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PREFACE 

L'etude geoscientifique systematique d'une region est un concept 

suffisamment neuf pour que son encadrement methodologique soit a construire. 

L'attribution des priorites, l'experimentation des methodes, la 

recherche de solutions realistes et surtout la necessite d'un dialogue 

constant entre planificateurs et geoscientifiques sont les soucis quoti

diens d'un tel projet. 

11 ne faut done pas s'etonner, si, en !'absence d'exigeances 

precises des planificateurs, l'etude geoscientifique de la region N. de 

Montreal, tout en cernant de son rnieux la realite physique tri-dirnention

nelle de la region a egalement servi de laboratoire rnethodologique. 

L'Equipe de la Commission Geologique a ete avertie en rnars 1971 

de sa participation a l'etude geoscientifique de la region N. de Montreal. 

Elle a du faire vite et bien pour aboutir, en novembre 1971, a des cartes 

dressees par ordinateur, a partir d'une banque de donnees. 

Le Tableau I decrit la demarche suivie depuis la recolte de 

!'information jusqu'aux resultats. 

De nombreuses innovations dans la prise et !'analyse de plus 

de 2,000 echantillons traites dans un laboratoire de terrain, tissent 

la toile de fond de ce tableau et seront les sujets de prochains rapports. 

Ce document fait suite a de nornbreux rapports preliminaires 

remis aux organismes planificateurs depui.s juin 1971. 11 a pour but de 
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decrire la nature et la quantite d'informations enregistrees dans une 

banque de donnees ainsi que les moyens d'acces a cette information. 

Les cartes en annexe ne representent qu'une tres petite fraction 

des possibilites du systeme d'information geoscientifique. 

Comme le "projet de Ste-Scho" a ete un travail d'equipe, il 

n'aurait pu en etre autrement, ce premier rapport est Signe par Made-

moiselle M. Kugler, responsable de l'aspect informatique du projet. 

L'essentiel des donnees provient de !'analyse geotechnique des echantillons; 

le responsable du laboratoire etait F. Morin. A ces deux etudiants et aux 

nombreux autres assistants, qui ont fait du projet de Ste-Scholastique 

un succes, mes tres sinceres remerciements. 

11 importe de souligner que ce projet a permis a des scientifi-

ques du Ministere des Richesses Naturelles du Quebec et de la Commission 

Geologique du Canada de travailler dans une meme equipe. Mes collegues 

du M.R.N., J.Y. Chagnon, R. Maranda et J.M. Prevot, savent combien je 

leur suis reconnaissant pour leur collaboration tout au 'long de ce travail. 

J'espere que mes collegues du Departement de Geographie et du 

Centre de Calcul de l'Universite d'Ottawa re t rouve ron t dans ce travail 

le fruit de leur aimable collaboration. 

D.A. ST-ONCE 
Commission Geologique du Canada 
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I. LOCALISATION DE L'ETUDE 

La zone etudiee (Figure 1) fait partie de la region N. de 

Montreal. Pour repondre aux priorites definies par les planificateurs 

et pour produire une etude complete dans les temps et le budget requis, 

le travail a ete concentre sur les Basses Terres limitees au N. par 

l'escarpement du Bouclier Canadien, a l'Ouest par la riviere du Nord, 

au Sud par le Lac des Deux-Montagnes et la riviere des Milles-Iles, et 

a l'Est par la limite entre les comtes de Terrebonne et l'Assomption. 

La zone ainsi 

nationale au 1/50,000: 

No de la carte 

31 H/5 w 
31 H/12 w et E 

31 H/13 w et E 

31 G/9 w et E 

definie se trouve sur les cartes topographiques 

Superficie de la zone 

2 
10.8 m 

151.6 

75.6 

258.8 

La zone etudiee est done d'environ 500 m2 . 

1. Principe de localisation de !'information 

11 avait ete prevu, des le debut, que les informations seraient 

centralisees dans une banque de donnees. Pour que les donnees de locali

sations soient le plus simplement traitables par l'ordinateur, on a eu re

cours au quadrillage UTM (Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressour-

ces - Canada 1969). 
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~ Re'g ion et ud iee 

1 Decoupage de ea rtographie 
Par ordinateur 

CARTE de 

Co o rdonnees U TM 

x 
Coordonnees y 

(fig. I) 5 
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5E = :E3:::::E:::::iO=====::E5==:=:;:;::==:;:;==:3:10======'115 Kllometers 



2. Decoupage cartographique 

Les cartes topographiques nationales, decoupees suivant les 

latitudes et longitudes, ne forment pas, dans le systeme de projection 

cartographique utilise, des rectangles geometriques. Le systeme de car

tographie automatique (SYNAP) utilise dans ce projet, limite les cartes 

a des rectangles. Pour cette raison, la region a ete decoupee en une 

serie de 33 rectangles, bases sur les coordonnees UTM et ayant chacun 

7 km de l'E. a l'W. et 10 km du N. au S. (Figure 2). 

