
 
 

 

 
 
 

RAPPORT FINAL 
2004 

 
 

Sous-projet SC7 
 
 
 

Étude des minéralisations en ÉGP du Complexe 
ophiolitique de Thetford Mines 

 
 

Par 
 

Jean H. Bédard*, Philippe Pagé**, Jean-Michel Schroetter**, 
Alain Tremblay***, et Valérie Bécu** 

 
*Commission géologique du Canada B Québec, 880 Chemin Sainte-Foy, Québec, PQ, Canada, G1S 2L2, 

jbedard@rncan.gc.ca, 
**Institut National de la Recherche Scientifique-Eau, Terre et Environnement, 880 Chemin Sainte-Foy, 

Québec, PQ, Canada, G1S 2L2, 
*** Département des Sciences de la Terre et de l’Atmosphère, Université du Québec à Montréal,  

C.P. 8888, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec), H3C 3P8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soumis à l’administration de DIVEX 
avril, 2004 – Québec 

 
DIVEX (PK - 6e étage), UQAM, C.P. 8888, Succ. Centre-Ville, Montréal, Québec, Canada  H3C 3P8 

Tél : (514) 987-3000 ext. 2354  Fax : (514) 987-7749  Courriel : info@divex.ca  Site web : www.divex.ca 
 



Projet DIVEX SC7 – Bédard : ÉGP dans l’Ophiolite de Thetford-Mines 
 
 
 

  1

RÉSUMÉ 

La ceinture ophiolitique du sud du Québec (COSQ) est 
constituée de terranes océaniques partiellement démembrés 
accrétés à la marge laurentienne à l’Ordovicien, et repris par 
des déformations au Silurien et Dévonien. Notre cartographie 
et les études structurales sur le Complexe Ophiolitique de 
Thetford-Mines (COTM) documentent une phase d’extension 
pré-obduction, donnant lieu à des failles (paléo)normales, et 
des surfaces érosionnelles intra- et supra-ophiolitiques. Le 
COTM contient la plupart des minéralisations en Cr-ÉGP 
connues dans le COSQ. Les gîtes de chromitite podiformes 
(largement épuisés) sont dans le manteau, une harzburgite 
réfractaire ayant perdue 20-25% de liquide magmatique. Les 
patrons d’ÉGP de cette harzburgite peuvent être simulés par 
la fusion partielle avec assemblages résiduels olivine + 
orthopyroxène + chromite, suggérant une absence de sulfures 
résiduels. Le Pt et Pd sont parfois anormalement enrichis, et 
pourraient avoir été introduits par une phase aqueuse associée 
à la subduction. La croûte inférieure est dominée par de la 
dunite avec des interlits (localement) de chromitite 
stratiforme (moy.1-3cm, localement>10m). Les faciès du 
manteau et de la croûte inférieure sont rarement minéralisés 
en ÉGP. La croûte moyenne est constituée de cycles de 
dunite / harzburgite / lherzolite / orthopyroxénite / webstérite 
/ clinopyroxénite / gabbro-norite / gabbro. Les donnés 
géochimiques préliminaires indiquent des enrichissements 
stratigraphiques systématiques en éléments traces 
incompatibles, et des appauvrissements en Mg-Cr-Ni et autres 
éléments compatibles, ce qui suggère la présence de 
chambres magmatiques (c.1Km). Des filons-couches de 
dunite et lherzolite compliquent le patron cependant. Des 
veines de chromitite, et des remplissages de brèche 
chromititiques enrichis en ÉGP coupent et remplacent des 
dunites (Hall) et pyroxénites (Starchrome) de la croûte 
moyenne, atteignant localement des teneurs de 20gr/ton 
Pt+Pd. Notre cartographie et nos travaux structuraux 
suggèrent que ces minéralisations sont associées à des failles 
pré-obduction, et pourraient avoir été générés par des 
concentrations de volatils enrichis en Cl-ÉGP formés dans 
des pièges au sommet d’intrusions boninitiques sous-
plaquantes, avec canalisation de ces fluides et déposition du 
minerai dans des failles ouvertes dans le toit. À Starchrome, 
les enrichissements en Pt-Pd semblent avoir peu de lien avec 
les patrons d’évolution magmatiques, et supportent 
l’hypothèse d’une introduction métasomatique par le biais de 
solutions hydrothermales. Des enrichissements en terres-rares 
légères associés avec la minéralisation et la présence de 
potarite (PdHg) sont compatibles avec cette hypothèse. 
L’existence de la potarite suggère que la géochimie de sol 
pour le mercure pourrait aider à localiser des nouveaux gîtes 
sous les dépots Quaternaires. Tous les cumulats du COTM 
analysés jusqu’à maintenant sont d’affinité boninitique, et 
sont probablement cosanguins avec les dykes de l’essaim 
filonien et les laves sus-jacentes. Les boninites sont 
typiquement magnésiennes et enrichies en Cr, Ni, H2O. Leur 
omniprésence dans le COTM implique un lien avec les 
minéralisations en Cr-ÉGP. La présence dans le COTM de 

