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A l'Ouest, les mylonites se suivent en continuité jusqu'à Foumban, où elles 
disparaissent sous la couverture volcaniques tertiaire et quaternaire de I'Ouest- 
Cameroun. Plus à l'Ouest le golfe crétacé de  Mamfé semble être contrôlé tectoni- 
quement, et il est permis de  voir dans les mylonites d'Ekonernan, au Sud du golfe, 
le prolongement de celles de  Founbam (cf. Dumort 1968, carte Douala Ouest au 
1 /500.000). 

Ces lineaments étaient considérés comme des structures pré-cambriennes 
ayant rejoué ultérieurement. Quand i l  est apparu,' récemment, qu'ils étaient en 
fait très "actifs" au Crétacé, i l  a été suggéré qu'ils. représentaient le prolongement 
continental de  la zone de  fracture équatoriale de l'Atlantique (Vincent 1968 b). 
Cette hypothèse apparait maintenant encore plus vraisemblable depuis que les 
travaux du "J. Charcot", en 1968, ont démontré que la zone de fracture se  poursuit 
jusqu'au continent (Montadert 1968: Fail et al 1970). On peut raisonnablement 
espérer que la prochaine campagne géophysique dans le golfe de Guinée établira 
que la fracture du "Chain" se poursuit jusqu'au delta du Niger. [See Burke, 
Dessauvagie and Whiteman, this volume, for an alternative view]. 

Sur cet immense linéament, la section qui traverse le Cameroun de part en part 
est la seule qui soit accessible à la géologie de surface, ce qui lui confère un  grand 
intérêt, malgré l'absence de  formations marines permettant des datations satisfai- 
santes. 

Le Foss6 de La Mb6t-6 
Généralit& 

Le fossé de la Mbéré se situe à la latitude de 7ON., entre les méridiens 14" et 15" 
Est. C'est une  profonde échancrure entre le rebord du plateau de l'Adamaoua, au 
Nord, et la prolongation au Cameroun du massif de  Yadé de  R.C.A., au Sud. La 
dépression a une centaine de  kilomètres de long pour 1 0  à 20 de large; elle est 
limitée par deux escarpements de failles atteignant localement 600 m de  hauteur 
de commandement. Vers l'Ouest elle disparait sous les épanchements basaltiques 
de l'Adamaoua, limite géographique avec le fossé du Djerem. 

Les premières études géologiques du remplissage sédimentaire du fossé 
(Bresson, Guiraudie et Roch 1952;* Roch 1953; Lasserre 1958) ont donné les 
résultats suivants : 

1. présence d'un conglomérat à ciment métamorphiqGe, dit "conglom6rat de 
Borogonous" attribué au Précambrien à cause de  son metamorphisme, des 
pendages sub-verticaux qui l'affectent et de sa position en discordance 
sous le Crétacé. I I  a été placé dans le Birrimien parce que plus jeune que le 
complexe de  base (présence de galets de toutes les roches du Précambrien 
ancien et métamorphisme faible, épizonal). 

presence de  formation sédimentaires non métamorphiques avec la succession 
stratigraphique suivante, de  bas en haut : 
(a )  conglom6rat visible seulement dans le lit de  la Mbéré, avec des galets 

roulés de la grosseur d'un oeuf, 
(b) grès fins panachés avec zones argileuses, 

2. 

230 

(cl 
(4 
(e> 

La par 
analogie 
par des I 
parmi le 
conglom 
su périeu, 

I I  est à 
uniquem 
qu'a uc u r 
particulie 
est le pli 
d'argiles 
coulées t 
coulées d 

Une m 
(V' rncent 
nuité des 
dernier éi 
grandes f 



S 

1 >, 

U 

?S 
n 

). 

lit 
nt 
ra 
e, 

ut 
3d 
?i- 

l t  

?S 

5 O  

au 
La 
?St 
?ur  
les 

ssé 
les 

: de 
des 
ince 
le le 
rien 

(c) coulée de basanite, 
(d )  marnes et argiles (probable). 
(e) conglomérat de Ka Borogop à éléments de diamètre compris générale- 

ment entre 10 et 30 cm, dont certains morceaux seraient du conglo- 
mérat de Borogonous. 

La partie inférieure de cette série est attributée au Crétacé moyen, à cause des 
analogies qu'elle présente avec la série de Lamé (Tchad), datée approximativement 
par des bois silicifiés du genre Protopodocarpoxylon, et quelques fossiles marins, 
parmi lesquels seul Venericardia cuneata est utilisable (Albien-Turonien). Les 
conglomkrats de Ka Borogop, suppos6s post&ieures, sont placés dans le Cretacé 
sup6rieur. 

I I  est 2 noter que la stratigraphie précédente est Btablie sur la base d'arguments 
uniquement géométriques-notamment les cotes relatives des affleurements-et 
qu'aucune coupe ne montre cette succession ; le conglomérat de Ka Borogop, en 
particulier, ne s'observe ni sur les grès fins, ni sur le coul6e de basanite, laquelle 
est le plus souvent surmontée d'argiles ou de carapaces latéritiques, mais jamais 
d'argiles ou marnes au  sens sédimentaire classique de ces termes. Enfin, les 
coulées basaltiques qui recouvrent la moitié Ouest de la vallée se rattachent aux 
coulées du plateau au Nord. 

Une modification importante a été apportée à ce schéma par l'un de nous 
(Vincent 1968 a>. L'ktude d'une nouvelle coupe l'a amené à admettre la conti- 
nuit6 des deux conglomérats-Ka Borogop et Borogonous-le faciès particulier de ce 
dernier étant dû à un metamorphisme de "type pyrénéen" lié 2 la proximite des 
grandes failles suivant lesquelles s'est effondré le fossé crétacé. 
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Fig. I. Situation des Bassins Crdtecés de L'edemaoue. 



