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PREFLISZ I POSTFLISZ DWIE SYNDIASTROFICZNE 
FORMACJE GEOSYNKLINALNE

Preflysch et Postflysch, deux formations geosynclinales 
syndiastrophiques

STRESZCZENIE

Jest faktem ogólnie znanym, że w orogenicznym systemie alpejskim 
pomiędzy utworami fliszowymi a formacjami leżącymi pod i nad fliszem 
w ystępują zespoły skał, stanowiące pod względem litologicznym i strato- 
nomicznym przejście od osadów niefliszowych do fliszu.

Utwory fliszowe są prawie zawsze poprzedzone sedym entacją łupko
wych osadów marglistych lub marglisto wapiennych, którym  towarzyszą 
niekiedy skały ilaste, kalkarenity, rzadziej piaskowce. Kolory ich są często 
żywe, czerwone, zielone itp. W arstwowanie tych utworów jest znacznie 
m niej wyraźne niż skał fliszowych i ma charakter pararytmiczny. Osady 
prądów zawiesinowych są wśród nich bardzo rzadkie a główną rolę gra 
pelagiczna sedymetacja terrygenicznych mułów.

Tego rodzaju kompleksy skalne są znane z różnych stref strukturalno- 
-paleogeograficznych Alp (łupki Ferret, ze strefy Valais, couches rouges 
i seria Manche płaszczowin prealpejskich, dolny kompleks fliszu helm in- 
toidowego, margle globigerinowe strefy helwedkiej itp.) z Apenin (Sca- 
glia), z Dynarydów (wapienie mikrobrekcjowe górnej kredy i eocenu) 
z K arpat (dolna część w arstw  cieszyńskich i w arstw y z Sina ja).

Autor jest zdania, że wymienione serie jako całość stanowią osobną 
form ację — preflisz, k tóra odpowiada określonemu stadium  rozwoju sy
stem u geosynklinalnego i odzwierciedla specyficzne w arunki tektoniczno- 
-sedymentacyjne. Preflisz zajmuje stanowisko pośrednie pomiędzy utw o
ram i powstałymi w stadium ,,próżni” (periode de vacuite, Aubouin, 1959) 
a fliszem. Sedym entacja prefliszu m a miejsce w okresie kiedy następuje 
w geosynklinie zmiana stosunku: osiadanie/sedymentacja.

Również pomiędzy fliszem a molasą znane są kompleksy litologiczne
o charakterze przejściowym. Chodzi tu  o zespół osadów o charakterze 
euksynicznym (łupki bitumiczne, w arstw y menilitowe) wśród których 
przeważają mułowce i iłowce. Towarzyszą im gruboławioowe piaskowce 
(fluksoturbidity) i często olistolity i olistostromy. W utworach tych obok 
warstwowań rytmicznych typu fliszowego spotyka się warstwowania para- 
rytm iczne lub naw et cykliczne typu molasowego. Są to więc osady nie 
będące ani typowym  fliszem ani typową molasą. Autor wydziela je jako 
odrębną formację — postflisz.
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Jako przykłady można podać większość oligoceńskich osadów Karpat, 
piaskowce z Val d ’llliez strefy  helweckiej Alp, w arstw y majkopskie K au
kazu itp.

Pojawienie się postfliszu jest spowodowane nową zmianą w stosunku: 
osiadanie/sedymentacja. Następuje wzrost szybkości akum ulacji jako w y
nik ruchów orogenicznych i następującej po nich erozji. Postflisz tworzy 
się podczas końcowego wypełniania i zamykania się basenu geosynklinal- 
nego.

Wyróżnienie prefliszu i postfliszu pozwala na ściślejsze ograniczenie 
i definicję pojęć flisz i molasa, ponieważ zostają wyeliminowane pewne 
facje o charakterze wątpliwym zaliczane dotąd bądź do fliszu bądź do 
molasy, mimo że ich cechy nie upoważniały do takiej ich klasyfikacji.

Instytut Geologii i  Geografii  
Rumuńskiej Akademii  Nauk

*

№ *

Les deux conceptions a 1’egard des associations lithologiques m ention- 
un essor considerable ces dernieres annees. Ce sont surtout le Flysch et 
la Molasse, formations caracterisant les derniers stades devolu tion  des 
geosynclinaux qui ont constitue l ’objet d ’une etude detaillee et de con
clusions trop souvent contradictoires.

Deux voies ont ete suivies au cours des essais entrepris pour definir 
le Flysch ou la Molasse. La prem iere voie conduit a une definition exclu- 
sivement descriptive, tandis que la seconde requiert non seulement des 
criteres descriptifs, mais aussi des criteres genetiques. Ces derniers ont 
tra it  a l’ambiance morphotectonique et a la periode de depot du Flysch 
ou de la Molasse, raportees au diastrophisme polarise geosynclinal.

Les deux conceptions a reg a rd  des associations lithologiques mention- 
nees conduisent, une a la definition du facies flysch (ou molasse), l ’autre 
a la definition de la formation 1 Flysch (ou Molasse) (C o n t  e s c u, 1964).