surfaces érosionnelles atteignant le moho suggère le potentiel 
pour des minéralisations de type paléo-placer dans les roches 
sédimentaires immédiatement sus-jacente aux surfaces 
érosionnelles (base du mélange de St.Daniel). Le massif 
d’Asbestos est du même âge que le COTM et contient le 
même type de roches. Nous proposons une corrélation stricte 
avec le COTM, impliquant que le COA a lui aussi un fort 
potentiel pour le Cr et les ÉGP. Nos travaux de 
reconnaissance impliquent que cette corrélation pourrait 
s’étendre jusqu’à la frontière américaine. 
 

1. INTRODUCTION 

Les ophiolites de la Ceinture Ophiolitique du Sud du 
Québec (COSQ, Fig.1) sont une ressource historique 
pour le Cr, une substance stratégique exploitée 
intensivement pendant les deux guerres mondiales, 
lorsque les approvisionnements d’outre-mer étaient 
inaccessibles (e.g. Gauthier et al. 1990). Récemment, 
certains de ces ophiolites ont été explorés pour leur 
potentiel en ÉGP (Éléments du Groupe du Platine), 
avec des échantillonnages en chenail donnant des 
teneurs jusqu’à 20 gr/tonne de Pt+Pd. Cependant, les 
massifs ophiolitiques constituant la COSQ ont une 
complexité interne inhérente (Hébert et Bédard 2000), 
et ont été affectés par plusieurs phases de déformation 
(Schroetter et al. 2004a), ce qui rend difficile la 
corrélation intra- et inter-ophiolitique des différents 
faciès, et l’exploration pour des substances 
économiques. En 2000, une équipe s’est formée sous 
forme de collaboration industrie - gouvernement - 
université (Projet Chromite: J.Bédard, A.Tremblay, 
P.Pagé, J.M. Schroetter, et V.Bécu) pour fournir un 
cadre structural, stratigraphique et pétrologique de ces 
ophiolites, afin de développer des méthodologies et 
stratégies d’exploration améliorées pour le Cr. Suite à 
la découverte de teneurs intéressantes en ÉGP dans la 
croûte, et à un apport financier du Groupe DIVEX, le 
cadre de l’étude a été approfondi et élargi afin d’inclure 
les ÉGP. 
 

2. MÉTHODOLOGIE ET OBJECTIFS  

Le financement DIVEX a débuté au printemps 2002, et 
a permi d’effectuer une saison de terrain supplémentaire 
à P.Pagé, chargé du mandat pétrologique, géochimique, 
et ÉGP du projet. Les travaux cartographiques et 
l’échantillonnage se sont effectués au long et en large 
des différents massifs de la COSQ, mais avec un focus 
particulier sur le COTM, où les minéralisations connues 
sont concentrées, et où (suite à nos travaux) nous 
avions développés un cadre cartographique et structural 
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(Schroetter et al. 2003). Des échantillonnages d’appoint 
ont aussi été faits en 2003. Les échantillons recueillis 
ont été analysés pour les éléments majeurs et traces à 
l’INRS (financement partiel DIVEX), et pour les ÉGP à 
l’UQAC (financement DIVEX) au laboratoire de S.J. 
Barnes. Les analyses minérales ont été faites à 
l’Université Laval (financement partiel DIVEX). Tous 
les faciès du COTM ont été examinés, afin de 
construire une image intégrée des processus pétro- et 
métallo-génétiques. Le manteau représente le résidu, les 
laves les liquides, et la croûte moyenne les cumulats de 
ce système magmatique d’affinité boninitique. Les 
budgets d’éléments traces dans la croûte sont modélisés 
par une méthode d’inversion (Bédard 1994) qui permet 
de calculer la composition des liquides magmatiques en 
équilibre. La fusion dans le manteau est modélisée avec 
des équations appropriées aux différents processus 
envisagés (Pagé et al. 2003). Des coéfficients de 
partage tirés de la littérature ont étés nouvellement 
compilées et paramétrisées (e.g. Bédard 2004). La 
comparaison de ces modèles numériques avec les 
données analytiques (PhD de P.Pagé) permettra de tirer 
des conclusions à propos des processus actifs dans ce 
massif ophiolitique. 
 