A la suite de cette réinterpr6tation, de nouvelles observations ont été faites sur  le 
terrain par l'un de nous A. LeMarechal, 1969-1 970). Entre temps le fossé a été 
l'objet d'une Btude morphologique de Mme A. M. Chevassus (1 968) et de levés 
g6ophysique.s de F. Collignon (1970). 11 est maintenant possible de tenter une 
interprétation tectonique de la Mbér6, en la replaçant dans le cadre structural du 
foss6 Sud-Adamaoua. 

Le conglomérat mdtamorphique 

Borogop et de la colline de Sanyaoué (cf. fig. 2a). I I  a été reconnu récemment: 
Affleurements et faciès: Les premiers affleurements repkrés sont ceux du mayo 

(a) le long du mayo Ba sur 5 km, et su r  les collines de Ka Borogop au SW et a u  
N E  du mayo Borogop, 

(6 )  au bord du mayo LBbou sur une surface de quelques metres carrés, 
(c) à I'extrémitB Est du bassin s6dimentaire, à proximit6 de la rivière Mbérk, en 

plusieurs points isolés. 

Son aspect le plus typique correspond à l'affleurement du mayo Borogop 
(Fig. 3 et 4). En voici la description (cf. Lasserre 1958 et 1961 ) : la taille des élé- 
ments varie beaucoup avec une dimension maximale de 40 cm. Les plus gros 
galets sont arrondis ou subanguleux avec une nette orientation suivant la stratifi- 
cation et un leger aplatissement qui doit être originel. Les galets plus petits sont 
plus anguleux et ont une structure équante. La nature pétrographique des éléments 
est assez variée : granite, gneiss, amphibolite, quartz. 

Le ciment grenu est arkosique avec des colorations rougebrun à violet sombre 
dues aux oxydes métalliques. L'examen microscopique révèle l'action du métamor- 
phisme et montre du quartz en cristaux engrenés, de la biotite souvent altérée en 
chlorite verte, de I'Bpidote, de la zoisite, de I'apatite et u n  peu de muscovite. L'en- 
semble forme une roche compacte et dure. 

Plusieurs variantes s'observent par rapport à ce type : 

(a) au mayo Lébou les galets ont le mGme aspect mais le ciment a été broyé et 
recristallis6, présentant notamment de grands cristaux de Feldspaths plagio- 
clases parfois d6form6s. 

(b) à I'extrémit6 Est le conglom6rat est à petits galets de la taille de gravillons. 

- En outre le ciment peut être plus ou moins compact et au N du mayo Borogop on 
trouve plusieurs stades intermediaires entre le conglomérat franchement métamor- 
phique et le conglom6rat non métamorphique. 

Les directions et pendages sont assez variables: le long du mayo Ba, direction 
NS et pendage de 35 à 4OoW et, quand on va vers l'Est, la direction s'infléchit vers 
l'Est et les pendages s'accentuent; au mayo Borogop direction N 45OE et pendage 
subvertical. 
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Fig. 2a. Carte Géologioue Schematioue du fossé crktscé de la m b M .  

Rapports avec le socle et avec le conglom6rat m6tamorphique : Le contact avec 
le socle est visible en plusieurs endroits: 

à Sanyaoué le contact se fait avec une mylonite de granite par l'intermédiaire 
d'une faille verticale. La direction du conglomérat semble coincider avec celle de la 
faille: N 70°E. On rencontre aussi quelques brèches. 

au mayo Ba on passe du granite à une brèche, puis au conglomérat de direction 
NS, donc nettement oblique par rapport à la faille de direction N 60°E. 
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au mayo Borogonous (ou Borgo) par contre, le contact originel n'est pas masqué 
par la tectonique ultérieure. Dans d'excellentes conditions d'observation et en 
plusieurs points on voit le conglomérat reposer en discordance sur  le granite : le 
pendage, bien visible grâce à la présence d'un niveau basal de 2 à 3 m d'épaisseur 
sans galets, est moyen, n'excédant jamais 50°. La direction est parallèle à I'allonge- 
ment du fossé. Il s'agit donc là indiscutablement d'un conglome'rat de base. 

Le contact avec le conglomérat non métamorphique n' a pas été obsevré jusqu'à 
présent mais quand on rencontre le conglomérat métamorphique on trouve presque 
toujours à proximité le conglomérat non métamcrphique dans des positions 
variables : 
. à Sanyoue, le conglomerat métamorphique surplombe l'autre qui présente une 
direction N 10°E et u n  pendage de  10 à 15OW. 

aux mayos de Ba et Borogop, c'est l'inverse qui se produit et le conglomérat non 
métamorphiques présente des directions et pendages très variables car i l  s'agit 
parfois de  blocs basculés. 

I I  apparait donc que c'est aux failles posterieures, faisant jouer des petits blocs 
les uns par rapport aux autres, qu'est due la discontinuité que l'on observe actuelle- 
ment entre les deux conglomérats. De nombreux arguments plaident en faveur 
d'une continuité originelle des deux faciès : leur proximité, leurs analogies pétrog- 
raphiques et, surtout, la presence de termes de passage entre les deux. 

Le conglomdrat non métamorphique (Ka Borogop) 
Affleurements et faciès: Le conglomérat de  Ka Borogop affleure largement au 

Nord des mayos Ba et Borogop formant des collines allongées, couronnées par des 
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reliefs résiduels en tours ou par des chaos de blocs plus ou moins basculés (fig. 3). 
Ailleurs les affleurements sont plus restreints. 

La roche est constituée de galets arrondis dont les dimensions varient de 5 à 
30 cm, liés par u n  ciment finement grenu. La couleur est généralement violacée et 
la roche se désagrège assez facilement. La stratification, souvent oblique ou entre- 
croisée, apparait mieux dans les niveaux les plus élevés ou la taille des galets est 
moindre. On trouve exactement les mêmes roches que dans le conglomérat méta- 
morphique, avec en plus quelques galets de rhyolite rouge que nousn'avons pas 
vu dans ce dernier. En fait, les seules différences avec le conglomérat de Borogo- 
nous sont une compacité moindre et l'absence de minéraux néoformés. 

