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PRÓBA KLASYFIKACJI FLISZU I MOLASY

Essai de ćlassijication des Flysćhs et des Molasses 

STRESZCZENIE

Autor podaje na wstępie przegląd kryteriów, /jakimi posługiwano się 
przy rozróżnianiu osadów fliszu od osadów molasy, a następnie stara się 
je usystematyzować. W swoich rozważaniach dochodzi do wniosku, że kry
teriami koniecznymi i wystarczającymi dla przeprowadzenia takiego roz
różnienia są: charakter litologiczny i stratonomiczny warstw (kryteria opi
sowe) oraz miejsce i czas ich osadzania się (kryteria genetyczne). W kon
sekwencji proponowana klasyfikacja jest natury opisowo-genetycznej i od
nosi się do fliszu i molasy pojmowanych zarówno jako facje, jak i jako for
macje.

Pod pojęciem fliszu jako formacji rozumie autor zespół wszystkich facji 
fliszowych powstałych w systemie geosynklinalnym w okresie jego wypeł
niania osadami (periode de comblement), a przed głównym paroksyzmem 
górotwórczym (magnaparoxysme), który zamienia znaczną część systemu 
w łańcuch górski, tworząc jednocześnie rów przedgórski (sillon exogeo- 
synclinal).

Formacja molasowa tworzy się w rowie przedgórskim po głównym pa
roksyzmie górotwórczym.

Znane jest jednak występowanie facji molasowej w obrębie formacji 
fliszowej, jak również facji fliszowej w  obrębie formacji molasowej. Po
nadto facje bardzo podobne do fliszowej i molasowej powstawały nie tylko 
v/ okresie wypełniania geosynkliny, ale również i w  czasie innych etapów 
jej rozwoju (np. w  rowach śródgorskich —  silloms intracratoniąues).

Wszystkie te fakty skłoniły autora do wyróżnienia trzech kategorii fli
szu i molasy: ortoflisz, paraf lisz i pseudofldsz i odpowiednio orto-, para- 
i pseudomolasa.

O r t o f l i s z  tworzy się w  obszarach ortogeosynklinalnych podczas 
okresu wypełniania geosynkliny przed głównym paroksyzmem górotwór
czym.

W zależności od charakteru geosynkliny, w  jakiej się tworzył, móżna 
wyróżnić: euflisz (w eugeosynklinie) i mioflisz (w miogeosynklinie).

P a r a f i i s z  tworzy się poza właściwym obszarem geosynklinalhy^L 
w rowach przedgórskich lub w rowach wewnętrznych (intrafosse) po^cz^s 
okresu wypełniania ich po głównym paroksyzmie górotwórczym, Paipa- 
flisze można podzielić na exoflisze (utworzone w rowach przedgórskich) 
i ińtraf lisze (utworzone w rowach śródgórskich, depres jach wewnętrznych).

P s e u d o f l i s z  tworzy się Ibądź w obszarach śródgórskich (mtfeera- 
toniąue) bądź w ortogeosynklinach, lecz nie w  okresie wypełniania geo
synkliny.



Podobna klasyfikacja została zaproponowana dla molasy. Wyróżnia się 
również ortomolasy (utworzone w geosynklinach zewnętrznych =  exogeo- 
synclines i depresjach wewnętrznych po głównym paroksyzmie), paramo- 
lasy (w bruzdach eugeosynklinalnych i miogeosynklinalnych przed głów
nym paroksyzmem) i pseudomolasy (w  obszarach zagłębień śródgorskich 
lub w ontogeosynklinach rozwinięte jako facja lateralna, brzegowa fliszu).

Ortoflisze (eu-, lub mioflisz) można podzielić z kolei zgodnie z N. B. 
V a s s o e v i t c h e m  na flisz proksymalny i flisz distalny.

Z innego punktu widzenia można rozróżnić dwa typy ortofliszu: flisze 
utworzone w bruzdach o długotrwałym charakterze geosynklinalnym, 
w strefach wewnętrznych systemu geosynklinalnego i flisze utworzone 
w bruzdach powstałych stosunkowo późno w  rozwoju systemu geosynkli
nalnego (sillons a flysch).

Powyższe rozważania jak i wydzielone typy fliszów zostały zilustro
wane przykładami wziętymi z Karpat wschodnich, Karpat północnych, 
Alp, Apeninów i Dynarydów.

Ostatni rozdział został poświęcony na próbę syntezy, w której starano 
się uchwycić stanowisko wydzielonych typów fliszu i molasy w ramach 
rozwoju systemu geosynklinalnego jako całości.

Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że przemieszczanie się w czasie 
procesów diastroficznych w poprzek geosynkliny powoduje w konsekwen
cji migrację fliszu i molasy, które przesuwają się przekraczając izochrony.

Instytut Geologii i Geografii 
Rumuńskiej Akademii Nauk, Bukareszt
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A b s t r a c t :  L ’au teu r propose uine classification des flyschs e t des m olasses 
basee ta n t  su r des c riterium s descrip tifs  (caracteres lithologiques e t  stra.tonomiques), 
que sur des criterium s genetiques (tem ps de depot e t  lieu  de sedim entation). II d i
stingue de la  sorte tro is categories de flysch e t  de m olasse: o rthoflysch , para fly sch  
et pseudoflysch, respectivem en t orthom olasse, pa ram o lasse  e t pseudom olasse. E nsu ite  
ces categories sont subdiv isees p a r  ra p p o rt au  type de  sillon ou  clles se sont form ees. 
Dans un  essai de synthese, les differences categories de  flysch  et de m olasse sont 
encadrees dans un system e de re fe ren ce  tem ps — espace.

Pendant les demieres annees, les recherches concemant les flyschs et 
les molasses formes .dans les plus diverses parties du monde et durant des 
differents temps geologdques (depuis le Precamlbrien jusqu’au Quatemaire) 
ont foumi un materiel tres riche, ce qui rend absolument necessaire une 
systematisation, car autrement on risque fort de s’egarer dans le multitude 
des faits et des donnees dont on dispose a ce moment. Un des moyens qui 
permet de systematiser flyschs et molasses est leur classification.

Jusqu’a present les classifications se sont basees sur des criteriums 
lithologiques, c’est-a-dire purement descriptifs.

C’est ainsi que deja a la fin du siecle passe, M. B e r t r a n d  (1894) 
distinguait des flyschs greseux, schisteux, calcaires, etc.

Plus reoemment, une classification quelque peu differente a ete elabo- 
ree par N. B. V a s s o e v i t c h ,  dont les criteres sont non seulement pu
rement lithologiques, mais aussi, en quelque sorte, granulometriques (N. B.
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V a s s o e v i t c h ,  1948, 1951). En partant de la source du materiei (qui, 
d’apres N. В. V a s s o e v i t c h  doit etre une cordillere), on rencontrera 
successivement un flysch brut, un flysch grossier, puis un flysch proximal, 
un flyisch distal et, enfin, un subflysch. On peut se renidre compte que oette 
classification est, elle-aussi, de nature descriptive.

En ce qui concerne les molaisses, leur subdivision est basee soit sur des 
differences de nature lithologique (molasses conglomeratiques, a char'bons, 
Tegel, Schlier etc.), soit sur des differences ayant trait a l ’ambiance de se
dimentation (molasses marines, saumatres, d’eau douce, etc.).

Mais les recherches effectuees reoemment ont demontre que pour pou- 
voir edifier une systematisation des nombreux flyschs et molasses, il fallait 
d'abord definir d’une maniere plus precise ces deux associations lithologi- 
ques. Cette necessite devenait indispensable, car le temps et le site de depot 
du flysch et de la molasse s’averaient etre beaucoup plus divers qu’on avait 
cru auparavant. En effet, des facies flysch ont ete decrits dans des situa
tions tout a fait autres que celles „normales” . De meme, des facies molas- 
siques ont ete cites dans maints endroits qui n’avaient rien des caraoteres 
structuraux d’une avant-fosse, lieu classique pour de telles associations.

Mais dans les essais de definir plus en detail flysch et molasse, quelques 
diffieultes surgirent. La difficulte principale reside, parait-il, dans le 
choix des criteres de definition, car les geologues ne se sont pas encore 
mis d’acoord s’il fallait definir le flysch et la molasse seulement par des 
criteres descriptifs, ou par des criteres descriptifs et genetiques. Cette 
apparente antithese a ete formulee assez explicitement par A. J. E a r  d 1 e у 
et M. G. W h i t e  dans leur article „Flysch and Molasse” (1947).
* En effet, quelques-uns ne voient pas la necessite d’employeir des cri
teres genetiques. Pour eux, tout ensemble de roches qui revet la totalite 
(ou presque) des caracteres lithologiques et stratonomiques du flysch ou 
de la molasse represente un flysch ou une molasse, inditfferemment du lieu 
ou du temps de depot (J. E. S a n d e r s  et A. C a r o z z i ,  1957; V. N e- 
s t e r  o f f  et B.C. H e e z e n ,  1960).

