordre de la dizaine do
metres), definissent un etage tectono-plutonique assez semblable.
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L'explication de ces deux episodes dans l'evolution plutonique re
gionale est rendu malaise par l'existence de granites jeunes posterieurs
a ces derniers, qui presentent plus les caracteres d'une reactivation
locale dans des etages tectoniques plus profonds. Cependant, l'expli
cation qui nous parait la plus plausible serait de les comprendre
comme des manifestations se situant a des etages tectoniques plus
eleves de la reactivation principale sanerutienne encore tres active
dans les etages profonds.

2) Pendant et apres la formation du granite et des anorthosites prece
dents, on assiste a la mise en place de nombreuses veines d'aplites
pegmatites dilationnelles, non dilationnelles et de cisaillement dont
l'ordre de succession permet de preciser l'etat de contrainte du socle,
constitue par des alternances de tensions et de compressions avec
ou sans mouvements differentiels. L'observation de veines myloniti
ques grises nous a permis de suggerer un mecanisme particulier de
mise en place d'aplites-pegmatites, lesquelles se formeraient par
cisaillement avec au debut apport de materiaux mafiques, suivi d'un
apport de materiaux acides. On retrouverait ici la notion d'un front
basique suivi d'un front acide.

3) L'etude de la troisieme periode d'intrusions basiques (ADa) confirme
l'idee precedente d'un socle continuellement en mouvement avec
alternance, a l'echelle regionale cette fois-ci, de tensions, com
pressions et cisaillement. D'autre part, l'observation petrographique
et structurale des differentes generations d'AD a, nous a permis de
preciser apres WATTERSON (1965) et WINDLEY (1963) et sur la base
d'autres criteres, la notion d'intrusion basique tardi-plutonique. En
effet, nous avons vu que chaque generation d'AD a etait recoupee par
des aplites-pegmatites que recoupait la generation suivante, signifiant
que le plutonisme bien que faible, etait toujours actif lors des dif
ferentes intrusions. Du meme coup, cette observation restreignait la
signification chronologique que l'on donne generalement aux filons
basiques, en ce sens que ceux-ci ne constituent pas toujours une
coupure profonde dans l'evolution plutonique d'une region.
L'etude simultanee des cisaillements, de la schistosite et des re

cristallisations des AD a, nous a fait entrevoir l'importance des
mouvements dans la recristallisation des filons. En effet, les filons
dont les epontes ne sont pas deplacees (mouvements differentiels
inexistants), presentent des textures de consolidation encore tres
fraiches alors que des filons de la meme generation qui subirent des
mouvements differentiels, sont totalement depourvus de texture
primaire et presentent une schistosite sigmo'idale tres marquee.
Ceci indique un metamorphisme nettement moins intense que lors

13*
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de la reactivation principale sanerutienne ou tous les filons, merne
ceux qm ne furent pas ou peu deformes, furent totalement re
cristalIises.

4) Apres la mise en place, deformation et recristallisation des ADa, on
assiste a la transformation d'immenses regions en granites souvent
tres homogenes. La granitisation a l'inverse du granite jeune d'Unar
toq, se flt par impregnation avec ga et la (granite d'Asatdlut) des
mobilisations assez importantes pour permettre un deplacement en
masse de certaines portions des granites. L'etude petrographique et
des traces de mouvements a perrnis de decrire la genese de ces massifs ;
on assiste d'abord a une recristallisation generale de la roche primitive
(essentiellement constituee par des amphibolites plus ou moins
granitisees), qui se manifeste par des textures hypidiomorphes ou
idiomorphes. Les mouvements et les apport devaient etre assez
faibles pendant cette phase. Lors d'une deuxieme phase, des mouve
ments de cisailIement probablement faibles, mais repartis dans toute
la masse, detruisent cette texture de recristallisation et causent la
formation d'une foliation tres nette; ces mouvements sont generale
ment surimposes sur les anciennes structures ketilidiennes. Des
traces de mouvements s'observent aussi sur les ADa dans les larges
aureoles de contacts et a l'interieur des massifs. C'est principalement
lors de cette deuxieme phase que l'on assiste a un apport massif
constitue essentiellement par du potassium.