Position stratigraphique : Un raisonnement basé sur  la position topographique 
des affleurements a amené E. Roch et M. Lasserre à placer ce conglomérat au 
sommet de la série sédimentaire de la Mbéré. En fait les contacts n'ont pas été 
observés, et i l  est plus satisfaisant maintenant de le considérer comme le conglo- 
merat de base de la s6rie-au même titre que son équivalent métamorphique. Sa 
position topographique élevée-mais pas toujours-s'explique par les mouvements 
tectoniques de grande amplitude qui ont eu pour rbsultat la formation de comparti- 
ments qui se  sont deplacés aussi bien verticalement que latéralement. 

L'argument selon lequel le conglomérat non métamorphique contiendrait des 
Blements de l'autre est douteux. Nous n'en avons jamais trouvé, et Lasserre non 
plus d'ailleurs. Par contre, dans la zone de passage entre les deux faciès bien 
caractérisés, i l  arrive que l'effet du métamorphisme soit irrbgulièrement marqué : i l  
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Fig. 3. Affleurement de conglom~ratm8tamorphique. Mayo Borogop L 14045'00" E L  =6056' 1%" N 
cote 730 m A I'arrihre plan, bloc de conglomérat non métamorphique. Cote 900 m. Disiance 
des deux affleuresments: 650. 

Croquis d'aprbs photographie. 

est possible que l'observation citée plus haut provienne d'une telle zone oh le 
métamorphisme appaitrait en tache dans des formations qui, à l'oeil, ne 
sembleraient pas affectées. II est intéressant de noter que dans les Pyrénées cette 
irrégularité de l'intensité des transformations est fréquente, au point que J. Ravier 
la considère meme comme caractéristique de ce type particulier de m6tamorphisme 
(Ravier 1959 p. 96). 

Conclusions sur les conglomérats 
Dans I'état actuel des recherches, il ressort avec un bon'degré de certitude que 

les conglomérats de la Mbéré-métamorphique ou non-représentent la base de 
la série sedimentaire du fossé. Ces conglom6rats polygéniques à gros éléments du 
socle, plus ou moins roulés, ont les caractères d'un dépot de piedmont. II s'agit 
d'une molasse-au sens orogénique du terme-qui traduit l'importance des 
mouvements tectoniques qui ont précédés le début de la sédimentation. Ces 
mouvements sont responsables de, la première surrection de l'Adamaoua. 

La découverte de nouveaux affleurements montre que l'extension du conglo- 
mérat metamorphique est plus importante qu'il n'apparaissait auparavant : ils 
doivent exister sur toute la bordure Sud et Est du fossé. Les conditions d'observa- 
tions actuelles, dues en partie B la tectonique ultérieure, ne permettent pas de 
savoir si le conglomdrat métamorphique n'existe qu'à la bordure méridionale, OU 
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Fig. 4. Detail de I'affleuremant de conglomerai metamorphique monirant l a  taille et I'orieniation des 
galets. 

Croquis d'aprbs phoiographie 

s'il existe également à la partie inférieure de la série sédimentaire s u r  toute la surface 
du fossé, masqué par des épaisseurs de plus en plus grandes de formations gr6seu- 
ses en allant vers la bordure septentrionale. Nous verrons que les observations 
faites dans la région de  Tibati, 21 un niveau d'érosion plus profond, incitent a 
choisir la seconde hypothèse. 

Quoi qu'il en soit, ces nouvelles donneés viennent A l'appui de I'interpr6tation 
proposée antérieurement (Vincent 1968) suivant laquelle les conglomdrats 
métamorphiques ne sont qu'un faciès particulier des conglomérats, liés B la tecto- 
nique cassante du fossé. Ce métamorphisme, sous u n e  couverture sédimentaire 
d'épaisseur relativement modeste, indique probablement que les grandes failles 
ont affecté toute la croute terrestre de la région, et sont responsables d'une anomalie 
thermique étroite mais de grande extension Est-Ouets. I I  s'agit typiquement d'un 
métamorphisme de  "type pyrénéen", tel qu'il a été décrit et interpreté par J. Ravier 
dans les Pyrénées (Ravier 1959), c'est-&dire u n  métamorphisme très particulier 
qui s'apparente au métamorphisme thermique de contact par la nature des trans- 
formations et la structure équante des roches, et au métamorphisme régional par 
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l'extension. L'intensité du métamorphisme apparaitraii: plus nettement 
dans l'Adamaoua s'il y avait des roches calcaires et surtout alumineuses, comme 
cela est le cas dans la fosse Nord-Pyrdnéenne. 
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Fig. 5. Rapide du mayo Mandim. Affleurement de gres arkosique avec íits de gravillons interstratifiés. 
Piste Bélel-Babongo. L = 74024' 27" EI=60 53' OS" N. Croquis d'après photographie. 

Les grès arkosiques 
Le reste du remplissage du fossé est formé en quasi totalité par des grès arkosiques. 

Leur aspect est variable : ils sont plus ou moins fins et cohérents, de  couleur jaune, 
grise, beige ou rouge. Le ciment est argilo-ferrugineux et les grains constitutés de  
quartz et de  feldspaths, surtout des plagioclases. La stratification, habituellement 
oblique ou entrecroisée, est fréquemment soulignée par des lits de  gravillons. La 
direction générale est N.E. et le pendage de 10 à 20' Ouest, avec des variations 
plus ou moins importantes, en particulier vers l'Est du bassin. 