D’autres affirment, au contraire, que ces associations doivent etre con
sider ees comme telles seulement si leur depot a lieu durant une periode 
d’evolution bien delimitee d’une certaine zone geostructurale.

Tout ensemble sedimentadre forme dans une ambiance specifique re- 
presentera effectivement un flysch ou une molasse, meme si leurs carac
teres litho-stratonomiques seront assez eloignes de la sequence type (I. 
A t a n a s i u ,  1958 a, 1958(b).

Bien entendu que ces deux points de vue sont trop exclusivistes et on 
risque, lors de leur application, soit d’englaber trop d’ensembles sedimen- 
taires dans le cadre du flysch ou de la molasse, soit d’eliminer un bon 
nombre.

La plupart des geologues est tout de meme d’avis que les deux sortes 
de criteres sont necessaires pour definir flysch et molasse, tout en mettant 
Faccent soit sur les criteriums descriptifs, soit sur ceux de nature genetique 
(J. A u b o u i n ,  (1959 a, 1959с; M. K s i q z k i e w i c z ,  1960; J. V. K h v o -  
r o v a  1958; Ph. H. K u e n e n ,  1958; L. B. R o u k h i n e ,  1953; J. T e r -  
c i e r ,  1947; R. T r i i m p y ,  1960; V a n  d e r  G r a c h t ,  1931; N. B. 
V a s s o e v i t c h  1948, 1:951, etc.).

En ce moment, un progres sur la voie qui mene a une conception uni
ta ire parait s’operer, grace a l ’introduction d’un vieux terme avec un sens 
nouveau. C’est le terme de f o r m a t i o n  que les geologues sovietiques
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out fait revivre avec succes (N. S. C h a t s k i i ,  (1945; N. B. V a s s o e -  
v i t c h ,  1951; N. P. H e r a s k o v ,  1952; L. B. R o u k h i n e ,  1953; J. V. 
K h v o r o v a ,  1959; V, E. K h a i n ,  1960).

En effet, le toumant decisif dans la definition diu Flysch et de la Mo- 
lasse a ete pris lorsqu’on s’est rendu compte qu’ils etaient non seulement 
des simples facies, mais aussi des formations geologiques. C’est ainsi qu’en 
fait il n’existe aucune opposition enitre les deux conceptions a l’egand de la 
definition du flysch et de la molasse, car elles ont trait a des notions ayant 
une hierarchie differente. Les criteres descriptifs s’appliquent a definir 
les facies flysch et molasse, tanldis que les criteres descriptifs-genetiques 
sont necessaires a definir les formations Flysch et Molasse1.

Les criteres descriptifs les plus importants dans la definition du Flysch 
et de la Molasse sont: a) les caracteres lithologiques (nature des roches, 
ainsi que leur mineralogie, petrographie, structure, texture); b) les carac
teres stratonomiques (epaisseur des couches et sa variation, caracteres des 
surfaces inferieure et superieure des couches, hieroglyphes, granoclasse- 
ment, lamination etc.); c) le mode d’association des differentes roches, 
c’est-a-dire le type de sequence.

Vu qu’on a beaucoup ecrit sur la definition descriptive du flysch et de 
la molasse, nous estimons qu’il n’est .pas necessaire d’y revesnir (I. B a n c i -
1 a, 1958; M. K s i q z k i e w i c z ,  1960; Z. S u j k o w s k i ,  1957; J. T e r -  
c 'ie r , <1947; N. B. V a s s o e w i i t c h ,  1948, etc).

En ce qui concerne les criteriums genetiques, ils ont trait, d’une part 
a ramlbiance ;de depot, d’autre part, au stade d’evolution du structurogene 
ou a lieu le depot i(0. S. V i a l o v ,  1961). Bref, les criteriums genetiques 
necessaires et suffis ants dependent directement des f  acteuns e s p a c e  e t  
t e mps .

Relativement au criitere d’espaoe, il y a presque unanimite d’admettre 
le caractere geosynclinal du flysch et de la molasse (si Ton oonsidere les 
avant-fosses comme faisant partie d’un systeme geosynclinal)2.

Quant au temps de sedimentation des flysch et des molasses, le proble- 
me est plus delicat. Deja M. B e r t r a n d  (1894) avait remarque retroite 
connexion entre la sedimentation du flysch et un certain stade devolution 
d’une fosse geosynclinale. Aujourd’hui c’est un fait generalement admis 
que l’histoire d’une region geosynclinale est susceptible d’etre divisee en 
plusieurs phases, ou mieux, stades d’evolution (H. S t i l l e ,  192-4;
E. K r a u s ,  1927; G. F. G l a e s s n e r  et C. T e i c h e r t ,  1947; 
J. A u b o u i n ,  1959 a, 1959b; R. T r  i impy ,  I960; V. E. K h a i n  et
I. M. S c h e i n m a n n ,  1960, etc.). Ghacun de ces stades est „maiterialise” 
par un certain contenu lithologique ayant une certaine organisation, ex- 
primee dans des formations caracteristiques. C’est ainsi que le Flysch 
caracterise la periode de comblement du stade d’etat d’un geosynclinal 
(J. A u b o u i n ,  1959 a, 1959 b).

Malheureusement, les nombreuses confusions concernant la periode de 
depot des formations itrouvent leur origine dans I ’ahsence d’une nomencla
ture geotectonique unitaire. C’est ici que reside le principal obstacle car, 
par exemple, la semantique d ’ime notion telle que „orogenese” d iff ere

1 P o u r m ieux  d iffe ren c ie r les notions facies e t  fo rm ation , nous employeronit les 
m ajuscules p o u r designer la  seconde.

2 P o u r la nom encla tu re  et la h ie ra rch ie  des geosynclinaux nous avons adopte 
les te rm es  d e  V. E. K h a i n  et  I. M.  S c h e i n m a n n  (1960).
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d’un auteur a l ’autre et permet le libre arbitre de chaoun. C’est pour cela 
que pour certains geologues le flysch est preorogenique ,(M. K  s i ą ż k i e- 
w i c z ,  1960), tandds que pour des autres U est synorogenique (I. A t a n a -  
s i u, 1949).

Pour eviter autant que possible des notions non encore eclaircies, nous 
preferons d’employer le terme diastrophisme, oomme une premiere notion 
vis-a-vis de laquelle on pourra definir la periode de sedimentation du 
Flysch ou de la Molasse. Les deux formations sont, dans ce sens, syndia- 
strophdques, car leur depot est associe en tout cas avec des processus actifs 
de deformation du substratum de l ’ecorce dans le domaine geosynclinal 
(independamment de la nature de ces processus et des forces qui les ge
nerent).

Le deuxieme terme necessaire est celui de paroxysme. On admet 
aujourd’hiui que chaque geosynclinal, quoique pouvant etre affecte par 
de nombreuses „phasies orogeniques” , sufoit tout de meme une transforma
tion fomdamentale durant une phase de revolution, quand la majeure par
tie du systeme geosynclinal est transformee en chaine montagneuse. Nous 
avons denomme ce temps m a g n a p a r o x y s m e ,  pour le d iff erencier 
d"’autres paroxysmes (parvaparoxysmes) qui ont affecte auparavant des 
sillons isoles (de plus en plus extemes en temps du systeme geosynclinal) 1. 
Apres leblocage (L. G l a n g e a u d ,  1962) produit par le magriaparoxysme, 
la sedimentation se poursuit dans l ’avant-fosse eit partfois dans les intra- 
fosses (depressions internes, intramontagneuses, etc.) formees par suite 
de ce paroxysme principal.

Or, la sedimentation de la formation Flysch a lieu avant le magna
paroxysme, tandis que celle de la Molasse se produit apres. Cela re vient 
a dire que le Flysch est une formation syndiastrophique premagnaparo- 
xysmale et que la Molasse est une formation toujours syndiastrophique, 
mais postmagnaparoxysmale.

Une analyse plus poussee montre que, pratiquement, chaque sillon 
d;un systeme geosynclinal comporte un flysch, dont la sedimentation a lieu 
avant le parvaparoxysme qui a affecte le sillon respectif. Tous ces flyschs 
precedant ides parvaparoxysmes, consltdtuent en ensemble la formation 
ay ant le meme nom qui, elle, precede le magnaparoxysme.

On peut done definir maintenant la formation Flysch oomme la totalite 
des facies flysch qui se sont formes dans des differents sillons d’un systeme 
geosynclinal durant la periode de comblement, avant le magnaparoxysme. 
La formation Molasse represente la totalite des facies molassiques formes 
egalement durant la periode de comblement, mais apres le magnaparo
xysme.

Les choses sont tout de meme plus oompliquees en realite, car on 
a decnit des facies molassiques au milieu du Flysch, ainsi que des facies 
flyscheux dans la Molasse.