En ce qui concerne la definition du facies flysch, nous estimons que 
celle formulee recemment par D ż u ł y ń s k i  et S m i t h  (1964) est la 
plus complete et la plus correcte.

Quant a la definition de la formation Flysch, on peut considerer cette 
derniere comme la totalite des facies geosynclinaux (dont le facies flysch 
est nettem ent predominant) formes durant la periode de comblement des 
fosses qui precede le paroxysme principal 2.

De cette definition, il en resulte deux conclusions importantes. La 
prem iere reside dans le fait q u ’en dehors du facies flysch greso-schisteux, 
la formation Flysch peut comporter encore d’autres types lithologiques,

1 La notion de formation, superieure du point de vu e hierarchique a la no'tion 
de facies, a ete defini par V a s s o e v i t c h  (19511, 1959), R o u k h i i n e  (1953), 
K h v o r o v a  (1959) comme un com plexe d e  facies plus ou m oins apparentes, qui 
se depose dans une certaine ambiance m orphotectonique et durant une cer'taine 
phase devolution  geotectonique d’un elem ent majeur de l’ecorce terres>tre.

2 Le paroxysm e principal conduit a la ferm eture definitive de tous les sillons 
d’un system e geosynclinal, a la surrection d’une chaine m ontagneuse sur son em pla
cem ent et a la naissance d’une avant-fosse molassique.
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comme par exemple: des schistes m arneux ou argileux, souvent bario- 
les, des m arnes et des marno-calcaires, des microbreches ou des conglo
m erate et de gres en gros bancs, pouvant conferer par endroit un aspect 
soit „pelagique”, soit „molassique” au flysch. Mais toutes ces associations 
sont nettem ent subordonnees au facies flysch. Elles representent, dans 
le cas des depots fins, le facies norm al d ’un sillon ou d’une ride, localise 
dans des portions situees tem porairem ent a ,,1’abri” de Taction des cou- 
rants, ou le facies situe a proximite d ’une region exondee et soumise 
a une forte erosion, dans le cas des depots grossiers.

Mais, aimsi qu ’on peut distinguer des facies non-flysch au sein de la 
formation Flysch, de la meme maniere on peut separer des facies flysch 
au milieu d ’une formation autre  que le Flysch (formation volcanogene- 
-sedim entaire ou meme Molasse).

On se rend oompte q u ’il existe une certaine iindependance entre la 
formation Flysch et le facies flysch.

Le second fait qui doit etre releve a tra it au temps de depot de la 
formation Flysch. Elle est liee a la periode de diastrophisme d’un geosyn
clinal (c’est-a-dire qu ’elle est syndiastrophique), mais son depot precede 
le paroxysm e principal (done elle est preparoxysmale).

D ’une m aniere similaire doit etre definie la formation Molasse, comme 
encore syndiastrophique, mais postparoxysmale et sedimentee dans 
1’avant-fosse (et eventuellem ent dans les arriere-fosses ou les intra-fosses).

Ainsi done, on peut distinguer deux formations syndiastrophiques: 
une anterieure au moment paroxysmal, 1’autre posterieure a ce moment.

La question qui se pose d ’une fagon logique est s’il existe aussi une 
formation correspondant au moment-meme du paroxysme, se plagant 
de la sorte entre Flysch et Molasse.

Bon nombre de geologues ont admis que le paroxysme orogenique ne 
peut pas etre m arque dans la sedimentation, puisque duran t ce temps 
les bassins sont mis a-sec, a cause de l ’edification de la chaine m onta- 
gneuse. C’est done a une lacune que ce paroxysme doit correspoindre.

Tout de meme, l ’existence de complexes de transition lithologique entre 
Flysch et Molasse, ainsi que la difficulte d ’identifier une lacune genera- 
lisee et de grande importance entre les depots des sillons geosynclinaux 
et ceux de l ’avant fosse infirm ent dans bien de cas ce point de vue et 
m ontrent q u ’il est possible de separer une formation deposee au cours- 
-meme des mouvements paroxysm aux (done synparoxysmale).

Un autre probleme tres im portant concerne les limites inferieure et 
superieure de la formation Flysch. En effet, a peu pres partou t dans les 
chaines alpines (Alpes, Carpathes, Apennin, Dinarides), on connait des 
depots a caracteres ambigus, souvent mixtes, situes entre le Flysch et la 
formation subjacente (volcanogene-sedimentaire, calcaire) ou celle su r- 
jacente (Molasse). Evidemment cela rend assez difficile la delim itation 
du Flysch par rapport aux formations mentionnees. En meme temps, bon 
nombre de ces depots a caractere transitionnel ont ete englobes dans le 
facies flysch, quoique leurs traits sedimentaires ne justifiaient pas une 
telle assimilation. De la, des confusions, des erreurs et des discussions 
concernant la definition du flysch, en tan t que facies et formation.

