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ROLE DE LA STRUCTURE ET DE LA LITHOLOGIE DANS 
LA MORPHOLOGIE DES VALLEES DES MONTS DU 

FLYSCH COMPRIS ENTRE LES VALLEES DE MOLDOVA 
ET DE BISTRIŢA 1 

Le probleme des vallees rattachees a la structure et a la lithologie n'a 
pas preoccupe les specialistes jusqu'a present, mais on peut trouver une 
serie de considerations assez precieuses dans la litterature de specialite 
(geologie) , concernant la region en question, surtout dans Ies ouvrages plus 
anciens (S. Atanasiu 1899, 1908, I. Atanasiu, G h. Mac ovei 
1925, etc.) . 

La complexite structurale-lithologique, caracteristique aux monts du 
flysch, rend assez difficile l'action d'aborder en detail le probleme du râle 
de la structure et de la lithologie dans la morphologie des vallees. Pour 
eviter Ies considerations trop generales et pour constater si, rattaches a la 
structure et .a la li thologie, les differents types des vallees presentent des 
caracteres distincts, nous avans recouru a l'analyse statistique des prin
cipaux elements morphometriques des vallees (longueur, largeur et incli
naison generale de chaque vallee, rapport entre la longueur et la largeur; 
longueur, altitude relative et pente des versants) 2• Nous avans fait, dans 
ce sens, le mesurage de presque 1200 vallees ou secteurs de vallees, groupes 
en fonction de leur rapport avec la structure et la lithologie (fig. 1), en 
fonction de leur ordre dans le systeme A. Str ah 1 e r (1954), modele qui 
donne la possibilite d'une etude comparative des vallees. 

Rapportes a la structure et a la lithologie, Ies principaux types de val
lees sont ceux que nous avans indiques sur la carte ci-jointe, Ies tableaux I 
et II en indiquent Ies caracteres morphometriques fondamentaux. 

1 Le probleme de l'influence des mouvements neo-tectoniques suT le sysrteme 
des vallees sera abor-de â une autre occa,sion. 

2 Les mesurages ont ete faits sur la carte 1 : 25 OOO. 



16 

LES VALLEES EN RAPPORT AVEC LA STRUCTURE 

a. L e s v a 11 e e s e n r a p p o r t a v e c 1 a s t r u c t u r e e n 
nappes de charriage 

La structure en nappes de charriage des monts du flysch impose tout 
,d 'abord, a une analyse geomorphologique, le probleme du rapport entre 
ces vallees et Ies lignes structurales majeures. Dans une pareille analyse 

-des monts du flysch situes entre Ies vallees de Bistriţa et de Moldova, nous 
avons pris en consideration: 

- Ies vallees qui, situees dans le voisinage des fronts des nappes de 
charriage, ont un cours plus ou moins parallele avec celles-ci, et l'un des 
versants modele sur le front de la nappe; 

- Ies confluents ou la ramification du systeme de vallees situees dans 
.la proximite du front des nappes de charriage; 

- Ies systemes de vallees dont l'evolution a eu lieu presque en exclu
:sivite dans le domaine d'une seule nappe de charriage. 

Les vallees situees au contact des nappes de charriage sont relativement 
peu nombreuses (environ 7,38% de la longueur de tout le systeme de val
lees) et, en outre, plus de 60% de ces vallees appartiennent aux ordres I 
-et II, de sorte que leur or-ientation peut etre attribuee plutot ,a un simple 
contact lithologique qu'au front de la nappe de charriage envisage comme 
accident tectonique majeur. Cette idee est appuyee non seulement par le 
fait que, pour plus de la moitie de ces analyses, Ies versants modeles sur 
le front de la nappe ne reusisis-sent pas a dominer Ies autres en ce qui con
cerne l'inclinaison et la hauteur, mais aussi par l'existence, d'un cote et 
de l'autre, des fronts des nappes, des vallees disposees parallelement. 11 

y a peu de vallees ou secteurs de val'lees dont la directi,on puisse etre con
sideree comme determinee principalement par Ies fronts des nappes de 
·charriage envisages comme accidents tectoniques-structuraux, et, general
·ement, ces vallees sont de nre ordre ou meme plus grandes (les vallees: 
Slătioara, Gemenea, Ostra, Cucalea, Cracăul Negru, Cuejdiul, Pîngărăcior, 
etc .). Dans ces cas aussi, c'est a la lithologie que revient un role important. 