Les Carpates Orientales roumaines otffrent des exemples concludents. 
Les Conglomerats de Bucegi (d’age albien) et les depots vracono-cenoma- 
niens du bassin de la Dimbovicioara, quoique intimement lies au flysch 
interne cretace-inferieur, revetent un facies nettement molassique (D. P a - 
t r  u l i  us, 1960). On peut dter egalement les Gres de Ciężkowice dies

1 P o u r la  reg ion  geosynclinaile m esogeenne, le magnapaxoxyisme ise place dans 
l’Oligocene. P o u r leis chaines hercyn iennes, le  m agnaparoxysm e a lieu  p e n d a n t le 
C arbonifere  m oyen.
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Carpates Septentrionales ou les Conglomerats de Mocausa des Alpes com
me des series sedimentaires rapprochees du facies molassique, se trouvant 
dans le cadre de la formation Flysch.

Au contraire, les depots du Miocene inferieur de l’avantfosse carpa- 
tique, les „Grisiiger Mergel” de la Molasse alpine etc. sont developpes 
sous un fades rappelant tres bien celui du flysch.

Ainsi done, les definitions donnees plus haut ne sont, ni elles non plus, 
satisfaisantes. Pour pouvoir resoudre ces complications eit obtenir des defi
nitions plus completes, nous sommes d’avis qu’il est neoessaire d’etudier 
plus en detail les differents facies formes sueoessivement dans un sillon 
geosynclinal durant la periode de comlblement premagnaparoxysmal. 
Ensuite il faudra analyser leurs relations avec les facies synchroniques 
des sillons voisins. De 1’etude de ces relations pourra ressortir une clas
sification des flysch et des molasses plus precise et, esperons-le, plus 
proche de la realite.

R A PPO R TS ENTRE LES D E F E R E N T S  FA C IES DE LA  PERIODE 
DE COMBLEMENT PREM A GN APA RO XY SM A L

Durant cette periode, c’est la formation Flysch qui doit se deposer 
neeessairement.

Le controle tectonique de la sedimentation du flysch est caracterdse 
par la predominance des mouvements tangentdels de compression (I. A  t a ~ 
nas i u ,  1949 a) et par un equiliibre entre les vitiesses de subsidence et de 
sedimentation (I. V. K h v o r o v a ,  1958) (les deux vitesses ayant des 
valours elevees *).

Mais quelles sont alors les causes qui ont conduit au depot d’autres 
facies (notamment molassiques) que ceux de type flysch durant la periode 
de comiblement premagnaparoxysmal?

Examinons d’abord les differents types de facies existants dans un 
sillon.

En premier lieu on doit faire une distinction entre variations laterales 
(dans le plan horizontal) et variations en temps (sur la verticale).

Le facies flysch peut passer lateralement (dans le cadre d’un meme 
sillon) soit a des facies plus grossiers, temoins d’une zone plus rapprochee 
du rivage, soit a des facies plus fins, formes dans une zone tranquille, 
plus eloignee des reliefs positifs et a l ’albri des courants capables de char- 
rier le materiel detritique.

Les depots grossiers representant les facies marginaux, cotiers du 
flysch, revetent d’habitude un aspect molassique. Ces „molasses” sont 
en general emplacees a proximite de la marge continentale, beaucoup plus 
stable par rapport au sillon voisin, plus souple et soumis directement aux 
mouvements de compression.

Ainsi done les facteurs exercitant le controle tectonique de la sedimen
tation du flysch ont une influence negligeable sur les aires de type shelf. 
Ici aura lieu le depot des facies „nerdtiques” ou littoraux, tres sou'vent 
apparentes aux molasses.

Mais ces facies, tout en revetant des caracteres litho-stratonomiques

1 L a  com pression des sillons d u e  au x  m ouvem ents tan g en tie ls  e t la  subsidence 
des m em es sillons, d u e  au x  m ouvem ents v e rticau x  negatifs, quoique ay a n t lieu  en 
m em e tem ps, sont, tou t de meme, d eu x  processus autonom es.
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molassiques, n’ont pas, en meme temps, la fonction d’une molasse veritable 
(depot syndiastrophique postparoxysmal). Nous denommerons oes facies 
des p s e u d o m o l a s s e s .  En general elles se rencontrent assez rare- 
mentj vu que l ’erosion a enleve le plus souvenit les depots des zones margi- 
nales. J. L. K n i l l  (1959) deerit quelques exemples instructifs dans les 
depots paleozoiques-inferieurs du Pays des Galles.

En dehors de ces facies „molassiques” . une partie du Wildflysch repre
sente egalement un facies marginal du flysch, sedimente sur un shelf borde 
d’une falaise albrupte ou sur le talus d’un sillon l . C’est le cas du Wildflysch 
barremien-aptien du synclinal marginal des Carpates Orientales (Rarau, 
Haghimas), et des Monts Per^ani, qui passe vers l’exterieur a des flyschs 
typiques.

En ce qui concerne les facies lateraux plus fins, iis se placent, pour 
la plupart. dans la categorie du subflysch, dont les caracteres ont ete 
decrits par N. B. V a s s o e v i t c h  (1948, 1951). Le subflysch s’est depose 
k Fexterieur d’un flysch synchronique, dans la partie la plus distale d’un 
sillon, partie pas encore affectee par les mouvements de compression et 
ou le rapport subsidence/sedimentation n’avait pas encore a'tteint la 
valeur „critique” pour engendrer le flysch.

Lorsqu’on examine la succession dans le temps des facies se trouvant 
dans un sillon, on peut remarquer qu’un flysch (ou un postflysch) est 
surmonte par un facies molassique 'typdque. En analysant de plus pres 
revolution du sillon en question, on s’apergoit qu’il a ete affecte par un 
parvaparoxysme qui a determine la fermeture du sillon et 1’elevation de 
la zone par des mouvemients verticaux qui ont supplante les efforts tangen- 
tiels. Apres le parvaparoxysme, il y a decompression de la zone (par rela
xation postparoxysmale), oe qui entraine la formation d’intrafosses (de
pressions internes) sur l’emplacement ou se trouvait auparavant le sillon. 
Les intrafosses seront colmaitees par un amoncellement de materiel clasti- 
que qui s’organisera sous la forme d’un fades molassique, car le regime 
tectonique de la fosse, ainsi que le rapport subsidence/sedimentation seront 
les manes que dans l’avant-fosse i(le processus de la formation et de l ’evo- 
lution des intra-fosses etant tout-a-fadt similaire a celui des avant-fosses, 
mais en „modele reduit” ).

Pendant ce temps, les mouvements tangentiels se sont deplaces pour 
plisser les depots d’un sillon plus exteme jusqu’au moment du parvaparo
xysme qui affectera ce sillon.

De la sorte, dans chaque sillon d’un systeme geosynclinal, dont 1’evolu
tion prendra fin avant le paroxysme principal, on pourra distimguer la 
succesion suivante de fades: preflysch, flysch, postflysch, molasse 2. La 
totalite des preflyschs, respectivement des flyschs ou des postflyschs con
stitue la formation respective.

Mais les molasses correspondantes representent-elles egalement une

1 N. B. V assoevitch a exprim e egalem ent et depuis longtem ps cette idee, car son 
,,flysch  b ru t” form e, selon lui, a  p rox im rte  d ’une cord illere  en  voie de  d em an te lem en t 
e t p a ssa n t vers le la rge  a  u n  flyisch sensu stria to , n ’es t a u tre  chose q u ’un W ild
flysch (1948, 1951). O. S. V i a l o v  (1061) a  devefoppe p lus  recem m ent ce problem e.

2 P o u r le P reflysch  e t  le Postflysch, voir l ’a rtic le  d e  l ’-auiteur du p re sen t ouv rage: 
„P reflysch  e t Postflysch, deux  fo rm ations geosynclinales synd iastroph iques”, dans 
les T rav a u x  d u  V l-e  Comgres de l ’A ssociation Geologique C arpato -B alkan ique , 
V arsovie 1963.
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formation? A  notre avis, on doit repondre par I’affirmative, mais avec un 
correctif important. En effet, on ne pourrait pas nier le caractere de for
mation a la totalite de ces molasse, car celles ont non seulement le facies, 
mais aussi le role de cette formation. Tout de meme, leur depot n’a pas 
lieu dans l ’avant-fosse, „locus tipicus” des molasses et durant le stade de 
remplissage postmagnaparoxysmal. Pour ce motif nous proposons de 
grouper l ’ensem'ble des molasses premagnaparoxysmales, formees dans ides 
intra-fosses precoces dans une formation qu’on denommera P a r a m o -  
l a s s e  1. Les molasses de l’avant-fosse feront partie de la formation 
O r t h o m o l a s s e .  En passant maintenant a 1’examen des rapports entre 
les facies qui se forment durant un laps de temps determine idans les 
sillons juxtaposes 'd’un systeme geosynclinal, on peut se rendre compte 
que le depot d’une paramolasse, dans une depression initeme situee sur 
I’emplacement d’un sillon dont revolution diastrophique s’est achevee par 
suite d’un parvaparoxysme, pourra se produire en meme temps que le 
depot d’un flysch dans un sillon plus exteme (et qui a done une evolution 
plus tardive). De cette maniere on aura affaire a une sedimentation para
llele d’une molasse (mais de type „para” ) et d’un flysch. Quant aux rela
tions existantes entre ces deux facies, elles dependent des rapports eta'blis 
entre les deux domaines ou a lieu leur depot. Si ceux-ci ne sont pas 
separes par des obstacles (seuils, haut-fonds) alors des transitions, plus 
ou moins marquees, sont possibles. Si, par contre, des accidents du fond 
existent, alors les limites entre paramolasse et flysch seront plus nettes.

