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Résumé 
Des corrélations sédimentoiogiques et  stratigraphiques effectuées dans trois zones d e  la 

Dépression 1nterandined'~qiiateiiret de  récentesdatations radiométriqiiespermcttentdecompléter les 
connaissancesstratigraphiqiies duTertiaireet du Quaternairedecette partiedcs Andes. La dynamique 
sédimentaire, identique dansces trois zones de la Dépression Interandine, est caractéristique d'un bassin 
sédimentaire intra-arc depuis le Tertiaire supérieur. 

Mots-clés : Strntigmpliie, Tertinire, Qunturrmirt, Ades, &qimterrr. 

ESTRATIGRAFfA DE LOS DEPóSITOS TERCIARIOS Y CUATERNARIOS DE LA 
D E P R E S I ~ N  INTERANDINA DEL ECUADOR (ENTRE oo Y 20 iss) 

Resumen 
Correlaciones hechas en tres zonas de la Deyresicin Interandina del Ecuador a partir del análisis 

estratigrifico, sedimentolbgico y dataciones radiométricas permiten complementar los datos 
estratigr6ficosconocidosyprecisarla erìaddelosdepdsitosrecienhs. Ladin.imicasedimentaria,similar 
en las tres zonas de la Depresibn Interandina es característica de tina cuenca sedimentaria intra-arco 
desde el Terciario superior. 
Palabras claves: Estmti'TrnJn, Tercinrio, Cimtertinrio, Ades, Eamtfor. 

TERTIARY AND QUATERNARY STRATIGRAPHY OF THE DEPOSITS OF THE 
INTERANDEAN DEPRESSION OF ECUADOR (BETWEEN O' AND 2' 15's) 

Abstract 
Uncierstandingof thestratigraphy ofTertiary and Qua ternary rocksof tlieEcuadorianTnterandean 

Depression is refined by stratigraphicand seclimentological correlations, as well as by radiometric age 
determinatioils.TliesedimentologicaI dynamics,similar within the tlireestiiciy areas of the Interandean 
Depression, are characteristic of a n  intra-arc basin since the Late Cenozoic. 
Key words: Slrnt&rnp/iy, Terfinry, Qiintcrtinry, Amfcs, Ecimcfiir. 
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INTRODUCTION 
La Ddprcssion Intcrandine est un él6ment morphostructural majcur des Andes 

d’Équateur et de Colombie qui s’Ctcnd de 0’30’ N à 2’15’s. Cette ddprcssion tectonique en 
forme de synclinorium (Lavenu et nl., 1995) est bordée, en faille inverse, par les terrains 
allochtones océaniques de  la CordillCre occidentaleet les terrains autochtones de la Cordilkre 
orientale (Case et nl., 1971 ; 1973 ; Campbell, 1974a ; 1974b ; 1975 ; Feininger & Bristow, 1980 
; Feininger & Seguin, 1983 ; McCourt et RI., 1984 ; Lebrat et nl., 1985) (Fig. 1). Au sud, les 
sédiments de la dépression reposent en contact stratigraphique sur les reliefs du substratum 
volcanique de la Cordillere occidcntale. I1 ne semble pas que cette limite soit tectonique. 

Le remplissage de la Dépression est constitué de ddpats tertiaires et quatemaires 
continentaux volcanoclastiques, fluviatiles et palustres étudiés par de nombreux autcurs 
(e.g. Estrada, 1941;Saucr, 1950;1955;1965;Bonifaz,1972; DCGM,1980c;Vcra, 1983;Bcate, 
1985 ; Clappcrton & McEwan, 1985 ; Clapperton & Vera, 1986 ; Noblet et nl., 1986 ; Vera & 
Lopez, 1986 ; Barbcri et nl., 1988 ; Hall & Bcate, 1991). 

Des datations rfcentcs (Lavenu et al., 1992) effcctudcs aprks un travail dc terrain 
ddtaillé, permcttcnt de compldtcr les connaissanccs stratigraphiqucs actucllcs ct dc prdciser 
1’9ge des dép6ts réccnts dc la Dirprcssion Intcrandine. L’analysc du volcanisme holocc‘ne 
n’est pas abordée ici (6 bibliographie hi Hall, 1977 ct Moths,  1991). 

Les corrélations stratigraphiqucs effectudes dans trois zones dc la Depression 
Interandine d’Équatcur (Alausi, Ambato, Quito) pcrmcttcnt de montrer que la dynamique 
sedimentaire, similaire dans ces trois zoncs, est caractdristique d’un bassin sedimentaire 
intra-arc depuis le Tcrtiaire supirricur. 

1. STRATIGRAPHIE 
La majeure partie dcs ddp6ts du ccntrc et du sud dc la Dfprcssion Intcrandine cst 

recouverte par ICs produits volcaniqucs de stratovolcans quatcrnaircs. Ccpcndan t, du sud au 
nord, trois zones permcttcnt d’observer les sdrics antdricurcs : la zone d’hlausi-Riobamba, 
la zone d’Ambato-Latacunga et la zone de Quito (Fig. 2). 