Ces 33 feuillets font partie d'une matrice a SO espaces 

(Figure 2). Chacun des feuillets est done caracterise par un X et un 

Y dans la matr i ce. L'axe des X est oriente de l'W. vers l ' E. et ce-

lui des Y du N. au S. L'ordinal~ur connaissant l es coordonnees X 

et Y du feuill e t de s i re, y associera toutes les autres donnee s pour 

cartographier cette zone. 

La Figure 2 est un tableau de ces 33 feuillet s avec leurs coor

donnees X e t Y et un nom qui es t celui d'une localite plus ou moins 

centrale. 
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II. LE CONTENU DU SYSTEME D'INFORMATION GEOSCIENTIFIQUE 

Le travail devrait fournir un modele tri-dimensionnel de la 

geologie de la region, c'est-a-dire depuis la surface topographique 

jusqu'a la roche en place resistante. 

En plus de !'identification et de la delimitation des unites 

lithologiques, l'etude devait determiner les principales prop rietes 

geotechniques des materiaux. 

La recolte des donnees a consiste en 

une campagne de forages de surface (730 forages dont 1/10 , 

avec 2 hori zons a echantillonner,ont ramenes envi r on 800 e chantillons 

au laboratoire). 

une campagne de sondages seismiques (un sondage a tous les 

~ de mille l e long des voies carros sab les ). 

une campagne de fora ges pro f onds (210 forage s jusqu'a la 

roche en place avec, en moyenne 6 horizons a echantillonner,ont ramenes 

environ 1,260 echantillons). 

L'analyse des echantillons a e te effectuee dans un laboratoire 

de terrain, a Ste-Scholastique, sous la direction de F. Morin et les re-

sultats des analyses sont i ntegres a une banque de donnees. 

Celle-ci contient 3 grands types d'informations: 

1 - graphiques 

2 - stratigraphiques 

3 - geotechniques 

8 



( fig.3) 

11 • 2 , 3 , 4 ,s, 6 , 7 , 8 , 9 ,101 I I I , 1s, I I I ,201 I I I , 2s, I I I ,30 I I I ,3s, I I I ,4o I I I ,4s, I I I ,sol I I I ,ss, I I I •601 I I I ,6S, I I I?~ I I I I /S. I I 1 8~ . . . 
I I I I I 

IDENTIFICATION · . · 
U.T.M ! REFERENCES ! DATE ETUDES GEOSCIENTIFIQUES DE LA REGION NORD DE MONTREAL MO 

FICHE-----4----~----+----- ALTITUDE 
• • DE LA 
I I HAPPE 

EST MORO • PHltEATIOUE 
I RECAPITULATION DES DONNEES. 

I : I : : : : I : : i : : I : : : : : : l : I : : : I : : : i : : I : : : + I 
ANALYSES . · · · ·1 I I 

I I I I , ""' , 
HORIZONS _ MOM -++--ALTITUDE -- HOM -- couLEUR --oRtGIME--4. ,.. _ _ ATTERIERG __ oEMs1n .... MATIE1tEs ... ...,.H __ oEHSITE.....S:ARBONATE~-GEOM ---PDs SEc-- vol._ 

GENERAL • COMPL. • o/o LW : PW MAT. OltG . % · SOLIOES % · · · .TOTAL 

11: I::: I::: i +I::: I:::!::: I::: I: T: I:::: I:+ I:+ I+: I:+: I+ 11 +:I:+: I::: I::+: 1 l +:I:::::: 11 . . . . . . . 
2 I: I::: I::: i +I::: I::: i::: I::: I: f: I:::: I:+ I:+ I+: I:+: I+ 11 +:I:+: I::: I::+: 1 l +:I:::::: 12 
3 I: I::: I::: l +I::: I::: i::: I::: I: f: I:::: I:+ i: +I+: I:+: I+ 11 +:I:+: I::: I::+: Ii+: I:::::: 13 

4 I : I : : '. I : : : i + I : : : I : : : j : : : I : : : I : f : I : :. : : I : + j : + I + : I : + : j + I I + : I : + : i : : : I : : + : I i + : I : : : : : : I 4 

s I: I::: I::: i +I::: I::: i::: I::: I: f: I:::: I:+ j: +I+: I : +: j + 11 +:I:+: j : :: I::+: I:+: I:::::: Is 
6 I : I : : : I : : : j + I : : : I : : : i : : : I : : : I : f : I : : : : I : + i : + 1 ·+ : I : + : i + I I + : I : + : I : : : I : : + : I l + : I : : : : : : I & 

1 I: I::: I::::+ I::: I::::::: I::: I: t: I'.::: I:+!'.+ I+: I:+:!+ 11 +:I:+:!::: I::+: I:+: I:::::: 11 
s I: I::: I::: i +I::: I::: i:: '.I::: I: T: I:'.'.'. I:+ I'.+ I+: I:+: I+ 11 +:I:+: I::: I::+: Ii+: I:'.:'.:: Is . . . . . . . 
9 I: I::: I::: l +I::: I:::~::: I::: I: t: I:::: I:+!:+ I+: I:+:!+ 11 +:I:+: I::: I::+: I~+: I:::::: 19 

