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INTRODUCTION

.

»

Un nombre de plus en plus grand de travaux est actuellement réalisé

sur le District Urbain de Nancy amenant une profusion de données dont 1'ex-

ploitation rationnelle ne ‘peut &tre envisagée sans que soit mis au point,

dans un premier temps, un systeme permettant leur stockage sur un support

physique adressable d’encombrement réduit. Seules les mémoires périphériques

des ordinateurs telles que disques ou bandes magnétiques répondent & ces deux

exigences.

Pour fixer l'ordre de grandeur des possibilités de ces périphérique

nous prendrons pour exemple les bandes magnétiques couramment utilisées : ces

bandes peuvent contenir jusqu'a dix millions de caractéres que la machine lit

:

ou écrit 4 une vitesse allant de 10 O00 4 90 000 caractéres A la seconde.

Mais l’intérét de ce systéme de stockage ne réside pas seulement

dans ces seules performances aussi spectaculaires soient-elles.

Ii ne fait aucun doute en effet que la majorité des traitements

que souhaite réaliser le Géotechnicien sont des traitements scientifiques

utilisant un outil mathématique parfois fort complexe et impossible & mettre

en oeuvre sans le recours 4 l'ordinateur. A condition d’étre adapté & la mani

Ppulation des données nécessaires 4 la réalisation de ces traitements, le sys-

téme de stockage que nous avons entrepris de réaliser présente de ce point de

vue deux avantages importants

- le premier est de ne nécessiter aucune opération manuelle

entre la phase de sélection des données et la phase de traitement proprement

dite ;

- le second, de garantir que parmi toutes les données dispo-

nibles seules seront sélectionnées celles qui répondent 4 des critéres sirs

non entachés de subjectivité ou d’'a peu prés.

Ii y a plusieurs facgons de concevoir le stockage d’un tel ensemble

de données, les unes plus ou moins ambitieuses que les autres. Nous nous

sommes efforcés quant & nous de stocker le maximum de données, faute de ne



pouvoir jamais les stocker toutes, et pour cela, nous avons &t&é amené &

concevoir et 4 réaliser un systéme informationnel permettant d'optimiser

l’archivage, la mise @ jour et la recherche sélective des informations

relatives a l'ensemble des objets intéressant la Géotechnique.
»

Nous avons divisé la présentation de notre travail en deux parties

distinctes séparant volontairement la partie conception de la partie réalisa-

tion, la premiére se voulant 4 la fois une réflexion d’ordre général sur les

fichiers géotechniques et une présentation de la seconde. Enfin, ayant réalis

& l'occasion de cette thése de nombreux programmes d’Analyse Numérique, nous

avons pensé logique d’en signaler quelques-uns qui, s’ils n'entrent pas direc

tement dans le cadre de notre travail de recherche, entrent dans la majorité

de ses applications. Parmi ceux-ci, certains, concernant notamment la carto-

graphie automatique, ont été réalisés en collaboration avec J.-L. MALLET ; or

ce dernier se proposant de faire paraitre sur le sujet un article trés détail

nous ne développerons que les programmes intéressant directement la Mécanique

des Sols en invitant le lecteur 4 se référer 4 l'article de J.-L. MALLET qui

offre une vue trés compléte sur les possibilités de la cartographie automatiag

et développe de fagon trés approfondie différentes méthodes d'estimation.
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INTRODUCTION

Dés le début de notre travail de recherche, nous nous sommes imposé

un plan d’étude que 1'on peut schématiser de la fagon suivante, les fl&ches

indiquant dans quel ordre devaient se dérouler les différentes étapes de notr

travail

| Répertorier les informations | | Répertorier les traitements |

| Analyser les informations | | _ Analyser les traitenents — |

Lr a+, :

l J
| Choisir les informations | | Choisir le type de fichier |

| Adapter les informations | | Adapter le fichier |

| J
1 of

| Réaliser |

| Exploiter |

Un fichier peut, en effet, &tre concgu de différentes fagons, mais i

ne fait aucun doute que ses performances seront d'autant meilleures qu'il aur

été congu pour s'adapter "au mieux" aux données qu'il devra contenir et aux

traitements que l'on envisage de réaliser 4 partir de celles-ci. Notre premie

travail a donc été de répertorier et d’analyser les données d’une part, les

éventuels traitements d’autre part.

Bien que cette opinion ne soit pas partagée par tous, on ne peut

prétendre pouvoir stocker toutes les données disponibles, certaines provenant

de sources parfois fort différentes. Aussi une fois les données disponibles

répertoriées et analysées, avons-nous dG opérer un choix parmi celles-ci ou

plutét déterminer les caractéristiques essentielles des objets décrits et

formaliser leur description.
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:

La liste des informations 4 traiter étant établie, il nous a fallu

imaginer le stockage des données sur l'organe périphérique. Il existe une

trés grande variété de possibilités, les unes trés simples, les autres fort

complexes. Nous nous sommes efforcé dans ce choix de prendre en compte les

conclusions de l'’analyse des informations et de l’analyse des traitements pou

essayer d’éviter les problémes qui immanquablement n’auraient pas tardé A

surgir tant au niveau de l'exploitation qu’au moment de la mise en forme des

données si nous n‘avions pris cette précaution.

Enfin, quand tous les choix ont été opérés, une derniére étape res-

tait 4 réaliser, qui consistait 4 adapter les informations sélectionnées au

type de fichier choisi et le fichier au’ probléme posé.

Nous présentons- l'ensemble de ce travail en trois chapitres intitul

respectivement : "Répertorier et Analyser”, "Choisir", "Adapter", puis dans

deux autres chapitres, nous exposons la conception des principaux programmes

d'exploitation que nous avons réalisés, ainsi que leurs performances, et

donnons quelques exemples simples d'utilisation.



Chapitre I - * REPERTORIER ET ANALYSER

I - REPERTORIER ET ANALYSER LES INEORMATIONS
SHER SSSS SSB SSsSSnrerrstsestetstsessfeeesszse==

Bien que l'ensemble des données disponibles sur le District Urbain

de Nancy,et susceptibles d'entrer dans notre fichier,ne provienne pas d‘étude

géotechniques proprement dites, nous nous proposons de décrire en premier lie

celles qui s'y rattachent; les autres pouvant ensuite 6tre facilement replacé

dans ce contexte qui constitue, tout compte fait, l'unité fondamentale d'un

fichier géotechnique.

1° - L'étude géotechnique

Une étude géotechnique compléte se déroule généralement en plusieur

étapes, appelées stades de reconnaissance, échelonnées dans le temps et répor

dant chacune @ un objectif précis. Ainsi le premier stade, appelé préliminair

pourra permettre de retenir le site ot l’ouvrage devra étre réalisé et éven-

tuellement donner lieu & ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire. Une deuxié

campagne de reconnaissance un peu plus poussée permettra de réaliser 1]'avant-

projet détaillé et de lancer l'appel d'offres. Ensuite, d'autres campagnes de

reconnaissance peuvent &tre réalisées, notamment au cours des travaux ot une

fois les terrassements commencés, d'autres observations directes permettront

de vérifier et éventuellement de corriger les conclusions auxquelles on est

arrivé & partir des deux premiers stades de reconnaissance. Enfin, dens cer-

tains cas, l'ouvrage pourra 6tre suivi aprés sa réalisation, ce qui permettr

d'établir des corrélations entre les déformations réelles et les déformations

calculées 4 partir des lois théoriques de la mécanique des sols.

Bien qu’elles solent poussées & des deprés divers suivant le stade

de reconnaissance envisagé, l'une au moins de ces trois études est chaque foi

réalisée :

~ une étude géologique,

- une étude géotechnique au laboratoire,

- une étude in situ.

Cette étude a pour but de décrire d'une facon naturaliste les diffé

rents constituants du sous-sol et se décompose elle-méme en trois parties

distinctes.



a) Une étude lithologique détaillée

constituée par la description des différents matériaux rencontrés

et des parametres susceptibles de modifier leurs propriétés.

Les différents matériaux ne sont pas répartis de fagon aléatoire,

mais forment des bancs, continus ou non, d'épaisseur variable,pour lesquels

on indiquera : leur nature pétrographique, ou la nature pétrographique de

leurs différentes phases et, si le matériau n'est pas homogéne, les proportic

et la disposition de ces différentes phases les unes par rapport aux autres.

On leur associera en général des qualificatifs portant sur les caractéres

intrinséques de la roche que l'on appelle texture, ainsi que d'autres quali-

ficatifs portant sur les caractéres du banc : structure, altération, fissura-

tion, couleur .....

8) Une étude spatiale

permettant de connaitre la succession et la configuration des

terrains constituant le sous-sol.

Cette étude porte généralement sur deux paramétres : la cote du mur

mesurée & partir d'un niveau de référence et le pendage de chacun des bancs

rencontrés. Quand la surface séparant deux bancs consécutifs ne peut étre

assimilée a un plan, il est alors nécessaire de donner plusieurs couples de

ces paramétres en indiquant de plus les coordonnées géographiques des points

de mesure.

y) Une attribution stratigraphigque

Bien que, dans l'absolu, l’attribution stratigraphique ne soit pas

indispensable au gGotechnicien (cf. CAMBEFORT), il ne fait aucun doute que

sur une aire géographique limitée, elle est d'une aide précieuse, les forma-

tions géologiques de m&éme 4ge ayant, dans les mémes conditions de gisement,

des propriétés voisines. Mais dans le cas qui nous intéresse, son plus grand

avantage réside dans le fait qu'elle permet de donner un nom aux différentes

formations rencontrées et par contrecoup peut é6tre considérée comme fondamen-

tale dans la majorité des problémes de cartographie. Malheureusement, i1 est

souvent difficile de replacer la plupart des formations rencontrées dans

l’échelle stratizraphique locale et seuls quelques géologues peuvent le faire
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Cette étude géologique du site peut étre réalisée soit directement

dans tout son ensemble quand les travaux de fondation sont déja commencés,

soit, plus généralement, de maniére indirecte par interpolation entre diffé-

rents sondages réalisés & quelques dizaines de métres les uns des autres.