L a vallee de Cracăul Negru, par exemple, est, par rapport a l'inclinai
son des couches et la direction des failles secondaires, une vallee typique

·ment transversale; mais sur presque toute sa longueur elle suit le front de 
·1a nappe de Ta!I'cău, ayant le versant gaiuche sur le -contact entre cette 
nappe et la nappe de Doamna. Cela nous permet de la considerer comme 
une vallee de contact entre nappes de charriage. Mais voila aussi les con
ditions lithologiques ou la vallee s'est developpee: sur deux tiers de sa 

·1ongueur, le versant droit est modele sur des couches de Bisericani, par 
· consequent sur des roches beaucoup plus tendres, tandis que le versant 
gauche est modele a la base sur des couches de Bisericani, et pour le reste, 

~sur des conglomerats oligocenes et sur des couches de Hangu (couches 
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Fig. 1. La ,carte des vallees de la region montagneuse d 'entre les vallees de la Mol
dova et de la Bistriţa, par leutr rn.ppor,t a la strudure et a la lithologie. Les dates 
geologiques d'aipres la carte g,eoiogique de la R.S.R. (echelle 1 : 200 OOO). 1 - Vallee 
situee sur le contact entre les nappes d e charr ia ge, 2 - vallee longitudinale, 3 -
vallee situee sur l'axe de synclinal, 4 - vallee situee sur l'axe d 'anticlinal, 5 -
vallee cataclinale, 6 - vallee anaclinale, 7 - vallee en diagonale, 8 - vallee situee 
sur le conta,ot litholo~que normal, 9 - vallee ·situee sur le contact lithologique de 
faille, 10 - sectern- de vallee en gocr:ges, 11 -,- depressions ou secteurs de vallees 
plus larges, 12 - front de nappe de ,charriage, 13 - front de digitatdon . A - Unite 
cristallino -mesozoiq,ue, B - Nappe de Ceahlău, C - Nappe de Palanca, D - Nappe 

d'Audia, E - Nappe de Tarcău, F - Demi-fenetre Bistriţa 

Ryc. 1. Mapa dolin o r6znym srosunku do struktury w obszarze m i~d zy rzekami Mol
dawq i Bystrzycq. Dane geoLogiczine wg mapy geologicznej 1 : 200 OOO. 1 - doliny 
zal'o:i:one nia k0111ta~cie mi~dzy plaszczowinami, 2 - doliny podluz;ne, 3 - doliny zalo
:i:one w osi synkHny, 4 - doliny zalofone w os i antyk1iny, 5 - doliiny kataklinalne, 
6 - dolmy anaikli:na-lne, 7 - doliiny ,s!k!osn e, 8 - doLiny utworzone w streHe kontaktu 
litologicznego, 9 - doliny uwarunlmwane uskokiem, w strefie kontaktu litologicz
nego, 10 - odicinek doliny przelomowej , 11 - obni:i:enie lub odcinek doliny szerokiej , 
12 - ezola nasuni~c plaszczowinowy,ch, 13 - czola dygi tacji. A - jednostka kry.sta
liczno-mezozoiczna, B - pla,szczowina Cehlău, C - pl-as zczowiina Palanca, D -
pla•szczowina Audia, E - plaszczowLna Tarcău , F - p6lokno tektoniczne Bystrzycy 
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â inocerames), pour la pluparţ greseuses, qui se trouvent au front de la 
nappe de Tarcău . Autrement dit, on peut considerer que la direction de la 
vallee en grande partie a ete imposee aussi par la lithologie. Un autre 
exemple: la vallee du Cotîrgaşi dans toute sa longueur suit le contact en
tre l'unite cristallino-mesozo'ique et le flysch, le contact se faisant au ni
veau de la cîme interfluviale du cote de Holda. Le fait qu'aucun des af
fluents de la vallee principale, excepte le ruisseau Ciocîrlan, ne depasse 
la ligne tectonique est une preuve de plus que la vallee de Cotîrgaşi est 
une vallee de contact entre nappes de charriage. Mais d'autre part, nous 
constatons que la vallee s'inscrit principalement sur le facies des couches 
de Sinaia (roches tendres) et le versant droit est modele en partie sur des 
couches de Bistra ou - on le voit - predominent les gres. Cela confirme 
le fait que la disposrtion des couches de Sinaia entre des rroches beaucoup 
plus dures, cristallines et les couches de Bistra, a determine l'apparition 
de la vallee et son developpement, conditionne en grande partie par la si
tuation lithologique. La vallee Ostra aussi se trouve sur plus de 8 km de
vant le front de la nappe de Ceahlău, ma'is elle peut etre consideree en 
meme temps comme une vallee de contact lithologique entre le complexe 
de couches de Bistra, situees au front de la nappe, et la serie Courbicorti
cale de la nappe de Palanca. Nous pouvons citer encore d'autres exemples 
sirnilaires ; la conclusion qu'on peut en tirer est que, lorsque Ies fronts des 
nappes de charriage ont impose la direction de certaines vallees, ils n'ont 
pas autant joue le role d 'accidents tectoniques majeurs, que surtout le 
r ole de contact entre de grandes unites lithologiques. Meme le nombre 
restreint de vallees de ce t ype reflete la situation presentee, car souvent 
le contact entre Ies nappes de charriage rapproche des oomplexes litholo
giques a proprietes similaires quant a leur resistence a l'action des agents 
de modelage. 