C’est surtou t la lim ite Flysch/Mollasse qui a posee de tels problemes, 
par l ’existence entre le dernier complexe typique de flysch et les p re
mieres assises veritablem ent molassiques d’une serie de transition, dont 
on ne savait pas tres bien que faire et ou la placer.
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On peut affirm er done que la formation Flysch est presque toujours 
encadre, tan t a sa base, qu ’a sa partie culminante, par deux associations 
particulieres de facies. C’est precisement sur ces associations situees entre 
le Flysch et les formations sub- et surjacentes que s’est portee notre 
attention. Nous allons essayer de preciser leur contenu lithologique et 
leurs aspects stratonomiques, afin de pouvoir reconstituer l ’ambiance se- 
dimentaire et tectonique dans laquelle elles se sont formees.

Dans ce qui suit, nous allons nous lim iter au seul domaine alpin euro- 
peen, mieux connu du point de vue sedimentaire. En prem ier lieu on va 
decrire les situations existantes dans les Carpathes Orientales, puisque 
rindiv idualite  de ces complexes est ici particulierem ent nette et convain- 
cante.

DESCRIPTION ET DEFINITION DU PREFLYSCH

Dans les Carpathes Orientales on constate qu ’aussi bien dans leur 
zone interne, que dans celle externe, la sedimentation syndiastrophique 
a debute par des depots dont le facies flysch est tres estompe, voire meme 
absent.

Pour la zone interne (domaine des Dacides a developpement eugeo- 
synclinal, selon I. D u m i t r e s c u  et al., 1962), il s’agit en prem ier lieu 
de la partie  basale des Couches de Sinaia qui, d’apres les recherches effec- 
tuees du ran t les dernieres annees ( M u r g e a n u  et al., 1963) est consti- 
tuee surtout par une alternance de schistes et de calcaires m arneux, dont 
les caracteres „flysch” sont douteux. En effet, la rythm icite clairement 
exprimee est absente, ra lte rnance  revetan t tou t au plus un oaractere 
pararythm ique ( L o m b a r d ,  1956). Le granoclassement, la lamination 
e t  les mecanoglyphes sont tres  rares. On pourra it d ire qu ’uniquem ent 
l ’aspect general de cette serie basale est apparente au flysch. L ’horizon 
inferieur passe graduellem ent vers un flysch „norm al”, constituant les 
horizons moyen et superieur des Couches de Sinaia.

En ce qui concerne la zone externe (domaine des Moldavides) on se 
rend compte que la sedimentation du flysch paleogene est precedee par 
le depot de series dont le caractere „pelagique” est dominant. En Munte- 
nie, le cycle de sedimentation du flysch tertiaire debute avec les Couches 
Rouges (Maestrichtien-Paleocene) intim em ent liees au flysch eocene de 
Sotrile, mais en discontinuite avec le substratum  cretace plus ancien 
( M u r g e a n u  et al., 1962).

En Moldavie, le depot du flysch de la zone externe s’amorce au Seno- 
nien (Couches a Inocerames, Couches de Hangu, de Horgazu, de Casin) 
(I. B a n c i 1 a, 1958 et bibliographie). Mais, ici aussi, au-dessous des assi
ses du flysch senonien-paleogene on peut separer un complexe m arneux 
bariole, d ’age cenomanien-turonien, qui m arque le debut de la sedimenta
tion syndiastrophique miogeosynclinale. Ce complexe, connu et decrit 
sous des noms differents (Couches de Lupchianu, I. D u m i t r e s c u ,  1952; 
Couches de Cirnu-Siclau, I. B a n c i l a ,  1958), fait suite a la formation des 
Schistes noirs 1 (Valanginien-Albien).

Les roches les plus caracteristiques des Couches de Lupchianu-Cirnu

1 A l ’encomtre du domaine intenne, ou le  soubassement du Flysch eocretace 
(eugeosynclinal) parai't etre represente par la  formation calcaire (Trias-Jurassique), 
le  soubassement du Flysch externe (miogeosynclinal) est constitue par la formation  
argileuse (complexe des Schistes noirs).
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sont les lutites, plus ou moiins carbonatees e t polychromes, associees par- 
fois a des radiolarites, a des jaspes ou a des tuffites. Les roches arenacees 
sont subordonnees et seulement a la partie  superieure du complexe elles 
deviennent plus frequentes, m arquant la transition vers le flysch sensu 
stricto.

Dans les Monts Apuseni et dans les Carpathes Meridionales on a ega- 
lem ent separe des associations lithologiques earacterisees par une domi
nante m arneuse ou calcaire et situees a la base des flyschs cretaces, m ar
quant de la sorte le debut d ’un nouveau cycle de sedimentation (Neoco- 
mien inferieur de la  fosse du Mure?-Mon!t Apuseni, B l e a h u  et D i-  
m i  a n ,  1963, e t  Couches de Nadanova cenomanieinnes de 1’Autochtone 
danubien des Carpathes Meridionales, C o d a r c e a  et  M e r c u s ,  1959; 
M e r c u s ,  1961).

En ce qui concerne les Carpathes Septentrionales, c’est probable que 
la partie  inferieure des Couches de Cieszyn (Schistes inferieurs de Cieszyn) 
constitue une association similaire ( K s i q z k i e w i c z ,  1960a, 1960b).