3. RÉSULTATS 

3.1 Cadre Géologique 

Dans le Sud du Québec, la zone de Dunnage est 
constituée de (Fig.1): (1) les ophiolites du Mont-Orford, 
Lac Brompton, Asbestos et Thetford-Mines, 
représentant des reliques de croûte océanique, 
principalement de type supra-subduction; (2) le 
mélange de St-Daniel, interprété par Cousineau et St.-
Julien (1994) comme un complexe accrétionnaire 
océanique, mais que nous ré-interprétons comme ayant 
été déposé sur les ophiolites; (3) le complexe d’Ascot, 
un terrane composite constitué de dépots d’arcs 
volcaniques; et (4) le Groupe de Magog, une séquence 
sédimentaire avant-arc déposé sur le St.Daniel 
(Cousineau and St-Julien 1994; Schroetter et al. 2003 et 
2004b). Le développement de l’Orogène Taconien est 
attribué aux collisions entre la marge laurentienne et 
des arcs volcaniques (Osberg 1978). Des 
rétrochevauchements vers le Sud-Est et des faille 
normales d’âge Siluro-Dévonien (431-411 Ma) sont 
attribués à l’effondrement tectonique post-Taconien 
(Tremblay et Castonguay 2002),  produisant les bassins 
successurs de la Fosse Connecticut Valley-Gaspé. Au 
Dévonien, des plis et failles inverses reprennent 
beaucoup de ces faciès (Orogène Acadien: Tremblay et 

al. 2000); enregistrant la destruction finale de l’Océan 
Iapetus (Osberg 1978; van Staal et al. 1998). 
 
La ceinture ophiolitique du Sud du Québec (COSQ) est 
composée de trois complexes principaux (Fig. 1): 
Thetford-Mines (COTM), Asbestos (COA), et le Mont-
Orford (COMO), ainsi que de nombreuses éclisses plus 
petites. Auparavant, ces massifs ophiolitiques étaient 
interprétés comme des éclisses tectoniques dans un 
mélange accrétionnaire (St.-Daniel: Cousineau and St-
Julien 1992). Nos travaux indiquent que le St-Daniel est 
plutôt un bassin de type >piggyback’ déposé 
stratigraphiquement sur les ophiolites pendant leur 
obduction et exhumation (Schroetter et al. 2004a et b). 
 
3.2 Le COTM et ses Minéralisations 
 
La plupart des minéralisations en Cr-ÉGP connues 
proviennent du COTM (Gauthier et al. 1990) (Figs 2 et 
3). Le COTM au Nord-Ouest a une épaisse section 
mantellique (c. 5Km) contenant de nombreuses 
chromitites podiformes (Laurent et Kaçira 1987), 
localement orbiculaires, et encaissées par des auréoles 
dunitiques. Aucune des chromitites podiformes 
examinées n’a montré un enrichissement en ÉGP. Les 
patrons d’éléments traces indiquent que l’harzburgite 
dominante est réfractaire, ayant perdue 20-25% de 
liquide magmatique de composition boninitique. Les 
patrons d’ÉGP peuvent être simulés par la fusion 
partielle avec des assemblages résiduels d’olivine + 
orthopyroxène + chromite (Pagé et al. 2003), suggérant 
l’absence de sulfures résiduels lors de la fusion du 
manteau. Cependant, les modèles de fusion génèrent 
des liquides qui sont trop riches en Os-Ir-Ru par rapport 
aux laves. Le fractionnement d’une petite quantité de 
chromite pourrait avoir causé ces appauvrissements. Le 
Pt et Pd sont parfois anormalement enrichis dans le 
manteau, et nous avons suggéré que ceci reflète un 
ajout par le biais d’une phase fugitive aqueuse émanant 
de la plaque subductée (Pagé et al. 2003).  
 