10 I : I : : : I : : : l + I : : : I : : : i : : : I : : : I : t : I : : : : I : + I : + I + : I : + : l + I I + : I : + : ! : : ; I : : + : I i + : I : : : : : : I 10 
11 I: I::: I:::!+ I::: I::: i::: I::: I: T: I:::: I:+ I:+ I+: I:+: I+ 11+:I:+:1·::: I::+: 1 l +:I:::::: 111 

12 I : I : : : I : : : i +I : : : I : : : i : : : I : : : I : f: I : : : : I : + i : +I+ : I : +: j + I I+ : I : +: J : : : I : : +: I i +: I : : : : : : 112 
u I'. I::'. I:'.'.:+ I::: I'.::!::: I::'. I'. f: I'.::'. I:+ j '.+I+: I:+'. j + 11 +:I'.+'. I::: I::+: I:+: I'.:'.::: lu 
14 I : I : : : I : : : i + I : : : I : : : i : : : I : : : I : f : I : : : : I : + I : + I + : I : + : i + I I + : I : + : i : : : I : : + : I i + : I : : : : : : I 14 

1s I : I : : : I : : : ~+I : : : I '. : : i : : : I : : : I : ~: I : : : : I : + j : +I+ : I : +: j + I I+ : I : +: j : : : I : : +: I i +: I : : : : : : l1s 
QRC - IDD 3 - 72 



1. Les Informat ions Graphiques 

Elles sont de deux categories: 

(1) Localisation de points de repere. 

(2) Indication des zones non echantillonnees (affleurement 

de roche en place ou de till, ou zone exterieure au 

domaine etudie). 

(1) Les reperes topoP,raphiques 

Le trace des routes, rivieres et chemin de fer ont ete inclus 

a la banque de donnees ainsi que certains noms de lieux et les coordon

nees du systeme UTM. La cartographie de ces elements en surimposition 

sur les cartes automatiques permet une lecture plus rapide du document. 

(2) Les zones non echantillonnees 

Les affleurements suffisamment grands pour etre cartographies sont 

incorpores a la banque et apparaissent sur toutes les cartes par le 

figure: 

• 
Dans la region etudiee, le till, depot glaciaire, est tres heterogene 

et riche en blocs, les methodes d'echantillonnages utilisees lors de la 
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presente campagne, ne permettaient pas la prise de carottes d'echantil-

lon clans ces zones. Elles apparaitront comme plages recouvertes unifor-

mement du symbole suivant 

vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv 

sur toutes les cartes des caracteristiques nes depots de surface de la 

region. Dans les forages profonds, il a ete possib l e d'obtenir et d'ana-

lyser la matrice des t ills clans certains cas (la carotteuse utilisee etant 

beaucoup plus petite et pouvant passer entre 2 blocs). Ces analyses sont 

incluses dans la banque de donnees et sont reconnaissables par les codes 

'GLCL' en posit i on ~4-27]sur la fiche de compilation et 'TILL' 

[61- 64] indiquant leur origine glac i aire et leur nature geomorphologique. 

Les depots de graviers suffisamment grands pour etre carto~raphies 

sont r epresentes par une plage du symbole suivant: 

OIOC'aQQQQQCIQc:tCI 
OOI Q OC'tctQOQQ&CI 
OOIOQCiQQQQQQCI 
ooooo~oaooao 
c aaoaoooocaoo 

Lorsque des graviers, depourvus de matrice fine, etaient trouves clans le 

cours d'un forage profond, on leur attribuait le code 'ALVL' 

et 'FVGC' [61-64] pour indiquer leur origine alluviale et fluvio-gla-

ciaire. 

10 



2. Les Informations Stratigraphiques 

Chaque forage profond forme un tout avec la banque des donnees, 

en plus des caracteristiques geotechniques (qui seront traitees dans le 

paragraphe suivant), toutes les donnees stratigraphiques prises en eviden

ce au courant du sondage ont ete repertoriees. 

Ainsi chaque forage profond est caracterise par une serie de 

niveaux qui correspondent soit a des analyses, soit a des informations 

mains completes faites par les foreurs. Chaque niveau ou horizon litho

logique est note, meme les horizons de sable superficiels trop minces 

pour avoir ete echantillonnes (inferieurs a 15 pi. d'epaisseur), OU ceux 

de graviers impossibles a echantillonner avec les moyens utilises. Par 

exemple: la partie basale des forages dans la region, est souvent formee 

d'une zone de till graveleuse (GRAF [ 3-6] ) ou de graviers alluviaux 

(GRAP (3-~ ) reposant sur la roche en place (BDRK [3-6] ) . 