La carte des vallees en rapport avec la structure ·et la lithologie met 
en evidence encore un aspect interessant a savoir: les plus importantes zo
nes de confluents se trouvent dans le voisinage immediat des fronts des 
nappes de charriage; la situation du contact entre la nappe de Tarcău et 
la nappe d'Audia est edifiante dans ce sens (Suha Bucovineană, a Doro
tea ; Suha Mică , a Găineşti ; Ozana, a Dolia; etc.). D'autre part, dans le cas 
de certaines vallees plus importantes (les vallees: Slătioara , Gemenea, 
Ostra, Cucalea, Pi'i dureţ, Suha Mare, etc.) on constate une nette predo
minance des affluents du cote des fronts des nappes de charriage. De tel
les situations r efletent dans certains cas (on a en vue Ies confluents) des 
conditions lithologiques locales, mais ce groupement des vallees qui drai
nent Ies fronts des nappes de charriage peut •etre considere - avec la re
serve imposee par l'absence d'autres preuves - comme resultat de l'adap
tation de l'organisation du systeme de vallees a la bordure des principales 
uni tes tectoniques-structurales. 

L 'etude de cette region met en evidence encore un aspect, celui de 
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l'existence des systemes de vallees situees presque en exclusivite sur le 
domaine d'une seule nappe de charriage. On mentionne Ies vallees entre 
Cotîrgaşi et Poiana Teiului, lesquelles - excepte quelques affluents du 
bassin superieur de la Farcaşa - se developpent seulement sur la nappe 
de Ceahlău. Dans ce cas-la, tenant compte du fait qu'on se trouve dans 
une region d'orogene de type monoclin (L . I o nes i 1971, N. Ba r bu, 
L. I o nes i 1971) ou le front des nappes en a toujours ete la partie la 
plus elevee, on peut affirmer que la direction des vallees mentionnees est 
en fait une adaptation a l'inclinaison generale (vers l'ouest) des nappes. 