A partir de fragments de matériaux prélevés dans les carottes de

sondage ou directement sur le terrain et appelés "échantillons”, on réalise

au laboratoire une série d'essais ayant pour but de déterminer deux grandes

familles de paramétres :

a) Les paramétres spenigues,

qui ont eux-mémes deux utilisations suivant que l'on s'intéresse

au "grain” du sol ou & 1'"agrégat”.

Les paramétres que l'on définit sur les "grains" sont leur taille,

leur distribution, leur poids spécifique, leur nature chimique cu minéralo-

pique, etc..., et’ ils servent principalement A identifier le matériau en le

faisant entrer dans une classification.

Les paramétres que l’on définit sur 1'"aprégat” sont sa teneur en

eau, Sa porosité, sa densité, son depré de saturation, sa structure, les

limites d'Atterberg, etc..-, et 118 servent principalement A déterminer 1'éta

du sol en place.

Bl Les iparameines dymamiagdes

Ces paramétres permettent de calculer, en assimilant le sol & un

matériau homogéne et isotrope, ses réactions vis-a-vis des sollicitations

extérieures. Ainsi la résistance au cisaillement permet de calculer la
stabilité des talus, la capacité portante des fondations, etc... ; la compres

sibilité permet de déterminer les tassements qu’engendrera l'ouvrage.

'Suivant le type d'essai envisagé, les résultats fournis par le

laboratoire et représentés par des nombres ou ces courbes sont eux-mémes les

paramétres cherchés, sinon,une phase de calcul ou de construction graphique

permet d’aboutir au résultat définitif.

c) L’étude in situ

‘Les deux types d'études que nous venons de décrire sont en général

trés cotiteuses, aussi dans de nombreux cas, surtout dans les tout premiers
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stades de reconnaissance, se cofitente-t-on de les réaliser de fagon sommaire.

Pour les compléter, on a alors recours 4 différentes techniques, mises en

oeuvre sur le site, permettant de connaitre de maniére indirecte la successic

des terrains superficiels et leurs propriétés géotechniques.

Nous ne décrirons que trés sommairement ces différentes techniques,

le faible nombre de données dont nous disposons les concernant ne justifiant

pas, pour l‘instant, leur traitement sur ordinateur. Cependant, leurs résulte

étant généralement sous la forme de nombres ou de’ courbes, le stockage de ces

données ne pose aucun probléme majeur.

ee eee ee

Cette étude, basée principalement sur la mesure de la résistivité o

de la vitesse de propagation des ondes sismiques dans le sol, permet de déter

miner, avec une précision satisfaisante, la profondeur du toit des premiéres

couches géologiques rencontrées. Dans certains cas, on fait appel 4 des mesur

d' accélération de la pesanteur pour localiser des excavations souterraines :

anciennes galeries, cavités karstiques ...

Bi p'B tate seckpapaneye in ee
En mesurant l'enfoncement d'un poingon ou d’un piston reposant sur

le sol, certaines méthodes tels les essais pressiométriques, pénétrométriques

ou de plaque, permettent d'évaluer les paramétres de résistance au cisaille-

ment, de compressibilité ou de capacité portante de fondations.

wa Pigigas dygeeesesaeue

L'eau joue un réle fondamental en géotechnique et intervient dans

presque tous les problémes de mécanique des sols. Aussi, outre les mesures

de niveaux piézométriques, réalisées généralement avec 1'étude géologique,

et les déterminations de perméabilité au laboratoire, est-on amené parfois

& suivre 1’évolution de la nappe dans le temps (campagne piézométrique) ou 4

rechercher la perm@abilité d’un massif (essais Lugeon ou Lefranc).

2° - Les autres sources d'information

De trés nombreuses études, autres que géotechniques, ont été réali-

sées depuis le début du siécle sur le District Urbain de Nancy ou ses enviror

immédiats et ont fait l'objet de publications ou de théses.
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Ces mémoires, & vocation essentiellement géologique, présentent

l'immense intérét de décrire de fagon détaillée un grand nombre d'affleure-

ments, naturels ou non, aujourd'hui disparus ou inaccessibles.

On doit citer en particulier un grand nombre d'études sédimentolo-

piques et paléontologiques ayant permis de dresser avec beaucoup de finesse

l'échelle stratigraphique locale, ainsi que certaines recherches hydrogéolo-

giques ou miniéres fournissant nombre de données dans des endroits of la

construction d'ouvrages est pratiquement impossible.

b) Les_visites de fouilles

De nombreux affleurements éphéméres sont ouverts chaque jour sur le

site de Nancy & la suite de travaux de voirie ou de construction. Aussi

quelques techniciens de 1l'Ecole de Géologie sont-ils chargés de les visiter

Presque quotidiennement et de réaliser pour chacun d’eux une petite étude

géotechnique constituée par la description géologique du site et les résultet |

de quelques essais d'identification : densités et limites d'Atterberg princi- |

palement. La quantité de données ainsi recueillies est d'un intér&t considé-

rable pour la connaissance tant géologique que géotechnique des formations |

superficielles.

|
|
|

3° - Analyse des informations

Comme le faisait remarquer P. MARTIN : "La géotechnique est une

science physique expérimentale 4 vocation naturaliste” et comme telle deux

grandes catégories d'informations la concernent.

Les informations, résultats d’essais de laboratoire, se présentent

toutes sous la forme de nombres ou de courbes, mais on peut toutefois envisag

de les différencier suivant qu’elles proviennent d'essais standardisés ou non

, La standardisation des essais permet en effet d'obtenir des résulta

dans lesquels, sans se préoccuper du bien-fondé des normes, on peut avoir une

grande confiance. Leur homogénéité est telle que l'on pourra traiter pratiqu

ment de la méme maniére des résultats provenant de laboratoires différents,

méme s'il est parfois possible de noter une faible dérive.

Par contre, les autres résultats, provenant d’essais non standardis

mais surtout des phases ultéGrieures de construction graphique, ne peuvent fou

nir la méme homogénéité car il intervient nécessairement une part d’interprét

tion dans 1'élaboration du résultat définitif.
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b) Les informatitons nées de 1’ observation

Ces informations se présentent sous la forme d'un texte décrivant

un fait ou un objet et leur traitement ne va pas sans soulever quelques

problémes, notamment en ce qui concgerne leur homogénéité.

a) Hétérogénéité de ces informations

Les raisons de cette hétérogénéité sont multiples, mais on peut

Mmalgré tout les réunir en quatre grandes catépories

- Les sources multiples d'information

Comme nous l'’avons siznalé, les sources d'information sont multiple

et chaque catégorie d'observateurs poursuivant un but précis décrira un fait

ou un objet & une échelle qui lui est propre en insistant plus volontiers sur

les caractéres que traite sa spécialité.

D'autre part, et principalement dans les études géotechniques, la

qualification elle-méme de l'observateur est trés diversifiée allant du pro-

feséeur Us l'Université au sondeur ayant appris "sur le tas” quelques rudimer

de pétrogrephie.

Enfin, le manque de standardisation des appellations entre gens de

disciplines différentes fait que la meme dénomination recouvre parfois des

concepts différents.

- La nature des informations

La plupart des informations entrant dans cette catégorie sont en

genéral purement subjectives et difficilement quantifiables ; aussi doit-on

généralement se contenter de termes vagues tels que "assez...", "peu...",

"moyennement..s"s.e. ;

De plus, certains concepts ne peuvent &tre considérés comme défi-

nitifs. Ainsi l'évolution des connaissances sur les conditions de sédimenta-

tion a fait que 1' échelle stratigraphique a subi et continue & subir de

profonds remaniements depuis la fin du XIxXéme siécle et, par exemple, les

coupures mentionnées par AUTHELIN en 1899 dans le Toarcien de Lorraine ne

correspondent pas 4 celles introduites par MAUBEUGE en 1955.

~ La diversité des objets décrits

Les descriptions géologiques sont tantét faites sur une verticale

(sondage), tantét sur une surface (affleurement), tant6t encore dans un

volume (fouille) aprés la mise en oeuvre de moyens trés divers : quelques
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fragments de roche (cuttings) ou une carotte tant6t entiére et non remaniée,

tant6ét en trongons ou totalement remaniée, ou directement de visu sur le

terrain. Les renseignements ainsi acquis portent sur des épaisseurs de terrai

elles-mémes trés variables allant de quelques dizaines de centimétres 4 plu-
2

Sieurs centaines de métres.

- La confiance que l'on peut accorder aux résultats

Alors que dans Te premier type d’informations on pouvait avoir une

grande confiance dans les résultats ou du moins pouvait-on la chiffrer, dans

celui-ci, il est absolument impossible de le faire, tout au moins au moment

du remplissage des bordereaux de perforation.

B) La densité des données

La densité des données est elle-méme trés hétérogéne suivant les

différents observateurs. Dans certaines descriptions, un trés grand nombre

de paramétres ont €6té observés avec le maximum de précision, tandis que dans

d'autres, ce nombre se réduit a deux ou trois : la pétrographie et la couleur

II - REPERTORTER ET ANALYSER LES_TRAITEMENTS

Dresser une liste exhaustive de tous les traitements possibles seré

beaucoup trop long ; aussi, nous contenterons-nous d'examiner les trois granc

catégories de traitements qu'il sera possible de réaliser Aa partir des donnée

géotechniques.

1° - Les problémes de création et de mise & jour

~

Le but de ce type de traitements est d’arriver & stocker sur un

support physique choisi (bandes ou disques magnétiques) les données disponib]

Le moyen d'y arriver se déroule généralement en deux grandes étapes

a) La saisie des données

Partant d'un document de base sur lequel est consigné le résultat

d'un essai ou la description d’'un objet, l'observateur lui-méme, ou une nou-

velle personne, choisit et au besoin adepte les données avant de les retrans-

crire sur des bordereaux, généralement prG@dessinés, qui seront ensuite envoyé

dans un atelier de perforation.
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Les cartes perforées seront ensuite reprises par un programme

d'exploitation qui les vérifiera et au besoin adaptera les informations

qu’elles portent avant que celles-ci ne soient stockées sur une mémoire

périphérique. .