Ni les graviers, ni la matrice du till (sauf exceptions) n'ont 

ete analyses rnais leur epaisseur est connue OU plutot l 1 altitude de leur 

sornmet et celle de leur base. L'altitude attribuee a un horizon corres

pond soit au sonunet de la formation dont il est caracteristique, soit a 

l'altitude exacte du prelevement pour analyses. Il est done possible 

d'obtenir les renseignements suivants: 

Epaisseur soit des depots meubles 

des sables 

des argiles 

du till 

11 



Topographie du toit de la roche en place. 

Toutes les altitudes sont mesurees par rapport au niveau zero national. 

3. Les Informations Geotechniques 

Chaque horizon d'un forage profond ou d'un forage superficiel 

est represente dans la banque de donnees par une sequence de 80 caracte

res alpha-numeriques (voir le chapitre III: Structure) (Figure 3). 

Tout resultat d'analyse, final OU partiel (suivant le cas), 

est reporte sur la feuille de compilation; d'autres valeurs telles que 

la teneur en eau, la porosite, le rapport des vides, les index de plas

ticite et de liquidite sont calculees d'apres les donnees figurant sur la 

feuille de compilation. Les differentes caracteristiques contenues dans 

la banque sont les suivantes: (leur position dans la sequence de 80 ca

racteres est indiquee entre crochets t ] ) 

1. Numero de la sequence (1, 2) 

Chiffres de 1 a 15 pour les forages profonds, de 1 a 3 pour les 

forages de surface et de 1 a 2 pour les sondages se~smiques. (voir le cha

pitre sur la structure du systeme). 

2. Granulometrie 

L'analyse granulometrique a ete effectuee par tamisage et par 

la methode de la pipette legerement adaptee aux conditions du laboratoire 

12 
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les graviers {par tamisage) 

lea sables > 0.06 nnn 

les limons de o. 06 a 4 /1-

les argiles < a 4 'fl> 

> a 2 mm 

L'identification du materiel suivant sa composition granulometrique 

s'effectue de deux fa~ons: nom general et nom complementaire. 

le nom general [3-6] identif ie le materiel au complet 

incluant la portion graveleuse s'il y a lieu (Tableau II) 

le nom complementaire [13-16] , pour les materiaux meu

bles est caracteristique de la fraction inferieure a 2mm. Il est de

termine au moyen du graphique triangulaire ci-dessous. (Figure 4). 

Le nom complementaire pour la roche en place (nom general 

BDRK) est donne par une serie de codes mnemoniques de 4 lettres deja 

existant a la Conunission Geologique du Canada (R. Belanger 1971, p. 13). 

Les codes utilises dans la region sont les suivants: 

Granit 

Gneiss 

Quartzites 

Grh 

GRNT 

GNSS 

QRTZ 

SNDS 

Dolomie 

Calcaire 

Shiste 

Siltstone 

DLMT 

LMSN 

SHLE 

SLSM 

13 



Plus de 

• 
50% 

est 

superieur 

a 

0.06 

mm. 

Plus de 

I 
50"' 

I est 

inferieur 

a 
0.06 

mm. 

14 

TABLEAU II 

CLASSIFICATION GRANULOMETRIQUE DES MATERIAUX 

CARACTERISTIQUES CODE MATERIEL 

· BDRK Roche en place 1 

Plus de - de 5% 

50% es t de particules GRAP Gravier propre 2 
< a 0.06 

superieur 

a + de 5% 
de particules GRAF Gravier avec fines 3 

2 mm . < a. 0.06 

+ de 3% SAGR Sable gravclcux 4 Plus de de gravier 

50% est v 
- de 5% 

inferieur de particules SABP Sable prop re 5 
< a 0.06 

a 
+ de 5% 

2 mm. ·de particules SABF Sable avec fines 6 
< a. 0.06 

- ·-
Argile et limon 7 + de 3% de gravier ALGR graveleux 

-
II 

I I 

·I La .Limite de ~iquidiL~ A--;10 ot' 1 i mon I I ~l..l...b..t... ..... - - " ALNJi> 

I 
u 

est < a. 50% non plastiq u · 

r------ - _ _ ._____.._II ----- .--. 
La limite de liquidite 

est > a 50% ALPL 

HMUS 

Argile t llmon 
piastique 

Terrain org 111 1q u.· 

9 

10 
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Classification granulometrique complementaire ·(fig. 4) 

Granulometrie de la fraction inferieure a 4 mm. 

Argile 
I AR LO = Argile lourde HC 

2 AROO = Argile c 
90 3 ARSI = Argile sil teuse SiC 

4 ARSA = Argile sableuse SC 
80 5 LASI = Limon argilo-silteux Si CL 

ARLO 6 SIOO Silt Si 
7 (! 