La position structurale de ces massifs entre les series de granites
derives de metasediments et les amphibolites representant essentielle
ment d'anciennes series volcaniques, ne s'explique pas tres claire
ment. Il est possible, comme lors de la deformation ketilidienne D 2 ,

qu'il existåt un certain gradient de competence entre ces deux unites,
ce qui aurait perrnis la localisation des mouvements?

L'episode de la mise en place de ces granites jeunes presente de
nombreux traits communs avec celui de la reactivation principale du
debut du Sanerutien. Faut-il y voir le debut d'une nouvelle phase de
plutonisme tres actif ou les consequences de la reactivation principale
sanerutienne? En d'autres termes, existe-t-il une coupure profonde
dans l'evolution tectono-plutonique de la region entre l'intrusion des
quatre premieres generations d'AD aet la mise en place de ces granites?
Nous ne saurions repondre. Cependant, l'existence de nouvelles
generations de filons basiques recoupant ces granites et presentant
exactement les meme caracteristiques que les AD a, nous incite a
considerer les granites jeunes comme une « resurgence» locale de
l'activite plutonique sanerutienne.
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5) L'intrusion de petits massifs de microgranites et l'observation de
mylonites formees alors que la temperature etait encore assez elevee,
clot l'evolution plutonique sanerutienne de la region.

La periode Gardar

Cette periode n'est representee chez nous que par 1'intrusion de
plusieurs generations de dolerites et par une fracturation intense avec ou
sans mylonitisation de toute la region.

La tectonique superposee a montre qu'il n'existait pas un etat de
contrainte tres different entre Ja periode tardi-sanerutienne et Ja periode
Gardar, bien qu'iJ existe une coupure tres profonde dans l'evolution
plutonique entre ces deux periodes.

Neuchåtel, aout 1965
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Planche 1

Fig. 1.

Dans des gneiss il. deux micas: porphyroblaste de plagioc1ase au centre duquel
on obserye deux generations de microc1ine intimement imbriquees. La premiere
generation presente une orientation optique differente de la seconde, prouyant le
remplacement du microcline par le plagioclase. Serie des gneiss d'Isaussårssuk.
LP. X: eny. 60.

Fig. 2.

Quartzite rubane. Les quartz sont tres deformes et presentent des contacts
sutures. Quartzites d'Akuliaruserssuaq. LP. X: eny. 60.
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Planche 2

Fig. 1.

Quartzite rubane. Les lits sombres sont composes essentiellement d'epidote
accompagnee d'un peu de hornblende et de grenat. Quartzite d' Akuliaruserssuaq.
LN. X: eny. 60.

Fig. 2.

Relique de texture sub-ophitique dans les amphibolites. Les lattes de plagio
clases ont partiellement recristallise et la plupart des pyroxt"mes se sont transformes
en amphiboles. Serie des amphibolites superieures. N de Narssatsiaq, yallee d'Unar
toq. LP. X: eny. 32.
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Planche 3

Fig. 1.

Amphibolites il grain grossier avec relique de texture subophitique. On observe
encore tres bien les contacts primaires entre les plagioclases partiellement saussuritises
et le pyroxene central. Amphibolites d' Asatdlut, Pt. 220 m. LP. X: env. 100.

Fig. 2.

Relique de texture eruptive dans un filon basique AD 2 • Les pyroxenes poeciliti
ques (en gris) presentent des contacts rectangulaires avec les plagioclases recristallises,
faisant songer il une ancienne texture ophitique. AD., cote NW de l'ile d'Unartoq.
LN. X: env. 60.
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Planche 4

Fig. L

Seconde generation des AD.. Les lattes de plagioc1ases idiomorphes sont
distribuees dans tous les sens, les interstices sont occupes par de la hornblende.
(Texture subophitique avec absence de pyroximes). AD. situes au contaet entre
granite jeune et migrnatites anciennes, SE de l'ile d'Unartoq. LP. X: env. 60.

Fig. 2.

AD., troisieme generation. Les lattes de plagioc1ases partiellement recristallisees
sont disposees en tous sens et rappellent une texture subophitique. Les interstices
son t occupes par de la hornblende et de la biotite. AD. du lac 980 m. SW d'lsaussarssuk.
LP. X: env. 60.
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Planche 5

Fig. 1.