Le long chemin suivi par 1’information nécessite que soient opérés

des contréles nombreux et sévéres. Parmi ceux-ci, on en distingue trois

grandes catégories

- Les contréles d’appartenance

x

Si toutes les données relatives & un objet ne peuvent tenir sur une

méme carte, il faut vérifier que toutes les cartes lues sont relatives A cet

objet et qu'elles sont rangées dans le bon ordre.

- Les contréles de vraisemblance

s

En vérifiant que la valeur affectée 4a une information appartient

bien a une liste de valeurs possibles ou 4 un champ défini 4 l’avance.

- Les contréles de compatibilité

En vérifiant qu’il n'y a pas incompatibilité entre les valeurs

affectées 4 deux informations différentes : par exemple, si une couche est

attribuéGe au Bajocien, 11 n'est pas possible que sa lithologie soit du granit

ni que son niveau stratigraphique soit les marnes & Amalthées.

En raison du grand nombre de vérifications auxquelles ils font eppe

ces traitements sont en général trés longs. En revanche, un méme document une

fois débarrassé des erreurs qui auraient pu étre détectées dans les premiers

passages, n’est traité qu'une seule fois, ce qui fait qu’en tout @6tat de caus

la mise en oeuvre des programmes correspondants ne sera jamais bien fréquente

et cela permet de justifier leur durée.

2° - Les problémes d'édition

Les informations étant stockées sur un organe périphérique, il peut

étre intéressant de les éditer sous une forme intelligible se rapprochant

autant que faire se peut de la présentation habituelle des documents de base

ayant servi 4 remplir les bordereaux de perforation.
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Sauf dans le cas particulier ot tous les articles seraient édités,

les programmes correspondants comprennent tous une phase de recherche : de

l'article A éditer d'une part et, @ventuellement, des informations désirées

a l'intérieur de celui-ci.

Ces informations étant sélectionnées, une deuxiéme partie du

programme permet de les éditer dans le format approprié en leur adjoignant

un texte composé par l’utilisateur ayant pour but de faciliter la compré-

hension de l'ensemble. Le plus souvent, les informations ne sont pas éditées

dans le type ov elles sont stockées et le programme doit les transformer en

effectuant par exemple une conversion généralement de type entier en type

réel, ou bien, dans le cas ot elles sont codées, en associant A une donnée sa

signification "en clair”.

-b) La durée et_la fréguence de ces traitements

Ces programmes sont en général tres longs en raison principalement

du faible débit de l'imprimante par rapport aux possibilités de calcul de

l'ordinateur, mais en principe, bien que cela soit fonction des utilisateurs,

ils ne devraient pas porter sur beaucoup d’informations 4 la fois, ni étre

fréquemment utilisés. En effet, ce genre de traitement n'offre d'intérét que

dans trois cas particuliers

.

- au moment de la mise @ jour, ils devraient permettre de repérer 1

erreurs qui auraient échappé aux différents contrdles. Dans ce cas, ils

demandent évidemment que 1l’ensemble des informations scit édité, mais cette

édition ne devrait avoir lieu qu’une seule fois pour chaque article ;

+

- aprés un traitement plus Glaboré reposant sur des bases mathéma-

tiques afin de présenter les résultats sous une forme plus agréable, et plus

intelligible, ces résultats étant toujours cette fois en nombre limité ;

s

~ @ la suite d'une opGration de recherche de données ponctuelles, a

condition encore de ne sortir que les données dont on a réellement besoin.

Dans le cas of on désirerait obtenir davantage de renseignements, 1

meilleure méthode, la plus sGre et la moins cotiteuse en tout cas, semble étre

de revenir aux documents de base, & condition qu’il y ait dans lie fichier

suffisamment de renseignements pour que ce retour puisse s’effectuer simpleme
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3° - Les traitements élaborés

Dresser la liste des traitements de ce type demanderait trop de ten

et cette liste ne serait de toute maniére que partielle ou représentative d't

moment donné car l'évolution de la pensée géotechnique et de l'outil mathéma-

tique fait que des problémes aujourd'hui insoupgonnés ou considérés comme

insolubles seront traités demain de maniére courante.

En tout état de cause, ce type de traitement représente le véritab]

‘but du fichier car, outre le traitement des problémes de géotechnique classic

il permettra d'aborder de nouvelles recherches dans deux voies différentes, é

savoir la cartographie automatique et les statistiques. De plus, il permettre

d’aborder sous un angle différent certains problémes classiques, en introdui-

sant ou en faisant varier de nouveaux paramétres gu'habituellement on ne fait

pas entrer en compte.

En effet, le fichier met @ la disposition du chercheur un trés grar

nombre de données facilement et rapidement accessibles et directement utili-

sables par l'ordinateur pour les traitements souhaités.

a) La recherche des données

C'est la premiére étape de tout traitement G6laboré. Elle a pour but

de créer un fichier de travail temporaire en s@électionnant sur la base de

critéres rigoureux les données & faire entrer dans les différentes phases de

calcul.

Bien souvent, les critéres permettant la sélection des données ne

portent pas sur celles que l'on veut sélectionner mais sur trois ou quatre

autres, voire davantage. Ainsi une étude quelconque sur les propriétés locale

des marnes &@ Amalthées fera intervenir au minimum six tests ;

- deux au niveau de chaque profil portant sur ses coordonnées,

chacune d’elles devant @6tre comprise entre deux valeurs déterminées ;

- quatre au niveeu de chaque unité de faciés rencontrée dans la

coupe pour vérifier si elle appartient au Domérien et, 4 l'intérieur de celui

ci, au niveau 4 Amalthées s'il s’agit d'une marne et enfin si le paramétre a

sélectionner a bien &té observé.

Indépendamment du temps demandé par le traitement proprement dit,

la phase de sélection des données sera nécessairement longue en raison du

‘



grand nombre de tests qu'elle fera intervenir, et d"autant plus longue que le

forme des données contenues dans le fichier se prétera moins bien 4 ces tests

D'autre part, ces traitements seront sans aucun doute et de loin

les plus fréquents, et il importe donc que le fichier soit congu et réalisé

pour s’y préter au micux afin que son utilisation ne devienne pas prohibitive

& court terme ou ne se limite qu'é des opérations d’entrée-sortie.
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Chapitre II - CHOISIR

Nous ne nous proposons pas d'énumérer ici toutes les informations

que nous avons prévu de traiter - le lecteur pourra, s'il le désire, les

retrouver toutes dans la deuxiéme partie de notre travail sous la rubrique

"Remplissage des bordereaux de perforation” - mais d'indiquer seulement les

principaux groupes de paramétres que nous avons retenus et les raisons qui

nous ont guidé dans ce choix.

1° - La nécessité d'un choix

Méme si cette opinion n'est pas partagée par tous, nous pensons

quant 4 nous qu’il est nécessaire d’opérer une certaine sélection parmi

toutes les données produites. En effet, un fichier qu’on le veuille ou non

est toujours réalisé dans une optique déterminée - en l'occurrence la eéotect

nique - ne serait-ce qu’en raison de la qualification du réalisateur et plus

tard des utilisateurs, et une profusion de données dont certaines ne seratent

jamais sollicitées ne pourrait qu’alourdir les traitements, voire a long tern

rendre l’exploitation d'un tel fichier trop coGteuse pour &tre rentable.

Cependant, l'excés inverse qui consisterait & ne collecter que les

données nécessaires aux traitements envisapés ne saurait davantape nous satis

faire car, comme nous avons déja eu l'occasion de le dire, il est impossible

& un moment donné de dresser une liste exhaustive des traitements que demande

ront d'éventuels utilisateurs et un méme probléme peut étre repris sous un

angle différent en introduisant et en faisant varier de nouveaux paramétres.

En fait, nous devons avoir deux préoccupations essentielles 4 l'es

prit au moment c'opérer ce choix :

- la premiére, en ne s'intéressant qu’'aux objets, en ayant soin de

noter toutes leurs caractéristiques essentielles et en formalisant au besoin

leur description ;

- la seconde, indépendamment des objets, au moment du choix du type

de fichier a réaliser en trouvant une structure assez souple pour que i'intre

duction de nouveaux paramétres ne nécessite pas une refonte compléte de ce qu

eaurait déja été fait.



2° - Description d'une étude géotechnique

L'étude géotechnique constitue l’unité fondamentale de notre fichie

Cependant, comme elle peut trés bien se dérouler en plusieurs étapes, parfois

trés 6loignées les unes des autres dans le temps, nous avons choisi comme

unité de description le staede de reconnaissance.

a) Le stade de reconnaissance

~

Les informations relatives 4 un state de reconnaissance peuvent étr

subdivisées en deux grandes catégories.

ao) Les informations d’ordre général
e . . > . ° e e

Ces informations se subdivisent elles-mémes en deux sous-ensembles.

Le premier appelé & jouer un réle fondamental doit permettre un retour facils

aux documents de base ayant permis le remplissare des bordereaux de perfora-

tion. Ces informations doivent 6tre aussi complétes que possible et contenir

notamment : la nature, le titre, l’auteur, la date, ... de ces documents,

ainsi que l'endroit et le numéro sous lequel ils sont archivés.

Le deuxieme groupe d’informations doit permettre de resituer le

stade de reconnaissance décrit dans l’ensemble de l'étude ou, s'il s'identifi

lui-méme 4 1’étude - ce qui est malgre tout l'un des cas les plus fréquents -

d'indiquer quels en étaient le but et les réalisateurs : le but, car 1'’amplet

des travaux réalisés et, dans une certaine mesure, les moyens d'investigatior

et la nature méme des essais en sont fonction et varient avec le stade de

reconnaissance envisaré, les réalisateurs, d'autre part, pour permettre dans

un premier temps d'affecter une note de crédibilité aux résultats fournis.

en ies eee en

Parmi tous les travaux qu’il est possible de r@aliser, nous n'avons

traité pour. l'instant que ceux pour lesquels la quantité de données était

suffisante, a savoir l'étude g&ologique et 1l’étude géotechnique au laboratoir

Cependant, et afin de permettre d’éventuelles recherches, il est

nécessaire d'indiquer la nature et l'ampleur de tous les travaux qui auraient

pu 6tre réalisés au cours du stade de reconnaissance considéré.

a) Le profil vertical

Devant décrire et traiter toutes les études géalogiques de la méme~

mani@re, nous avons choisi comme unité de description de celles-ci le profil
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vertical, c’est-&-dire la coupe géologique observée sur une ligne verticale,

tel un sondage, moyen d'investigation encore le plus fréquent.