7 LIS I Limon silteux Sil 

60 8 LIAR = Limon argileux CL 

2 9 LIOO Limon L 

so 3 AROO 10 LASA L im '1 n argilo-sableux SCL 

4 11 SALi Sable limoneux SL 

40 ARSI 12 SAOO = Sable LS+S 
5 8 ARSA 

30 LASI LIAR 10 

7 9 LASA 
20 LIOO 11 

10 6 LI SI 
SALi 12 

SIOO 
0 

SAOO 

0 10 20 30 40 so 60 70 80 90 % Sable 



3. L'Altitude [7,12] 

~ 
Ce chiffre, precede ou non du sig~ - [7] , indique l'alti-

tude absolue de !'horizon analyse ou du sommet de la couche lithologique 

qu'il represente. (cf: le contenu stratigraphique). Les mesures d'alti-

tude ont ete realisees avec des altimetres de terrain durant les etes 

1971 et 1972. 

4. La Couleur [17-2~ 

La couleur des echantillons ramenes au laboratoire a ete deter-

minee d'apres l'echelle des couleurs MUNSELL (Munsell 1954) e t su1-

vant la rnethode specifiee dans !'introduction de ce manuel. 

5. L'Origine 124-271 

L'origine des materiaux est indiquee au moyen de codes mnemoni-

ques dont voici quelques exemples (Belanger 1971., p. 13): 

Glaciaire 

Lit tor ale 

Eolienne 

GLCL 

LTRL 

MRIN 
~ 
'WOLN 

6. Pourcentage de Particules Argileuses L27-30] 

Ce pourcentage est ici celui des particules inferieures a 4 fl.' 

Il sert au calcul d'estimations de caracteristiques geotechniaues. 
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7. Limites d'ATTERBERG: Limite de liquidite [38-40] 

Limite de plasticite [41-43] 

Ces analyses ne sont effectuees que sur les echantillons 

d'argiles et de limons. 

8. Densite du Materiel en Place (Bulk density) l44-46] 

Cette valeur est celle du poids d'une unite de volume du mate-

riel tel qu'il sort de l'echantillonnement, aussi peu derange que possi-

ble, se composant d'air, d'eau et de materiel solide. 

9. Hati~res Organiques l47-50} 

Cette mesure n'a pas ete effectuee de fa~on systematique sur 

tous les echantillons. La methode d'analyse est relativement longue 

(F. Morin 1972) et les teneurs mesurees etaient trop faibles pour etre 

significatives, meme dans le cas d'argiles qui degagaient une forte odeur 

de decomposition de matieres organiques. Sur les 25 echantillons analyses, 

les valeurs varient de 0.08% a 1.67%. 

io. Le pH ls1-s21 

Le pH a ete mesure pour tous les echantillons. 11 est sensible-

ment plus faible en surface (3 a 5 pi.) ou il est en moyenne de 6.5, qu'en 

profondeur OU il est rarement inferieur a 7.5. 

11. Poids Specifiques des Particules Solides [s4-56] 

12. Teneur en Carbonates [s7-60} 

17 



13. Geomorphologie [61-64] 

Cette donnee veut mieux definir la position du forage ou le 

type de materiel au moyen d'un code mnemonique dont voici quelques ex

emples: 

Fluvio glaciaire FVGC Littoral LTRL 

Till TILL Delta DELT 

Baie marine BAIE Pied de terrasse PTER 

Plaine marine PLHA Chenal actuel CHEA 

Ride morainique RIMO Chenal fossile CHEN 

Placage argileux PLAR 

14. Poids Sec [65-68] 

Poids sec de l' echantillon analyse. 

15. Volume Total [68-73] 

Volume total de l'echantillon analyse. Ces deux dernieres 

valeurs sont utilisees en combinaison avec d'autres pour le calcul de 

la teneur en eau et de la porosite. 

18 
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III. LA STRUCTURE DU SYSTEME D'INFORMATION GEOSCIENTIFIQUE 

La Banque de donnees est actuellement traitee par un ordina-

teur IBM 360/65 a grande capacite de memoire. Toute la programmation 

est realisee en FORTRAN IV. Les donnees sont enregistrees sur bande 

magnetique de 9 pouces de fa9on sequentielle. Le programme principal 

et les sous routines de tri sont enregistres sur une autre bande magne-

tique; le programme de cartographie, SYMAP V, est quant a lui, enregis-

tre sur disque. 

1. La Banque de Donnees 

La banque de donnees a ete con9ue de fa9on a etre simple a ma-

nipuler tout en etant extensible a volonte. Elle se compose d'une serie 

de blocs d'informations homogenes, separes par des signaux facilement 

utilisables dans la programmation (Figure 5). Elle est actuellement corn-

posee de 5 de ces blocs: 

A Donnees graphiques 

B Forages de surface et resultats des analyses 

c Forages profonds et resultats des analyses 

" D Sondages seismiques et affleurements 

E Donnees graphiques 

A et E: Donnees graphiques 

Ces deux blocs sont utilises pour fournir au programme de car-

tographie les limites de la region etudiee (bloc A), le trace des routes, 
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Structure de la BAnQLIE []E aannEES (fig.5) 

81 

82 ~ Bande 
) magnetique 

83 D Signal 

84 81 - 85 Blocs 
d 'information 
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rivieres et chemins de fer, les affleurements de roche en place et de 

till, le nom des villes et des routes et les coordonnees UTM (bloc E). 