Par exemple, dans les Car pates Orientales Roumaines le premier par
vaparoxysme de la periode de oomblement a eu lieu a la fin du Cretace 
iniferieur, en affectant la zone plus interne de cette chaine. Apres le 
paroxysme, dans cette zone a eu lieu, durant l ’Albien, le depot d’une para
molasse (Conglomerats de Ruoegi). Dans une zone plus exteme, qui n’a pas 
ete affectee par le parvaparoxysme, la sedimentation s’est poursuivie sans 
interruption durant le Cretace inferieur et le flysch n’a cesse de se former 
durant l’Allbiten (Serie de Teleajen).

Des evenements semblalbles se sont deroules dans les Hellenides (for
mation des molasses oligocenes dans le sillon mesohellenique et des flysch 
synchroniques dans les sillons plus exltemes) (J. H. B r u n n ,  11956; J. A u - 
bo u i n ,  1960).

RA PPO R TS ENTRE LES D IFFER EN T S FA C IES DE LA  PERIODE 
DE COMBLEMENT PO STM A G NA PARO X YSM A L

La sedimentation postmagnaparoxysmale est plus homogene du point 
de vue formationnel par rapport a oelle d’avant le magnaparoxysme: en 
general, on-a affaire a une seule formation, la Molasse.

Le depot des molasses est regi par un rapport subsidence/sedimenta
tion dans lequel la vitesse de sedimentation l’emporte sur celle de subsi
dence, en determinant une sedimentation sous une faible tranche d’eau du 
materiel et, en fin du compte, le colmatage de l ’avant-fosse. En meme 
temps, le regime tectonique n’est plus caracterise par la preponderance 
des mouvements tangentiels de compression, mais par la predominance 
des mouvements verticaux, disjunctifs, de detumescence.

Mais, dans certaines chaines geosynclinales on rencontre, parmi les
1 Le p re fix e  „ p a ra ” es t u tilise  dams le sens de „p resque”.
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molasses, encore d’autres facies, notamment des flyschs. En ce cas, on 
rencontre la plupart (sinon tous) des 'traits distinctifs du flysch. Mais, en 
meme temps, assez souvent, de preuves temoignent un depot dans des 
eaux peu profondes, vu la profusion des traces de pattes d’oiseaux et de 
mammiferes qu’on у trouve (N. P a n i n ,  1961). Par comparaison avec le 
terme paramolasse, nous proposons de les denommer des p a r a f 1 у s с h s.

Quant a la genese de ces paraflyschs, nous ne savons encore rien de 
precis et nous nous bomerons seulement d’avancer l ’hypothese selon la- 
quelle leur sedimentation est determinee par la manifestation de certains 
mouvements tangentiels „residuels” qui auraient retabli de la sorte les 
conditions de controle tectonique propres a la sedimentation du flysch.

CLA SSIFICA TIO N  DES FLYSCH ET DES M OLASSES

Pour edifier une classification, il est necessaire, en premier lieu, de 
choisir les criteres de classification. Dans le cas du Flysch et de la Molas
se, nous sommes d’avis que les criteres necessaires et suffisants doivent 
etre: les caracteres lithologiques et stratonomiques des assises (criteres 
descriptifs), la. periode de depot et le lieu de depot (criteres genetiques).

En ce qui suit, on s’occupera d’abord de la classification des flyschs. 
et ensuite de celle des molasses.

1. L e s  f l y s c h s

Relativement au criterium „lieu de depot” nous sommes mis devant 
plusi'eures situations. D’abord, on doit mettre a part les facies plus ou 
moims de type flysch qui se sont formes dans des regions non orthogeosyn- 
clinales. En effet, il est possible que dans certaines depressions intracrato- 
niques des facies apparentes au flysch se soient sedimentes.

La situation la plus ambigue est celle des fosses intracratoniques sem- 
blaibles par leur morphologie eit leur remplissage sedimentaire aux regions 
geosynclinales (zeugogeosynclinaux d’apres M. K a y ,  1951, fosses, d’apres 
J. A u b o u i n ,  1959). Les facies de type flysch qui pourront s’y trouver 
doivenit entre consideres comme des pseudoflyschs.

Parmi les pseudoflyschs on doit egalement ranger les facies flysch des 
diverses fosses geosyndinales, qui se sont formes dans des autres periodes 
d’evolution que celle de comblement premagnaparoxysmal. Le flysch 
aalenien des Klippes piennines serait un tel cas (K. B i r k e n m a j e r ,  
1957).

Eln excluant les pseudoflyschs, on doit analyser maintenant les flyschs 
des sillons orthogeosynclanaux.

On trouve ces flyschs dans les trois types de sillons, propres a tous les 
systemes geosynclinaux: sillons eugeosynclinaux, miogeosynclinaux et 
exogeosyndinaux (avant-fosses)

1 II e s t v ra i que ju sq u ’a p re sen t leu r defin ition , a insi que leurs ra p p o rts  m u- 
tuels dans l ’espace e t le tem ps sont encore su je t a discusision. N eanm oins leu r  e x i
stence dans la  p lu p a rt  des system es geosynclinaux p a ra i t  e tre  prouvee. Nous p re -  
ferons le  te rm e  exogeosynd ina l a ce'lui d ’avan t-fosse, non seulem ent pour des m otifs  
de „sym etrie  lingu istique” , mais aussi parce  que la notion d ’avan t fosse a p lusieurs  
significations, selon d ivers  au teu rs  (voir su rto u t M. G i g n o u x ,  1950). En m em e 
tem ps nous estiimons que l’exogeosynclinal ne rep resen te  pas, a insi que М. К  a у
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Nous a vans deja ebauche une premiere classification en orthoflyschs 
et paraflyschs 1. Les orthoflyschs se sont formes dans des aires eu- ou mio- 
geosyncldnales, durant la periode de comblement premagnaparoxysmal. 
Par rapport au type de sillon ou ils se sont sedimentes, on distinguera 
parmi les orthoflyschs des flyschs eugeosynclinaux et des flyschs miogeo- 
synclinaux 2.

Comme dans la plupart des cas, les sillons a caracteres eugeosynclinaux 
sont plus internes, par rapport a ceux miogeosynclinaux, il s’ensuit, con- 
formement au principe de la polarite geosynclinale (J. Aui bo i n ,  1959, 
1960) 3, que les flyschs eugeosynclinaux (eu-flyschs) seront plus preooces 
et les flyschs miogeos ynclinaux (mio-flyschs) plus tardifs.

Comme traits distinctifs, les euflyschs correspondent au plus haut degre 
aux caracteres lithologiques et stratonomiques du facies flysch. Ils ont un 
tectofacies plus accuse, presentent des aspects plus diversifies, moins con
stants, et, fait important, renferment encore des roches magmatiques ba- 
siques et initermediaires, dont les mioflyschs en sont completement depour- 
vus. Ces derniers ont, en general, une rythmicite moins parfaite, due a la 
preponderance soit du materiel arenitique, sodt, plus souvent, du celui luti- 
tique (notamment pelagique).

Comme exemples d’euflysohs on peut mentionner les facies du Cretace 
inferieur des Carpates Orientales (Couches de Sinaia et les divers flyschs 
barremiens, aptiens et albiens), la moitie superieure des Couches de Cie- 
szyn des Carpates Septentrionales, les differenits flyschs des zones internes 
des Alpes et des Dinarides 4 etc.

Les flyschs eocenes des .parities extemes de la region geosynclinale al
(1S51) e t  J . A u b o u i n  (1959 b) le soutiennen t, un type  de p arag eo sy n d in a l. L ’exo- 
geosynclinal n ’a jam ais  une existence independanite, m ais es t to u jo u rs  lie a un  
system e oirthogeosyndinal, en m a rq u a n t son dern ie r stade dev o lu tio n .