On cite encore la situation des vallees de la demi-fenetre de Bistriţa 
(excepte Cracăul Alb qui penetre dans le domaine de la nappe de Tarcău) , 

vallees qui a proximite du front de la nappe du Tarcău ont un cours plus 
ou moins parallele avec ce front. On peut meme affirmer que la direction 
des vallees du Pîngărăcior, du Cuejdiul superieur et du Cracăul Negru 
decrivent un arc de cercle parallele au front de la nappe. Nous n'allons pas 
discuter en detail cette situation, mais nous considerons qu'elle fai t res
sortir aussi le role de l'actuel de rivieres dans la formation de la demi-fe
netre, tenant compte du fait qu'il y a des preuves qui attestent l'ancien
nete des vallees Cracăul et Cuejdiul (C. Martini u c 1955, I. Do n i să 
1968) qui datent depuis le Sarmatien moyen. Dans ce sens, nous conside
rons tou t l 'ensemble du relief de la demi-fenetre de la Bistriţa comme un 
relief te_ctonique-epigenique. 

b. V a 11 e e s I o n g i t u d i n a I e s 

En ce qui concerne Ies vallees longitudinales, il est a remarquer pre
mierement la predominance absolue des petites vallees, vallees qui , com
parees a d'autres types du meme ordre, se caracterisent par une largeur 
beaucoup plus petite, par une inclinaison accentuee du talweg (en moyenne 
23%), par une inclinaison plus grande des versants (en moyenne 37%) . Dans 
le cas des vallees plus grandes, certains des traits caracteristiques cites se 
conservent (tableau I) mais if faut mentionner comme caractere fonda
mental de ces vallees-la l'existence des n ombreux changements de pente 
du profil des versants. Une vallee typiquement longitudin/3.le est la vallee 
de la Negrileasa. Cette vallee traverse plusieurs unites lithologiques, elle 
t raverse aussi des failles secondaires et la ligne tectonique entr e la nappe 
de P alanca et la nappe d' Audia, pour suivre la direction des couches geo
logiques. Les intercalations de gres quartzitiques dans la masse marno
schisteuse des couches d'Audia impose dans le relief des versants des dis
continuites de pente accentuees qui peuvent etre prises, plus d'une fois, 
pour des restes de terrasses fluviatiles. Toujours dans la categorie des val
lees longitudinales nous rappelons les vallees situees sur l'axe d'un syn
clinal ou d'un anticlinal et qui representent a peu pres 2% du systeme de 
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va.llees en entier. La plus importante en est la vallee de la Sasca, affluent 
de l'Almaşu . 

c. V a 11 e e s t r a n s v e r s a 1 e s 

Environ 45% de tout le systeme de vallees des monts du flysch entre 
les vallees de la Moldova et de la Bistriţa, sont des vallees transversales, 
type auquel appartiennent presque toutes les vallees principales. 

Quoique la structure des monts du flysch ne soit pas si uniforme et 
que Ies couches soient souvent verticales, etant donne le fait qu'il y a une 
orientation dominante dans l'inclinaison des couches (vers l'ouest) , nous 
avons separe Ies deux types de vallees transversales: cataclinales et ana
clinales. Cette distinction a ete faite dans le but de constater si - dans les 
conditions de la structure du flysch - on peut distinguer des traits diffe
r ents entre les deux types. En effet, il y a des differences entre les t ypes 
en question, dans le sens que les vallees cataclinales sont plus petites que 
les vallees anaclinales autant du point de vue de la longueur que de la 
largeur (on compare des vallees du meme ordre) ; l'inclinaison et la hau
teur des versants sont aussi plus petites. Les vallees anaclinales se cara
cterisent par des seuils plus nombreux et les talwegs sur la roche in situ 

· sont mieux representes . De plus, il faut remarquer que les vallees d 'ordre 
V (les plus grandes de la region) ne sont pas signalees parmi les vallees 
cataclinales. Malgre les differences en question et d'autres distinctions 
morphogenetiques plus difficiles a saisir, il y a pourtant quelques ca
r acter es fondamentaux, communs (mieux mis en evidence dans le cas des 
vallees anaclinales) , qui distinguent nettement Ies vallees transversales 
des autres categories de vallees. 

Un premier caractere - et le plus important - est l'alternance, le 
long de la vallee, des secteurs de r etrecissement (parfois de gorges) et 
d'elargissement, consequence directe des unites lithologiques que la vallee 
traverse. Le phenomene est evident meme dans les vallees elementaires 
et il est typique pour les affluents de N egrileasa et Ostra, quand ils tra
versen t l 'alternance de gres q uartzitiques et marnes des couches d 'Audia. 