Les autres objets décrits : plans, volumes, ... ,peuvent étre

facilement ramenés & un ou plusieurs profils de ce type, a condition de leur

associer la description géométrique du mur des différentes unités de faciés.

Pour cela, différentes méthodes sont envisageables, l'une d’elles consistant

par exemple 4 donner le pendage du mur de’ces cotrches ; celie que nous avons

retenue nous apporte cependant un supplément d'information non négligeable

et consiste & représenter la géométrie d’une couche de la inaniére suivante

- une indication de la direction du plan de coupe suivant, lequel

cette description a été effectuée ;

- pour un ensemble de points en nombre non limitatif, nous indiquon

la valeur des trois paramétres suivants :

“. la distance horizontale (di) séparant deux points de mesure

consécutifs , l’origine étant le profil décrit,

» la cote du sol (Zi),

+ la profondeur du mur de la couche (hi).

Ces deux derniers paramétres permettent de mettre en évidence si la couche

considérée est paralléle au sol, ce qui est souvent le cas dans les formetion

superficielles, ou si elle vient recouper la surface topographique, ce qui

permet d’obtenir ainsi avec: précision un point d'affleurement.

PROFIL



Cette méthode n'est jamais mise en défaut & l'inverse des indicatio

de pendages si le mur de la couche ne peut &tre assimilé 4 un plan. Enfin, si

des variations dans le nombre ou la succession des couches ont été observées,

on décrira autant de profils qu'il y a de coupes géo0loriques possibles.

Pour chaque profil vertical décrit, nous avons retenu trois catégo-

ries d'informations.

8) La localisation du profil

Pratiquement aucun traitement péologique ne peut Btre envisagé si

l'on ne peut replacer dans l'espace, avec le maximum de précision, toutes les

données disponibles. De plus, il est bon de pouvoir associer 4 chacune des

informations permettant le repérage séographique l'erreur commise sur la

mesure afin de pouvoir tracer é&ventuellement des surfaces de confiance.

Les informations permettant la localisation du profil sont de trois

types :

- les coordonnées dans un systéme de référence, tel le systéme Lambe

efficace sur une aire géoyraphique limitée,

- la cote du sol servant de référence 4 celle du mur des unités de

faciés décrites,

- l'indication de la position du profil dans la topographie permet-

tant de prévoir a priori la nature des formations superficielles rencontrées

et d'envisagzer des traitements sur des formations ayant les m&émes conditions

de gisement.

y) Les informations hydroséologiques

L'eau joue un réle fondamental en géotechnique et rares sont les

problémes qui n'en tiennent pas compte. Aussi, chaque profil ayant permis -

s'il était assez profond - de repérer le niveau statique au moment de sa réal

sation, ainsi que d'éventuelles pertes d'eau au cours du forage, avons-nous

entrepris de stocker ces informations au niveau de chacun d'eux. Nous leur

associons bien évidemment la date de la mesure sans laquelle ces informations

ne présentent aucun intérét. Enfin, il nous a paru utile d'indiquer également

si des mesures piézométriques avaient permis de suivre les variations de ce

niveau statique dans le temps et si un essai d’hydrogéologie ou de géotechniq

avait 6té réalisé in situ dans ce profil
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6) Nescripticn de la coupe géologique

61) Choix de l'unité de description

L'unité de description de la coupe géologique semble logiquement &t

l'unité de faciés. Cependant, 1'adopter reviendrait a traiter de la méme

maniére des unités d‘épaisseurs trés dissemblables dont le matériau pourrait

avoir toutefois des propriétés trés voisines. Aussi, avons-nous préféré créer

~

une unité de description artificielle répondant A des critéres précis,

62) Définition d'une “couche”

Nous avons appelé “couche” toute unité de faciés répendant a l'un

des trois critéres suivants :

- unité de faciés d’'épaisseur et de lithologie quelconques, indivi-

dualisée par une coupure stratipraphigque,

~ unité de faciés de lithologie quelconque, mais de taille supérieu

aun métre,

- unité de faciés d'épaisseur quelconque, mais dont la lithologie

"tranche nettement” sur celle des couches voisines. Le terme "tranche nette-

ment” faisant intervenir le mode de description de ia lithologie, nous l'expl

citons dans notre deuxiéme partie sous la rubrique "Remplissage des bordereau

de perforation”.

Ces critéres n'ont pas été choisis a priori mais répondent chacun a

un besoin. En effet, l'échelle stratigraphique, méme si sa mise en oeuvre est

quelquefois difficile, permet de donner un nom aux différents horizons géols-

giques rencontrés, nom qu'il est pratiquement indispensable de connaitre pour

pouvoir pratiquer des corrélations ou des interpolations. De plus. sur une ai

géopraphique limitée, les propriétés d’un niveau stratigraphique donné sont

assez constantes dans des conditions de gisement déterminées.

Le deuxieme critére correspond quant 4 lui & un souci ce simplifica

tion. La coupe gséologique dont se servent les géotechniciens est généralement

brossée 8 gros traits, la mécanique des sols et des reches 6tant, en 1’état

actuel des connaissances, incapable de tenir compte de toutes les hétérogé-

néités et les essais étant quant A eux trop cotiteux pour qu’on les multiplie

a i'extréme. Ainsi, si dans une couche marneuse se manifestent quelques passé

caractérisées par la présence de nodules, il est fort probable que l'on n'en

tiendra pas compte, sauf si l'épaisseur de ces passées devient par trop impor

tante, une erreur sur ]’estimation des propriétés du matériau risgquant alors
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de modifier sensiblement le résultat des calculs.

Toutefois, certaines hétéropénéités, méme de taille trés réduite,

risquent de modifier considérablement les propriétés d’un terrain. Nous n’en

prendrons pour exemple que le petit calcul suivant mettant en évidence l'in-

fluence d'une mince couche de sable sur la durée de consolidation d'un banc

marneux.

4m oO

Ex.1 | Ex.2

Dans l'exemple 1, nous envisageons un banc de marne de 4 m d'épais-

seur, homopene et drainé sur ses deux faces. Le cnefficient de consolidation

de ces marnes est égal & 5 x 104 cm*/s. Le temps nécessaire pour obtenir 50
des tassements est, d'’aprés la théorie de TERZAGHI, égal & § mois.

Si maintenant nous supposons qu"au centre de cette couche se trouve

une mince passée de sable d'épaisseur suffisante pour jouer le r6le d'un drai

la méme théorie permet de calculer que, dans ce cas, le temps nécessaire pour

vutenir 50 % des tassements sera de 1,5 mois, c'est-&-dire exactement le quar

63) Description des autres unités de faciés

Nous avons appelé "sous-couches” les autres unités de faciés ne

répondant pas 4 l'un des trois critéres que nous avons @énoncés. Leur descrip-

tion est incluse dans celle de la couche 4 laquelle elles se rattachent, bier

qu'elle soit effectuée exactement sur le méme modéle, A ceci prés que l'attri

bution stratigraphique, qui est par définition la méme, y est remplacée par

d'autres paramétres permettant de décrire les rapports existant entre la couc

et la sous-couche. Ce qui veut dire qu’au moment d'un traitement, sauf si on



d'elles.

€) Description d'une couche

}

la description de la couche suivante sans se préoccuper du détail de chacune |

}

Nous estimons que, pour satisfaire pleinement le géotechnicien, cin |
types de paramétres doivent étre parfaitement décrits.

€1) Données spatiales

A savoir la profondeur du mur de la couche qui, pour les mémes rai-

sons que celles que nous avons indiquées au niveau des informations concernan

la localisation du profil, doit étre aussi précise que possible et accompagné

si possible de l’erreur commise sur la mesure.

Comme l'on ne posséde pénéralement pas le mur de la derniére couche

rencontrée, on n'indiquera pas sa profondeur mais seulement la profondeur max

male atteinte par le profil.

€2) Une description pétrographique détaillée

. exprimant les différentes phases pétrographiques élémentaires entra

dans la constitution du matériau, ainsi que des indications sur sa structure

sa texture.

Nous avons dissocié de cette description celle des inclusions et

des Gléments détritiques grossiers estimant que des termes tels que "galets”,

"eraviers",....., désignant des coupures granulométriques et non des consti-

tuants pétrogrephiques, il est anormal de les décrire sur le méme plan que

des termes comme "calcaire” ou "argile”. Du reste, il est particuliérement

important dans le cas des formations détritiques d’indiquer la part respeciiv

(> sléments fins par rapport aux éléments grossiers et de décrire avec plus de

détails ces derniers en indiquant outre leur granulométrie, leur forme, leur

degré d'altération, leur pétrographie,....., comme le conseille TERZAGHI. Ain

décrirons-nous un banc de galets & matrice argileuse comme un banc d’argile A

éléments détritiques grossiers, ces derniers ayant pour granulométrie moyenne

celle des galets.

€3) L'altération du matériau

Les propriétés d’un matériau varient énormément en fonction de son

altération ; aussi est-il absolument indispensable de trouver une méthode

permettant de la chiffrer.



I 21

Nous avons adopté celle préconisée par M. DURAND qui consiste Aa

exprimer par un pourcentage la part relative de la "matrice” dans l'ensemble

de la formation. Le terme "matrice” désigne la fraction de matériau née de

l’altération - telle l'argile dans les calcaires - ou & laquelle 1'’altératior

a conféré des propriétés particuliéres : modification de consistance, perte

de structures,...

Cependant, cette méthode ne pouvant s'appliquer que pour les descri

tions réalisées maintenant par le Lahoratoire de 1’E.N.S.G., nous lui avons

juxtaposé une deuxiéme méthode qui reprend les termes couramment utilisés pot

désigner l'intensité de l'altération.

€4) La fissuration

Si l’altération modifie les propriétés intrinséques du matériau, le

fissuration modifie par contre les propriétés d’ensemble d’une couche péolo-

gique et elle doit donc @tre décrite de méme avec beaucoup de soin.