Les coordonnees spatiales des points ont ete relevees par un 

"'r convertissetlleftt digital (Gradicon de lnstronics Ltd.) et ensuite trans-

posees dans le quadrillage UTM (utilise pour tout le projet). 

Bet C: Forages: Stratigraphie et resultats d'analyses 

Chaque forage est represente dans la banque par un nombre cons-

tant de sequences de 80 caracteres alphanumeriques, soit 3 fois 80 pour 

les forages de surface et 15 fois 80 pour les forages profonds (Figure 3: 

feuilles de compilation). Ces sequences de 80 caracteres correspondent 

a une ligne sur la feuille de compilation et a une carte perforee lors de 

la mise sur bande magnetique des informations. 

La premiere de ces sequences constitue la carte d'identite du 

forage, comrne le montre la Figure 3, elle n'est pas identique aux sequen-

ces suivantes decrites dans la 2ieme partie (contenu de la banque de don-

nees). 

Elle comprend: 

[1-2] 
- [3-7] et 

- [14-1~ 
- [19-21] 

[22 j 

No. de la sequence 

coordonnees UTM du forage 

Code de reconnaissance 

No. du forage 

Identification d'un forage de surface ou d'un 
forage profond 
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- L23-26] Date du debut du forage 

- [34-38] Altitude absolue de la nappe phreatique; cette 

information n'existe que clans les forages de surface; effectivement la 

technique de forage avec circulation continue de boue qui fut utilisee 

pour les forages profonds, ne permet pas d'avoir ce renseignement. 

Les sequences suivantes sont chacunes representatives d'un 

echantillon analyse au laboratoire OU d 1un horizon lithologique. 

D Sondages se~smiques et affleurements 

d 
, II I La seule information retenue es sondages seismiques est 1 al-

titude du toit de la roche en place. La variation brusque de la vitesse 

a plus de 10,000 pieds a la seconde a ete utilisee comme determinant le 

toit de la roche en place. Les controles effectues par les forages pro-

fonds ont prouve que les resultats etaient satisf aisants dans 80% des 

cas. Quand les depots meubles etaient tres epais, le saut de vitesse 

correspond parfois au toit du till (Figure 6). 

Les informations concernant les sondages se~smiques et les af-

fleurements sont contenues dans 2 sequences de 80 caracteres. La premiere 

est la sequence d'identification correspondante a celle decrite clans le 

paragraphe precedent, excepte pour les espaces [34-38] qui, ici, sont 

occupees par l'altitude absolue de la surface topographique. 

La deuxierne sequence comprend seulement: 

t1- 2 J 
[3-6] 

No de la sequence 

Code mnemonique de la roche en place 
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Altitude du toit de la roche en place, avec 

le signe en[6Jsi le niveau est inferieur 

au niveau de lamer. 

Code nmemonique indiquant si l'on est en presence, 

oui ou non, d'un affleurement. 

Extention de la banque de donnees 

Ce type de structure, par blocs adjacents, permet d'agrandir 

la banque de donnees sans transformer en aucune fa~on, les donnees deja 

enregistrees et en modifiant tres peu les programmes de tri . Effective-

ment, !'addition d'un nouveau bloc contenant soit d'autres types d'ana-

lyses, soit des informations sur le milieu physique, soit des donnees 

de forages provenant d'une autre source, ne demandent que peu de pro-

grammation et un changement mineur dans le programme principal de tri . 

2. Les Programmes de Tri 

1. Le programme principal (Fig. 7) 

La fonction du programme principal est d'orienter l'ordinateur, 

d'apres le choix de l'utilisateur vers l'une ou l'autre des unites d'en-

tree (input) ou de sortie (output). 

Par exemple, pour realiser un tableau de donnees, le programme 

utilise comme entree la bande magnetique de donnees 0 et des sous-routines 

de tri pour les tableaux et comme unite de sortie, l'imprimante de l'ordi-

nateur. 
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Programme principal (fig. 7-1) 

1 - CARTOGRAPHIE: 
CARTES DE CODES (SUR FI CHES),_ ___ __.~..._-1[ 

ET APES 1: ENTREE Bf>NDE MAGNETIQUE DE DQ\INES '-------~ 

B/>NDE MAGNET IQUE DE TRI 

SORTIE DISQtE---------------------1 ~--

{

DISQUE 
2: ENTREE 

PROGIWIME DE CARTOGRAPHI E 

SORTIE IMPRifv\.ANTE 

ETAPE NO 1 

LOCALJSATICN 

DU FEUlLLET QiQ!Sl 

ces 

POINT S 

D'litW..YSE 

I NFORl"A TI CN? 

a-tO! X 

C€ LA SOUS-ROUTINE 

::t TRI 

IMPRESSION 

CES 

VALF.URS 

EOiELLE? 
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POUR 
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(fig.7-2) 2 - TABLEAUX (fig.7-3) 

ETAPE NO 2 

INFORMAT!Cl'l? 