C’est aussi le cas des flyschs alpins. Dans les zones in ternes des Alpes, 
a developpement eugeosynclinal (Piemont, Valais), on connait toujours 
(en depit de grandes complications tectoniques) des complexes faisant 
suite aux Schistes lustres et precedant le Flysch. Dans cette categoric on 
peut ranger les Schistes de F erre t decrits par R. T r i i m p y  (1955), ainsi 
que les Series de Pfavigrat, de Fadura, de Gyrenspitz et d’Eggberg dans 
les Graubiinden (N a n n y ,  1948). Les flyschs helvetiques surm ontent en 
continuite les calcschistes planctoniques („Globigerinenmergel” ou Schi
stes de Stad etc.) (T e x c i e r ,  1948).

Dans les Nappes prealpines (de la Breche, de la  Simme), des associa
tions d ’un facies apparente (Couches Rouges, Serie de la Manche, Flysch 
IV des Gets etc.) sont constitutes de marnes, de calcaires en plaquettes 
et de schistes, plus ou moins bariolees ( G u i l l a u m e ,  1955; G u i l l a u 
m e  et al., 1961). Les turbidites greseuses sont rares, mais des roches 
vertes apparaissent ca e t la. Les series supportent des flysch veritables 
(Plattenflysch, Flysch V des Gets etc.).

Dans les Alpes M aritimes franco-italiennes et dans l ’Apennin ligure 
la situation est semblable. Le Flysch a Helminthoides (Alberese) et ,,1’Are- 
naria  superiore” ont a la base une serie schisteuse polychrome, parfois 
a intercalations de gres fins, connue sous quelques noms (Scisti policromi, 
Argile varicolori, Complexe de base du Flysch a Helminthoides, etc., L a n - 
t e a u m e  et H a c c a r d ,  1960, 1961). Cet ensemble surmonte a son tour 
la form ation volcainogene-sedimentaire du Tithonique Neocomien (Argil- 
lo-scisti, Scisti galestrini, Form ation ophiolitifere, etc.).

Q uant a l ’Apennin peninsulaire, c’est l ’im portant complexe de la 
Scaglia (Cretace superieur-Paleogene) qui supporte en continuite le flysch 
de type Macigno et surmonte les calcaires siliceux (Diaspri, Calcare ru -  
pestre) du Cretace inferieur ( A u b o u i n ,  1961 et bibl.; M e r l a ,  1952).

Enfin, dans les Dinarides e t les Hellenides, sous les flysch pindique 
ou ioniens d ’age eocene-oligocene se disposent des calcaires microbrechi- 
ques et pelagiques d ’age cretace superieur-eocene qui m arquent la transi
tion entre la sedimentation pelagique du Jurassique-Neocomien (Jaspes, 
radiolarites, Calcaires de Vigla) et la sedimentation du flysch ( A u b o u i n ,  
1959).

En groupant les donnees exposees ci-dessus, il resuite que dans la 
p lupart des fosses geosynclinales alpines et precedant im m ediatem ent le 
depot de la formation Flysch a eu lieu la sedimentation d ’une serie dont
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les tra its  lithologiques et stratonomiques, bien individualises, perm ettent 
de la separer comme une entite independante.

Au point de vue lithologique, ce sont les m arnes pelagiques et les 
calcaires m arneux souvent en plaquettes qui predominent. Les gres, les 
calcarenites, les siltites ou les argiles, quoique pouvant atte indre une 
certaine frequence, restent cependant subordonnes, ou ont un developpe- 
m ent local. Les turbidites jouent generalem ent un role secondaire.

La stratification est loin d ’etre si nette et si caracteristique que celle 
du Flysch. La rythm icite, quand elle existe, n ’est jamais parfaite  et claire, 
mais le plus souvent incompletement developpee. On doit rem arquer ega- 
lem ent la quantite elevee de C aC 03 et la couleur souvent vive d’une 
partie des roches. Enfin, si la m acrofaune est en general rare, la micro- 
faune у est presque toujours abondante.

Les traits  mentionnes temoignent d ’une certaine ambiance paleogeo- 
graphique. „L’absence de reliefs m arginaux considerables et rapproches” 
(T e г с i e r, 1948) est a rem arquer. En meme tem ps on doit noter que, dans 
la p lupart des cas, ces associations sont tout de meme plus terrigenes par 
rapport aux formations qu ’elles surm ontent (calcaire, volcanogene-sedi- 
mentaire).

Un deuxieme caractere de cette ambiance de depot serait l ’absence 
des accidents du fond, prouvee par l ’homogeneite et la constance de la 
sequence lithologique et par la  ra re te  des depots grossiers, dont la p re
sence indique la m anifestation des cordilleres ou des seuils. Les emissions 
ophiolitiques .sont en general moderees, quelquefois absentes.

Ainsi done, aussi bien du point de vue lithologique que de celui s tra- 
tonomique, cette sequence se fait rem arquer par des traits  interm ediai- 
res, de „passage”, entre les caracteres des formations de la periode de 
vacuite et ceux de la  formation Flysch.

A notre avis, les traits distinctifs mentionnes plus hau t s’expliquent 
par le controle tectonique de la sedimentation, qui se traduit, en prem ier 
lieu, par un certain rapport entre la vitesse de subsidence et la vitesse 
de sedimentation.