C'est dans ces grès qu'à été découvert u n  morceau de bois silicifié, à la structure 

connaissance des bois crétacés a fait de grands progrès depuis, mais I'échantillon 
est perdu et aucun autre n'a été récolté. I I  est fort possible qu'il s'agisse d'un bois 
comparable à ceux de Lamé (cf. Roch 1953). De toute facon, I'âge de la formation 
de Lamé n'est pas connu avec précision, malgré la présence d'intercalation marines 
fossilifères : on peut seulement affirmer qu'il est compris entre I'Albien et le Turonien. 
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Les coulées basaltiques 
Les cartes des figures 1 et 2 montrent l’extension du recouvrement basaltique sur  

le plateau de l’Adamaoua et dans le foss6 de la M bér6. Dans le foss6 on distinque : 

(a)  des basaltes et basaltes andésitiques qui se situent au Nord de  la riviere MbBré 
etreposent sur  les grès arkosiques. Ils sont g6n6ralement profondement altérés 
et se rattachent nettement aux épanchements du plateau. Leur Bpaisseur 
augmente d’ailleurs rkgulierement vers le N.W. avec u n  maximum de  quelques 
dizaines de mètres. 
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Fig. 6c. Coups théorique fossi 2, la f in du Critacd 

(b )  des basanites localisées au Sud de la Mbéré, qui recouvrent indifféremment 
le socle granitique, le conglomérat métamorphique ou les grès arkosiques. 
Leur état de fraicheur suggere u n  âge plus récent que celui des basaltes, et 
leur situation tend à indiquer une zone d'émission située au voisinage de  la 
bordure Sud du fossé. L'épaisseur de  la coulée peut atteindre une  quinzaine 
de mètres, mais elle est en général nettement moindre. 

La basanite s'apparente pétrographiquement à la téphrite des chutes de la Vina, 
près de Ngaoundéré, qui forme une coulée également très fraiche; elle pourrait 
précéder immédiatement les projections des nombreux cratères récents de cette 
region. (Dans la Ibéré, u n  petit cratère d'explosion a été signalé par Lasserre, près 
du mayo Lébou (Lasserre 1958). 

Toutes ces coulées sont non seulement postérieures au Crétacé et à sa tectonique, 
mais à son érosion : elles fossilisent une surface post-Crétacé à reliefs résiduels, 
comme cela avait déjà été vu par Chevassus-Agnes (1 968) ; aucune n'est interst- 
ratifiée dans le Crétacé, contrairement à l'opinion des auteurs antérieurs. Les seules 
roches volcaniques associées au Crétacé sont les rhyolites du conglomérat, assez 
peu abondantes d'ailleurs, mais nous verrons qu'à Tibati elles sont au contraire 
largement représentées. 

Les sources thermominérales 
Plusieurs sources thermominérales jalonnent la vallée de  la Mbéré et jaillissent à 

la faveur des fractures qui affectent le socle et sa couverture. C'est une  consé- 
quence des phénomènes tectoniques et volcaniques. 

Deux sources sont thermales à l'extrémité Est de la vallée. (no 5 et 6). Les tempé- 
ratures de 30 et 40OC sont peu élevées et les minéralisations assez faibles, environ 
500 mg/l sont du même type bicarbonate sulfaté sodique avec u n  peu de  H2S 
dissous. Le griffon de la source Bajao, no 6, est constitué de gneiss tectonisés et 
silicifiés (altération hydrothermale). L'autre griffon est dans les grés. 

Les sources nos 3 et 4 sont différentes : froides, avec des minéralisations impor- 
tantes de  1.600 et 2.300 mg/l de type bicarbonaté calcosodique, elles présentent 
des dégagements gazeux à base d'anhydride carbonique et des concrétionnements 
calcaires aux griffons situés apparemment dans les grès recouverts d'éluvions. 
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9 Plus à l'Ouest les sources no. 1, 2, 13 et 14 sont moins minéralisées, froides, de  
type bicarbonaté sulfaté ou sulfaté bicarbonaté sodique. Les griffons sont dans le 
socle granitique. 

Du point de vue chimique, on a donc deux types d'eaux bien distincts : 
I (a )  le type bicarbonaté calcosodique et magnésien s'apparente au type qui se 

rencontre le plus fréquemment su r  l'ensemble du plateau de l'Adamaoua et 
qui représente vraisemblablement les dernières manifestations du volcanisme 
régional. L'ion bicarbonate est pratiquement le seul anion tandis que les 
cations calcium, magnesium et sodium sont présents en proportions variables. 
la minéralisation globale étant supérieure à 1 g/l. De plus l'émission de gaz 
spontanés est la règle quasi générale. 

(b) le type sulfaté bicarbonaté ou bicarbonaté sulfaté sodique semble être lié plus 
aux grandes failles qu'au volcanisme. On le retrouve d'ailleurs dans le bassin 
du Djerem et surtout à l'Ouest de l'Adamaoua dans le bassin du mayo Dé qui 
est aussi u n  fossé d'effondrement. Pour les sources thermominérales de 
l'ensemble de l'Adamaoua, cf. Le Marechal 1970. 

La proportion relative des anions sulfate et bicarbonate est variable et la prédo- 
minance du sodium s u r  les autres cations est caractéristique. Les sources de ce 
type sont souvent thermales et non gazeuses et leur pH a une tendance basique. 
Dans le cadre régional ce type de  source est u n  indice de la présence de failles 
importantes dans le socle. 