1. 1. La zane d’Alausi-Riobamba 
1. I. I. L’Uniti Huigrn 

L‘Unit6 Huigra constitue IC substratum dcs terrains dtudids dans la zone d’Alausi- 
Riobamba. Ccttc unit6 dffinic par Egiicz et nl. (1992) corrcspond à dcs dCp0ts volcaniqucs ct 
volcano-sédimentaires contincntaux. D’aprc‘s ccs autcurs, cllc serait en contact tectonique 
avec les terrains accrdtirs d‘affinité ociraniquc dc la CordillCre occidcntale. Elle a été datire iï 
35,5 k 1,3 Ma et 27,2 k 0,9 Ma (Lavcnu et nl., 1992), ce qui la situe entre I’Éocc‘nc supdricur et 
1’OligocCne supdricur (cf. Odin, 1994). 

’ 1. 1. 2. Ln F(JrIltnkicJt2 Almisi 

La Formation Alausi (DGGM, 1975) rcpose en discordancc angulaire sur l’unité 
précedente (Egüez et nl., 1992). Elle est constitude principalement dc lavcs anddsitiqucs ct 
rhyolitiques ainsi que de dép6ts contincntaux volcano-sddimcntaircs. Des datations 
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Fig. 1 -Carte géologique schématique du sud de la Dépression Interandine d'Équateur 
(d'après Lavenu e t  al., 1995, modifié). 

1 - Dépôts quaternaires ; 2 - Dépôts volcaniques quaternaires ; 3 - Dépdts volcaniques pliocènes ; 
4 - Sédiments pliocènes ; 5 - Sédiments et dépôts volcaniques miocènes ; 6 - Dépôts oligocènes ; 
7 -Cordillère occidentale ; 8 -Cordillère orientale ; a - flexures ; b - failles et failles inverses. Ch : caldera 
Chalupas ;I : volcan Ilaló ; S : volcan Sagoatoa. 
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QUITO-GUAY LLABAMBA AMBATO-LATACUNGA ALAUSI-RIOBAMBA 

Fig. 2 - Corrélations stratigraphiques et lithostratigraphiques entre les différentes formations décrites dans les régions de Quito, au nord, de 
Latacunga et d’Alausi au sud. 
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L- radiométriques à 8,12 k 0,l Ma, 7,l f 0,3 Ma (Barberi et nl., 1988) et 7,9 f 0,4 Ma (Lavenu et 
al., 1992) lui conft'rent un âge mioche supérieur. Son épaisseur est estimée à plus de 1500 m 
(DGGM, 1975). 

1. I ,  3. Ln Forrrintion Sicnlpa 

La Formation Sicalpa (DGCM,1976) est constituée essenticllemcnt de roches 
volcaniques (pyroclastitcs et coulécs) dfposécs en milieu continental (fluviatile et lacustre) 
(DGGM, 197% ; Baldock, 1982 ; Egücz cl al., 1992). Cette formation est datée du  Pliocène B 
3,59k0,28Ma et2,65f.0,21 Ma (Lavenuclal., 1992).Cesdatationsmontrcntque IaFormation 
Sicalpa est plus jeune que la Formation Alausi, mais le contact entre ces dcux formations n'a 
pas été observé. 

1. 1. 4. l n  Fornintion Pnlrrrira 
La Formation Palmira d u  Pléistocène (DCGM, 1975 ; Baldock, 1982) est composée d e  

conglomérats fluviatilcs danslcsquclss'intcrcalcnt des pyroclastitcs cn couchesccntimétriques 
5 métriques. Son épaisscur pourrait attcindrc plusicurs centaines de mQtrcs (DGGM, 1978a). 
Une discordancc angulaire entrc lcs formations Sicalpa et Palmira a été observée entre 
Riobambact Alausi. Danscescctcur, la Formation Palmira s'cst d6posécdans dcs pal6ovallCes 
avec un scns de palCocourant (- E-W) transvcrsc par rapport aux bordurcs. L'apparition d e  
ces conglomfrats correspond i un changcmcnt important de la dynamique sddimcntairc lié 
à des phénomt'ncs climatiqucs ct/ou tcctoniqucs. 

1. 1. 5. lcs dc'p6ts volcnrrìqiies rc'cctrts 
Nous cmployons cc tcrmc pour dcsigncr des dép8ts volcaniqucs réccnts postérieurs 