1 Les p refixes „o rtho” e t  „p a ra ” appliques au x  d iverses categories de flysch ou 
de m olasse ont t r a i t  aux  caracteres-m em es de ces facies. C’e s t-a -d ire  que les o rtho 
flyschs sont consideres com me des flyschs veritab les, sa tisfa isan t tou tes  les condi
tions necessaires q u ’im plique leu r definition. D ans le icas des paraflyschs  (presque 
flysch) seu lem en t quelqu ’unes de ces conditions sont realiseeis. Les prefixes, n ’on t 
rien  a fa ire  avec les carac teres des divers sillons (orthogeosynclinaux, parageosyn- 
clinaux).

2 On p o u rra  even tuellem en t les denom m er „eu-flysichis” e t  „m io-flyschs”, 'mais 
ce.'tte fois-ci les p refixes o n t t r a i t  su r to u t au x  carac teres  des sillons ou ils se  sont 
form es, quoiqiu’il p a ra i t  que la  term inologie correspond aussi aux  caracteres des 
flyschs consideres: les euflyischs sont „en tie rem en t”, „com pletem ent” flysch, tand is  
que les m ioflyschs so n t „m oins” flyscheux.

3 L a  m igration  vers l ’ex te rieu r  des zones de sedim entation  active a trav e rs  un 
system e geosynclinal a e te  rnise ein evidence p o u r la p rem iere  fois p a r  L. M r a z e e  
(1910). U lte rieu rem en t, A. G r a b a u  (1924) a form ule la  mem e idee d ’une m aniere 
independante . Ces d ern ie res  annees, cette  notion de  m igration  connait une rep rise  
de faveu r, car on constate q u ’elle s’app lique a u n  bon nom bre de system es geosyn- 
clinaux. N eanm oins, pou r les geologues roum ains, elle n ’est pas une nouveau te  e t  
trouve sa  p lace  dans to u s  leu rs  e'ssais de synthese concernan t les C arp a tes  roum aines. 
I. A t a n a  s i u l ’a considere mem e com m e une  loi de l ’orogenese: loi de la  m igration  
des zones de sed im entation  (1952).

4 C ’est p robab le  que les term es „zone in te rn e1” e t „eugeosynclinal” d ’une p a r t ,  
„zone ex te rn e ” e t  „m iogeosynclinal” d ’a u tre  p a r t  ne son t pas foncie rem en t synony- 
mes (voir J. H. B r u n  n, 1961).
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pine sont, en general, des mioflyschs (Couches a hieroglyphes sensu lato 
des Carpates, flyschs du domaine helvetique des Alpes, etc.).

Mais ces deux categories d’orthoflyschs sont susceptibles, a leur tour, 
d’etre divisees en fonction de leurs caracteres lithostratoncmiques et de 
leur position dans l’ensemible sedimentaire d’un sillon. C’est maintenant 
que la classification de N. B. V a s s o e v i t c h  trouve son application et 
se montre tres utile.

Tout de meme nous estimons que la subdivision des flyschs en quatre 
categories (brut, grossier, proximal et distal), auxquelles s’ajoute le sub- 
flysch, n’est pas entierement satisfaisante. Le choix meme des termes est 
assez malencontreux, car les deux premiers sont descriptifs, tandis que les 
deux autres ont une nuance genetique.

Certes qu’il serait preferable d’employer au lieu des mots „proximal” 
et „distal” les attribute „grossier” et „fin” . Mais N. B. V a s s o e v i t c h  
a employe le terme „flysch grossier” pour un autre type de facies qui n’est 
en realite que le facies bordier d’un flysch (ce que nous avons denomme 
pseudomolasse). Vu que des confusions sont a redouter, nous sommes obli
ges de conserver les termes „proximal” et „distal” .

C’est un fait Ibien prouve que dans beaucoup de systemes geosynclinaux 
on observe une variation transversale du facies flysch, celui de la partie 
interne etant plus grossier, celui de la partie externe plus fin et passant 
souvent a un subflysch 1.

Le flys'ch proximal est caracterise par la grande frequence des turbi- 
dites plus grossieres (gres, microibreches), par des couches plus epaisses, 
p>ar un plus grand nombre de glissements (slumpings) et de f luxoturibidites 
(gravelites, conglomerats meme), par 1’existence des directions d’apport 
transversales. Le flysch distal esit plus riche en materiel lutitique (une 
partie des turbidites peut etre representee par des siltites et des marnes), 
les couches у sont plus minces, la stratification plus reguliere.

On trouve de nombreux exemples de cette transition dans les Carpates 
Orientales. C’est le cas des flyschs albiens de la zone interne: le flysch 
(proximal) de Bobu (Gr. P o p e s c u ,  1959) passe au flysch (distal) de Te- 
leajen, qui se resout vers l’exterieur dans le subflysch des Schistes noirs. 
C’est aussi le cas du facies mamo-greseux rouille du Barremien-Bedoulien 
du secteur de courbure qui passe vers l’exterieur au Couches de Comarnic, 
flysch distal predominant mameux.

Dans la zone du flysch paleogene on observe la juxtaposition des facies 
de plus en plus fins vers l’exterieur. Les depots senoniens les plus internes 
sont representes par le Gres de Siriu (flysch proximal). Vers l ’est suivent 
le facies de Horgazu (flysch proximal-distal), le facies de Hangu (flysch 
distal) et le facies de Casin (subflysch). Pour les depots eocenes on remarque 
dans la partie interne le Gres de Tareau (flysch proximal), suivi a l’exte- 
rieur par un facies „intermediaire” (Tazlau ou Piepturi) .(flysch proximal- 
-distal). Le facies marginal (Lesunt) est un flysch distal, tandis que celui 
externe (facies de Gresu) est un subflysch 2.

1 L a  cause de cette v a ria tion  g ranu lem etrique  et de cette segregation des facies 
a tra v e rs  le geosynclinal reste  assez obscure. EUle dev ien t m em e em barassan te  lorsque 
les d irec tions d e  с our an t ind iquen t pour les flyschs d ’un  couple p rox im al-d is ta l, un 
tra n sp o r t  long itud ina l du m aterie l e t  l ’absence d ’un tra n sp o r t tran sv e rsa l de l ’in te- 
r ie u r  vers l’ex te rieu r.

2 Les denom m inations des d ivers  com plexes cites son t dues, en m a jeu re  partie  
a I. A t a n a s i u  (1943), a I. B a n  c i l a  (1958) ©t a I. D u m i t r e s c u  (1952).

9 R ocznik  PTG t. X X X IV  z. 3
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Les facies des Gres de Jarmuta de la ceinture des Klippes piennines 
montrent une variation transversale semblalble (K. B i r k e n m a j  er, 
1957). D’autres exemples sont decrits par N. B. V a s s o e v i t c h  dans la 
chaine caucasienne (1948).

Mais le probleme de la classification des orthoflyschs oomporte encore 
un autre aspect. Dans un ouvrage consacre a la region geosynclinale alpine 
est-europeenne, V. M. M o u r a t o v  (1949) a observe que dans certains 
sillons une formation est nettement preponderante, tandis que le deve- 
loppement des autres est tout a fait negligeable. Sur cette base, V. M. 
M o u r a t o v  (1949) a propose meme une classification des fosses geo- 
synclinales (fosses a schistes verts, a remplissage calcaire, a flysch etc).

Cette observation est tres importante, car en effet, les diverses parties 
de la region mesogeenne montrent soit des sillons remplis par plusieurs 
formations se suocedant en temps, soit des sillons se juxtaposant les uns 
aux autres, mais dont seulement une seule formation est dominante. Dans 
la premiere categorie on peut ranger les chaines de l ’Apennin et des Dina- 
rides, ainsi qu’une partie des sillons alpins. Dans la deuxieme s’encadrent 
les Carpates et une autre partie des sillons alpins.

Pour les Dinarides, par exemple, on se rend oompte que les differents 
flyschs ne fonit que comibler des sillons qui fonctionnaient depuis longtemps 
(Trias ou Jurassique) et ou sont bien developpees les f ormations anterieures 
au Flysch (calcaire, vulcanogene-sedimentaire). Le poids du Flysch est re- 
lativement reduit par rapport au volume total .des depots qui remplissent 
ces fosses. Dans les Carpates, la formation Flysch parait plus independante 
vis-a-vis des formations plus anciennes. Elle est fortement developpee 
dans des ,,sillons a flysch” dont le soubassement n'est pas connu avec cer
titude et qui se situent a l’exterieur d’autres zones ou les formations plus 
anciennes (calcaires notamment) sont preponderantes.

II existe tout de meme des cas dans lesquels ces demieres zones dispo- 
sent, elles aussi, ides flyschs plus ou moins developpes.

Cette nouvelle differenciation des flyschs observee par M. K s i ą ż -  
k i e w i c z  (1960), nous montre 1’existence de deux sortes d’orthoflyschs. 
Ceux formes dans des sillons a fonction geosynclinale prolongee sont 
„faiblement developpes” et „seulement immediatement avant le stade oro- 
genique final” . Les autres, formes dans des sillons a fonction geosynclinale 
plus recente, sont fortement developpes et pendant un long intervalle de 
temps.