La section crustale (0.5 à1.5 km) est constituée de 
Zones cumulatives Dunitique, Pyroxénitique et 
Gabbroïque, d’un essaim filonien, et de laves 
boninitiques (principalement) et tholéïtiques (rares) 
(Schroetter et al. 2003). Les modélisations inverses sur 
les éléments traces incompatibles indiquent que tous les 
faciès cumulatifs analysés jusqu’à date sont d’affinité 
boninitique (e.g. Bédard et al. 2001), tout comme la 
majorité des laves (e.g. Church 1977; Oshin et Crockett 
1986b). 
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Les boninites sont typiquement magnésiennes et 
enrichies en Cr, Ni, H2O (e.g. Crawford 1989). Leur 
omniprésence dans le COTM implique un lien avec les 

minéralisations en Cr-ÉGP. Par contre, les magmas 
tholéïtiques sont très rares, n’étant préservés que dans  
la quille d’un graben au Lac de L’Est
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La proportion des magmas tholéïtiques augmente vers 
le Sud, et ce type de lave devient une composante 
significative du COA et COMO. 
 
Les chromitites stratiformes sont communes dans la 
Zone Dunitique du COTM. Les lits de chromitite sont 

typiquement minces (1-2cm) mais atteignent localement 
10m d’épaisseur (Mine Reed-Bélanger: Gauthier et al. 
1990). Les valeurs significatives en ÉGP sont rares 
(Fig. 4) dans ce type de chromitite. Nous les 
interprétons comme des dépots cumulatifs ss.  
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La surabondance de chromite serait due soit à des 
phénomènes de tri dans le liquide (e.g. Wager et Brown 
1968), soit à des effets reliés à la dissolution incongrue 
des encaissants (Bédard et Hébert 1998).  
 
Nos résultats préliminaires indiquent que les roches des 
Zones Pyroxénitique et Gabbroïque enregistrent la 
différentiation de corps magmatiques d’envergure, avec 
une gradation lithologique et géochimique continue et 
progressive vers le haut (Figs 4 et 5) La stratigraphie 
cumulative est parfois interrompue par des intrusions 
péridotitiques (1-20m) cependant ; et le degré auquel 
ces intrusions ont affectés leurs ‘encaissants’ est encore 
incertain. Nous avons échantillonné deux segments de 
croûte en détail. La section de la colline Nadeau (Fig.4, 
immédiatement à l’Est de l’indice #13 de la Fig.2) 
servira d’exemple-type de croûte >stérile’. À Nadeau 
(Fig.4) les abondances de Pd montrent un patron en 

dent de scie vs la hauteur stratigraphique ; et 
l’abondance en Pd, assez faibles (<80 ppb) d’ailleurs, 
ne sont pas corrélées avec les autres signatures 
géochimiques d’origine magmatique. La deuxième 
section échantillonnée, les collines Diamond (Fig.5 
,près des indices #79 et ‘st’ de la Fig.2), où se situe 
l’indice Starchrome, montre un patron évolutif 
magmatique assez semblable à celui de Nadeau. 
Cependant, les abondances en Pd à Diamond sont 
nettement supérieures (Fig.5), avec de grands segments 
de croûte ayant >200 ppb Pd, et quelques 
enrichissements moins généralisés jusqu’à 800 ppb. Ici 
aussi il ne semble pas avoir de lien entre la distribution 
des ÉGP et les signatures magmatiques. Des travaux 
effectués à l’Indice Starchrome pour le MSc de V.Bécu 
indiquent que les roches encaissant les minéralisations 
sont enrichies en terres rares légères, ce qui pourrait 
représenter un métallotecte utile. Les travaux 
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minéralogiques (Pagé et al. 2001) indiquent la présence 
de potarite (PdHg), un minéral de basse température 
localisé dans les interstices et fractures de grains 
(Fig.6), et associé avec des minéraux de grade schiste 
vert. Ceci implique qu’une partie de l’enrichissement en 
Pt-Pd est de nature hydrothermale, en accord avec le 
patron d’enrichissement en terres rares, et l’absence de 
corrélation entre les enrichissements en Pt-Pd et les 
signatures géochimiques magmatiques. Notre 
cartographie et nos travaux structuraux suggèrent aussi 
que l’indice Starchrome est situé très près, ou même 
dans le prolongement de failles pré-obduction.  
 