au tuf Chalupas. Sur les cartcs gfologiqucs, ccs dépôts sont mcntionnés sous le terme d e  
Cangahua. Ce tcrmequcchua (principalcs réffrcnccs in Bristow &Hoffstcttcr, 1977;Bonifaz, 
1977;Clappcrton&Vcra, 1986)cstambigucar i laftfuti l idau d6partpourdi.signcrun type 
de sol ocrc-kaki et induré (Wisse, 1854) ct repris pour d f s i g ~ ~ c r  un cnscmble de d6pÔts 
volcano-sédimcntaircs réccnts et dc lithologic varice (DGGM, 197%; 1980b; 1980~;  Vcra & 
Lopcz, 1986). Leur distribution g6ographiquc est importantc : ils rccouvrcnt la topographie 
actuelkdela Cordillikcdcpuis Icccntrc de Ia Colombie, au nord, jusqu'B la latitudcde2"30'S 
en Équatcur (Hall & Bcatc, 1991). Ils pcuvcnt attcindrc unc épaisscur de 100 m. Ces dépôts 
de retombées pyroclastiqucs, souvcnt rcsédimcntfs par les cours d'eau et  parfois 
pédogénétisés, ont pour principale caractfristiquc dc recouvrir unc pal6otopographie et d e  
draper Ics rclicfs. L'âgc de ccs d6pCts est mal défini. À Punin, 10 km au sud d c  Riobamba, ils 
ont fourni une importantc faune d u  Plfistoche tardif (Hoffstcttcr, 1986) (age Lujanien 
supérieur). 

1. 2. La zone d'Ambato-Latacunga 
1. 2. I. l n  Fortiintiom Mnciiclri 
Des roches d'âge Éocenc inffricur, diabases ct pyroclastitcs, afflcurcnt dans la 

Dépression Inkcrandine (51,S-t 2.5 Ma ; Cotccchia & Zczza, 1969). Elles sont rccouvcrtcs en 
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discordance par la Formation Latacunga à l'est d'Ambato. Pour Baidock (1982) ces roches 
pourraient appartenir à la Formation Macuchi, groupe de roches volcaniques liées au 
fonctionnement d'un arc volcanique océanique accrété au continent au Cretacé supérieur/ 
Éocène et constituant l'essentiel de la Cordillère occidentale, de3"S à la frontiere fiquateUr/ 
Colombie. 

I. 2. 2. Ln Forrrintion Murnspnmbn 

A l'ouest de Latacunga, dans la Cordillère occidentale, cette formation affleure sur 
une faible superficie où elle repose directement sur la Formation Macuchi (DGGM, 1980a ; 
Baldock, 1982) (Fig. 3). La Formation Moraspamba est composée de conglomérats, brèches 
volcaniques, grès et lutites continentaux, Son épaisseur dépasserait 500 m ; elle est attribuée 
au Néogène en l'absence de tout critère de datation (DCGM, 1980a ; Baldock, 1982). 

W 
I W. COROtLLEßA 

E 
E CORDILLERA I 

I 
o Zkm 

Fig. 3 - Coupe interprétative de la Dépression Interandine i la latitude de Latacunga 
(d'après Lavenu et al., 1995, modifié). 

1 - Substratum anté-Miocène ; 2 - Formation Moraspamba ; 3 - Formation Pisayambo ; 4 - Formation 
Sicalpa ; 5 - Formation Latacunga et Quaternaire indifférencié. 

1. 2. 3. Ln Foriilntiur1 Pisnyanibo 
La Formation Pisayambo, subhorizontale, recouvre en discordancc angulaire, h la 

fois les roches métamorphiques de la Cordillère oricntale (Kcnncrlcy, 1971 ; Baldock, 1982) 
et la Formation Moraspamba dans la Cordillère occidcntale (Lavcnu et d., 1995). La 
Formation Pisayambo n'apparaît pas h l'a fflcurcment dans la Depression Interandine oÙ elle 
a éti: cartographiee à tort (DGGM, 1978b ; 1980a) ; elle correspond ici en fait h la partie 
inférieure de la Formation Latacunga (voir Lavenu et nl., 1992). I1 s'agit d'un ensemble de 
dépôts volcaniques et volcanoclastiqucs divises en dcux sous-enscmblcs (Baldock, 1982 ; 
Almeida & Beate, 1983) : une séric de typc acide à la base (dacites, rhyolitcs, pyroclastites) 
surmontée par dcscoulées andésitiquesct basal tiqucs. Cctcnscmblcconstituc lcsoubasscment 
des stratovolcans plio-quatcmaircs (DCCM, 1976). Dans la Cordillere occidcntale, la Formation 
Pisayambo a une épaisscur qui ne dépasserait pas actuellcmcnt 1000 m. Ailleurs, elk 
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dépasserait 2000 m (Baldock, 1982). Une coulfe andésitique de la base d e  la Formation 
Pisayamboadonnt.unâgeK/Arcntre 10,0+ 1,3Ma (roche totale)et9,1+0,5Ma (plagioclase) 
(Lavenu ctnl., 1992). Barbcri et nl. (1988) ont date le soubassement du  stratovolcan Quilotoa 
2 6,1+0,6 Ma. Cet âgccorrcspondrait au sommet de la Formation Pisayambo quiserait donc 
du  Miocène supérieur. 