Nous avons adopté la méthode proposée par D.U. DEERE sous le nom

de R..0. (Rock Quality Designation),qui exprime sous la forme d'un pourcente

dans le cas des sondages carottés, la longueur totale des troncons de carotte

de taille supérieure 4 10 cm par rapport 4 l'épaisseur totale carottée mesuré

par le sondeur.

Cependant, cette méthode ne pouvant s’appliquer qu’a quelques cas

particuliers, nous avons dG, comme pour l'altération, prévoir une deuxiéme

méthode permettant d’exprimer les termes les plus couramment utilisés pour

désigner l’intensité de la fissuration.

€5) L'attribution stratigraphique

- Nous avons déja eu l'occasion d'expliquer le rGle important que

peut 6tre amené & jouer cette attribution. Cependant, et principalement pour

les couches proches de la surface du sol, elle est parfois trés difficile,

sinon impossible 4 réaliser.

La méthode de description choisie doit permettre de tenir compte

de tous les termes habituellement utilisés et qui sont : le nom de l'étage

suivi généralement d’une indication telle que "supérieur" ou "inférieur” et

parfois du nom de niveau lui-méme. De plus, elle doit aussi permettre de

chiffrer l'incertitude qui pése sur cette attribution.

Enfin, dans certains cas, le remaniement de la couche est de telle

ampleur que 1l’on ne peut plus parler de formations superficielles. Aussi
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=

avons-nous adjoint a chaque attribution un paramétre permettant de caractéri:

l'état de remaniement de la couche.

a) L’€@chantillon

Comme nous avons eu l'occasion de le mentionner dans notre premier

chapitre, 1’étude géotechnique au laboratoire est réalisée sur des fragments

de matériau appelés "échantillons”.

Nous avons choisi comme unité de description de cette 6tude géotect

nique l'Echantillon et non 1'Essai car sur un méme échantillon plusieurs ess:

sont généralement réalisés, ce qui implique pour chacun d’eux une part de de:

cription commune. De plus, aucun essai ne peut étre décrit de la mame maniére

que les autres.

Pour chaque @chantillon, nous avons distingué trois catégories

d'informations.

6B) La localisation de 1'échantillo

La plupart de ces informations sont fournies directement par le

profil dont l'échantillon est issu : coordonnées géographiques, position du

profil dans la topographie, cote 4 laquelle l'échantillon a été prélevé et s:

position relative par rapport & la nappe aquifére.

y) La description de l'échantillon

Tout 6échantillon doit @étre décrit sous deux angles différents

- La description lithologique est fournie en totalité par celle de

la couche dont l’échantillon est issu. Cependant, 1'échelle de description

n’étant plus la méme, il y a lieu de décrire avec beaucoup de soin la fissure

tion du matériau qui peut dans une large mesure modifier les résultats des

essais. Nous proposons de décrire chaque jeu de fissures 4 l'aide de deux

peramétres : leur pendage, en prenant pour verticale l'axe de 1'échantillon

et la distance moyenne entre deux fissures consécutives d’un méme jeu.

- Le reste de la description doit porter sur les autres paramétres

susceptibles de modifier les résultats des essais bien gqu’extéricurs A 1'échée

tillon, 4 savoir le mode de prélévement et son diamétre, ainsi que les condi-

tions de stockage et, dans une moindre part, le laboratoire ayant effectué

les essais.



6) Les résultats des essai

Les résultats définitifs d'un essai peuvent dans les cas les plus

complexes &étre obtenus en trois phases : les résultats bruts, qui corres-

pondent aux mesures elles-mémes telles qu'elles sont recueillies par 1'opéra-

teur, peuvent &6tre repris dans une phase de calculs permettant d’obtenir les

résultats intermédiaires & partir desquels, généralement par construction

graphique, on aboutit aux résultats définitifs.

Nous n'avons pas prévu le traitement des résultats bruts ne présen-

tant qu'un intérét limité et nous nous sommes seulement préoccupés de celui ¢

résultats intermédiaires, dans .certains cas particuliers, et des résultats

définitifs.

61) Les résultats intermédiaires

Si dans la majorité des cas le géotechnicien ne s'intéresse qu'aux

résultats déFinitifs des essais, de temps 4 autre toutefois il est amené a se

référer aux résultats des étapes intermédiaires telles les courbes granulomé-

trique et oedométrique, cette derniére étant méme considérée par certains

comme le résultat final de 1l'essai de compressibilité.

D'autre part, les résultats obtenus de fagon graphique ne le sont

qu'en fonction d'un seul critére, tel celui de Mohr-Coulomb pour la détermine

tion des paramétres de résistance au cisaillement et encore ne le sont-ils bi

souvent qu'en faisant passer "au mieux” les courbes intrinséques.

Aussi, dans trois cas particuliers, avons-nous entrepris de stocker

un certain nombre de résultats intermédiaires :

- la ‘courbe granulométrique qui joue un r6le fondamental dans 1l'ide

tification et la classification des sols et qui est d’une aide précieuse pour

les problémes d'écoulement de l'eau dans les sols non cohérents. Nous nous

Proposons de la décrire 4 l'aide de quelques percentiles et de deux passings

qui jouent un réle important dans l'identification du matériau ;

- la courbe cedométrique gui permet de calculer les déformations

du matériau sous l’action de charges verticales en s'affranchissant des résu]

tats d'une construction graphique qui offrent toujours une part de subjectivi

et présentent 1'inconvénient de ne pas toujours correspondre exactement avec

l‘intervalle de charge considéré. Nous la décrivons en indiquant une suite de

couples : charge appliquée - indice des vides correspondant : un programme
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d’interpolation de LAGRANGE permet &@ partir de ces données de restituer la

courbe dans son intégralité;

- les résultats des essais de cisaillement par G&prouvette enfin,

pour pouvoir tenir compte du fait que le matériau correspondant aux différen

6prouvettes n'est pas parfaitement homozéne tant du point de vue composition

que du point de vue saturation, les résultats définitifs correspondants éta

extrapolés en faisant passer "au mieux” les courbes intrinséques, c’est-ad-di

en perdant une part importante de l'information ocriginelle. Outre les condi-

tions de rupture correspondsnt aux deux critéres habituellement utilisés au

C.M.R.S., nous avons entrepris de stocker les conditions initiales avant et

apres consolidation et les conditions finales.

62) Les résultets définitifs

Si pour une étude ponctuelle, il est possible de faire entrer dans

les calculs les résultats intermédiaires, par contre, pour une étude zénérals

sur l'ensemble du District Urbain de Nancy, cette démarche est absolument im

sible. Aussi, m&éme dans le cas des essais pour lesquels nous avons entrepris

de stocker certains résultats intermédiaires, avons-nous stocké également le:

résultats définitifs correspondants. Ce procédé trouve du reste sa justifica:

tion dans un souci d’uniformité : dans la majorité des études provenant de

l'’extérieur, seule cette catégorie de résultats est habituellement fournie.

- Résultats des essais d'identification

Outre la courbe granulométrique que nous avons déj& signalée, nous

avons retenu les différents poids spécifiaues du matériau, les teneurs en eat

corresponcant aux limites d’Atterberg, ainsi que la teneur en eau naturelle

et la perm@éabilité de 1l’échantillon.

Comme l'on réalise fréquemment quelques essais mécaniques pour com

pléter l'identification du matériau,nous avons stocké de la méme maniére les

résultats des essais de compression simple, de résistance au cisaillement et

du cohésim&stre 4 croisillon.

Enfin, bien que ces analyses ne soient que rarement réalisées, nous

avons retenu de maniére systématique la teneur en carbonates du matériau et c

maniére aléatoire sa composition chimique et minéralorique.

- Résultats des essais de compressibilité

Outre la courbe oedométrique, nous donnons pour chaque essai de
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compressibilité : les conditions de l'essai, les conditions initiales et les

principaux résultats habituellement utilisés : la pression de préconsolidatic

et les indices de compression et de gonflement.

- Résultats des essais de cisaillement

Nous donnons de méme, outre les conditions de l'essai, les principe

résultats habituellement utilisés : les cohésions et les angles de frottemenit

interne en contraintes totales, en contraintes effectives, et résiduels.

3° - Les autres informations

Obligés d'opérer une certaine sélection parmi toutes les données

disponibles, nous n'avons pas voulu ignorer toutefois certaines d'entre elles

qui, bien que ne présentant aucun intérét pratique d'un point de vue géotech-

nique, permettent cependant de compléter ou de clarifier une description.

Nous avons entrepris de les stocker sous une forme rédisée, directe

ment exploitable au moment de l'édition, d'une maniére telle qu’elles ne

causent aucune réne lors des autres traitements.

II - CHOTX BU_TYPE DE FICHIER A _REALISER

1° - Les principaux types de fichiers

D’une maniére générale, en prenant comme critére l'organisation de

l'information sur le support, on distingue deux principaux types de fichiers.

a) Les fichiers "8 enregistrements_en format_fixe”

On peut représenter schématiquement ces fichiers sous la forme d'ur

succession de tableaux de longueur constante constituant chacun un enregistre

ment logique ou article.

A l’intérieur de chaque tableau, toute information est parfaitemeni
=

définie a l'aide de deux paramétres

- sa longueur, exprimée en nombre de bits ou de caractéres,

- l’adresse de son premier bit ou de.son premier caractére a partir

de l'origine du tableau ou de toute autre orifine facilement recalculable.

Pour une information donnée; ces deux paramétres sont fixes sur

l'ensemble du fichier.
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a) Avantages

La possibilité de sélectionner directement, et par conséquent trés

rapidement, une donnée grace & la connaissance de sa position sur le support

fait que ce type de fichier est d'un emploi particuliérement aisé et se prét

trés bien & la manipulation de nombreuses informations.

8) Inconvénients

La nécessité de définir une fois pour toutes la longueur de chaque

information, rend trés difficile la manipulation des données stockées sous u

forme non numérique : il faudrait en effet réserver pour chacune d'elles une

place au moins égale & sa plus grande occurrence.

D'autre part, la liste des informations traitées devant @étre dress

une fois pour toutes, ce type de fichier ne permet pas d’éventuelles extensi

et entraine, d'une fagon générale, une perte de place sur le support due eu

fait qu'il faille réserver une place méme pour les informations parfois ou

souvent inexistantes.