Analyses des Eaux des Sources Thermomint'rales de la Vallie de la Mbere et de ses Abords 

Numko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  

en OC 21,6 19,8 23,O 23.0 30,O 40,O 19.8 21.0 20,O 0,O 21,6 21,2 23.0 
Temperature 

14 

6 2  
pH i n  situ 7.5 7,l 6.5 6.3 8,5 8,7 6,O 7,5 5,9 6.3 7.2 5,9 7.3 7,5 

Conductivité B 
25OC in situ, en 
micro-Siemens 950 640 1605 2320 540 500 2420 745 165 3470 1280 1145 275 390 

HC03me/l insi tu1,9 3,6 20,l 31,5 3,04 1,6 34,O 8.4 2.0 500  16.0 14,5 3.7 2,8 

Co3 me/l ins i tu O O O O 0.4 1.2 O O O O O O O O 

Camell 1.0 0.42 0.21 0.14 0.49 0.56 0.17 0.28 0.14 0.15 0.28 0.14 0.14 0.42 

So4me/l 6.07 0.72 T O 0.98 0.99 O O T O T T 0.06 0.97 

Somme des 
anions 8.97 6.74 20.31 31.64 4.85 4.35 34.17 8.68 2.14 50.15 16.28 14.64 3.90 4.19 

Ca me/l ins i tu 1.8 2.8 8.0 16.0 0.1 0.05 16.0 , 2.0 0.65 11.0 5.5 5.0 1.25 1.7 

Mg meli ins i tu 0.2 1.2 4.5 6.8 0.1 0.12 12.0 1.6 0.75 31.0 6.0 5.0 0.40 0.4 

Na me/l 8.43 4.00 6.78 8.04 6.26 5.78 4.30 5.83 0.26 6.52 3.43 4.00 1.96 0.74 

K me/l 0.'18 0.13 0.44 0.51 0.05 0.05 0.64 0.49 0.05 0.64 0.49 0.05 0.90 0.64 

Somme des 
cations 10.61 8.13 19.72 31.35 6.51 6.00 32.94 9.92 1.71 49.42 15.57 14.44 3.68 4.94 

Sioz mg/l 27.0 24.6 53.4 53.4 21.2 42.6 41.6 44.6 16.8 38.0 33.0 39.2 33.2 25.2 

T-traces 
Analyses effectuees en 1969-1970 par A. Le Marechal (in situ) et par le Laboratoire du Centre ORSTOM 
de Yaounde (Chef de Laboratoire: L. Malovic). 



Structure du fossé de la Mbéré 
Les élkments déjà mentionnés permettent d'avoir une première idée de  la 

structure du fossé. Plusieurs montrent que le bassin a une nette dissymétrie que la 
simple topographie ne laissait pas prévoir : la localisation des conglomérats de base 
le long de  la bordure Sud et la présence des seules couches supérieures au Nord, 
la disposition pratiquement monoclinale des couches encore apparente malgré la 
tectonique ultérieure. Cette dissymétrie est confirmée et précisée par les travaux de 
la section géophysique du Centre Orstom de Bangui, dont les résultats sont 
rappelés ici (Collignon 1970). 

L'établissement de la carte gravimétrique du Cameroun a permi de constater 
l'extension en territoire camerounais et la continuité d'un axe lourd mis en évidence 
dans le bassin de  Doba au Tchad. I I  coincide avec la grande zone de  fractures 
jalonnée de mylonites qui constitue la limite Sud du plateau de  l'Adamaoua. Une  
étude plus détaillée du secteur de la Mbéré a été alors entreprise avec la réalisation 
de quelques profils gravimétriques et  magnbtiques. Les figures 2 h e t  2c montrent 
les courbes de  l'anomalie isostatique et du champ magnétique total qui ont été 
obtenues. L'interprétation des profils conduit F, Collignon aux conclusions suivan- 
tes : 
( a )  d'une part la gravimétrie met en évidence une dissymétrie importante entre 

les bords Nord et Sud de la vallée de la Mbéré-la faille Nord ayant un rejet 
nettement supérieur-et montre l'insuffisance d'un modèle simple de faille 
pour rendre compte des anomalies observées s u r  le versant septentrionnal. 
Pour cela i l  faut ajouter à l'effet d'une faille isolée celui d'une répartition de  
densités superficielles et légères dans la vallée, lourdes et profondes sur le 
plateau du Nord. 

(6)  d'autre part le magnétisme précise que ce deuxième effet s' accompagne 
d'un contraste d'aimantation qui ne peut s'expliquer que par la présence de 
roches très basiques orientées parallèlement au fossé. 

Bien des points restent à préciser, en particulier la puissance de la série sédimen- 
taire. L'épaisseur des seuls conglomérats avait été estimée à 500 m. (Vincent 1968 a) 
A la hauteur de Djohong, une estimation de Chevassus Agnes (1968) pour I'en- 
semble de  la série donne 1400 et 2500 m. Une épaisseur de 1,600 à 2.000 m. est 
compatible avec les donnees de  la géophysique (Collignon 1970), mais i l  faut 
remarquer que cette épaisseur pourrait être plus grande si l'on choisissait un 
modèle où des masses lourdes, à la hauteur du fossé, atténuaient l'importance de  
l'anomalie négative. Une épaisseur de 1.500 m-qui parait un  minimum raisonable 
-a été retenue pour la coupe. 

Une étude sismique permettrait sans doute de  déterminer la profondeur du socle, 
comme cela a &té fait avec succès dans le fossé de  Doba; i l  est difficile à priori de 
prévoir l'influence qu'aurait sur les mesures la présence du métamorphisme dont 
l'intensité doit décroitre de bas en haut. 

Reconstituer le fossé de la Mbéré tel qu'il était à la fin du Crétacé est une opéra- 
tion malaisée du fait de  la tectonique ultbrieure-disons tertiaire: c'est à elle que 
le bassin doit d'être toujours un fossé actuellement, avec localement plus de  600 m 
de dénivelé. 
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1 
C'est purquoi, avant de proposer u n e  coupe, nous verrons d'abord les autres 

témoins de  la fosse Sud-Adamaoua, où la tectonique récente a eu un rôle peu 
important. L'observation faite dans la Mbéré (Chevassus Agnes 1968) suivant 
laquelle l'approfondissement récent s'estompait d'Est en Ouest, apparait valable 
pour l'ensemble de la fosse du Sud-Adamaoua. 