1. 2. 4. Ln Formnfion Lntnciingn 

La Formation Latacunga, localisée h la Depression Interandine et dont on n’observe 
pas la base à l’affleurement, est constitufe de deux unités (Ddvila, 1990 ; Lavenu et al., 1992). 
La première unité (U,) est constituée d’une série volcano-shdimcntaire comprenant des 
lahars, des coulfcs andésitiques, des coulées de boue, des brèches volcaniques qui passent 
vers le sommet d e  cette unité h des d6pbts indur& fluviatiles fins à lacustres, puisà des dépôts 
fluviatiles plus grossiers, eux aussi indur& (diamctre des galets d e  quelques cm). Vers le 
sommet, les d6p6ts plus grossiers sont à relier h des modifications climatiques &/ou 
tectoniques. La deuxicme unité (U,) est representhe par des d6pbts fluviatiles en tresse 
grossiers peu indures (diamètre d‘environ 10 cm), dans lesquels s’intcrcalcnt, à l’ouest du 
bassin, des dep6i.s lacustres argileux Cpais. Au sommet de l’unit6 U,, ces depbts fluviatiles 
deviennent plus fins, les congIom5.rat.s sont absents ct les produits volcaniques rcsfdimcnths 
prédomincnt. Généralement e t  près des bordures, les pal6ocourants sont E-W, 
perpendiculaires aux bordures. 

Dcs deforma tions synsfdimcnta ires (discordanccssyns6dimcntaircs) affectant l’unité 
U, témoignent d’une augmentation d e  I’activite tectonique qui debute probablement dès la 
fin du ddp6t de l’unité U, comme en tdmoigne I’arrivde des conglonii.rats. Aiitdricuremcnt, 
la Formation Latacunga regroupait l’unit6 U, et IC d6p6t ignimbritiquc Chalupas sus-jaccnt 
(DCGM, 1980a). Elle a 6tC rcdefinic en 1992 par Lavenu cf nl. qui y incluent l’unité U,, 
anciennement attribuee à la Formation I’isayambo et qui en excluent le tuf ignimbritique 
Chalupassus-jaccntparcequ’ilencstsfpar6parunediscordanccan~ulairc.hI‘cstd’Ambato 
la Formation Latacunga atteint une Cpaisscur d’environ 500 à 600 m. Elle est en contact avec 
des roches volcaniques vert sombre (diabases et pyroclastitcs) dat6cs dc l’Éoche inf6ricur 
(Cotecchia & Zczza, 1969). Des couMcs de laves andfsitiques ont eté dat6cs en trois sites 
diff&ents, dans la pirtie sommitale d e  la premi& unit6 (Lavenu cl nl., 1992) : à Latacunga, 
1,85+0,19Ma, à l‘est d’Ambato, 1,73&0,35Ma et sur le flancoricntal d u  volcanSagoatoa au 
nord d’Ambato, 1,40+ 0,29 Ma. Ces données situent stratigraphiqucmcnt cette formationà 
la limite Plioc~ne~Pléistoc~ne. 

La Formation Latacunga, dl.foorm6el est recoup6e par unesurface d‘erosion marquee 
par des chenaux remplis d e  conglom&ats fluviatiles qui prfcfdcnt localcmcnt IC dhpôt du 
tuf Chalupas. 

1. 2. 5. Le f¿lf Cllnz¿/pns 

C’est un dfp6t volcanique ignimbritique non consolid6, d‘extension regionale 
(2000 km,), qui peut atteindre plus de 50 m d’6paisscur (Beate, 1985 ; 1989). Cet auteur le 
divise en trois membres : 

-une partie basale épaisse d e  1 m, constitudc de lapillis de pierre ponce (projections 
aériennes) ; 
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- une partie centrale de 30 à 40 m d'épaisseur, qui est le flux pyroclastique stricto 
sensus, massif, non consolidé ; 
-une partie sommitale, de 5 à 10 md'épaisseur, souvent séparée de la précédente par 
une surface d'érosion et consti tuée par des dépôts de coulkes pyroclastiques de faible 
densité (nsh cloud sitrge deposits) et de retombées pyroclastiques, en fines laminations 
planes ou obliques mais aussi par du matériel redéposé en milieu aqueux. 
I1 s'agit là d'une séquence ignimbritique typique avec des retombées de projections 

aériennes (nirjinll et bnse surge deposits) précédant la coulée pyroclastique de haute densité 
(ignittibriteoupitttiice-flowdeposit) dontlepassageérodeleplussouventune trèsgrandepartie 
desdépôtsprhrseurs.  La coulée ignimbritiqueestelle-mêmesurmontéepardesretombées 
aériennes, ainsi que par des dépôts de coulée de faible densité (particules les plus légères 
formant un courant de faible densité au-dessus de la coulée ignimbritiquc en mouvement). 
Enfin, desdépôtssont resédimentéscn milicuxaqueuxparlescoursd'eau qui ontreprisleur 
circulation après l'événément volcanique. Cette ignimbrite n'est pas datée mais Barberi et al. 
(1988) indiquent un âge de 1,21 f 0,05 Ma correspondant à des émissions de la caldera 
Chalupas dont elle est issue. On peut penser que cet âge correspond aussi à celui du tuf 
Chalupas puisqu'il vient en discordance sur la Formation Latacunga dont le sommet a été 
daté entre 1,8 et 1,4 Ma. 