En effet, si du ran t la periode de vacuite les valeurs des vitesses de 
sedimentation et de subsidence etaient reduites et s ’equilibraient, pendant 
le depot des series decrites ci-dessus cet equilibre est rompu a cause de 
l ’accroissement sensible de la vitesse de subsidence.

Ce processus doit etre une des causes qui determ inent le rehausse- 
m ent; par isostasde, des te rres  fermes avoisinantes. Comme consequence, 
les phenomenes d ’erosion, de transport et de depot sont actives, la vitesse 
de sedimentation s’accroit et egale, en fin du compte, la  vitesse de sub
sidence (les deux ay ant des valeurs elevees). Ce nouveau rapport d’equi- 
libre conduit au depot du Flysch.

Entre les stades d ’equilibre de la subsidence et de la sedimentation 
(reduites toutes les deux duran t la periode de vacuite, elevees pendant la 
periode de comblement) se place le mom ent de desequilibre pendant 
lequel la subsidence prend pied sur la sedimentation et determine le depot 
de l ’association lithologique decrite.

En tenant compte du fait que ses caracteres refletent une ambiance 
morphotectonique specifique et un certain stade d ’evolution des fosses 
geosynclinales, on peut affirm er q u ’elle represente une formation, que 
nous allons denommer Preflysch 1.

1 Le terme de Preflysch est une creation heureuse de R. T r i i m p y  et, selon
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Le depot du Preflysch a lieu done a la limite entre la periode de vacui- 
te et la periode de comblement des fosses geosynclinales, pendant la phase 
de modification du rapport subsidence/sedimentation. Cette formation 
constitue ainsi le tra it d ’union entre le Flysch et les formations de la 
periode de vacuite.

DEFINITION ET DESCRIPTION DU POSTFLYSCH

Ainsi que nous l ’avons deja mentionne, 11 est presque toujours possible 
de discerner, entre le dernier flysch et la prem iere molasse, des complexes 
lithologiques a caracteres interm ediaires ou mixtes.

P our les Carpathes Orientales, l ’exemple le plus edifiant est celui des 
depots oligocenes. On peut distinguer plusieurs types de sequences qui 
se sont deposes duran t ee temps. Ont ete separes de complexes a facies 
typiquem ent flysch, comme les Couches de Podu Morii (Gr. P  o p e s c u, 
1952), ou les Couches de Vine^isu (N. G r  i g o r a ? ,  1955). On rencontre 
egalement de gres micaces en bancs epais (Gres de Fusaru), tout-a-fait 
pareils aux  Gres de Tarcau eocenes. Dans la m oitie externe du  sillon est- 
-carpathique se sont deposes, a plusieurs niveau, les Gres de Kliwa, dont 
le caractere flyscheux est, pour le moms, douteux. La marge orientale 
du geosynclinal est le lieu de depot de conglomerats a el&ments de schi
stes verts, a facies molassique. Enfin, on doit noter la presence, parm i les 
depots oligocenes, de grands olistostromes constitues surtout par de 
depots ntocretaces.

Mais la m ajeure partie  du volume des roches oligocenes est represen
tee par un complexe de schistes bitum ineux (dysodiliques) avec niveaux 
de menilites et comportant des paquets de siltites, de m arno-argiles et 
de marno-calcaires ferrugineux.

En considerant en ensemble les facies des depots oligocenes dans les 
Carpathes Orientales, on se rend compte q u ’on ne peut pas soutenir leur 
caractere typique de flysch. Les aspects flyscheux sont nettem ent subor- 
donnes et les assises revetant ce facies apparaissent seulement comme 
des niveaux intercales dans le complexe schisteux dysodilo-menilitique.

La meme rem arque est valable pour les Gres de Kliwa qui alternent 
plusieurs fois avec les schistes bitumineux. Vers le sommet, l ’aspect des 
depots oligocenes, surtout des niveaux superieurs de Gres de Kliwa, de
vient de plus en plus molassique et denote une profondeur reduite des 
eaux du bassin (fait prouve egalement par les intercalations de diatomites 
dans l ’Oligocene term inal et de gypses dans les premieres assises de la 
Molasse miocene).

Quant aux Gres de Fusaru, on observe que la similitude avec les Gres 
de Tarcau (flysch grossier proxim al eocene) se reduit aux caracteres litho- 
-stratonom iques des arenites epaisses. Mais tandis que les intercalations 
separant les paquets de Gres de Tarcau sont des Couches a hieroglyphes

toute vraisemblance, il correspond a une necessite, car il a obtenu rapidement une 
large audience. Mais nous estimons que cette notion ne doit pas etre utilisee seu le
m ent pour designer quelques com plexes li'thologiques, comme par exem ple les 
Schistes de Ferret ( T r i i m p y ,  1955), le „flysch” de Niesen ou une partie du Flysch  
de Pratigau (T r ii m p y, 1960). Lg notion doit etre utilisee pour 'toute une fam ille  
de facies apparentes a ceux-ci et dans ce cas les series men'tionnees ci-dessus n’en 
seraient que les representants de la formation Preflysch dans le  sillon valaisan.
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(done un flysch typique), les intercalations fines s ’interposant entre les 
bancs de Gres de F lusaru sont de type schist eux-bitum ineux-menilitique.