I 

Le Bassin du Djérem 

Les bassins du Djérem et de la Mbéré ne forment en fait qu'un seul bassin sédi- 
mentaire interrompu en surface par les basaltes de  plateau. La connaissance géolo- 
gique du Djérem est médiocre, en raison de  la mauvaise qualité des affleurements, 
Les observations rappelées ici sont dues à Lasserre pour la partie orientale et 
Guiraudie (1 955) pour la partie occidentale : 

(a )  aucun conglomérat métamorphique n'a 6té signalé; 
(b) le conglomérat non métamorphique à gros déments est connu près de 

Bagodo dans la montagne du Ngaoundourou. I I  a une direction de  N 500 à 
N 60OW et un pendage de 300 N E .  I I  affleure en position surelevée et n'est 
pas connu ailleurs. Du  basalte profondement altéré en surface le recouvre. 
C'est à ses dépens que s'est formée la cuirasse bauxitique singnalée récem- 
ment (Belinga 1970). 

(c) les grès arkosiques, à passées conglomératiques, sont visibles en plusieurs 
endroits avec les mêmes caractères qu'à la MbBré. On trouve en outre des 
grès noirs très fins dans le lit du Djérem. 

Se fondant s u r  l'altitude relative des gisements et les pendages, Giraudie (1 955) 
donne avec réserves la succession suivante de haut en bas: basalte, grès conglo- 
mératique, grès fins, grès noirs très fins, en faisant remarquer que les contacts 
entre grès conglomératique et grès fins n'ont pas été observés. I I  parait plus prob- 
able que les conglomérats sont à la base et que leur position haute au Ngaoundourou 
est due au soulèvement d'un bloc, comme à Ka Borogop; un argument pour cela 
est la présence de compartiments hauts de  granite, sans recouvrement gréseux : à 
la montagne du Ngaoundal par exemple, la cuirasse bauxitique recouvre directe- 
ment le granite du socle (Belinga 1970), alors que les grès se retrouvent au Sud 
en position basse. 

Morphologiquement, le bassin du Djérem ne se présente plus comme un 
fossé. L'escarpement a disparu au Sud ; au Nord i l  n'a plus que 200 à 300 m de 
haut et i l  a reculé de plusieurs kilomètres par rapportà la faille du fossé, pourtant 
soulignée par une épaisse bande de  mylonite. 

Les données structurales sur  le Djérem sont r6duites. On ne connait pas I'épaisseur 
des couches, même grossièrement, et i l  n'y a aucun levé gravimétrique. Ce que 
l'on peut affirmer, c'est que le bassin est dissymétrique, avec plongement monoclinal 
des couches vers le Nord, et une faille importa-nte à la bordure Nord. A la bordure 
Sud les grès, sans doute peu épais, semblent reposer normalement en discordance 
s u r  le socle; ils sont perturbés par quelques failles longitudinales postérieures 
avec soulévement de  certains blocs. En faisant abstraction de ces dernières, le 
bassin du Djérem apparait comme un "demi-graben". Quelques pendages Sud 
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relevés près de  la bordure Nord (Vyain 1968) indiquent plutôt qu'une structure 
légèrement synclinale, un rebroussement local des couches le long de la faille 
bordière. Dans I'état actuel des connaissances, la coupe schématique donnée 
par Lasserre (1961 p. 88) parait valable avec quelques retouches. 

En 1968-1 970: a été construit le barrage de Mbakaou s u r  le Djérem à 30 km au 
SE de  Tibati, barrage destiné à la régularisation du débit de la Sanaga qui alimente 
la Centrale d'Edéa. Bien que le site soit situé sur le socle, les alluvions du fleuve 
ont livré de nombreux débris de bois silicifiés, en bon état de conservation. Leur 
étude est en cours au Laboratoire de Paléobotanique du Muséum. Les premiers 
résultats (J. C. Koeniguer, communication personnelle) montrent qu'il s'agit de 
bois hétéroxylés. Cinq structures différentes ont été reconnues; l'une d'elles 
correspond clairement à une Légumineuse, connue du Crétacé supérieur au 
Tertiaire. Jusqu'ici, i l  n'avait été trouvé dans la formation de  Lamé que des bois 
homoxylés, des Protopinacées au sens large, à l'exception d'un échantillon 
nouveau du Cameroun appartenant aux Méliacées (J. C. Koeniguer). Les bois 
homoxylés de ce type se trouvent dans tout le Crétacé et disparaissent au Tertiaire. 
La coexistence de deux types de structures dans le même gisement permettrait de  
le classer dans le Crétacé supérieur. Pour le moment ce n'est pas le cas. La décou- 
verte des bois de  Mbakaou n'est qu'une présomption pour classer dans le Crétacé 
supérieur les formations du Djérem-ou tout au moins les plus récentes de celles-ci. 

Les Conglomérates Métamorphiques de Tibati 

Plaqués sur  la pénéplaine granitique, les conglomérats de  Tibati affleurent d e  
façon très discontinue s u r  30 km de  long, avec une largeur maximale de 4 km.: 
la surface couverte est très supérieure à celle des roches métamorphiques de la 
Mbéré. Ils sont situés dans le prolongement du bassin du Djérem, 35 km à l'Ouest 
du dernier affleurement gréseux. 

Guiraudie qui les a étudié en 1955 les compare lui-même aux conglomérats de  
Borogonous. Ces derniers ayant été réinterpr6tés comme un faciès du Crétacé, 
i l  était intéressant de  revoir sur le terrain les affleurements de Tibati, ce qui a été 
fait par l'un de nous (Vincent, en 1969). Les nouvelles observations confirment 
pour l'essentiel celles de  Guiraudie et amènent quelques précisions s u r  la disposi- 
tion des couches. 

D u  point de vue descriptif, tout ce qui a été dit du conglomérat de Borogonous 
pourrait être répété ici. On peut souligner quelques caractères propres. 