? 
1 

2. 2. 6.  Les dépûts volcnniqiies récettts 
Dansla rfgiondeLatacunga,cesdépGts (Cangahua) sontpostéricursau tuf Chalupas 

(1,21 Ma) ; le fossile Copritiisplmcrn ecimrlorietisis les situe dans le Pléistocène (Sauer, 1955). 

1. 3. La zone de Quito nord : Guayllabamba 
À 20 km au NE de Quito, l'érosion fluviatile permet d'étudicr une bonne section des 

dépôts. C'est sur les bordures du nord de la cuvette de Guayllabamba que les affleurements 
sont les plus représentatifs car son centre présente d e  nombreux glisscmcnts reccnts. La 
coupe lithostratigraphique présentée dans la figure 2 a une puissance totale d'environ 
1500 m. 

Le substratum est constitué par un microgabbro en colonnes avec intcrcalations de 
niveaux schisteux à empreintes de feuilles au sommet. Bien exposé dans le lit du Rio 
Cuayllabamba, il appartiendrait selon la carte géologique EI Quinche (DCCM, 1980a) 3 la 
formationMacuchi d'âgccrétacésupéricurà Éoche.Sansdiscordanccapparcnte,ccniveau 
est surmonté par quatre ensembles principaux constituant IC remplissage réccnt de la 
Dépression Interandine, du bas vers le haut : Ics formations Pisque, San Miguel, Chiche et les 
dépôts pyroclastiques connus sous IC nom de Cangahua. Ces enscmblcs identifiés par les 
termes génériques rencontrés dans la littérature sont rcdéfinis. 

I .  3. 1. La Forttiation Pisque 
LaFormationPisque, épaisse de 1000 m, débute par des dépGts volcano-sédimentaires 

de couleur claire composés de grès tufacés, de lahars et de coulées boucuscs (debris flow). 
Après une lacune d'observation d'une centaine de  metres, des dépôts identiques 
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réapparaissent dans lcsqucls s‘intcrcalcnt des niveaux conglomératiques fluviatiles. Leur 
fréquence diminue vers le sommet. Un épisode volcanique important est marqué par la 
présence de coulécs et de brhchcs basaltiqucs monogbniques dont la datation est cn cours. 
L‘épaisseur obscrvfe sur le bord oucst du bassin est de 150 m environ mais vcrs l‘est les 
dépôts peuvent atteindre 300 m. Ceci est cn accord avec l’hypothèse sclon laquclle ICs centres 
d’emission de cescoulécsscsituaicnt à l‘est du bassin (DCGbl, 1982a ; 1982b). Les dcux ccnts 
dcrnicrsm6trcsdccette formationsecomposcntdedépbts Iacustrcs fincmentliti.s,constitui.s 
de gr& à laminations obliques, d’argilcs et de limons, avec intcrcalations d e  niveaux de 
ponces et de cendres volcaniqucs. Au sommct de la Formation Pisque apparaissent des 
glissemcnts synsfdimentaires. Les mcsurcs de paldocourants effcctudcs dans Ics niveaux 
fluviatilcs sous-jaccnts aux coul6cs basal tiques (imbrications de galets) ind iqucnt un transport 
depuis le sud vers le nord. Des laminations parallhlcs obliques observées dans Ics sédimcnts 
lacustres sus-jacents aux couli.cs basaltiqucs indiquent une progradation dcs di.pGts vers le 
nord-est. Des travaux de terrain detailles montrent l’implication dc coulécs volcaniques 
(dat6es entre 1,32 k 0,13 M a  et 1,17+ 0,lO Ma, Barbcri et nl., 1988) dans les sédimcnts fluvio- 
lacustres qui pourraient Btre, sur la bordure ouest du bassin, un equivalent volcanique de la 
FormationPisquc. Ausud-estdcQuito,dcsi.missionsdu volcan Ilalo,dat&sà 1,62+0,16iMa 
(Barberi et al., 1988), ont probablement alimenté le bassin. 

1. 3. 2 .  Ln Forrrrntioti Sait M i p d  
I1 s‘agit d‘un cnscmble de sédiments d6posi.s cn milieu lacustrc tcctoniqucmcnt tr6s 

instable. Ils surmontent la Formation Pisquc, localcmcnt en discordance, ct sont .&parés dcs 
d&p8tssubhorizontauxdela FormationChichepar uncdiscontinuit6importantc.L’i.paisscur 
minimale dc la Formation San Migucl cst dc 250 m. Lithologiqucmcnt Ics d6pbts nc sont pas 
diffbrcnts de ccuxdu sommct dc la Formation Pisquc. Ils’agit dc nivcaux fins principalement 
volcaniques ddposb en milieu lacustre. De nombrcuscs structures tcllcs que dcs slumps de 
taille centimetrique à ddcametriquc, des failles synsi.dimcntaircs, normales ct inverses ainsi 
que des olistolitcs, témoigncnt d’une grandc instabilité lors d e  la s6dimcntation. Vers le 
sommet de ccttc formakion les nivcaux de pyroclastitcs sont moins ddform6s. Sur le bord 
oucst d u  bassin lcscouclicssommitalcs dc ccttc formation vicnncntcn discordancc angulaire 
sur lesniveaux lacustresbascul6sdu sommctdcla Formation Pisquc (discordancc progressive). 
On peut donc penser quc I’instabilitc! durant IC depôt dc la Formation San Migucl est due à 
une mobilité des bordures du  bassin. En fait IC milicu dc depôt ne varic pas entre le sommet 
dela Formation Pisque et la Formation San Migucl : il s’agit, pour IC sommet dc la premil‘re 
formation, de la sedimenta tion de produits volcaniqucs cn milieu lacustre tranquille et pour 
la seconde formation de depbts lacustres syntcctoniqucs. 