AD., troisieme generation. Les textures eruptives (voir PI. 4, fig. 2) font parfois
place il des textures metamorphiques typiques avec porphyroblastese de plagioclase
dans une matrice composee de plagioclase, hornblende et biotite. AD., Lac 980 m.
SVV d'Isaussårssuk. LP. X: env. 60.

Fig. 2.

Textures rap::tkivis (voir PI. 6 et 7 fig. 1), ces 4 figures dernontrent nettement
le rernplacement d'anciens plagioclases idiomorphes ou hypidiornorphes par du
rnicrocline. Elles furent prises toutes les 4 dans Une merne coupe mince. La fig. 2
montre un petit noyau de rnicrocline perthitique individualise au centre d'un pla
gioclase. Celui-ci est noye dans une matrice composee de feldspaths granoblastiques,
de hornblende, biotite, sphene, apatite et contenant en outre des cristaux de quartz
bipyrarnide. Eboulis au pied du Pl. 856, NE de PUi:itukulOq. LP. X: env. 32.
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Planche 6

Fig. 1.

(voir PI. 5, fig. 2). Le microc!ine s'individuCllise sous la forme d'antiperthite au
centre d'un plagioc!ase idiomorphe. Eboulis du Pt. 856. LP. X: env. 60.

Fig. 2.

(voir PI. 5, fig. 2). Le microc!ine perthitique forme deja un grand cristal entourc
completement par une aureole de plagioc!ase qui est en fait une relique d'un ancien
plagioc!ase idiomorphe; on en reconnatL encore les formes propres. Eboulis du Pt. 856
LP. X: env. 32.
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Planche 7

Fig. 1.

(voir PI. 5, fig. 2). Du plagioclase idiomorphe, il ne reste plus qu'une aureole
dont la bordure interne suit les contoUrs d'une zone idiomorphe. Le microcline
central est perthitique, les perthites presentent une meme extinction optique que le
plagioclase de l'aureole. Eboulis du Pt. 856. LP. X: env. 32.

Fig. 2.

Dans des gneiss rubanes, on peut observer deux generations de surfaces cineti
ques S. SI (l'on aper.;oit encors de vagues reliques de plis) est oblique il S2 qui se
trouve nettement marquee (rubanement entre lits de quartzo-feldspaths et lits de
biotite) sur cette photo. I-Iorizon de gneiss rubanes sombres, angle NE du dorne,
N d'Ivnap qava. L~. X: 32.
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Planche 8

Fig. 1.

(idem PI. ?, fig. 2). On observe encore tres bien la courbure de l'ancien pli,
mais les cristaux individuels de biotite sont deja orientes parallelement a S2'
LN. X: env. 80.

Fig. 2.

Gneiss a deux micas. La majorite des micas est orient6e parallelement a S2'
Une seconde generation est disposee transversalement (S3) et fut partiellement
plissee, l'axe des plis est sub-parallele a S2' Serie d' lsaussarssuk, SW du Pt. 1878
NE d'Akuliaruserssuaq. LN. X: env. 80.
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Planche 9

Fig. 1.

Gneiss oeille. Porphyroblaste de microcline en (' amande l). Le centre est constitue
par plusieurs cristaux de microc!ine differemment orientes autour desquels s'est
forme le porphyroblaste. Des perthites d'orientations diyerses il l'interieur du por
phyroblaste suggerent l'existence d'anciens plagioc!ases. De nouyelles perthites en
taches il extinction optique unique se greffent sur le pourtour du porphyroblaste.
Portusoq. LP. X: eny. 60.
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Planche 10.*)

Planche 11. *)

Planche 12.*}

Planche 13.

Planche 14.

Planche 15.

Planche 10-16

Carte geologique de la presqu'ile d'Akuliaruseq. Region SW.

Carte geologique de la presqu'ile d'Akuliaruseq. Region NE.
Le flanc SE de la vallee d'0nartoq et le flanc NW de celle d'Isortoq
W furent partiellement leves par S. AYRTON et M. WEIDMANN.

Carte structurale de la region SW.

Tableau des projections stereographiques se rapportant il la planche 12.

Carte structurale de l'ile d'Isineq.

Profils transversaux scMmatiques du SW de la presqu'ile d'Akuli
aruseq.

Planche 16.*) Tectonique cassante. Presqu'ile d'Akuliaruseq.

*) placees dans la pochette.
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