Pris dans son ensemble, ces données supportent les 
hypothèses de travail émises précédemment pour 
expliquer les minéralisations au gîte Hall (Hébert et 
Bédard 2000; cf. Corrivaux et Laflamme 1990), 
suggérant que les minéralisations ont été générées par le 
passage dans des failles de phases volatiles aqueuses 
enrichies en Cl-ÉGP. Dans ce modèle, ces 
concentrations de fluides se seraient formées dans des 
pièges au sommet d’intrusions boninitiques sous-
plaquantes, avec canalisation de ces fluides et 
déposition du minerai dans des failles ouvertes dans le 
toit.  

Les travaux stratigraphiques (Schroetter et al. 2003) 
indiquent que la croûte ophiolitique du CTOM est 
disséquée par de nombreuses failles paléo-normales en 
une série de blocs basculés. Nous avons documenté des 
rotations allant jusqu’à 40o, et peut-être plus. L’érosion 
atteint la Zone Pyroxénitique dans le secteur Nadeau, et 
la Zone Dunitique dans le secteur du Lac Caribou. Vu 
l’existence de minéralisations en Cr-ÉGP dans les 
Zones Dunitique et Pyroxénitique, l’observation d’une 
profonde dissection érosionnelle de ces faciès suggère 
la possibilité qu’il se soit développé des dépôts de type 
paléo-placer dans les séquences sédimentaires situées 
immédiatement au-dessus de l’Ophiolite, c’est  à dire à 
la base du mélange de St.-Daniel ou dans la brèche de 
Coleraine.  

 
3.3 Corrélations avec d’autres massifs. 
 
Le massif d’Asbestos (Fig.1) est plus mince (2000-
2500m) que celui de Thetford, mais est du même âge 
(Whitehead et al. 2000) et contient le même type de 
roches: i.e une harzburgite tectonisée, avec des 
cumulats (dunite, chromitite litée, pyroxénite, gabbro), 
diabases et laves, tholéïtiques à la base, boninitiques au 
sommet (Hébert 1980), suivi par la déposition de 
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volcaniclastites fines, et des phyllades du mélange de 
St-Daniel. Nous proposons une corrélation explicite 
avec le COTM, ce qui implique qu’Asbestos aurait le 
même potentiel économique que le COTM.  
 
 À l’est et au Sud du COA, les plis Acadiens exposent 
des roches ophiolitiques et des tuffs dans les 
antiformes, alors que les synformes sont occupés par les 
phyllades du St.Daniel (Fig. 1). Des roches plutoniques 
ophiolitiques (dunites, gabbros, laves et 
volcaniclastites) sont exposées à la Rivière St-François 
(Fig.1), et nous les corrélons avec le COA. Cette 
séquence ophiolitique s’étend donc presque 
continuellement jusqu’à St-Élie-de-Brompton, où elle 
se fond avec le mélange ophiolitique du Lac Montjoie 
(Fig. 7, Lamothe 1978), décrit précédemment comme 
un diapir de serpentinite. Nos travaux de 
reconnaissance indiquent plutôt que les roches du Lac 
Montjoie appartiennent à une séquence ophiolitique 
(semelle, manteau (?) et péridotites crustales + dykes 
d’orthopyroxénite), sur lesquels sont déposés laves 
mafiques et tuffs de type Asbestos et St-Daniel (Fig.7), 
et que nous appellerons désormais le Complexe 
Ophiolitique du Lac Brompton (COLB). Quoiqu’il reste 
beaucoup de travail à faire pour raffermir ces 
corrélations, la continuité et les ressemblances 
lithologiques et structurales suggèrent qu’on puisse 
corréler le COTM et COA jusqu’à Saint-Élie-de-
Brompton (>100 Km). 
 