1. 3. 3. Ln Forriiatiori Chiclie - 

Elle rcpose en discordance angulaire sur la Formation San Migucl. LCS depôts 
subhorizontaux qui Ia composcntsont csscnticilemcnt volcaniques ct prdscntcnt une 6paisscur 
totale d e  250 m. Les 150 à 180 prcmicrs mL\trcs sont composes dc depfts volcanoclastiques 
tek que lahars et pyroclastitcs d6posi.s cn milicu lacustre dans lcsqucls s’iiitcrcalcnt, dans la 
Partiesupéricurc,des niveaux fluviatiles conglomeratiqucs ctgrescuxà laminations obliques 
arquées. Nous avons trouve au sommct dc ce prcmicr cnscmblc Ics ossements d‘un édcnté 
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d u  Pléistocène qui pourrait étre Glossotlrcriurri (C. de Muizon, com. pers.). Deux niveaux 
blancs de ponces, d e  cinq metres chacun sfparés par un niveau discontinu, scrvcnt de bancs 
repkres et se suivent dans tout le bassin. Les trente à cinquante dcrnicrs mètres sont 
constitués par des cendres en bancs plus minces dans lesqucls apparaissent des paléosols 
développfsen contexte volcaniqueactif. L’occurrencedeces paldosols indique uncomblement 
du  lac. 

I .  3. 4. DipySts Pyroclnstiques Ricetits 
Composés de cendres volcaniques et de niveaux de ponccs, ils se dfposent après une 

pfriode d‘érosion. Ces dfpôts corrcspondcnt à la Cangahua dcs cartes gfologiques (DCGM, 
1980a;1980b; 1980~). Leur épaisseurvaricdequclqucsm6trcsB quclqucsdizaincs demEtres. 
Denombreux restcsde mammifi.resdu Pléistoci.ne tardif,corrcspondanth la faune dePunin 
(Hoffstctter, 1986) y ont ét6 rdcolt6s aux alcntours d e  Qui to. A une ccntainc dc kilomhtres au 
nord-est de Quito, Ficcarclli et d. (1993) signalcnt, dans la Cangnhua, la dfcouverte de 
Glossoflrcritirri Mnznrrin rtflrra du Pléistochw tard if. 

1. 4, La zone de Quito sud : Sangolqui 
A l 0  kmau sud-est dcQuito,d’aprc‘snosobservations,la coupcdu RioChiche dfcritc 

par Clapperton & Vera (1986) intfrcssc la Formation Chiche dans sa majeure partie. Pour ces 
auteurs, Ics30prcmiers mc‘trcs corrcspondcnt à dcs conglomfrats subangulcux,volcaniques, 
cimcntfs (1ahars)provcnantdu sud ;ilssontsurmontfspar50m dc depats fluviatilcsàgalcts 
subarrondis, en bancs plus fins, sc rfpetant sfqucnticllcmcnt et dans Icsqucls s’intcrcalcnt 
dcsbancs dcccndresct dc ponccs. La particsus-jaccntc, moinsconsolid&,cst csscnticllcment 
volcanique, mieux stratifife ct compos& dc matdricl moins grossicr. E l k  a unc Gpaisseur 
d’environ 20 m. Dans ces d6p6ts fluviatilcs, dcs palfosols intcrstratififs marquent des 
épisodcs d‘fvolution dcs sols à l’air librc. Ils sont rccouvcrts par dcs niveaux pyroclastiqucs. 
Le sommet de la coupe est caractérisi. par dcux niveaux pyroclastiqucs blancs (ponce) épais 
de 1 à 5 mhtres, surmontfs par une dizoinc d c  mEtrcs dc sbdimcnts volcaniqucs fins à 
paléosols. Les dcux niveaux pyroclastiqucs sont dquivalcnts à ccux rcncontrfs dans la zone 
de Quito-Guayllabamba ct  corrcspondcnt à la partie sommitale de la Formation Chiche. 
Sculs Ics 4 à 5 dcmicrs mctrcs rcprescntcnt la Cangahua. Dans cc mCme sitc ct au-dessous 
des deux bancs dcponce, Hoffstcttcr (1986) s ipalcunc association faunistiquede mammifhrcs 
du  PlCistocEne supfricur (faune chich6cnnc du Lujanicn S.I.). Pour cct auteur, cctte faune 
seraità la fois diffcrcntcct plusancicnnc quc ccllc dfcritc dans la Canphua  de Punin (faune 
puninicnne du Pl6istocc‘nc tardif). 