OJI 

SYMAP V 

Tl'SLE.AIJ 

CARTE 



Pour realiser une carte, le cheminement est un peu plus complexe: 

dans une premiere phase, l'ordinateur utilise comme entree la bande magne-

tique de donnees et les sous-routines de tri specifiques et connne sortie, 

de l'espace sur un disque temporaire. Dans la seconde phase, le disque 

sert d'entree ainsi que le programme SYMAP Vet la sortie est l'irnpriman-

te. 

D'autres types de progrannnes sont en cours de realisation qui 

permettraient la sortie sur table tra~ante (klotter - Milgo - DPS - 6) 

de blocs diagrannne (programme Viewblock - Douglas 1971). 

2. Les sous-routines de tri 

1. Les tableaux 

Il existe une serie de sous-routines, une pour chacune des ea-

racteristiques geotechniques, qui donne la liste des valeurs sous forme 

de tableaux (Annexe 14et/i). 

2. Les cartes (exemples dans l'ATLAS) 

Les sous-routines de cartographie choisissent dans la banque 

de donnees, les informations graphiques et~ soit geotechniques, soit 

stratigraphiques desirees par l'utilisateur. Dans une seconde partie, 

l'information, triee par la sous-routine et mise en memoire, sera traitee 

par le programme de cartographie SYMAP V pour en arriver a une carte irn-

primee sur l'imprimante de l'ordinateur. 
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L'utilisateur peut choisir une caracteristique donnee a une 

profondeur donnee. 

Si la profondeur demandee est de 30 pi. sous la surface topo

graphique et que les horizons analyses sont a 25 et 35 pi., le resultat 

apparaissant sur la carte est celui de 25 pi. 

3. Le SYMAP V 

Le SYMAP V a ete mis au point au "laboratory for computer 

graphics" a la "Graduate School of Design - Harvard University - U.S.A.". 

La version du programme utilisee pour le projet est celle adoptee pour 

l'Universite d'Ottawa a l'ordinateur IBM 360/65. Le programme est ecrit 

en FORTRAN IV et se compose d'a peu pres 6,000 enonces. Le temps de con

f ection d'une carte avec 50 a 60 points de controle, par l'ordinateur est 

d 'environ 150 secondes. Le prix de revient de 15 a 20 dollars, compre

nant les frais de memoire interne, d'operateur (pour la mise en place des 

bandes magnetiques) et d'irnprimante. 

Le programme SYMAP V est assez souple. Le projet demandait 

deux types de representation: l'un pour les variables continues, l'autre 

pour les variables discontinues. 

Les variables continues sont, par definition, celles dont la 

valeur varie regulierement entre 2 points de controle: telles, la topo

graphie, la teneur en eau, etc. Ce type de variable peut etre r epresente 

par des isolignes. Le degre de precis i on des isolignes depend du nombre 

de points de controle et de leur disposition. 
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Les forages de surface sont nombreux (730) et repartis sur 

toute la surface etudiee suivant une trame irreguli~re (sauf dans les 

zones uniformes) en essayant d'obtenir au moins un echantillon repre

sentatif de chaque zone que l'on avait determinee par interpretat i on de 

photos aeriennes. 

Les forages profonds (au nombre de 210) ant ete localises en 

tenant compte des informations des sondages se~smiques aux endroits ou 

l'epaisseur des depots meubles s'averait suffisante. 

La confrontation entre la connaissance du terrain et l'observa

tion des cartes a donne des resultats satisfaisants. 

L'algorithme d'interpolation du programme SYMAP Vest tres so

phistique (J.G. Migneron 1971). Le programme considere l'espace a carto

graphier comme une matrice au sont localises les points de controle. La 

valeur de chaque point est calculee au moyen de 4 (au minimum) et 10 (au 

maximum) points de controle. La valeur des points de controle est ponde

ree par sa distance au point calcule. Une zone d'ombre se developpe der

~iere chaque point de controle de maniere a eviter l'influence de valeurs 

aberrantes. L'exemple classique est celui de la mesure d'une valeur d'al

titude sur un versant: la valeur du sommet entre en jeu mais sa zone 

d'ombre empeche les valeurs de l'autre versant d'intervenir clans le calcul. 

Les variables discontinues dans ce systeme d'information sont 

surtout representees par les informations lithologiques. Le programme 
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SYMAP V n'accepte que des donnees chiffrees. On a done donne a chaque 

code lithologique une valeur mais l'interpolation entre ces valeurs n'a 

aucun sens. La carte consiste simplement en une localisation aux points 

de sondage de la valeur correspondante. 
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IV. L'UTILISATION 

1. Les Tableaux 

Les cartes de controle pour les tableaux sont au nombre de 2. 