Dans la premiere categorie on doit ranger les flyschs du Cretace moyen
— inferieur des Tatrides, les flyschs cretaces superieurs —  paleogenes du 
Cordon des Klippes piennines, situes a l’interieur de Carpates extemes, 
ainsi que les flyschs du Cretace moyen —  superieur des Carpates Meri
dionales roumaines, situes a l ’interieur des 'Carpates Orientales (D. P a- 
t r u l i u s ,  1960).

C’est probable qu’une partie au moins des flyschs appartenant aux zones 
internes des Alpes (zone de Piemont, de Brianęonnais), des Dinarides et 
des Hellenides (zones de Vardar, pelagonienne, etc.) se rangent dans cette 
meme categorie d’orthoflyschs.

En passant maintenant aux paraflyschs, on peut affirmer qu’ils se sont, 
eux aussi, formes dans une aire geosynclinale, mais pas dans des sillons 
a caractere eugeosynclinal ou miogeosynclinal. En depit du fait que leurs 
traits lithologiques et stratonomiques sont identiques (ou presque) a ceux 
des orthoflyschs, 1’ambiance ou les paraflyschs se sont formes etait sen-
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siblement differente. En meme temps leur depot n’a pas eu lieu durant le 
stade de remplissage premagnaparoxysmal (comme c’est le cas des ortho- 
flyschs). %

Parmi les paraflyschs on doit englober certaines sequences des sillons 
exogeosynclinaux ou des depressions internes appartenant a un systeme 
geosynclinal. On pourra les denommer des exoflyschs (s’ils se trouvent dans 
l’exogeosynclinal) ou des intraflyschs (s’ils se trouvent dans des intra- 
-fosses). Un exoflysch typique est represente par -une partie des depots 
miocenes-inferieurs de la moitie interne de l’avant-fosse des Carpates 
Orientales.

Ce paraflysch presente une altemance rythmique d’arenites et de luti
tes avec, le plus souvent, passage graduel de l ’arenite au lutite surjaeent. 
La face inferieure des gres, nettement individualisee, est pourvue de nom- 
breux mecanoglypbes („seour-mairks” et „tool-marks” ). Le granoclassement 
n’est pas trop frequent, mais on peut neanmoins le metitre en evidence. Une 
lamination parallele ou oblique s’observe frequemment. La continuite des 
couches, la constance de leur epaisseur et de leur composition litho-granu- 
lometrique sont du meme ordre de grandeur que dans le flysch vrai.

Comme exemple d’intraflysch on peut citer le Flysch de Podhale qui 
se trouve „dans une fosse formee apres les plissements . . (M. K s i ą ż -  
k i e w i c z ,  1960), fosse denommee par Zb. K o t a ń s k i  (1963) „epimio- 
geosynclinal” . Le Flysch de Podhale ne s’est done pas depose dans un sillon 
geosynclinal, mais dans un bassin posttectonique, qui a pris naissance par 
la detumescence de la chaine tatrique, apres le magnaparoxysme cretace- 
-superieur. Ce flysch n’est done pas preparoxysmal et n’est suivi par aucune 
molasse. Tout de meme il est emplace dans une aire geosynclinale et dis
pose de caracteres typiques pour le flysch (A. R a d o m s k i ,  1958). Selon 
toute iprobafoilite, le flysch paleogene du Maramures, le flysch senonien 
du Bassin de Transylvanie, les Gres d’Annot (au moins partiellement), pro- 
baiblement les facies flyschs de la fosse du Molise doivent etre encadres 
parmi les paraflyschs.

2. L e s  m o l a s s e s

L ’etude des molasses est, jusqu’a present, moins avancee par rapport 
aux connaissances qu’on a sur les flyschs. C’est pour ce motif que la classi
fication des molasses sera, elle aussi, moins detaillee.

La sedimentation de la formation Molasse se poursuit dans l’exogeo- 
synclinal (avamt-fosse). On a observe depuis longtemps que les caracteres 
du milieu de depot des molasses etaient beaucoup plus varies par rapport 
a ceux du flysch (molasses marines, saumatres, d'eau douce).

Cette diversite des ambiances dans un seul et meme bassin contrastant 
avec l’homogeneite de l’ambiance du flysch (toujours franchement marin) 
a conduit certains auteurs a douter de la possibilite de pouvoir comparer 
Flysch et Molasse (A. R a d o m s k i ,  11961). En d’autres termes, le Flysch 
et la Molasse ne seraient pas des unites homologues et, n’etant pas d’un 
meme rang hierarchique, toute comparaison serait impossible.

Nous sommes d’avis que le Flysch et la Molasse sont des formations 
egales en rang, car leur fonetion a une meme valeur. En effet, chacune de 
ces deux formations est liee a un certain stade de developpement d’une 
seule region geosynclinale.

9*
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Le fait que l ’ambiance de sedimentation du flysch est constante, tandis 
que pour les molasses les environnements changent assez frequemment, 
s’explique par le regime de depot caracteristique aux deux formations. 
Tandis que le depot du Flysch se poursuit 'dans des conditions d’equilibre 
du rappont subsidence/sedimentation, ce qui determine la Constance de 
Tambiance (et notamment le maintien des depots a une meme profondeur 
des eaux), le depot de la Molasse a 'lieu dans des conditions de desequilibre 
du meme rapport, du fait que la vitesse de sedimentation devance con- 
stamment la vitesse de subsidence. Cela conduit au colmatage de l ’exogeo- 
synclinal et au passage d’une ambiance plus profonde (marine) a une am
biance tres peu profonde (littorale ou meme continentale). La profondeur 
reduite des eaux est la principale cause des variations rapides et frequentes, 
tant sur la verticale que sur Fhorizontale des facies molassiques (S t. D z u- 
l y n s k i  et A. S m i t h ,  Rocznik Pol. Tow. Geol., vol. XXXIV, 1-2, 1964).

Des considerations exposees ci-dessus on peut admettre que le Flysch 
et la Molasse sont deux formations de. la meme ©chelle, ce qui nous permet 
d’appliquer aux molasses une classification semblable a celle des flyschs.

Ainsi, les differenta complexes molassiques de rexogeosynclinal sont 
tous des orthomolasses. Parmi elles, on distingue un groupe inferieur, plus 
precoce, dont l ’ambiance de sedimentation est marine (souvent paralique) 
et un groupe superieur, forme surtout dans un environnement laguno- 
-lacustre.

Mais, en dehors des orthomolasses, il existe aussi des paramolasses. 
Celles-ci se sont formees au milieu d’autres elements strudturaux d’xm 
systeme geosynclinal (sillons eugeosynclinaux ou miogeos ynclinaux), 
comme suite des parvaparoxysmes. On pourra parler done des molasses 
d’eugeosyndinal ou de miogeosynclinal.

Par analogic avec les termes ..euflysch” et „mioflysch” , on pourrait, 
a la rigueur et conventionnellement, les denommer eu-molasse et mio-mo- 
lasse, mais avec la meme observation: que les prefixes' ,,eu” et ,.mio” se 
rapportent exclusivement aux traits des sillons ou elles se sont formees 
et pas du tout aux caracteres des molasses-memes.

Le complexe des Conglomerats de Bucegi represente une molasse, for- 
mee sur l ’emplacement d’un sillon a caracteres eugeosynclinaux, tandis 
aue les depots miocenes des depressions Slanic et Drajna sont des molasses 
miogeos ynclinales.

Nous estimons que les molasses des grandes depressions internes (Bassin 
de Transylvanie, Bassin Paainonien) doivent etre encadrees egalement dans 
la categorie des paramolasses (intramolasses) si leur depot date de la pe
riode premagnaparoxysmale.

ESSA I DE SYNTHESE

Dans cet article nous nous sommes occupes des processus de sedimen
tation ayant lieu dans les sillons geosynclinaux, durant les periodes de dia- 
strophisme actif. Ce sont les periodes de comblement pre- et postmagna- 
paroxysmal („phases” cataorogeniques et epiorogenique). Ces processus 
ont conduit au depot de plusieurs formations, que nous avons essaye de 
definir et de classifier.

Entre la fin de la periode de vacuite (caracterisee par la sedimentation 
de la formation calcaire ou de celle vulcanogene-sedimentaire) eit la fin du
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magnaparoxysme, les suivantes formations ont pu se constituer: Preflysch, 
Orthoflysch, Postflysch et Paramolasse, chacune d’elles representant la 
somme des fades respectifs.

On peut admettre que cette „famille” de formations, se suocedant 
suivant un ordre bien defini, regie par les lois de revolution des systemes 
g eosynclinaux, constitue une supraformation (N. P. H e r a s k o v ,  1952): 
la supraformation de remplissage premagnaparoxysmal ou la supraforma
tion cataorogenique. Dans cette supraformation s’encadrent tous les ortho- 
flyschs et presque toutes les paramolasses.