Dans ce type de fichier, au contraire, chaque information est, dan

le cas le plus général, représentée 4 l'aide d'un triplet constitué par

- un identificateur,

représenté par un nombre fixe de caractéres, ou terminé par

un symbole spécifique, désignant en clair ou sous forme codée le caracttre

décrit,

- la donnée elle-méme, généralerment de longueur variable,

- une marque de fin de mot représentée par un symbole spécifique

séparant le triplet du triplet suivant.

Les avantages et les inconvénients de ce type de fichier sont rigo

reusement inverses de ceux du type précédent.

a) Les avantages

Ses avantares sont dus 4 sa grande souplesse : il n'y a plus de pe

de place sur le support par surdimensionnement des emplacements réservés 4 u

information, ni 3 la suite de l'absence de données initialement prévues. Enf

il est trés aisé de faire d'éventuelles extensions, le probléme se ramenant

choisir un nouvel identificateur.
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B) Les inconvénients

Bien que par sa conception, ce type de fichier apparaisse comme

trés satisfaisant pour l’esprit, son emploi sur ordinateur est trés lourd et

généralement trés peu compétitif. En effet, si les données et les identifica-

teurs sont eux-mémes de longueur variable, le nombre de comparaisons néces-

saires pour accéder & une donnée peut 6tre considérable et, tout compte fait,

ce type de fichier ne se préte bien qu’& des opérations d'entrée-sortie et nc

& des traitements nécessitant au préalable une sélection de données sur la be

de critéres précis.

2° - Les impératifs du fichier géotechnique

De l'analyse des informations et des traitements 4 réaliser, il

ressort que pour étre exploitable,le fichier géotechnique doit présenter deux

qualités a priori contradictoires : la rigidité et la souplesse.

Le nombre important d’informations retenues - nous envisageons pour

l'instant de traiter plus de 250 caractéres 6lémentaires et ce nombre ne pour

aller que croissant par la suite - et le développement que le fichier sera

amené & prendre en raison du grand nombre de reconnaissances péolociques et

géotechniques effectuées aujourd'hui, ou qui le seront dans les années & veni

sur le District Urbain de Nancy, nécessitent que le fichier ait une structure

rigide.

Nous avons déj& signalé en effet que la majorité des traitements qu

seront réalisés reposera sur des bases matbématiques et sera nécessairement

précédée d'une phase de sélection des données. Pour que ces traitements

Ppuissent @&tre réalisés 4 moindres frais, il est absolument indispensable de

réduire au maximum le temps nécessaire pour la phase de sélection, ce temps i

étant une fonction directe du nombre de comparaisons 4 effectuer. Cet impéret

ne peut guére &tre réalisé sans que 1’on se rapproche d'une structure voisine

de celle des fichiers "A enregistrements en format fixe”, c’est-a-dire d'une

structure rigide.

b) La souplesse

La majorité des informations intéressant la géotechnique apparait

toujours en nombre variable : nombre de profils décrits, nombre de couches
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observées dans chacun d’eux, nombre d'échantillons prélevés et types d'essais

réalisés au laboratoire sur chacun d'eux,...

De plus, le nombre de caractéres décrits est lui-méme trés variable

selon l’origine du document et il n'est pas possible, sous peine de perdre

énormément de place sur le support, de décrire chaque objet dans un cadre

correspondant & l'encombrement maximum, cadre que l'on serait du reste bien

géné de définir.

Enfin, puisque nous avons dG opérer un choix parmi toutes les donné

disponibles, il est absolument indispensable de pouvoir ajouter une nouvelle

information apparaissant comme nécessaire dans certains traitements, sans que

l'on soit obligé pour cela de reconsidérer tout ce qui aurait pu étre fait

jusqu'alors.

3° - La solution choisie

En posant comme principe que la perte de place sur le support, a

condition qu'elle ne soit pas abusive, est moins eénante qu’une structure ne

se prétant pas 4 la sélection des données, nous avons essayé de trouver un

compromis entre les deux impératifs : souplesse et ripidité, en rendant fixe

tout ce qui 4 nos yeux méritait de l’étre, variable tout ce qui 1l'était natu-

rellement.

Partant de la structure des informations géotechniques que nous avo

schématisée page I-25, nous nous sommes apercus qu'a chaque niveau final du

dendrogramme, nous pouvions dresser une liste exhaustive des paramétres corre

pondants, en formalisant av besoin la description de ce niveau.

Nous avons donc décidé de faire correspondre & chacun de ces niveau.

un ou plusieurs enregistrements G]émentaires de longueur constante dans lesqu

chaque paramétre répertorié occuperait une position bien déterminée. Nous

sommes ainsi arrivé 4 dessiner vingt enrezgistrements de ce type.

Les niveaux supérieurs du dendrogramme apparaissent en fait comme

la réunisn d'un nombre variable d’'unités de ce type, ce que nous avons cru bo

de conserver.

Au total, une étude gséotechnique peut &tre décrite 4 l'aide d'autan

d'enregistrements élémentaires qu'on le désire.



1° - Le probléme du codace

a) Les_inconvénients.

Sur le plan pratique, le codage présente de fagon évidente de gros

inconvénients : le remplissage des bordereaux est lons, fastidieux et les

erreurs produites, d’autant plus graves qu’elles sont presque impossibles a

déceler, risquent d'étre d'autant plus nombreuses nue les bordereaux corres-

pondants sont généralement réalisés en format fixe : ceci entraine de nom-

breuses ruptures de séquence dans l'’appariticn des données par suite de

l'absence de certaines d'entre elles.

Cependant, on peut faire remarquer aux adversaires du coda

difficultés peuvent étre trés facilement tournées en demandant d la machine <

réaliser elle-méme le codage définitif au moment du stockage des données. I)

est vrai que ces opérations sont généralement longues, mais chaque enresistre

ment n'est traité qu'une fois et cette maniére de procéder permet la détectic

des éventuelles erreurs de remplissage des bordereaux, la machine faisant alc

appel 4 des dictionnaires.

b) Les_avanteges

Outre la réduction de l'encombrement du fichier sur le support, le

codaze présente sur le plan technique des avantages considérables.

@) Gagnide terips: dexpraitatton

Le stockaze d'informations "en clair” nécessite presque obligatoire

ment des fichiers en format variable dont nous avons déj& eu 1l’occasion de

signaler les inconvénients pour des traitements nécessitant la sélection de

données.

D'autre part, le langage naturel ne permet pas de déterminer a pric

tout ce qu'un mot peut représenter : ainsi rien dans 1’écriture de "Toarcien

ne permet de découvrir qu'il s'agit d'un niveeu stratigrephique, appartenant

au Lias, deuxiéme coupure de l'ére secondaire, caractéres qu'il est trés faci

de traduire sous une forme réduite dans un mot codé sans qu’il soit nécessair

de recourir 4 des listes de correspondance.
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B) Diminution du nombre de programmes d’exploitation

Quand toutes les données sont exprimées dans le méme type, tout le

fichier peut étre facilement exploité 4 l'aide d'un minimum de programmes.

Nous avons ainsi pu réaliser un programme unique pour 1'&dition, un pour la

manipulation des codes et un pour la sélection des données.

2° ~ Le codage

En fait l'opération de codaze ne peut étre étendue & la totalité>

des informations alphanumériques A traiter ; on peut en effet distinguer deu>

catégories 4 l'inté@rieur de celles-ci.

Dans la premiére, tout au moins sur une aire géographique limitée,

on peut associer 4 chaque information une liste exhaustive de toutes les

valeurs qu'elle peut prendre, cette liste ne risquant pas de varier au fil de

années. Dans la seconde, au contraire, la liste en serait trop longue ou

sujette & des variations au cours du temps.

Nous avons envisagé de coder seulement la premiére catégorie d’infc

mations, car pour elle, il nous était possible de construire un systéme de

codape 4 la fois réduit et structuré. Quant aux autres, nous avons entrepris

de les stocker soit directement en clair dans leur intésralité, soit, au

besoin, en faisant appel au systéme des codes dérivés, qui consiste aA supprin

dans chaque mot les lettres les moins significatives, c'’est~a~dire les plus

couramment utilisées.

3° - Essai de traitement des hétérogénéités

Le seul traitement envisageable, réellement efficace, se situe au

niveau de la saisie des données par un essai de quantification ou tout au

moins en les précisant par un classement ou par des repéres comparables d’une

description a l'autre. |

C'est ce que nous avons essayé de réaliser pour les informations

telles que l'altération et la fissuration qui peuvent jouer un réle fondament

en géotechnique. Mais Redes ces essais de quantification ne peuvent jouer que

pour les études réalisées par le C.M.R.S., ce qui ne représente tout compte

fait qu’une petite partie des données actuellement disponibles.

Aussi, faute de pouvoir combattre les hétérogénéités 4 la source,

nous sammes-nous attaché a4 les combattre & deux autres niveaux

‘
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- au moment du remplissage des bordereaux de perforation d'une pari

en offrant une liste de possibilités limitée pour chaque information et en

essayant de donner & chaque terme une signification suffisamment précise pou

qu'il ne puisse pas y avoir d’ambiguité ;

- au moment de la sélection des données d’autre part, en testant

simultanénent différentes possibilités et en aiguillant sur des voies diffé-

rentes les données ainsi sélectionnées suivant qu'elles l'ont été sur la bas

de critéres plus ou moins sirs.

Enfin, dans la mesure du possible, nous avons affecté & certaines

informations jouant un:réle primordial une note de crédibilité.

II - ADAPTATION OU_FICHIE

4°

La structure des informations que nous avons ébauchée dans notre

deuxiéme partie et un rapide inventaire des différents traitements possibles

nous ont amené & fractionner le fichier géotechnique en trois sous-fichier

élémentaires, chacun étant congu de telle maniére qu'il puisse 6tre exploité

indépendamment des deux autres.

a) Les_raisons de ce choix

Nous avions la possibilité de rassembler dans un fichier unique

toutes les informations disponibles sur une @tude séotechnique donnée, en

précisant pour un stade de reconnaissance les caractéres pénéraux de cette

étude, puis en décrivant chaque profil réalisé en indiquant au niveau de

cnaque couche les résultats des différents essais réalisés au laboratoire.