La roche est extrêmement tenace, la cassure tranchant indistinctement galets 
et ciment. La taille des "galets" peut atteindre Im.  Une rhyolite rouge est très 
abondante, dans les niveaux élevés, alors que cette roche reste rare dans les autres 
bassins. On trouve aussi quelques galets d'andésite à plagioclase, mais ils sont 
rares et altérés. La texture du conglomérat est équante, la disposition orientée des 
galets allongés est originelle (il n'y a pas, par exemple, de débit privilégié perpendi- 
culairement à l'axe d'allongement). Par endroits le conglomérat est catadasé, 
I'écrasement &ant postérieur au métamorphisme. Microscopiquement, comme i l  
avait été déjà signalé, l'intensité du métamorphisme est plus forte qu'à Borogonous, 
et l'amphibole n'est pas rare (Lasserre 1961). 

244 

I C  
d 
IT 
SI 

b 
à 

ai 
di 

N 
er 
SI 

ét 

SZ 

Dl 
d i  
et 

i6 

Le 
dé 
f in  
fai 
re( 
qu 

I 
de 
les 
l'A 

I 
Le 
évi 
de- 
set 

I 
Bra 
de 
Co 



Plusieurs pendages sûrs ont pu être notés; leur direction varie de  N E  à NW et 
leur valeur reste faible (300 en moyenne). La base des couches n'a pu ét6 observée 
directement, mais i l  est clair que cette formation repose sur le socle en discordance 
majeure; le conglomérat avec les plus gros déments se trouve le plus près du 
socle, et donc de  la base. 

La disposition ici est simple: les couches plongent vers le Nord et viennent 
buter s u r  la faille, spectaculairement marquée par une barre de mylonite rectiligne 
à expression topographique vigoureuse. La structure est celle d'un "demi-graben". 

L'intérêt des témoins de Tibati est qu'ils représentent u n  stade d'érosion inconnu 
ailleurs, ou seule la partie metamorphique du remplissage a été épargnée en raison 
de sa dureté. Ils permettent d'affirmer qu'en cet endroit 'le métamorphisme non 
seulement affecte la partie inférieure de  la serie sedimentaire jusqu'à la faille bordière 
Nord, mais qu'il y est d'un degré plus élevé'. I I  est raisonnable de penser qu'il doit 
en être de même ailleurs, là où l'effet du metamorphisme n'apparait qu'à la bordure 
Sud, du fait de la disposition des couches, alors que divers arguments montrent 
que la faille Nord est la plus importante. C'est l'hypothèse qui a été retenue pour 
établir les coupes. 

Autres Affleurements Greseux du Plateau d e  L'Adamaoua 

D'autres grès sont présents s u r  le plateau de l'Adamaoua au Nord de la ligne 
Djérem-Mbéré. I l  s'agit du bassin de  la Vina du Nord (ou Bini) décrit par Lasserre, 
du bassin de I<ontcha dont la description originale de  Koch est reprise par Guiraudie, 
et de deux pointements decouverts récemment près de  Ngaoundéré (voir Fig. 1 )  

Le bassin de la Vina du Nord 
C'est u n  bassin allongé E-W dont les plus grandes dimensions sont 40 et 15 km. 

Les affleurements sont rares et la serie complete n'a pas 6th Qbservée; M. Lasserre 
décrit une séquence comprenant une  alternance de grès plus moins feldspathiques, 
fins ou grossiers, peu cohérents, avec de minces lits marneux, le tout plongeant 
faiblement vers le SE. Vers le bord Sud-Est du bassin des 'quartzites blancs très 
redressés' affleurent à proximite d'un granite mylonitisé. Ils renferment des gravillons 
quartzeux. 

Nous n'avons pas encore eu l'occasion de  réetudier ce bassin. Malgré la pauvretè 
des donnees, il est clair qu'il s'agit là aussi d'un fossé tectonique, ouvertà l'Est vers 
les plaines du Tchad, situé dans une des plus profondes échancrures du horst de 
l'Adamaoua. 

Les données de  la gravimétrie sont réduites mais significatives (Collignon 1968). 
Le levé de  reconnaissance traverse la Vina suivant u n  seul itinéraire. I I  met en 
évidence une anomalie négative de  Bouguer de  45 milligals, avec u n  minimum 
de-97 milligals près de  Sora Mboum, au centre du bassin, vers 530 m d'altitude 
seulement. Le gradient est très fort, de  l'ordre de 3 milligals par kilomètre. 

11 est interessant de remarquer que le bassin de  la Vina est situé au Nord d e  l'axe 
gravimétrique lourd qui le sépare de la Mbéré, dans la même position que le bassin 
de Doba au Tchad par rapport à la prolongation de  ce même axe lourd (cf. Fig. 2 in 
Collignon 1970). 
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Les affleurements de la région de Ngaoundéré 
A une dizaine de kilometres au SSE de Ngaoundéré, deux affleurements ont 

ét6 découverts, de dimensions malheureusement très restreintes ; l'un se trouve en 
outre au niveau de la zone cuirassée et les observations y sont malaisées. L'autre 
se situe dans la concession de I'lemvt à Wakwa et montre u n  quartzitefeldspathique 
gris beige diaclasé, en contact avec le socle granitique. I I  présente l'aspect d'un 
filon bien qu'aucune direction ne soit repérable, mais l'examen microscopique 
montre qu'il s'agit bien d'un quartzite. 

Deux interprétations sont possibles. I I  peut s'agir: 

-soit de "dykes clastiques", résultant du remplissage de fractures contemporaines 
ou immédiatement postérieures à la sédimentation, alors que les sédiments 
n'étaient pas encore consolid6s. 

-soit-comme au S.E. de la Vina-d'un grès quartzifié le long de la faille bordière 
d'un bassin. 