Un au tr e caractere est la pr esence dans les vallees principales (ordre 
IV et V) des „depressions de versant" de type subsequent, formees dans 
lR zone d 'origine des vallees d'ordre I , affluents inscri ts le plus souven t 
a la surface du versant de la vallee ou ils affluent. Comme ce phenomene 
peu t etre plus souvent remarque dans la zone des couches de Hangu et 
des couches de Sinaia , complexes lithologique a nombreuses diaclases, il 
est possible q ue la formation de ces depressions est dir igee par des ele
ments de microstr ucture. N ous avons en vue la disposition plus ou moins 
perpendiculaire des diaclases, ou bien sous un angle assez gr and par rap
por t a la direction des parties de couches . Sur les versants des vallees 
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transversales les processus de mouvement de masse, specialement les glis
sements, sont mieux representes que dans d'autres cas et les depots delu
via ux sont sensiblement plus epais. De plus, ces versants modeles par des 
processus de mouvement de masse sont souvent coupes par des vallees de 
glissement (fig. 2) qui atteignent des profondeurs moyennes de 60- 80 m. 
La situation du bassin de Hangu est typique dans ce sens. 

d. V a 11 e e s e n di a g o n a 1 e 

Comme ces vallees occupent une place importante dans le region dont 
n :cus occupons (21,19%), nous avons ete particulierement interessees a eta
blir dans quelle mesure elles representent, non seulement par rapport 
a la structure, mai1s aussi au point de vue geomorphologique en general, 
des vallees de passage entre des vallees transversales et des vallees longi~ 
tudinales, si elles ont des traits caracteristiques. 

La premiere constatation qui s'impose est que ces vallees sont plus 
nombreuses dans les zones ou les roches dures sont disposees en paquets 
massifs, comme c'est le cas des couches de Bistra ou du flysch courbicor'.:
tical , ou dans les zones a une tres grande heterogeneite lithologique par 
rapport a l'unite de superficie, comme c'est le cas de la nappe de Tarcău . 

De ce point de vue, il paraît que la structure n'a pas eu la possibilite de 
s'imposer directement, car ces vallees ne sont qu'apparemment structu
rales. 

Une autre constatation est que les vallees diag,onales, par rapport aux 
vallees longitudinales et transversales, ont une asymetrie plus accentuee 
quant a la hauteur. La difference de hauteur entre Ies versants de la 
meme vallee atteint en moyenne 71 m, tandis que dans le cas des vallees 
longi tudinales et transversales ces m oyennes ne depassent pas 60 m. Si 
l'on tient compte que les valeurs moyennes refle tent la si tuation de plus 
de 900 vallees, le fai t nous semble assez concluant. N ous ajoutcns encore 
la remarque que l'asymetrie de hau teur des vallees diagonales apparaît 
t oujours plus accusee dans le cours inferieur. 

LES VALLEES RATTACHEES A LA LITHOLOGIE 

Il est particulierement difficile d'aborder le probleme du role de la 
lithologie dans la formation et l'evolution des vallees dans les conditions 
des monts du flysch, tout d'abord a cause de la grande heterogeneite litho
logique, ensuite parce que nous ne disposons pas d'une appreciation -
appuyee sur la geomorphologie - de la resistance d es differentes roches 
a l'action des agents de modelage . A partir de ces difficultes, nous tâche
rons de discuter deux aspects: a) le role de la lithologie dans le condi tion
n ement de la direction des vallees et b) le role de la li thologie dans l'aspect 
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Fig. 2. Situation morphologique d'un versant d'une vallee de type transversal (bas.sin du Hangu) ou les processus de glissement sont 
les principaux processus de mo·delage 

Ryc. 2. Szkic poziomicowy i profil zbocza doliny poprzecznej. Procesy spelzywania i osuwania sc1 gl6wnym procesem modeluic1cym 



Tableau I 

Principales caracteristiques morphometriques des vallees des monts au flysch, compris entre Ies vallees de la Moldova et de la Bistriţa (types de vallees 
d'apres leurs rapports avec la structure et la lithologie) 