2. CORRCLATIONS LITHOSTRATICRAPHIQUES 
La figurc2 montreIcscorr6IationslitIiostratigrap\iiqucsqucl‘on pcutftablir cntrc IC: 

Lcsrochcslcspliisaiicicnncsconnucsà I‘afflcurcmcnt dansla Dfprcssion Intcrandinc 
trois zones etudifcs. 

sont des diabases et des pyroclastitcs datfcs de I’Éoci?nc inféricur (51 st: 2,5 Ma ; Cotccchia 
Zczza, 1969). Il faut noter que ccs rochcssont dircctcmcnt recouvcrtcs cn discordance par 
FormationLatacunga du Plio-Pl6istoci.nc. Elks formcntdonclesubstratum de Ia Dfprcssior 
Intcrandine localcmcnt porté à l’afflcurcmcnt par dcs faillcs invcrscs. 
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Les premiers dépôts volcano-sédimcntaires post-Éocène connus sont ceux de l'Unité 
Huigra. Datés de l'Oligocène, ils sont l'équivalent de la Formation Saraguro, connue plus au 
sud. La Formation Moraspamba, comprise entre la Formation Macuchi (ant6 Oligocène) et 
la Formation Pisayambo (Mioche supérieur) pourrait être I'équivalcnt de l'Unité Huigra et  
de la Formation Saraguro. 

Au Miocène supérieur se déposcnt les formations Alausi et Pisayambo. Ces deux 
formations reposent en discordance sur lcs dépôts oligocènes. Bien que les 6léments de 
datation soient insuffisants pour conclure, il pourrait exister ici une importante lacune de 
depôts entre l'Oligocène supérieur et le Miocène supérieur. Ces formations, Alausi et 
Pisayambo, seraient un équivalent des formations Tarqui, comme le suggl'rent Hall & Bcate 
(1991) et Mangan, d u  sud de I'Équatcur. En effet, dcs datations radiométriqucs effcctuées 
dans ces dernihres formations 3 8,2 C 0,4 Ma (Lavenu et d., 1992) et 11,2 C 0,3 2 15,4 C 0,7 Ma 
(Barberi et al., 1988) leur attribuent dcs âgcs du Miocène moyen B sup6ricur. 

Au PliocEne, la sédimcntation continentale en contcxte volcanique se poursuit. La 
Formation Sicalpa représente les dépôts pliocènes les plus ancicns. Ses relations 
cartographiques avec la Formation Alausi, commc avec la Formation Latacunga, ne sont pas 
connucs. 

La Formation Latacunp préscntc dcs d6pcits datfs dc la limi te PliocEnc -PleistocEne. 
Elle est surmont6e, en discordance angulairc, par IC tuf Chalupas d'âgc PlfistocEnc. Dans la 
zone de Quito-Guayllabamba, la Formation Chichc est datfe du  Pl6istocEne supéricur et 
recouvre cn discordance angulairc lcs dfpôts de la Formation San Migucl. Bien quc les 
données radiométriqucs ne soient pas cncorc disponiblcs on suppose que IC sommet d e  la 
Formation Latacunga (U,) cst I'équivalcnt dc la Formation San Migucl. Ccttc hypothEsc est 
égalemcnt supportce par le fait qu'unc activit6 tcctoniquc importante accompagnc le dép6t 
de la Formation San Miguel et celui de l'unité supcricurc (U,) de la Formation Latacunga. 

Le tuf Chalupas ct Ics quclqucs sédiments fluvio-lacustres qui I'accompagncnt 
seraient I'équivalcnt de la Formation Chichc. Ces d6pcits pl&tocèncs, contemporains d'un 
volcanisme explosif important, rccouvrcnt en discordancc angulaire Ics formations sous- 
jacentes et sont eux-m&" surmontfs par des d6pcits discordants. 

Lesdépôtspyroclastiqucs réccnts, parfois rcsédimcntés et localement connuscomme 
Cangahua, succèdcnt aux précédcnts aprEs une importante phase d'6rosion dont l'origine 
rcste sans cxplication. Leur limitc stratigraphiquc inf6ricure cst inconnuc. Cependant, Ics 
dépôts sous-jaccnts du Lujanien indiqucnt un 9gc maximum d c  0,7 Ma (date limitc entre 
1'Enscnadicn et IC Lujanicn). D'autrcs estimations confErcnt 3 cette unite un âgc infcricur 2 
100000 ans (Mothcs & Hall, 1991) ou dcquclqucs milliers d'ann6cs (Bonifaz, 1972; 1977). CCS 
dépôts pyroclastiqucs couvrcnt donc au plus la période allant du 1'16istocEnc supericur (au 
plus 0,7 Ma) à l'Actuel. €. 