1. No. de la carte d 1 apres le systeme de decoupage et nom de cette 

zone. Exemple: pour la zone de Ste-Therese 

0803~~¥ Ste-Therese 
I I 

[l] [10] 

2. Type de donnee demandee (d 1 apres le code en annexe), nom de la 

caracteristique, dans les forages superficiels ou profonds. Exemple: 

pour la teneur en eau des forages profonds 

116~~~TENEUR¥EN¥EAU (F0RAGES¥PR0F0NDS)¥¥~ 

I I i I I I I I I 
fl] [5] [10] [15] [201 [25] po] [35] t4o] 

pour les forages de surface il y a un 0 en t53] • 

2. Les Cartes 

Les cartes demandent 3 cartes de controle. La premiere est 

semblable a celle necessaire a l'obtention de tableaux. 

1. 
0803¥¥¥STE-THERESE 
I I 

r11 [lo) 
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2. La seconde est semblable aussi. Les seules differences sont 

clans le code de la caracteristique demandee (voir code en annexe), et la 

profondeur desiree. 

016¥¥¥TENEUR¥ENlPEAU (F~RAGES¥PROFONDS)~~ 

3. La troisieme sert a specifier l'echelle desiree. Exemple: 

1/25,000. 

157¥~\4 1/25,000 
i I 

[1] [10] 

Ces trois cartes donneront comme sortie une carte de la teneur en eau 

a 25 pi. de la region de Ste-Therese. 

Les cartes des No. des forages profonds (code: 1), d'epaisseur 

des depots (codes 2 a 6) et de topographie de la roche en place (code 100) 

demandent le chiffre 1 en position 53 sur la deuxieme carte. 

Exemple: 

002~¥~~EPAISSEUR¥DES~DEP0TS\4SUPERFICIELS~ 

I I I i I I I l I 
[11 [s] [10] [is] po] [2s] [36} p~ [4o] 
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ANNEXES 

1. Tableau 

a) teneur en eau 

b) porosite 

pour la region de Ste-Therese. 

2. Liste des Index et Noms des differents feuillets. 

3. Liste des Codes des Tableaux. 

4. Liste des Codes des Cartes: 

a) geotechniques 

b) echelles 
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ANNEXE 2 

LISTE DES INDEX ET NOMS DES FEUILLETS CARTOGRAPHIQUES 

0701 Ste-Sophie 
0801 New-Glasgow 

0502 St-Colomb an 
0602 St-Jerome 
0702 St-Antoine 
0802 Ste-Anne 
0902 La Plaine 
1002 Pincourt 

0103 Mabel 
0203 Browns burg 
0303 Lachute 
0403 La Bourbonniere 
0503 Ste-Scholastique 
0603 Ste-Monique 
0703 St-Janvier 
0803 Ste-Therese 
0903 Bois-des-Fil ions 
1003 Terrebonne 

0104 Watson 
0204 Carillon 
0304 St-Andre 
0404 St-Hermas 
0504 St-Benott 
0604 Petit-Brule 
0704 St-Augustin 
0804 St-Eustache 
0904 Rosemere 

0305 Outaouais 
0405 St-Placide 
0505 Oka 
0605 St-Joseph 
0705 Ste-Marthe 
0805 Deux-Montagnes 



ANNEXE 3 

LISTE DES CODES POUR LES TABLEAUX 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

Altitude du toit de la roche en place. 

Epaisseur des depots superficiels. 

Epaisseur des sables. 

Epaisseur des argiles. 

Epaisseur du till. 

Lithologie de la roche en place. 

Pourcentage d t argile (inferieur a 4 F·). 
Limite de liquidite.] 

Limite de plasticite. ATTERBERG 

Index de plasticite. 

Densite du materiel en place (bulk dens i ty). 

Matieres organiques. 

pH. 

Densite des particules solides. 

Pourcentage de carbonates. 

Teneur en eau. 

Porosite. 
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ANNEXE 4 

LISTE DES CODES POUR LES CARTES 

a) Geotechniques 

1 No. des forages. 

100 

2 

3 

4 

5. 

6 

7 

8 

Topographie de la roche en place. 

Epaisseur des depots superficiels. 

Epaisseur des depots de sable. 

Epaisseur des depots d'argile. 

Epaisseur des depots de till. 

Lithologie de la roche en place. 

Pourcentage des elements inferieurs a 
Limite de liquidite.1 

Limite de plasticite. ATTERBERG 

Index de plasticite. 

4u. 

9 

10 

11 

12 

13 

Densite du materiel en place (bulk density). 

Matieres organiques. 

pH. 

14 Densite des particules solides. 

15 Pourcentage de carbonates. 

16 Teneur en eau. 

17 Porosite. 

b) Les echelles 

394 

197 

154 

079 

1/10,000 

1/20,000 

1/25,000 

1/50,000 
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