Charakterystyka morfometryczna dolin o r6znym stosunku do struktury i litologii 

I 
L longueurs des vallees 

I Pente Longueur Altitude Pente 
moyenne totale rapportee Largeur 

Type de Ordre (systeme (d'apres (d'apres au syste-
generale moyenne moy- moyenne 

moyenne (I) L/1 du tal - enne du du vallee Strahler) l'ordre des l'ordre des me entier du versant 
(Km) weg (Km) versant versant 

vallees) vallees) des vallees 
(%) (Km) (%) 

(Km) (Km) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 

De contact I 1,074 21,425 0,536 2,04 21 0,307 95 31 
entre Ies I/IT-II l_, 170 19,950 0,880 1,33 15 0,540 145 3-4 .. 
nappes de II/III-III 1,929 36,650 7,38 1,125 1,71 8 0,781 215 28 
charriage IT/IV-IV 4,736 42,625 2,800 1,69 3 1,425 320 22 

IV/V-V 5,000 15,000 3,049 1,67 3 1,213 332 26 

Longitudi- j 1,080 116,700 0,507 2,01 23 0,288 100 38 
nale I/II-II 1,690 84,775 1,200 1,40 15 0,425 189 34 

II/III-IlI 2,720 30,075 14,24 1,555 1,75 JO 0,724 168 30 
III/IV-IV 1,700 5,100 1,308 1,30 3 0,714 229 24 
IV/V-V · 11,750 23,150 2,750 4,29 2 1,018 440 37 

Cataclinale I 1,089 98,250 0,550 2,52 20 0,420 95 31 
I/II-II 1,711 112,570 0,887 0,22 17 0,435 130 30 

11/III-Ill 2,950 35,400 14,17 1,650 1,71 11 0,724 225 28 
Ul/IV-IV 6,040 12,250 2,637 2,14 5 1,300 302 23 
IV/V-V - - - - - - - -

~ 
~ 



Anaclinale I 1,200 232,940 0,630 2,13 21 0,354 118 34 
1/II-ll 2,080 149,585 1,070 2,42 14 0,550 155 31 

II/III-Ill 3,160 78,850 30,97 1,856 1,76 7 0,899 245 28 
III/IV-IV 5,225 36,600 2,650 2,22 3 1,335 300 22 
IV/V-V 9,090 52,550 3,070 2,51 2 1,370 254 22 

D iagonale I 1,165 179,350 0,536 2,21 21 0,293 88 33 
I/II-II 2,050 131,200 1,127 2,19 15 0,631 162 34 

II/III-UJ 2,560 40,950 21 ,19 1,681 1,55 5 0,900 236 31 
III/IV-IV 4,240 38,150 2,585 1,74 4 1,225 340 24 
IV/V-V 3,716 11 ,500 2,910 1,34 3 1,415 398 30 

De contact I 1,045 46,100 0,533 1,96 18 0,294 90 32 
lithologique I/11-TI 1,889 35,900 0,876 2,16 13 0,447 136 32 
normal II/III-III 2,587 10,350 5,39 1,437 1,80 6 0,716 220 29 

III/IV-IV 2,900 5,800 1,172 2,47 3 0,625 165 31 
IV/V-V - - - - - - - -

De contact I 1,195 23,900 0,720 1,40 16 0,347 136 30 
lithologique I/II-II 2, 131 23,400 4,75 0,795 2,67 15 0,385 90 23 
de faille II/III-III 2,131 34,100 1,453 1,47 9 0,687 189 25 

III/IV-IV 2,675 5,350 1,850 1,44 4 1,350 326 24 
IV/V-V - - - - - - - -

Les elements morpho mCtriques des va11ees situees sur l'axe de synclinal ct sur l'axc d·aniclinal ne sont pas calcules, parce quc ces types de vallCcs ne sont pas reprCsentatifs pour 
la rCgion (approximativement 2° /0) . 

A cause de la complexite stn1cturale- lithologique, pour eviter une excesive „segmentation" des vallCes de memc ordre, Ies segments de mCme type structurale g ui o nt continuitC 
d'un ordre a l'autre sont indiqe en forme: 1/11 ; II /III ; III /IV et IV/V. 