Les relations dans l’espace des differentes formations et facies apparte
nant a cette supraformation sont assez compliquees a cause de la polarite 
diastrophique. Via que les differents sillons constituant un systeme geosyn
clinal se trouvent en meme temps dans des divers stades de „maturite” 
diastrophique, en fonction de leur position (plus interne ou plus externe), 
il est clair que les formations qui s’y deposent durant un certain laps de 
temps seront, elles aussi, differentes. C’est ainsi qu’un flysch d’un sillon 
peut etre contemporain avec un postflysch ou une paramolasse d’un sillon 
plus interne ou avec un preflysch d’un sillon plus externe. On doit accen- 
tuer qu’une paramolasse peut etre synchronique avec un flysch eit en 
meme temps avec une pseudomolasse. Mais tandis que la pseudomolasse 
est diredtement liee au flysch dans le cadre d’un meme sillon, la paramo
lasse se depose dans une zone de sedimentation 'differente (quoique voisine) 
ayant une evolution autonome.

A  part les facies marginaux des flyschs, on doit considerer egalement 
comme pseudomolasses les fades molassiques existants dans des fosses 
intracratoniques, ainsi que les assises semblantes deposees dans des sillons 
geosynclinaux, mais durant des stades d’evolution autres que celui de 
complement (fades de Gresten, par exemple).

La totalite des formations de l’exogeosynclinal constitue une autre 
„paragenese” ; celle de la supraformation de remplissage postmagnaparo- 
xysmal, ou supraformation epiorogenique. Ici s’encadrent toute les ortho- 
molasses et un bon nombre de paraflyschs.

Tandis que dans la premiere supraformation le Flysch joue le role 
preponderant, dans la seconde c’est la Molasse qui remplit ce role. Nous 
avons essaye de synthetiser l ’histoire de la sedimentation, c’est-a-dire la 
succesion des formations elt ides supraformations, dans un systeme geosyn- 
clinal en fondion des sta;des et des periodes de son evolution, determines 
par la somme des processus diastrophiques qui lui sont propres (taibl. 1).

Si l ’on tient compte des relations existantes entre les formations ap
partenant aux trois types principaux de sillons d’un systeme geosynclinal, 
on constate qu’on doit les considerer simultanement, tant dans la perspec
tive de leur position dans 1’espace, que dans la perspedive de leur evo
lution dans le temps. Cela ne represente autre chose que la consequence 
de la polarite geosynclinale (diastrophique, sedimentaire et magmatique).

On a choisi done un systeme de reference temps —  espace.
L ’intervention du facteur temps introduit tout de meme une difficulte. 

En principe, pour les classifications ou ce facteur intervient, on devrait 
faire appel a un continu quadridimensionnel qui, lui seul, pourrait refleter 
correctement revolution en temps d’un volume (tridimensionnel) de roches 
(H. G. W h e e l e r ,  1958).

Mais la representation graphique d’un itel continu est, sinon impossible, 
en tout cas tres difficile. Heureusement qu’en geologie on peut simplifier
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le prolbleme, em tenant compte du fait qu’une des trois dimensions (l’epais- 
seur) represente en quelque sorte, une fonction de temps 1.

1 On n e  doit pas m ettre , assurem ent, une ligne d ’egalite  e n tre  epaisseur e t 
tem ps d e  depot. A l’echelle d ’une couche ou d ’une serie sed im en ta ire  ceit „artifice  
de calcu l” doit e tre  em ploye avec une ex trem e prudence . A l’echelle des ensem bles 
e t  des g rands volum es de roches, comrne ic’est le  cas presen t, 1’approx im ation  qui 
resu lte  par l’equivalence en tre  le tem ps p ro p rem en t d it e t  une fonction de tem ps 
m esurab le  d an s  les m em es un ites  que les au tres  dim ensions, e s t su ffisan te . De cette 
m an iere  on evite la  necessite d ’une  rep resen ta tio n  quadrid im ensionnelle , en la 
rem p lag an t p a r  une rep resen ta tio n  usuelle  en  tro is dim ensions.
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La propagation des processus diastrophiques a travers le systeme geo
synclinal a pour consequence la migration dans le temps dss facies, qui 
entrecroisent les isochrones et longent, en quelque sorte, la resultante des 
deux vecteurs, espace et temps (tableau 2).

Enfin par l’intermediaire du tableau III sont enumerees les categories 
ou les subdivisions des flyschs et des molasses, decrites dans cet ouvrage, 
en fonction de leur lieu de sedimentation et du temps de depot.

T a b l e a u  3

S I L L O N S
EUGEOSYM CLIN AUX

S I L L O N S
MIOGEOSYNCLINAUX

S IL L O N S
EXO GEOSYNC LI NAUX

O R T O F L Y 5 C H S  

ET P A R A M O L A S S E S

O R T H O M O L A S S E S  

ET P A R A F L Y S CH S

Certes que, de meme que toutes les autres, la classification proposee 
possede une certaine dose de conventi onalite et de rigidite, inevitables par- 
tout ou 1’on cherche d’encadrer dans des limites precises des chases ou des 
phenomenes continus et enchaines les uns aux autres.

Le dilemme de toute classification est que, d’une 'part elite doit englober 
dans un systeme coherent tous (ou presque tous) les termes neoessaires 
a cette classification, afin qu’elle soit oomjplete, fidele et multilaterale, 
mais d’autre part, elle doit negliger et eliminer quelquefois un bon nombre 
de ces memes faits et termes, afin que la classification soit generale, syn- 
thetique et appliquable a un grand nombre de cas.
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L ’auteur est conscient de ces difficultes, mais les oonnaitre ne signifie 
pas implicitement de pouvoir les surmonter. II a done essay e d’eviter, 
autant que possible, la construction d’un systeme trop complique et tyr- 
ranique, mais, en meme temps, il a estime qu’une classification trop gene
rale et simplifiee, quoique commode a manoeuvrer n’est, ni elle non plus, 
so uhai table.

C’est ipossible que le nomlbre de nouveaux termes proposes soit trop 
grand et que les noms accordes soient, en quelque sorte, relbarbatifs. Tout 
de meme 1’emploi des prefixes parait preferable aux termes tels que1: 
„flysch de premier degre” ; „molasse de second ordre” ou Ibien „flysch A,
B, C” (comme M. B e r t r a n d  avait essaye de le faire) ou „molasse I, II, 
III” , etc. Ces formes „chif frees” sont encore plus difficilement assimila'bles 
et mysterieuses.

Les problemes relatifs a la classification exposee ci-dessus ont ete 
l’objet de discussions interessantes et fructueuses que l ’auteur a eu avec 
ses collegues polonais et roumains, lors de ses visites en Pologne ou durant 
les excursions entreprises en commun en Roumanie. Pour leurs observa
tions et pour les echanges de vue tres utiles 1’auteur tient a leur adresser 
ses plus vifs remerciements.

En particulier, il exprime sa profonde gratitude au prof. dr M. K s i ^ z -  
k i e w i c z  pour ses eonseils et ses dbservaltions precieuses faites avant 
et apres le lecture du manuscrit, ainsi qu’au prof. J. H. B r u n n pour ses 
remaraues interessantes.

Des chaleuneux remerciements sont adresses au prof. dr St. D z u 1 y n- 
s k i pour ses opinions pertinentes et ses amples inf ormations concernant 
les different® flysch et molasses ainsi que pour la 'bienveillanoe avec 
laquelle il a mis a la disposition de 1’auteur le manuscrit de son ouvrage 
„Flysch sedimentation” .

De meme, 1’auteur exprime sa gratitude au prof. G. M u r g e a n u  tant 
pour :la lecture du manuscrit de cet article, que pour les remarques tres 
utiles faites a cette occasion, ainsi que au Dr. G r i g  o r e P o p e s c i i  et 
a ses collegues Dan J i p a, N. M i h a i 1 e s c u et N. P a n i n  pour leurs 
suggestions judicieuses.

Par cette voie, l’auteur tient a remercier les memlbres de la redaction 
de „Rocznik Polskiego Towarzystiwa Geologicznego” pour l ’ama(bilite de 
publier dans ses pages le present ouvrage.
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de VAcademie des Sciences de la Republique Populaire Roumaine

r £ f £ r e n c e s  B IBLIO G RA PH IQ U ES

A t a m a s i u  I. (1943), Les facies du  Flysch m arg ina l dans la p a r tie  moyeinne- des 
C arpates M oldaves. Ann. Inst. Geol. Roum. 22.

A t a n a s i u  I. (1958 a), O rogenese e t  sed im en tation  dans les C arpates O rien ta les .
A nn . Com. Geol. Roum. 24—25 (1952).

A t a n a s i u  I. (1958b), Les facies du  F lysch dans les C arpates O rien ta les. Ann.
Com. Geol. Roum. 24—25 (1,952).