Pour conclure, on peut affirm er que le facies schist o-bitum ineux en- 
cadre, tan t a la base, qu’a la partie  superieure les autres complexes litho- 
logiques decrits, en s ’insinuant en meme tem ps au milieu de ceux-ci, de 
sorte que les sequences de flysch fin et de flysch grossier apparaissent 
comme des episodes, d ’enormes lentilles au milieu du complexe dysodilo- 
-menilitique, qui leur sert comme une „m atrice” a grande echelle.

II ressort qu ’entre le flysch des Couches a hieroglyphes de l ’Eocene 
superieur et la molasse du Miocene inferieur s’interpose un volume im
portant de roches oligocenes, parm i lesquelles on peut distinguer des 
sequences semblables soit au flysch, soit a la molasse, toutes les deux 
intercalees dans des schistes argileux-bitum ineux et des lutites ou siltites 
micacees tendres.

Ces depots, qui ne relevent ni de la formation Flysch, ni de celle de 
la Molasse, nous les avons reunis dans une formation independante, le 
Postflysch.

Mais si cette formation connait, dans la zone externe du flysch est- 
-carpathique, son developpement m axim um  durant POligocene, on peut 
la rencontrer egalement dans la zone du flysch cretace (interne). Ici 
s ’individualise une succession d ’age aptien superieur-albien inferieur qui 
fait suite au flysch barremo-gargasien et supporte la molasse albienne 
(paramolasse) des conglomerats de Bucegi. II s’agit de l ’horizon de la Tesla 
( M u r g e a n u  et al., 1959). A prem iere vue, il est constitue par une alter- 
nance rythm ique, de type flysch, d ’arenites et de lutites. Mais, en re 
gardant de plus pres la succession lithologique de cet horizon, on observe 
que les tra its  flyscheux s’estompent graduellement vers sa partie supe
rieure. La rythm icite devient de moins en moins claire, tandis que les 
gres a ripple-m arks („current — rippled top surfaces”, D z u l y n s k i  et 
S m i t h ,  1964) sont de plus en plus frequents (N. M i h a i l e s c u ,  com
munication personnelle).

En meme temps, l ’alternance de gres et de m arnes est contaminee par 
des breches et ces conglomerats, au milieu desquels on distingue des oli- 
stolithes de calcaires jurassiques et urgoniens, ainsi que de nombreuses 
textures de glissement. P ar endroit, le flysch est a-peut-pres comple- 
tem ent substitue par des gres en bancs et des conglomerats a olistolithes.

On se rend done compte que l ’horizon de la Tesla se situe entre un 
flysch et une molasse, en em pruntant des caracteres de ces deux types 
de facies.

L ’existence de tels complexes interm ediaires n ’est pas une exception 
limitee aux Carpathes Orientales. C’est possible q u ’ici les choses soient 
plus claires et done plus convaincantes, mais neanmoins on connait des 
situations semblables egalement dans d’autres secteurs du systeme alpin.

Dans les Helvetides, les Gres de Val d ’llliez (ou d ’Altdorf) sont, pour 
certains geologues encore du flysch, tandis que pour des autres ils rep re
s e n te d  deja la molasse. Selon T r ii m p  y (1960), c’est duran t leur depot 
que la chaine alpine a surgi et s’est edifiee, apres avoir subi le plissement 
et le charriage. Quant a leur lithologie, on rem arque rassociation de 
meme types de roches que dans les Carpathes: schistes silteux micaces, 
non-carbonates, gres grossiers et conglomerats, schistes bitum ineux a re 
stes de poissons etc.

Les „Hilferschichten” ont une composition et une structure similaire,
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ou s’observe comment prend fin la  sedimentation du Flysch ( D z u l y n -  
s k i  et  S m i t h ,  1964).

II y  a toutes les chances que la formation „M arnoso-arenacea” de 
l ’Apennin et surtout sa partie  superieure (Sables de Fontanelice et Argiles 
de Tossignano) soit aussi un Postflysch, situe entre le flysch oligocene 
de type Macigno et la molasse a gypse du Miocene superieur (R i z z i n i 
et P a s s e g a ,  1964).

J. A u b o u i n  (1959) decrit dans les Hellenides un complexe litholo- 
gique constituant la  partie  terminale, miocene, du flysch se trouvant 
dans le sillon ionien. Cette partie „n’est ni tout-a-fait un facies flysch, 
ni tout-a-fait un facies molasse”.

Les Couches de Maikop de la Crimee et du Caucase pourraient repre
senter une formation analogue ( M o u r a t o v ,  1949).

