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Thème II: Les continents et leur dynamique

Objectif: Retracer le cycle de la croûte
continentale dans le modèle global de la

tectonique des plaques.



Thème II: Les continents et leur dynamique
Objectif: Retracer le cycle de la croûte continentale dans le

modèle global de la tectonique des plaques

→Quelles sont les caractéristiques du domaine continental?

→ Comment et dans quel contexte, la CC acquiert-elle ces
caractéristiques?

Comment se forme t-elle?
Comment est-elle épaissie et modifiée?
Comment disparait-elle?
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Chapitre 1 : Caractérisation du domaine
continental.
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de la Terre Reliefs variés

Les continents



I. Etude des limites du domaine continental (rappels)

A.  Les limites horizontales du domaine continental
B. Les limites verticales du domaine continental

II.    Composition et densité de la croûte continentale
(et des autres enveloppes externes de la Terre, rappels)

III. L’âge de la croûte continentale
A. Le principe de la radiochronologie
B. Le géochronomètre Rubidium /Strontium

IV. L’épaisseur de la croûte continentale

V. La lithosphère en équilibre sur l’asthénosphère
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Limites continentales



Répartition des séismes à la surface de la Terre



Limites des plaques tectoniques



Reliefs terrestres



• Dorsales

3 types de reliefs terrestres pour
3 types de limites de plaques



Dorsales : des chaines de montagnes sous marines



Dorsale islandaise



Dorsales

Les dorsales océaniques, zones de divergence



Les dorsales océaniques, zones d’accrétion
production de la lithosphère océanique



Expansion des fonds océaniques de part et d’autre des
dorsales océaniques.



• Dorsales
• Fosses océaniques

3 types de reliefs terrestres pour
3 types de limites de plaques



Répartition des séismes à la surface de la Terre



Reliefs terrestres



Reliefs au niveau d‘une marge active
(côte ouest de l’Amérique de sud)



Répartition des foyers des séismes
au niveau d‘une marge active

(côte ouest de l’Amérique de sud)



Zone de subduction
Plongement de la lithosphère océanique dans

l’asthénosphère



Dorsales

Fosses océaniques

Les fosses océaniques, zones de convergence



• Dorsales
• Fosses océaniques
• Chaines de montagnes

3 types de reliefs terrestres pour
3 types de limites de plaques



Chaines de montagnes
Reliefs et répartition des foyers des séismes



Chaines de montagnes
Zone de collision



Dorsales

Fosses océaniques Chaînes de montagne

Les chaines de montagnes, zones de convergence
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Vitesse des ondes sismiques S
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La structure interne du globe terrestre
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La structure interne du globe terrestre
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Rappel : composition et densité de la croûte océanique



Rappel : composition et densité de la croûte océanique



Rappel : composition et densité du manteau



Les roches à l’affleurement



QuartzFeldspath

Mica

Roche caractéristique de la croûte continentale : le granite

Fd

Qz

M

Roche magmatique grenue



Détermination de la densité du granite

Densité = 2,7

Densité = masse volumique de l’échantillon / masse volumique de l’eau

masse volumique de l’échantillon = masse de la roche / volume de la roche
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Principe de la radio-chronologie

P0 / 2

P0 / 4

P0 / 8
P0 / 16

P (instable) F (plus stable) + rayonnement

T = période de demi vie



Système

Echanges d’éléments pères et fils
avec l’extérieur

Fermeture du système
(Cristallisation du
magma : la roche se
solidifie)

Arrêt des échanges

Principe de la radiochronologie



Système t0 Système t1/2

Principe de la radiochronologie
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t1/2 = 50 Ga datation époques très
anciennes

87Rb 87Sr

Rb prend la place du K dans les
minéraux de la croûte continentale
(biotite, orthose, plagioclase)

Le géochronomètre rubidium / strontium



Le géochronomètre rubidium / strontium



t= ln (a + 1) / 
a = pente de la droite isochrone

Le géochronomètre rubidium / strontium



Age des roches de la croûte continentale
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Les observations de Mohorovičić (1909)
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croûte
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Calcul de la profondeur du Moho

Profondeur
du foyer

Vitesse des ondes P

Retard des
ondes PMP

Distance à
l’épicentre



30 Km

40 Km

50 Km

Epaisseur de la croûte continentale



Racine
crustale

L’épaississement est essentiellement dû à l’existence d’une racine crustale
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Lithosphère

1300 °C

Moho

granite
Basalte + gabbro

Péridotite rigide

Péridotite ductile



ρ1 (2.7)

<

ρ0 (3.3)

Modèle proposé par Airy pour expliquer les anomalies gravimétriques

Airy
Roches de la croûte

Roches du manteau

Excès de masse Même masse

Déficit de masse



• Onmesure localement la gravité (pesanteur
terrestre) à l’aide de gravimètres

Etudes gravimétriques



• On calcule de manière théorique cette gravité
(On tient compte, entre autre,
- du rayon de la Terre,
- de la latitude (Terre pas parfaitement sphérique)
- De l’altitude (qui augmente la distance à laquelle

l’attraction s’exerce)
- Des reliefs (excès de masse de roches qui

augmentent l’attraction)

Etudes gravimétriques



• Onmesure localement la gravité (pesanteur
terrestre) à l’aide de gravimètres

• On calcule de manière théorique cette gravité

On soustrait ces deux valeurs
On devrait trouver 0

Etudes gravimétriques



Anomalies gravimétriques en France

Pesanteur mesurée < Pesanteur calculée



• On calcule de manière théorique cette gravité
(On tient compte, entre autre,
- du rayon de la Terre,
- de la latitude (Terre pas parfaitement sphérique)
- De l’altitude (qui augmente la distance à laquelle

l’attraction s’exerce)
- Des reliefs (excès de masse de roches qui

augmentent l’attraction) : naturellement
compensé en profondeur

Etudes gravimétriques



Plages soulevées du Canada



Réajustement isostatique suite à la fonte des glaciers