A u b  o u i n J. (1959 a), Essai su r rev o iu tio n  paleogeographique e t le deveioppem ent 
tec to -o rogen ique d ’un system e geosynclinal: le  secteur grec des D inarides (Heil- 
lenides). B.S.G.F. 6-e sśr. 8, inr 7 (1958).



—  4 4 4  —

A u b o u i n  J. (1959 b), A propos d ’un  cen tenaire : les a v en tu res  de la  notion de 
geosynclinal. Rev. Geogr.-phys, Gćol-dyn. 2e ser. 2, f. 3.

A u b o u i n  J. (1959 c), C on tribu tion  a 1’e tu d e  geologique de la Grece sep ten trionale : 
les iconfins de 1’E pire  e t de  la  Thessalie. These. Ann. Geol. Pays. Hell. 10.

A u b o u i n  J. (1961), Essai su r l ’ensem ble ita lo -d in a riq u e  et ses rap p o rts  avec I’arc 
alpin. B.S.G.F. 7-e ser. 2, n r  4 (1960).

B a n c i l a  I. (1958), Geologia C arpatilo r O riental!. Edit. Stiiintifica, B ucuresti.
B e r t r a n d  M. (1897), S tru c tu re  des A lpes franęaises e t  reccurence de certa ins 

facies sedim entaires. C. r. Congr. Intern. V l -e  sess., Z urich  1894.
B i r k e n m a j e r  K. (1957), U w agi o sedym entacji aa lenu  fliszowego i w a rs tw  

ja rm uck ich  p asa  skałkow ego. Rocz. Pol. Tow. Geol. 26.
B r u n n  J. H. (1956), C ontribu tion  a l ’e tude  geo'logique du P inde sep ten trional e t 

d ’une p a r tie  de  la  M acedoine occidentale. These. Ann. Geol. Pays. Hell, 7.
B r u n n  J. H. (1961), Les su tu res  ophiolitiques. C ontribu tion  a l ’e tude des rela tions 

en tre  phenom enes m agm atiques e t  orogeniques (1-e e t 2-de partie). Rev. Geogr.- 
-phys., Geol. dyn. 2-e ser. 4, f. 2, 3.

D u m i t r e s c u  I. (1958), E tude geologique de la reg ion  com prise en tre  l ’O ituz e t 
la  Coza. Ann. Com. Geol. Roum., 24—25 (1952).

E a r d l e y  A. J . e t W h i t  e  M. G. (1947), F lysch and M olasse. Bull. Geol. Soc. Amer. 
58, n r  11.

G l a e s s n e r  G. F.  et  T e i c h e r t  C. (1947), G eosynclines: a fu n d am e n ta l Concept 
in Geology. Amer. Journ. Sc. 245, n r  8, 9.

G i g n o u x  M. (1950), Geologie s tra tig raph ique . M asson et C-ie. Paris.
G l a n g e a u d  L. (1962), Paleogeographie dynam ique d e  la M ediiterranee e t de ses 

bordures. Le role des phases pon to -p lio -quate rna ires  In „O ceanographie geo
logique e t geophysique de la  M ed ite rranee  O cciden ta le”. Colloques Nationaux 
C. N. R. Ed. C. N. R. S. Paris.

G r a b a u  A. (1924), M igration  of geosynclines. Bull. Geol. Soc. China. 3, n r 3—4.
H e r a s k o v  N.  P.  — Г е р а с к о в  H. П. (1952) Геологические формации 

Б .М .О .И .П. геологическая серия Но. 5.
K a y  М. (1951), N orth  A m erican  Geosynclines. Geol. Soc. Amer. Mem. 48.
К  h a 1 n V. E. (1960), A naliza  fo rm atiun ilo r, ca m etoda a cercetarilo r paleotectonice. 

Anal. Rom. Nov. Ser. geol.-geogr. n r  1.
K h a i n  V.  E.  et  S c h e i n m a n  I. М.  — Х а й н  В.  E.  и Ш е й н м а н н  И. М. (1960), 

Сто лет учения о геосинклиналиях. Сов. геол. Но. 11.
K h v o r o v a  I. V. (1959), U pper C arboniferous F lysch and  Loiwer P e rm ian  M olasse 

in  th e  U rals. Eel. geol. Helv, 51, n r  3.
К  n i 11 J . L. (1959), A x ia l and  m a rg in a l sed im entation  in  geosynclinal basins. 

J. Sediment. Petr. 29, n r  3.
K o t a ń s k i  Zb. (1963), O charak terze  mezozoicznej igeosynkliny K a rp a t  Zachod

nich i o epim iogeosynklinie podhalańsk ie j. Acta geol. poi. 13, n r 1.
K r a u s  E. (1927), D er orogene Zyklus und seine S tadien . Centralblatt f. Miner. 

Palaont. Geol. Abt. B.
K s i ą ż k i e w i c z  M. (1960), P re-O rogenic sed im entation  in  the  C arp a th ian  Geo- 

syncline. Geol. Rdsch. Bd. 50.
К  u e n e n Ph. H. (1958), T u rb id ity  cu rren ts , a m a jo r facto r in flysch deposition. 

Eel. geol. Helv. 51, n r  3.
M o u r a t o v  V. М.  — М у р а т о в  В. М. (1949), Тектоника и история развития 

альпийской геосинклинальной области юга европейской части С ССР и сопре
дельных стран. Тектоника СССР, Изд. А. Н. СССР.

М г a z е с L. (1910), Les lgisements d e  petro le . B ucarest.



—  445  —

N e s t  e r  o f f  V. e t  H e e z e n  В. C. (I960), Les depots de courants de tu rb id ite , 
le flysch et le u r  signification  itectonique С. r. Acad. Sc. Paris, 250.

P a n i n  N. <1961), S ur quelques traces m ecaniques eit o rganiques du  Miocene, a u  
confluen t de la  P u tn a  e t  de la Zabala. (Resume en  franęais). Studii si Cercet. 
Geol. 6, n r  1.

P a t r u l i u s  D. (1960), L a  co u v ertu re  m esozoique des m assifs crisitallins des C ar
p a tes  O rientales. Ann. Inst. Geol. Publ. Hung. (Materiaux de la conference sur 
le Mesozoique). 49, f. 1.

P o p e s  c u G r i g o r e  (1959), C ontribu tion  a  la  s tra tig rap h ie  d u  F lysch cretace 
com pris en tre  les Vallees P ra h o v a  e t Buzau, avec aperęu  special su r celui du  
b assin  de Teleajen . Rev. Geol. Geogr. 3, n r  2.

R a d o m s k i  A. (1958), C h arak te ry s ty k a  sedym entologiczna fliszu  podhalańskiego. 
Acta geol. pol. 8, n r  3.

R a d o m s k i  A. (1961), On some sediimentological problem s of the  Swiss F lysch series. 
Eel. geol. Helv. 54, n r  2.

R o u k h i n  L.  B. — Р у х и н  JI. В. (1953), Основы литологии. Гостоптехиздат. 
М осква.

S a n d e r s  J.  E.  e t C a r o z z i  А. (1957), F lysch and M olasse. Bull. Geol. Soc. Amer. 
68, n r  12/2.

S с h  a t s k i i  N. S. — Ш а т с н и й  H. С. (1945), Очерки тектоники Волго-Уральской 
нефтеносной области и смежной чаоти западного склона южного Урала. Изд. 
Мос. Об. Исп. Природы. Нов. Сер. Вып. 2,

S t  i l l e  H. (1924), G rundfragen  d e r  verg le ichenden  T ektonik . B orn traeger, Berlin.
S u j k o w s k i  Zb. (1957), F lysch sedim entation. Bull. Geol. Soc. Amer. 68, n r  5.
T e r  c i e r  J. (1947), L e flysch dan s  le sed im entation  alpine. Eel. geol. H elv . 40, n r  2.
T r  ii m  p у R. (1960), P aleo tectonic evolu tion  of th e  C en tra l and  W estern  Alps. 

Bull. Geol. Soc. Amer. 71, n r  6.
V a n  d e r  G r a c h  t  W.  A.  J.  va n  W a t e r s c h o o t  (1931), P erm o-C arbon iferous 

O rogeny in  S ou th -C en tra l U nited  States. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 15, n r  9.
V a s s o e v i t c h  N. В. — В а с с о е в и ч  H. Б. (1948), Флиш и методика его изу

чения.. Гостоптехиздат. М осква — Ленинград.
V a s s o e v i t c h  N.  В. — В а с с о е в и ч  Н. Б. (1951), Условия образования фли- 

ша. Гостоптехиздат. М осква — Ленинград.
V i a l o v  О. S. (1963), S u r les re la tione e n tre  les facies flysch e t molasse. Com - 

m unic. Scientifiques. V -e  Congr. Assoc. Geol. Carpato-Balkanique. 3/2 B ucurest 
1961.

W h e e l e r  H. E. (1958), S tra tig rap h ie  un its  in space and time. Amer. J. Sc. 257, 
n r  10.