Un probleme plus difficile est pose par les depots oligocenes des Car
pathes Septentrionales. Ici, a cote de complexes dont le caractere fly
scheux est absent ou faiblement exprime (Schistes menilitiques, Gres de 
Kliwa) (J u c h a et K o t l a r c z y k ,  1961; D z u l y n s k i  et  S m i t h ,
1964), se developpe un facies de flysch typique: les Couches de Krosno, 
qui recouvrent une im portante surface des zones nord-carpathiques 
(K s i 3 z k i e w i c z, 1956; D z u l y n s k i  et S l ^ c z k a ,  1958). Or, l ’in- 
dividualisation d ’une telle masse de flysch introduit un doute serieux 
quant a la realite du Postflysch, au moins dans les Carpathes Septentrio
nales. Ce doute, nous sommes d ’avis qu’on peut l ’enlever si on prend en 
consideration la difference entre facies flysch et formation Flysch, c’est- 
-a-dire le fait que le flysch, comme facies peut apparaitre egalement 
dans d’autres formations, surtout quand il s’agit d ’une formation de 
passage comme c’est le Postflysch.

Rien ne s’oppose que, du ran t le depot de cette formation, caracterise 
par la grande instability tectonique des temps paroxysmaux, dans cer- 
taines aires le regime tectono-sedimentaire propre au flysch se pour- 
suivit, tandis qu’en meme temps, dans d ’autres regions, ce regime etait 
deja remplace par une ambiance favorable a la sedimentation de schistes 
bitum ineux ou meme de depots a caracteres molassiques.

Les Couches de Krosno nous apparaissent done comme une immense 
lentille a facies flysch encadree par de complexes non-flyscheux (J  u c h  a 
et K o t l a r c z y k ,  1961), le tout englobe dans la formation Postflysch.

Ce fait est particulierem ent visible dans les Carpathes Orientales, 
ou le complexe de Krosno est beaucoup moins developpe et s’individualise 
seulement sous la forme de plusieurs niveaux entoures de schistes dy- 
sodilo-menilitiques, de m arnes bitumineuses etc. Or cet intriquem ent, 
ce melange, cette coexistence de plusieurs types de facies (y compris 
le flysch) represente precisement un des caracteres distinctifs du Post
flysch 1.

En faisant le point, on doit re ten ir que le Postflysch se fait rem arquer 
par ses caracteres lithologiques hybrides, vu qu’on peut distinguer des

1 Durant le depot de la formation Flysch on connait aussi des zones ou avait 
lieu  la sedimentation de series non-flyscheuses. Mais, en premier lieu le  poids de 
ces series est tres reduit par rapport au volum e du facies flysch et, en second lieu, 
on remarque une disposition ordonnee des zones avec ou sans flysch: dans les 
sillons se form aient les differents flyschs, tandis qu’en m em e temps sur les rides 
se deposaient des facies pelagiques ou calcaires. Rien de semblable ne s’observe 
durant la periode de depot du Postflysch.
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sequences communes soit au flysch (succession de turbidites et de depots 
pelagiques), soit a la molasse (conglomerats et gres en bancs). A p art 
celles4a, il existe aussi quelques roches specifiques: schistes argileux- 
-bitumineux, argiles m arneuses micacees, en alternance irreguliere avec 
de gres tendres, etc.

La penurie en C aC 03 est frequente. La faune (exceptee celle de pois- 
sons) et la microfaune sont tres pauvres.

Les turbidites sont plus rares que dans le flysch, mais en echange, 
les fluxoturbidites, les gres a ripple-marks, les olistostromes et les olisto- 
lithes sont plus frequents, surtout vers partie  superieure du Postflysch.

Une heterogeneite semblable est observable dans la stratonomie: a cote 
des alternances rythm iques on rencontre egalement des sequences para- 
rythm iques ou meme cycliques.

Le passage entre la formation Flysch et la formation Molasse par 
l ’interm ediaire du Postflysch est du a l ’accroissement de la vitesse de 
sedimentation ayant tendance a surpasser la vitesse de subsidence. Cette 
modification du rapport subsidence sedimentation est l ’effet du rehausse- 
m ent continu et actif des terres-ferm es extra- et i n t r a g £ o s v n c l i n a l e s .  Ces 
dernieres connaissent un developpement maximum, sillons et rides se 
transform ant d ’abord en cordilleres, ensuite en chaine en voie de sur- 
rection. En surgissant de sous les eaux, les cordilleres isolaient des bassins 
ou des golfes ou les conditions de sedimentation euxinique devenaient 
tres favorables.

Dans le voisinage des cordilleres ou des reliefs marginaux, des ava
lanches de sables et de cailloutis, ou des coulees de boue se formaient, 
en trainant des blocs de dimensions considerables.

Les conditions de grande instabiiite tectonique qui regnaient duran t 
le depot du Postflysch sont responsables des aspects si d ifferents que 
revet cette formation, tan t sur la verticale que sur l ’horizontale, en allant 
d ’un facies flysch a un facies molassique. Le morcellem ent du sillon 
unitaire du flysch en fosses plus ou moins isolees, alimentees par des 
sources de detritus differentes, ainsi que la diminution de la profondeur 
des eaux sont probablem ent l ’explication de ces variations de facies. De 
ce point de vue, la situation est en quelque sorte semblable a celle ca- 
racterisant le depot de la molasse.

Tout de meme deux particularites litho-stratonom iques nous paraissent 
essentielles dans la  definition du Postflysch: la presence des depots 
euxiniques et la frequence des olistolithes et des olistostromes.

Au fur et a mesure que les aires exondees s ’etendaient au detrim ent 
des sillons qui se comblaient, prennait naissance un systeme de mon- 
tagnes et s ’achevait la sedimentation geosynclinale proprem ent-dite.