Au sud de Saint-Élie-de-Brompton se situe le Complexe 
Ophiolitique du Mont Orford (COMO), constitué de 
deux masses principales, le Mont Chauve et le massif 
du Mont Orford-Chagnon (Figs 1 et 7; Rodrigue 1979, 
Laurent et Hébert 1989, Huot et al. 2002). Un mince 
mélange basale à matrice de serpentinite contient une 
variété de clastes, incluant des fragments d’harzburgite 
mantellique (Huot et al. 2002). Au dessus du mélange, 
il y a des éclisses (100e de m) tectoniques d’harzburgite 
mantellique et de dunite (Huot et al. 2002) reliées à 
l’obduction par Turcotte (1999). Au Mt Chagnon, la 
croûte plutonique est dominée par du gabbro, gabbro à 
hornblende, diorite et trondhjémite (Huot et al. 2002). 
Les cumulats mafiques sont plus abondants au Mt 
Orford (Rodrigue 1979). Les laves au Mt.Chagnon sont 
principalement des basaltes et andésites, avec des laves 
felsiques et quelques unités détritiques localement, sur 
lesquels sont déposés les sédiments du St.-Daniel (Huot 
1997; Huot et al. 2002). La chimie des laves a été 
interprétée comme diagnostique d’un environnement 
arc/arrière-arc (Harnois et Morency 1989; Laurent et 
Hébert 1989) ou arc/avant-arc/arrière-arc (Huot et al. 
2002). Les données géochronologiques sont 

problématiques (age <504 +/- 3 Ma: David et Marquis 
1994), puisque les fractions de zircons analysés sont 
contaminées par des cœurs Protérozoïques. Des 
arguments structuraux suggèrent une corrélation 
possible avec les complexes au Nord (COTM-COA-
COLB) selon Schroetter et al. (2004a). 
 
3.4 Implications pour l’exploration. 
 
Les faciès du manteau et de la croûte inférieure sont 
rarement minéralisés en ÉGP, et ne représentent pas 
une bonne cible pour l’exploration pour les ÉGP. Ils 
demeurent une cible pour le Cr, cependant, surtout dans 
les faciès non-cartés du COLB (Fig.7) et dans les 
extensions du COA. 
 
Tous les cumulats du COTM analysés jusqu’à 
maintenant sont d’affinité boninitique, et sont 
probablement cosanguins avec les dykes et les laves. 
L’omniprésence de boninites implique peut-être un lien 
génétique avec les minéralisations en Cr-ÉGP. 
L’identification de laves ou cumulats d’affinité 
boninitique dans un ophiolite pourrait donc représenter 
une façon de trier ceux-ci pour leur potentiel 
économique. 
 
Des veines de chromitite, et des remplissages de brèche 
chromititiques enrichies en ÉGP coupent et remplacent 
des dunites (Hall) et pyroxénites (Starchrome) de la 
croûte moyenne, atteignant localement des teneurs de 
20gr/ton Pt+Pd. Notre cartographie et nos travaux 
structuraux suggèrent que ces minéralisations sont 
associées à des failles pré-obduction, et pourraient avoir 
été générés par des concentrations de fluides enrichis en 
Cl-ÉGP formés dans des pièges au sommet d’intrusions 
boninitiques sous-plaquantes, avec canalisation de ces 
fluides et déposition du minerai dans des failles 
ouvertes dans le toit. Il découle donc que les failles 
normales représenteraient des sites privilégiés, et que 
l’exploration le long de l’extension des failles connues 
pourrait s’avérer fructueux.  
 
À Starchrome, les enrichissements en Pt-Pd semblent 
avoir peu de lien avec les patrons magmatiques, et 
supportent l’hypothèse d’une introduction 
métasomatique par le biais de solutions hydrothermales. 
Des enrichissements en terres-rares légères sont 
associés avec la minéralisation, et pourraient être un 
métallotecte. La présence de potarite (PdHg, Fig.6) 
dans les zones minéralisées est aussi compatible avec 
l’hypothèse hydrothermale. De plus, l’existence de
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potarite suggère que la géochimie de sol pour le 
mercure pourrait être une façon efficace de détecter des 
gîtes cachés par des dépôts Quaternaires.   
 