Cette solution ne s'adapte pas du tout au renre de traitements

possibles, les uns purement géologiques faisant appel aux descriptions des

seuls profils, les autres purement géotechniques ne faisant intervenir que

les résultats d’'essais : la solution consistant 4 réunir toutes ces données

dans un seul et m&me fichier n'aureit eu pour effet que d'alourdir les diffé

rents traitements.

Nous avons donc préféré réaliser. plusieurs fichiers indépendants,

correspondant chacun 4 une orientation différente, quitte a répéter certaine

informations pour que chacun puisse étre exploité de maniére indépendante.



b) Les fichiers réalisés

Nous avons réalisé pour l’instant trois fichiers n’ayant pas abord:

le traitement des informations correspondant 4 1l’étude in-situ.

a) Le fichier "Dossiers”

Ce fichier a pour but de rassembler toutes les informations permet:

tant de caractériser un stade de reconnaissance donné et de retrouver.dans le

archives le dossier correspondant.

Il joue Ggalement le réle de répertoire en indiquant les différent:

travaux réalisés et, par la suite, quand les autres fichiers correspondant &

l'étude in situ seront réalisés, il devra permettre de passer rapidement de

l'un @ l'autre : du fichier "Profils” au fichier "Géophysique”, par exemple.

8) Le fichier "Profils”

Ce fichier a pour but de recueillir toutes les informations géalo-

giques recueillies et décrites, comme nous l’avons dit, sous forme de profil

verticaux.

y) Le fichier "Echantillons”

Ce fichier doit, quant & lui, rassembler les résultats des diffé-

rents essais de laboratoire.

Pour qu'il puisse 6tre exploité indépendamment du fichier "Profils

nous avons dd adjoindre & ces résultats deux catégories de données prises dar

le profil correspondant : les coordonnées .7éographiques et la description

lithologique du matériau.

+ 2° - Ransenent des articles

La majorité des traitements possibles demande que la sélection des

données s'opére en interrogeant chaque fichier de mani@re séquentielle. Plus

rarement, on peut demander de reprendre tous les résultats concernant un

profil, un stade de reconnaissance, une étude,...

D'autre part, dans la premiére catégorie de traitements, il n'exis

pas de critéres qui permettent d'affirmer que l'ordre des articles sur le

support permettrait de diminuer le temps consacré 4 la sélection des données

celle-ci s'opérant pour chaque traitement sur des bases différentes.

Aussi pour ne pas étre obliré de modifier 4 chaque mise 4 jour

l'ordre des articles, avons-nous pensé que la classification par ordre

chronologique d’arrivée était la plus lézitime.
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3° - Respect de l'unfté de 1'étude séotechnique

Les données provenant d'une méme Gtude, déja ventilées dans trois

fichiers différents, risquent d'autre part d'étre dispersées dans chacun de

ceux-ci en raison de la classification des articles par ordre chronologique

d'arrivée.

Pour remédier 8 cet inconvénient, nous avons introduit des chainapi

entre les différents fichiers et 4 l'intérieur de chacun d’eux, que l'on peu’

schématiser de la fagon suivante :

profil origine

ant

"Villon dans
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- Chaque stade de retonnaissance permet de passer directement aux

données correspondant au stade de reconnaissance le suivant immédiatement da

la succession des articles et provenant de la méme étude, ainsi qu'’au premie

profil et au premier échantillon stockés dans les fichiers correspondants.
a

~ Chaque profil permet de remonter au stade de reconnaissance dont

est issu et de passer au profil le suivant directement et provenant du méme

stade de reconnaissance, ainsi qu’au premier échantillon issu de ce profil.

- Chaque 6chantillon enfin permet de remonter au stade de reconnai

sance et au profil dont il est issu et de passer aux &échantillons le suivant

directement et provenant soit du méme stade de reconnaissance, soit du m&éme

profil. .

Ces chainages sont possibles en indiquant au début de chaque artic

l'adresse de l'article correspondant dans le fichier concerné ; malheureusemi

il ne nous est pas possible pour l'instant de les mettre en place : la

CII-10070 ne permettant pas l’accés direct. Toutefois, nous en avons prouvé

l'efficacité sur IBM 1130 et nous nous proposons de les réaliser A nouveau

quand la CII-10070 sera 6quipée de piles de disques amovibles.

4° - Structuration des articles

Chaque article étant ramené A une succession d’enregistrements 616:

mentaires variables en nature et en nombre, nous avons essayé de redonner &

l’ensemble sa structure initiale pour faciliter ultérieurement la recherche

de l'information.

Pour cela, nous avons défini dans chaque article un certain nombre

de niveaux regroupant des caractéres allant du général au particulier. Ainsi

pour un profil, avons-nous distinrué quatre niveaux

1 - Les caractéres généraux du profil : identification, localisati

et ‘hydrogéologie,

2 - La description d'une couche,

3 - La description des sous-couches,.

le quatriéme niveau correspondant aux informations stockées direct

ment en clair. .

Pour accélérer la recherche de l'information, nous avons eu recour:

a de nouveaux chainages permettant de passer d’un enregistrement 6lémentaire’
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correspondant a un niveau donné & celui de méme niveau qui le suit immédiate-

ment dans le fichier. I1 est ainsi possible de passer directement du début

d’un article au début de l’article suivant, d’une couche 4 la couche suivante

:

d'un essai 4 l’essai suivant,... .

L& encore, comme l'accés direct ne nous est pas permis, ces chainag

perdent une partie de leur efficacité, mais nous avons tout de méme mis en

Place les pointeurs correspondants et il nous est possible malgré tout d'accé

lérer la recherche de 1'information en réalisant des opérations de lecture

fictive, qui évitent de faire des tests d’identification des enregistrements.
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Chapitre IV - REALISER

I - LES CODES

Il existe dans la littérature plusieurs systémes de codage des

informations géologiques. Bien que parfaitement congus et pouvant s’adapter

a de nombreux problémes, leur mise en oeuvre est généralement compliquée et

leur emploi ne se justifie pas sur une aire géographique aussi limitée que

l'est le District Urbain de Nancy.

1° - Le choix des échelles

La réalisation d'un systéme de codage implique que dans une premiér

étape soit. dressée la liste des termes constituant les différentes échelles,

ce qui peut s'obtenir & pertir des deux démarches suivantes

Cette démarche a pour but de souligner les paramétres les plus

fréquemment rencontrés et les différents termes permettant de les décrire

les plus couramment utilisés.

Quand un systéme de codage est achevée, la démarche inverse permet

2

de vérifier qu'il s'adapte bien & tous les types de description possibles.

Une fois retenus les différents termes les plus couramment utilisés

une étude bibliographique permet de compléter les @chelles, de sélectionner

les termes les plus significatifs et enfin de les hiérarchiser avant de comme

cer la partie codage proprement dite.

2° - Le choix des codes

Nous avons réalisé un double systéme de codage : l'un externe,

destiné au remplissage des bordereaux de perforation, l’autre interne permet~

tant la constitution des enregistrements définitifs.

a) Les codes externes

Nous avons réalisé ce systéme de codage conjointement avec les

personnes qui seraient chargées du remplissage des bordereaux de perforation
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cet ensemble de codes a en effet pour but de faciliter leur travail.

Nous avons adopté des codes alphanumériques constitués chacun par

ensemble de quatre caractéres, nombre suffisant pour pouvoir trouver des cod

mnémoniques se rapprochant de leur signification réelle.

Nous n'avons adopté aucune régle particuliére de réduction du nomb)

de caractéres et avons opéré seulement par tAtonnements.

b) Les_codes_internes

Nous avons choisi d'utiliser ces codes numériques pour des raisons

pratiques tout d'abord : il est plus facile en FORTRAN, langage de programma-

tion que nous avons adopté, de manipuler des chiffres plutét que des lettres

Par souci d'uniformité d’autre part : nous voulions traiter de la méme manié)

toutes les informations,qu'elles soient numériques ou non & l'origine. Pour

raisons techniques enfin : les opérations de décodage sont en effet plus fa-

ciles 4 réaliser, et la hiérarchisation des codes plus aisée & mettre en évi

dence de cette maniére.

II - LES_BORDEREAUX DE_PERFORATION

Toutes les données relatives & un stade de reconnaissance, A un

profil ou 4 un échantillon ne pouvant tenir sur une seule carte, nous avons

ét& amené & concevoir un systéme de bordereaux de perforation divisés en det

parties principales : l'une, que nous avons appelée "zone contréle”,contient

un systéme de codes et d'identificateurs permettant A la machine de reconnait

les cartes et de les traiter dans le format adéquat ; l’autre, appelée "zone

des données",contient les données proprement dites.

4° - La zone contréle

Cette zone joue un réle fondamental et nous avons été amené 4 la

traiter de fagon détaillée dans la deuxiéme partie de notre travail ; aussi,

ne rappellerons-nous ici que ses caractéristiques essentielles.

Cette zone réalisée en "format fixe” est divisée en quatre parties

principales jouant chacune un réle particulier.

a) Identification _du_contenu_de la zone des données

Cette identification est réalisée 4 l'aide de trois codes permetta

de déterminer quelles sont les informations traitées en allant du général -

c'est-a-dire du fichier - au particulier - c'’est-a-dire a la plus petite unii
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de description & l'intérieur dé celui-ci.

Ce systeme de codes permet d'identifier de fagon univoque les diff

rentes cartes et de les lire dans le format adéquat. Il sert d’autre part &a

la structuration des articles en mémoire centrale et, a posteriori, 4 vérifi

l’ensemble d'une description averit “Sen transfert sur le support. Dans le cas
des cartes codées alphanumériquement, cette zone sert de plus 4 vérifier la

compatibilité entre les informations traitées et le fichier considéré.

>

Toutes les données relatives A un objet ne pouvant tenir sur une

méme carte, nous avons été amené 4&4 identifier chaque objet traité 4 l'aide

de ses numéros d’archivage ou de noms mnémoniques pour que le programme de

mise & jour puisse contrGéler l'appartenance de chaque carte lue &4 cet objet.