L ’arret de la sedimentation du Postflysch coincide avec l ’edification 
du systeme montagneux, avec la fin du paroxysme principal. Le Postflysch 
clot done la paleogeographie g£osynelinale, en etant son dernier temoin. 
La Molasse, qui suit, m arque le debut de la paleogeographie tardi-geo- 
synclinale ( A u b o u i  n, 1963) des temps postparoxysmaux.

Si le Flysch est une formation preparoxysmale et la Molasse est une 
formation post-paroxysmale, le Postflysch en est synparoxysmal. Vu que, 
d ’une part, son depot se poursuit, grosso-modo, dans les memes sillons ou 
avait lieu auparavant la sedim entation du Flysch, dont il est lie par une 
continuite de sedimentation evidente et que, d ’autre  part, la paleogeo-- 
graphie change radicalement durant et surtout apres sa sedimentation, 
nous avons prefere d’utiliser le term e Postflysch.
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QUELQUES CONCLUSIONS

Preflysch, Flysch et Postflysch representent une „m aterialisation” 
de la periode de comblement des geosynclinaux 1.

Le prem iere phase de la periode de remplissage est caracterisee par 
l’existence de bassins assez larges, sans un relief de fond abrupt et actif. 
En meme temps a lieu un commencement de surrection des reliefs m ar- 
ginaux et un accroissement de la  vitesse de subsidence. Comme conse
quence, la  pente du talus des fosses devient plus raide et la delim itation 
morphologique des futures zones de sedimentation syndiastrophique (sil- 
lons et rides) s’accentue. L ’arrivee du m ateriel terrigene, d ’abord faible, 
devient de plus en plus considerable. De la sorte, les formations predo- 
m inantes organogenes ou chimiques (calcaires, radiolarites, etc.) caracte- 
risant la periode de vacuite, sont remplacees par des depots plutot te rr i-  
genes. C’est le Preflysch 2. Au fur et a m esure que la  pente du ta lus se 
fait plus abrupte, par suite du rehaussem ent de la te rre  ferme (et de la 
subsidence des fosses), les sources de m ateriel sont activees et le declen- 
chement et la propagation des courants de tu rb id ite  sont de plus en plus 
frequents.

La vitesse de sedimentation s’accroit, en egalant, en fin du compte, la 
vitesse de subsidence, L ’equilibre dynamique qui s’etablit entre el'les 
conduit au depot du Flysch.

A cette periode succede un „stade term inal” ( A u b o u i n ,  1959) ca- 
racterise par la tectonisation des fosses geosynclinales. Les mouvements 
tangentiels, actifs pendant le depot du Flysch, cedent la place aux mou
vem ents verticaux positifs des temps paroxysm aux qui conduisent a la 
surrection d’une chaine de montagnes. A ce stade d’instabilite m aximum 
correspond aussi une sedimentation heterogene, „desorientee”. C’est le 
Postflysch, qui m arque ainsi la  periode de „crise” dans revolution des 
fosses geosynclinales.

De cette maniere, la sedimentation du Preflysch et du Postflysch 
a lieu pendant les periodes de „rupture d ’equilibre” du rapport subsi
dence/sedimentation. Cet equilibre regnait du ran t la periode de vacuite 
(valeurs egales et reduites des deux vitesses) et durant la periode de depot 
du Flysch (valeurs egales et elevees).

Quoique ces nouveaux noms ne soient probablem ent ni trop inspires, 
ni trop  suggestifs (et l ’auteur est le prem ier a le constater), ils represen
ten t neanmoinS une realite  dans la p lupart des geosynclinaux.

C’est grace au Preflysch et au Postflysch que le Flysch s ’invidualise 
et, en meme temps, se relie aux formations sub- et surjacentes.

Ces nouveaux term es contourent et precisent mieux la notion de flysch,

1 La hierarchie des formations (superformiations, subformations etc.) est encore 
sujette a  discussions. Jusqu’a ce qu’un accord sera e'taibli, nous considerons que les 
trois formations de cette suite, consti'tuant un tout, ont un m em e ordre de grandeur.

2 La notion de Preflysch ne doit pas etre etendue a toutes les series sedimentaires 
deposees pendant la periode de vacuite. C elles-la font partie des formations carac- 
terisant cette periode (formations calcaire, volcanogene-sedimen'taire, m arno-argi- 
leuse etc.). Le depot du Preflysch est lim ite a la seule periode de transition entre 
la  periode de vacui'be et celle de comblement. Les com plexes appartenant au 
Preflysch revetent des facies in term ediates entre ceux des series calcaires, mar- 
neuses -e'tc., et ceux des series flyscheuses, ainsi que R. T r ii m p y l ’a montre depuis 
longtem ps (1955, 1960).
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■en permettaint d’eliminer uine partie des facies consideres jusqu’a present 
comme flysch, quoique leurs traits ne justifiaient pas une telle denomi
nation. De cette maniere, les confusions sont moins a redouter et, en 
meme temps, on aboutit a une explication plus claire de revolution de 
la sedimentation geosynclinale.
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