1:--' 
w 
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Tableau II 

Principales caracter istiques morphometriques des vallees de premier o rdre de type transversal , 
par rapport aux conditions lithologiques 

Charakterystyka morfometryczna dolin poprzecznych I rzţdu w zalei.nosci od litologii 

I 
L 1 

longueur largeur Pente Longueur Altitude Pente 
relative 

Lithologie 
moyenne moyenne 

L/1 
moyenne moyenne moyenne 

de la de la val- du talweg du versant moyenne du versant 
vallee lee ( %) (Km) du versant ( %) 
(Km) (Km) (m) 

1. Couches de Bistra 
(flysch. predomi-
nant greseux avec 
conglomerats) 1,150 0,645 2,80 29 0,340 160 41 

2. Couches d'Audia 
(flysch prJdomi-
nant schisteux) 1,133 0,590 2,40 22 0,310 140 33 

3. Flysch courbicor-
tical (schisteux-
greseux avec in-
tercalations de 
conglomerats) 1,100 0,532 2,19 22 0,300 92 29 

4. Couches de Han-
gu (flysch calcai-
ro-schisto-gre-
seux) 1,340 0,525 2,15 18 0,312 98 26 

general des vallees, y compris celles dont la direction n'est pas contr6lee 
par des elements lithologiques. 

Pour etablir quelles sont Ies vallees de contact lithologique, nous te
nons corupte de la distinction a faire entre les vallees situees sur des con
tacts lithologiques normaux et celles qui se trouvent sur des contacts 
lithologiques dus ă la tectonique de disjonction. 

Les vallees de contact lithologique sensu stricta sont relativement peu 
nombreuses (a peu pres 10%), etant beaucoup plus frequemment rencon
trees dans le domaine du flysch de la nappe de Tarcău et de la nappe 
d'Audia. Leur grand nombre s'explique, dans le premier cas, par le fai t 
que la nappe de Tarcău se caracterise par une des plus grandes varietes 
de facies lithologiques, avec des passages brusques d'un facies a l'autre ;. 
dans le second cas, par le fait que le flysch d' Audia est domine par les plis 
en ecailles qui determinent aussi des changements importants de faci es. 
:petrographique (on remarque surtout des alternances de gres quartzitiques 
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disposes en bandes etroites, a schistes marneux) (I. Bănci 1 ă , V. A g he
o r g hi e s ei 1964). 

Une comparaison entre les deux types de vallees conditionnees par la 
lithologie ne revele pas de differences essentielles. On peut remarquer, 
dans les deux cas, une asymetrie d'inclinaison plus accusee que dans les 
vallees analysees anterieurement. Pour les vallees elementaires, l'inclinai
son du talweg est aussi plus petite: en moyenne 16-18%. Cela est du 
aussi au fait que Ies vallees sur des contacts lithologiques ont generale
ment le talweg sur un seul type de roche, ce qui offre la possibilite de 
regularisation plus rapide de leur profil longitudinal. Quoique les vallees 
de contact lithologique soient peu nombreuses, comme nous l'avons deja 
montre, dans le cas d'autres categories de vallees (vallees situees sur le 
contact entre Ies nappes de charriage, par exemple) la lithologie a souvent 
joue un role plus important que celui de la structure comme telle. Le 
pourcentage de plus de 50% des vallees dont la direction n'est pas directe
ment rattachee a la structure constitue un premier argument dans ce sens. 
Un autre exemple confirme le role assez important de la lithologie: entre 
Poiana Mărului et Magazia, sur une longueur de 35--40 km environ, le 
long du contact entre Ies depots schisteux ou dominent les couches de Bi
sericani et Ies depots ou dorninent Ies gres de Kliwa et un facies de con
glomerats, s'inscrit un alignement de vallees d'ordre I et II. 

En considerant l'influence de la lithologie sur !'aspect general des val
lees, nous avons pour point de depart !'idee que, dans Ies conditions du 
flysch, il faut tenir compte non pas d'un type de roche, mais de complexes 
lithologiques. On peut ainsi expliquer l'existence de certaines depressions 
ou de certains secteurs de vallees larges, aussi bien que la presence des 
zones etroites, meme des vallees en gorges. En dehors de ces aspects, vi
sibles d'ailleurs dans le relief, nous essayons de presenter (dans le stade 
ac:tuel des recherches) une echelle de la resistance relative des differents 
c:omplexes lithologiques a l'action des agents de modelage. 