3. CONCLUSIONS 
La Deprcssion Intcrandinc se prfscntc comme unc unitémorphologiquc rcla tivemcnt 

bien définie entre Alausi et Quito. , 

Lscorrflationsentrelcs trois zoncsétudifcsmontrcnt dcssimilitudcsstra tigraphiqucs 
et ddimcntologiqucs. Les sérics nhogcncs ct plfistocErtes affleurant dans la DCprcssion 
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Interandine constituent, à notre avis, le remplissage d'un seul et meme bassin intra-arc 
s'étendant depuis Alausi jusqu'à Cuayllabamba. D'autres auteurs (Noblct et al., 1986) 
émettent cependant l'hypothèse de l'existcnce d e  plusieurs bassins. 

Les datations radiométriqucs indiquent que ce bassin commence 5 fonctionner à la 
base du  Miocène supérieur, vcrs 10 Ma. Les données structurales disponiblcs actuellemcnt 
ne permettent pas d e  caractériser le régimc tectonique qui en est 3 l'origine : régime en 
transtension (bassin en ouvcrturc), ou bicn régime en transpression ou régimc en compression 
(bassin de type M push downu) (Fig. 3). L'apparition d'une dépression va pcrmcttre le d6pOt 
des formations Alausi, Pisayambo et Sicalpa, du  Miocène supérieur au Pliocène supérieur 
sur un substratum d'âge oligocène (Unité Huigra). Durant le Quaternaire, la sédimentation 
se poursuit en contexte syntcctonique compressif et actuellemcn t, cettc région de la Depression 
Interandine est soumise à une sismicité superficielle due à une comprcssion E-W (voir 
références in Winter, 1990 ; Ego et al., 1993 ; Lavenu et nl., 1995). 

Un volcanisme intense accompagnc l'évolution d e  ce bassin. Des l'Oligocène, un arc 
volcanique fonctionne qui s'étend au moins dcpuis 4"30'S (Formation Saraguro) jusqu'à 2"s 
(Unité Huigra) et peut etreplusau nord jusqu'h la latitude 1"s (Formation Moraspamba). AU 
Miocène inféricur, le manque d'informations ne permet pas de savoir si I'activitC volcanique 
se poursuit. Toutcfoís, immédiatcmcnt au sud (bassin de Cuenca) une activité volcanique 
importante a été mise en évidcnce durant le Miocène inféricur (Kcnncrlcy, 1971 ; Baldock, 
1982 ; Noblct ef nl., 1988 ; Lavenu et al., 1992). Au Miocene moycn et supericur, l'arc 
volcanique s'étend depuis 4'30's jusqu'à 5"N cn Colombie, comme cn tCmoignc I'im portantc 
proportion d e  produits volcaniqucs rencontrés dans les bassins s6dimcntaircs contincntaux 
de ce segment des Andcs scptcnhionalcs. À partir du  Pliocene, l'activité volcanique cesse 
pratiqucmcnt entre 4"30'S ct 2"s alors quc l'arc demeure actif jusqu'à l'Actuel plus au nord. 
Ce phénomhe est expliqué par la différcncc d e  pente de la plaquc Nazca en subduction de 
part et d'autre dc la zonc de fracturc dc Grijalva (Barazangi & Isacks, 1976 ; Lonsdale & 
Klitgord, 1978). 

Le bassin dc la Déprcssion Intcrandinc a ét6 intcrprft6 comme un graben limité par 
des failles normalcs (Sauer, 1965 ; Cotccchia & Zczza, 1969 ; Hall & Ramon, 1978 ; Hall et al., 
1980;Ha11&Yepes,1980;Baldock, 1982; Hall & Wood,l985;Barbcrief al., 1988;Maldonado 
&Astudillo, 1989;Hall &Beate, 1991 ;Tibaldi & Ferrari, 1992). Des travauxréccnts montrent 
qu'il s'agit en fait d'un bassin en comprcssion de  type c<push down,, limité par dcs failles 
inverses (Lavenu et al., 1995). La nature meme du bassin et son fonctionncmcnt tardif 
(Mioche supérieur) le difffrcncie clairemcnt des bassins ititramon tagncux du sud de 
I'Équatcur (Noblet et al., 1988 ; Izquicrdo, 1991 ; Fierro, 1991 ; Mcdiavilla, 1991 ; Baudino et 
aZ.,1994). En cffctccsdcrnicrssontdcsbassinssurdécrochcmcntsqui apparaissenthlalimite 
Oligocène-Mioche. 

La région d'Alausi cst une zone charnicrc cntrc la Depression Interandine au nord et 
lcs bassins du sud. Elle joue le rôlc d'unc zone haute où il n'existe pas de dép6ts miocèncs 
inférieur et moycn (zone dc non-dépôt ou zone d'érosion). II pourrait s'agir d'unc zone de 
failles de direction NE-SW, dans IC prolongement dcs faillcs limitant h l'ouest le Golfe de 
Guayaquil et  se raccordant peut-Ctrc aux chcvaucllemcnts de la zone subandine. 

..... -.. I I . ..,,,,.,....,, " 
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