I I  n'est pas possible de choisir actuellement entre ces deux interprétations, 
mais dans les deux cas la signification de ces témoins reste la même : ils montrent 
que le Crétacé a pu s'étendre largement sur ce qui est devenu ultérieurement le 
horst de l'Adamaoua ; I'érosion n'a respecté-en déhors de la protection des 
basaltes tout au moins-que ces témoins particulierement résistants du fait de 
leur quartzitisation. 
La formation de Kontcha, dont i l  est question ci-dessous, fournit une autre 
indication en ce sens. Quelques blocs de grès, ressemblant 3 celui de Ngaoundéré, 
ont également été trouvés sous les cuirasses bauxitiques de Minim-Martap (S. E. 
BELI NGA, renseignement personnel), 

Le bassin de Kontcha 
Situ6 à l'extrémité N.W. de l'Adamaoua, sur le mayo Déo, le petit bassin de 

Kontcha se poursuit au Nigéria, ou i l  ne semble pas avoir ét6 étudié (la dernière 
carte générale de Nigeria, de 1964, ne le figure pas). Koch y a relevé la coupe 
suivante, de haut en bas : 

Tufs violacés 
Grès blancs grossiers et feldspathiques 
Niveau de grès gris à éléments charbonneux (e=l O m) 
Basalte 
Grès grossiers surmontés par des bancs à galets (pendage 1 O, e=300 m) 
Grès et argiles lie de vin en blancs alternes (pendage 25' N N E  e=500 m ?) 
La structure est synclinale et le bassin est limité par deux failles. 
Avec rhserves, Koch a proposé un  age Crétacé inferieur pour le premier 
niveau et Crétacé moyen pour les autres. 

Une rapide visite du bassin (Vincent 1968, inédit) permet d'amener quelques 
précisions nouvelles. I I  n'y a pas de discordance entre le premier niveau et les 
suivants, les pendages variant assez régulièrement de 25O à 1 OO. I I  y a des passages 
lateraux entre les argiles et grès inférieurs, par I'intermbdiaire de marnes à gros 
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rognons calcaires fossilifères; les fossiles sont surtout de lamellibranches mal 
conservés, non déterminables. Les marnes à rognons calcaires fossilifères, d'aspect 
très caractéristique, ressemblent exactement à celles de la formation de  Lamé du 
Tchad et du mayo Kebbi au Cameroun, Une étude micropaléontologique des 
marnes est en cours. Provisoirement, nous considérerons que l'ensemble de 
couches de Kontcha est I'équivalent de la formation de Lamé et qu'elles indiquent, 
comme au Tchad, une 'influence marine'. 

Conclusion 

La revue rapide des affleurements crétacés de l'Adamaoua en dehors du foss6 
Sud montre que le Crétacé a dû recouvrir largement la région avant sa surrection. 
Si le caractère marin du calcaire de Kontcha se  confirmait, cela montrerait que 
les influencss marines de la Bénoué nigériane ne se sont pas limitées à ce qui 
est actuellement le bassin de  la Bénoué. 

Par contre les conglomérats polygéniques à gros déments n'ont jusqu'ici pas 
été trouvés en dehors d u  fossé du Sud-Adamaoual. L'originalité de ce fossé ne 
réside donc pas dans la présence de Crétacé, mais dans la presence d'un faciès 
molassique de piedmont du Crétacé, qui lui donne toute sa signification tectonique 
et paléogéographique. 

Le Fossé du Sud-Adamaoua : Conclusions et Comparaisons 

Structure 
Les coupes qui nous paraissent rendre le mieux compte de l'ensemble des 
données actuelles sont celles des figures 6a et 6b. La coupe synthétique 6c essaie 
de rétablir la situation après le métamorphisme et avant la tectonique récente. 
Le fossé est représenté comme u n  graben dissymétrique, ou plus exactement u n  
"demigraben". La faille Nord, largeme,nt prépondérante, est une 'faille normale 
contraire'. Ce choix parait justifié par l'absence de signes de compression : tout 
indique au contraire une extension. 

Ce style tectonique donnant des grabens dissymétriques est connu ailleurs; 
i l  est très fréquent-à une toute autre échelle-dans les rift valleys de l'Est africain 
(cf. Baker, Dixey 1965). Les "synclinaux" wealdiens du Nord-Caméroun en sont 
assez proches (Roch 1953), et ce n'est sans doute pas une coincidence, mais la 
manifestation des mêmes forces au  Crétacé inférieur. 

Age 
La présence des conglomérats grossiers découle, nous l'avons vu, des mouve- 
ments verticaux ayant produit la première surrection de l'Adamaoua. II y a tout 
lieu de penser que ces mouvements ont été contemporains de ceux qui, dans le 
pays Fali du Nord-Cameroun, ont produit les "synclinaux" wealdiens, au cours 
d'un Crétacé inférieur mal daté. Ces mouvements sont également responsables 

1 Ils existent au Nord de la region etudiée ici, si on l'admet I'interpretation suivant laquelle la "forma- 
tion de Mangbei" est Cr6tac6 (cf. Vincent 1969). 
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de  la formation du horst de Poli-ceci en admettant I'Qquivalence des conglo- 
mérats du Sud avec ceux de  la formation de Mangbei dont i l  n'est pas question ici. 

Le remplissage du fossé Sud-Adamaoua a été parallèlisé avec la formation de  
Lamé (au moins pour sa partie la plus récente). L'âge de celle-ci est compris 
entre I'Albien et le Turonien, ou plutôt les calcaires marins de Lamé sont soit 
albiens, soit turoniens, le Cénomanien étant régressif dans cette région. I I  n'est 
pas possible de prendre partie actuellement, et le terme de "Crétacé moyen" 
reste commode dans son impr6cision. La découverte des bois fossiles du Djérem 
incite cependant à attribuer u n  âge franchement Crétacé supérieur aux grès ; dans 
ce cas, les premiers mouvements pourraient être cénomaniens, responsables à la 
fois de  la regression constatée et des molasses conglomératiques. 
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