La présence dans le COTM de surfaces érosionnelles 
ayant pénétrées jusquà la croûte inférieure suggère le 
potentiel pour le développement de minéralisations 
paléo-placers dans les roches sédimentaires 
immédiatement sus-jacentes aux surfaces érosionnelles. 
Nous suggérons que des échantillonages serrés dans 
certaines de ces séquences (base du St.Daniel) 
pourraient déceler la présence de ce type de 
minéralisations. Nos travaux stratigraphiques 
(Schroetter et al. 2004b) impliquent que : 1) la base du 
St.Daniel corrspondrait aux coulées de débris connues 
sous le nom de ‘brèche de Coleaine’ ; et 2) que le 
St.Daniel n’est pas un mélange accrétionnaire, mais 
plutôt la base de la séquence de flysch avant-arc, et 
serait potentiellement corrélatif avec la base du Groupe 
de Magog. Les roches felsiques pyroclastiques 
abondent dans les séquences ophiolitiques et à la base 
du mélange de St-Daniel (Figs 1 et 7, Schroetter et al. 
2003 et 2004b) et dans le Groupe de Magog (Cousineau 
et St.-Julien 1994). Cependant, il n’est pas clair si les 
tufs exposés au Sud-Est du COA (Fig.1) représentent: 
1) de nouveaux évènements volcaniques post-datant 
l’obduction des COTM-COA-COLB, ou si 2) ce sont 
des répétitions structurales, exposant le sommet des 
séquences ophiolitiques. Si l’hypothèse 2 est correcte, 
ces séquences auraient elles aussi un potentiel pour des 
minéralisations paléo-placers. 
 
Les corrélations proposées dans Schroetter et al. 
(2004a) entre les différents massifs de la Ceinture 
Ophiolitique du Sud du Québec (COSQ) impliquent que 
le potentiel en Cr-ÉGP caractérisant le COTM pourrait 
aussi s’appliquer aux autres ophiolites, délimitant une 
province métallogénique de grande envergure. 

 
4. CONCLUSIONS 
 
La Ceinture Ophiolitique du Sud du Québec (COSQ) 
est constituée de terranes océaniques ayant un fort 
potentiel pour le Cr et les ÉGP. Le Complexe de 
Thetford Mines (COTM) contient la plupart des 
minéralisations connues. Les chromitites podiformes 
(largement épuisés) du manteau ne contiennent pas de 
teneurs significatives en ÉGP. La croûte inférieure est 
dominée par de la dunite avec des interlits de chromitite 
stratiforme, mais sont rarement minéralisés en ÉGP. La 
croûte cumulative est localement recoupée par des 

veines et des remplissages de brèche chromititiques 
enrichies en ÉGP qui coupent et remplacent des dunites 
et pyroxénites. Notre cartographie et nos travaux 
structuraux suggèrent que ces minéralisations sont 
associées à des failles pré-obduction, et pourraient avoir 
été générés par des concentrations de fluides enrichis en 
Cl-ÉGP formés dans des pièges au sommet d’intrusions 
boninitiques sous-plaquantes, avec canalisation de ces 
fluides et déposition du minerai dans des failles 
ouvertes dans le toit. À Starchrome, les enrichissements 
en Pt-Pd semblent avoir peu de lien avec les patrons 
magmatiques, et supportent l’hypothèse d’une 
introduction métasomatique par le biais de solutions 
hydrothermales. Des enrichissements en terres-rares 
légères associées avec la minéralisation, et la présence 
de potarite (PdHg), sont compatibles avec cette 
hypothèse. L’existence de la potarite suggère que la 
géochimie de sol pour le mercure pourrait être une 
méthodologie efficace pour l’exploration où il y a des 
dépôts Quaternaires. Tous les cumulats du COTM 
analysés jusqu’à maintenant sont d’affinité boninitique, 
et sont probablement cosanguins avec les dykes et 
laves. La présence de boninites pourrait être un facteur 
essentiel au développement de minéralisations en Cr-
ÉGP. La présence dans le COTM de surfaces 
érosionnelles atteignant le moho suggère le potentiel 
pour des minéralisations paléo-placer dans les roches 
sédimentaires immédiatement sus-jacentes aux surfaces 
érosionnelles (St.Daniel). Nous proposons que le 
COTM se corrèle avec les Complexes Ophiolitiques d 
‘Asbestos et du Lac Brompton, définissant ainsi une 
province métallogénique d’envergure. 
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