Notre methode consiste dans l'analyse statistique des differents ca
racteres morphometriques des vallees elementaires (du meme type struc
tural) dans Ies conditions des complexes lithologiques divers. Dans notre 
cas, Ies complexes lithologiques representes par Ies couches de Bistra, Ies 
couches d'Audia, serie Courbicorticale, Ies couches de Hangu (a inocera
mes), presentent une difference sensible quant a la resistance â l'action 
des agents de modelage. On peut remarquer (tableau II) que, selon l'incli
naison moyenne des talwegs et des versants des vallees etudiees, l' echelle 
de la resistance relative est la suivante: couches de Bistra, couches d'Audia, 
serie Courbicorticale et couches de Hangu. Entre la serie lithologique ou 
se trouvent Ies vallees aux talwegs Ies plus inclines (couches de Bistra) et 
celle ou se trouvent Ies vallees a la moindre inclinaison du talweg (couches 
de Hangu) il y a un coefficient de resistance relative de 1,5. Nous envi
sageons la situation actuelle des vallees comme un stade d'evolution syn-
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thetisant des conditions differentes durant les etapes d 'evolution du relief. 
De plus, le procede que nous proposons a une signification locale, se rap
portant aux conditions des monts du flysch en question. 

CONCLUSIONS 

Dans les conditions des monts du flysch situes entre les vallees de la 
Bistriţa et de la Moldova, la structure a joue un role moins important que 
la lithologie dans la morphologie du systeme de vallees, ce qui explique 
pourquoi les vallees adaptees a la structure (vallees longitudinales et val
lees de contact entre les nappes de charriage) sont moins nombreuses. 
Malgre une grande heterogeneite, la lithologie a influence l'aspect du sy
steme de vallees, d'abord par l'existence des complexes lithologiques bien 
determines, a certaines predominances, ensuite par la morphologie de de
tail imposee a chaque vallee, indifferemment du type structural. 
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Rola struktury 

STRESZCZENIE 

J . Ichim 

litologii w rzezbie dolin obszaru fliszowego mit;dzy Moldaw~ 
i Bystrzycl\ 

Analiza statystyczna pomierzonych eJ.ement6w morfome trycznych okolo 1200 
dolin wymienionego obszaru (tab. 1 i 2) a takze badani,a zwi1:1zku .rzezby z budow1:1 
geologicznq, przeprowadz,one w cza,s.ie zestawiainia ma~y geomorfologicznej w skali 
1 : 25 OOO, wskazujq na !istnienie nast~pujqcych prawidrowosci : 
- gl6wne lini,e nas-UITTi~c mialy wplyw na przebieg dolin nie jako wazne elementy 
tektoniczne, lecz jako linie k ontakt6w duzych jednostek litolog.icznych, a wplyw 
tektoniki (:nachylenie i bieg warstw) byl r6wniez stosunkowo maly (tylko 7,4% dolin 
uwarunkowanych struktur1:1), 
- w zachodniej ,cz~sd obszaru (warstwy Cehlău) siec dolin wydaje s:i~ byc dopaso
wana do og6lnego kierunku za,padania warstw na za,ch6d, 
- w p6loknie tektonicznym Bystrzycy wyst~pu jq doJ.iny epigenetyczne w stre.fiie kon
taktu z warstwami nasuni~tymi, 
- do!iny na kontaikcie litologi-cznym nie ,Sq liiczne, mima ze wplyw litologii byl 
cz~sto decydujqcy w rze:1)bie dolin tak poprzecznych, jak i podluznych o·raz w stre
fach lqczeni,a •si~ doli!n . 

Odpornosc podloza w g6rach flriszowych wydaje si~ zale:ilec od ,rodzaju wyodr~b
niajq-cych si~ kompleks6w skalnych, na kt6rych podstawie autor prz.eprowadzil stu-
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