Le programme étant réalisé pour permettre la mise 4 jour de chacun

des trois fichiers, nous avons prévu sur chaque carte trois numéros corres-

pondant a chacun d’eux.

c) Le numéro d'‘ordre

=

Toutes les données relatives & un objet devant étre traitées séque

tiellement, chaque carte est numérotée afin de pouvoir détecter les ruptures

de séquence dues 4 l’absence de l'une d'entre elles et de pouvoir pellier au

éventuels désordres provoqués par exemple par la chute d’un paquet de cartes

d) Identification du traitement 4 réaliser

Comme nous allons 1l'exposer dans le paragraphe ci-dessous, le rem-

plissage des bordereaux peut s’effectuer de deux maniéres différentes et a

chacun d'eux correspond un traitement particulier ; aussi, un dernier code

permet-il d'indiquer 4 la machine les opérations qu’elle devra effectuer ava

de constituer les enregistrements élémentaires.

2° - La zone des données

Dans le cas des cartes codées numériquement, chaque information es

parfaitement déterminée a l'aide des codes permettant d'identifier le conten

de la zone des données d'une part, des numéros de colonnes dans lesquelles

cette information doit figurer d'autre part.



Cette maniére de procéder présente sur le plan pratique de graves

inconvénients car, mis 4 part le décodage et la vérification manuelle, la

détection. automatique des éventuelles erreurs est trés difficile sinon impos

sible. Aussi avons-nous pratiquement abandonné ce mode de remplissage des

bordereaux ne le conservant que pour les suites numériques.

Pour pallier aux inconvénients du premier type de cartes, nous avor

introduit un systéme de codage alphanumérique.

Pour cela, nous avons associé 4 chaque information un identificater

permettant de la reconnaitre de fagon univoque. A chacun de ces identificatet

correspond en mémoire centrale un ensemble de paramétres permettant de déterr

ner rapidement le format de lecture de la donnée, les opérations & effectuer

telles que le codage numérique, et l’endroit od cette donnée une fois traités

doit étre rangée dans l'enregistrement élémentaire correspondant.

Ce systéme présente deux gros avantages sur le précédent : les infec

mations peuvent apparaitre sur les cartes dans un ordre quelconque et seules

apparaissent celles auxquelles on a pu attribuer une valeur. D’autre part, 1lé

machine faisant appel 4 des dictionnaires pour réaliser ie codage numérique,

11 est facile de vérifier la syntaxe de chacune des données et la compatibi-

lité entre l'information traitée et les codes d’identification de la carte lé

contenant.

Nous avons du reste congu un ensemble de programmes permettant

d‘'exploiter l'ensemble du fichier en ne faisant appel qu’'aux identificateurs

et aux codes alphanumériques externes.

III - LES_ENREGISTREMENTS_ELEMENTAIRES

4° - Les enregistrements commentaires

Nous avons déj& souligné le probléme des informations qui, figurant

dans certaines descriptions, ne présentaient pas toutefois un intérét fondame

tal aux yeux du Géotechnicien ou un cété systématique qui aurait malgré tout

permis de les s@électionner en vue d'un traitement ultérieur.
Cependant, certeines de ces, informations pouvant en sortie compléte

ou clarifier une description, nous avons entrepris de les stocker 4 l'aide

d'enregistrements particuliers, appelés "enregistrements commentaires”.
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Ces enregistrements directement exploitables en sortie peuvent &tre

de deux types : alphanumériques - leur contenu est alors rédigé directement ¢

clair - ou numériques - auquel cas ils sont composés d'une suite de nombres d

1 46 chiffres dans le systéme décimal. Ils sont inclus dans la description d

l’objet 4 la suite des enregistrements contenant les informations auxquelles

ils se rapportent. Les chainages reliant les différentes parties de cet objet

permettent de les éviter lors des traitements autres que 1'’édition.

Afin de pouvoir les identifier et au besoin les sélectionner, tous

sont précédés d'un identificateur - en général identique & celui de 1'informa

tion & laquelle ils se rapportent - constituant le deuxiéme mot aie l’enregis-

trement et composé de trois caractéres alphanumériques suivis d'un astérisque

2° - Contenu des enregistrements élémentaires

Les enregistrements @lémentaires sont directement calqués sur les

cartes auxguelles ils se rapportent et, comme elles, sont divisés en deux

parties : l'une contenant les données, 1’autre quatre paramétres permettant

leur identification ou servant 4 1’exploitation.

a} La zone contréle

Cette zone, permettant l'identification des différents enregistre-

ments, occupe le premier mot de chacun d'’eux. Elle contient un nombre de six

chiffres dans le systéme décimal représentant quatre paramétres.

@) Les codes enregistrement et commentaire

Ces deux codes permettent l'identification de l'enregistrement de 1

méme maniére que sur les cartes.

B} L'identificateur de l’enregistrement su ivant

Dans la zone contréle de chaque enregistrement est indiqué le code

commentaire de l'enregistrement suivant. Cet identificateur sert principale-

ment &@ marquer la fin d'une unité de la description en prenant alors la va-

leur O.

y) Le pointeur

Ce pointeur apparait au niveau du premier enregistrement de chaque

unité de la description. Exprimé en nombre d'enregistrements, il indique la

taille de l'unité et permet ainsi de passer directement au premier enregistre:

ment de l'unité de méme type suivante. Ainsi dans le fichier "Profils”, un

|

|
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premier pointeur permet de passer Gu début d'un profil au début du profil

suivant et,d l'intérieur de chacun d’eux, un systéme de chainage permet de

passer de.l’identification du profil au début de la coupe géologique, puis ct

début d’une couche au début de la couche suivante et enfin au début du profi:

suivant.

b}) La zone des données

>Le découpage de la zone des données est identique 4 celui des carte

ayant les mémes codes enregistrement et commentaire , A quelques petites moc

fications prés toutefois, les programmes de mise a jour réservant sur les

premiers enregistrements un ou plusieurs mots, pour 1l’instant inoccupés,

destinés & recevoir lorsque l'accés direct sera possible en FORTRAN, un systé

de pointeurs permettant des chainages entre les différents fichiers et a l’ir

térieur d'un m&éme fichier entre articles ayant la méme origine.

A l'intérieur de chaque enregistrement, les données sont condensée:

sous la. forme de nombres de 1 4 & chiffres dans le systéme décimal ou sous le

forme de quatre caractéres alphanumériques.

a) Condensation des données
° . ° . . ° ° .

Le nombre d’informations présentes dans un enregistrement 6tant tré

variable, il n'est pas possible de réserver un mot pour chacune d'elles sans

entrainer une perte de place considérable sur le support : un mot codé ne

représentant jamais plus de deux ou trois chiffres décimaux alors que le

CII 10070 permet d'utiliser des nombres entiers égaux ou inférieurs 4

2.147.483.647.

Aussi, afin d’autre part de rééliser des enregistrements de longue

constante, avons-nous regroupé plusieurs informations dans des nombres de 1 2

6 chiffres dans le systéme décimal,en veillant toutefois & ce que le nombre

d'opérations nécessaires 4 leur extraction soit minimum, les trois positions

actuellement inoccupées étant réservées pour d’éventuelles extensions.

En jouant plus ou moins sur cette condensation, nous sommes arrivés

4 réaliser des enregistrements de longueur fixe allant de 10 4 15 mots suivar

le fichier considéré.

B) Décondensation : extraction des données numériques

Toutes les données étant stockées sous la forme d'entiers, il est

facile d'extraire une donnée D d'un nombre N la contenant en utilisant la
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propriété des divisions entiéres qui ne font pas intervenir de décimales. Pot

cela, il suffit de choisir trois puissances de 10 P1, P2, P3, telles que

D

P1

le nombre de zéros de P1 étant 6gal au nombre de chiffres a supprimer dans le

N/P1 - (N / P2) s P3

P2/P3 avec P3 = O entrafne P2 # O,

partie droite de N, celui de P3 étant égal au nombre de chiffres constituant

la donnée D ; ainsi pour extraire 417 de 341789, nous choisirons

P4

P3 1000 la donnée étant constituée de trois chiffres,

P2 P41 *« P3 100000

941783 / 100 9417

941789 / 100000 9

100 pour supprimer 89 & droite,

9417 - 9 * 1000 417.

3° - Systéme de représentation des informations

Au moment de réaliser les différents programmes d'exploitation, not

principal souci a été de les concevoir de la maniére la plus penérale possibl

et d’essayer de les rendre applicables &@ la quasi-totalité des informations.

Pour cela, nous avons été amené Aa associer A chacune d’elles un systeéme de

codes permettant de les identifier de mani@ére univoque.

Outre le numéro de fichier, les codes enregistrement et commentaire

de l'enregistrement élémentaire la contenant, toute information peut étre

s

parfaitement définie & l'aide de deux paramétres

Ces informations sont stockées sous la forme d'un ou de plusieurs

mots de quatre caractéres alphanumériques et peuvent donc &étre représentées

par :

- l'indice du premier mot qu’'elles occupent dans 1'enregistrement

élémentaire si celui-ci est assimilé & un tableau & une seule dimension,

- leur longueur exprimée en nombre de mots.

Ces informations étant stockées dans des nombres de 1 8 6 chiffres,

elles peuvent &tre reprétentées par :
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- l'indice du mot les contenant dans l'enregistrement élémentaire,

.

~ un code permettant de tenir compte 4 la fois de leur longueur et

de la position de leur premier chiffre dans le nombre de 1 4 & chiffres.

Pour cela, il suffit d'associer & chaque valeur de ce code, que not

avons appelé "code d'extraction”, l'une des différentes combinaisons possible

entre les trois puissances de 10 P1, P2 et P3 permettant d'extraire une donr

IV ~ LES_PROGRAMMES D'EXPLOITATION

Indépendamment des traitements ultérieurs, l'exploitation du fichie

peut @étre assurée par trois catégories de programmes.

1° - Les programmes de mise 4 jour et de stockage

Ces programmes ont pour but d’entrer en mémoire un ensemble de

données fournies sur cartes perforées, de les adapter et de les stocker

éventuellement sur un support physique tel que disque ou bande magnétique.

Les données fournies en entrée peuvent étre de deux types : les une

servant uniquement aux programmes d'exploitation, les autres étant appelées a

constituer le fichier lui-méme.

a) Traitement des données constituant le fichier

Le programme réalisant ce traitement effectue quatre t&ches

l'entrée en mémoire, la vérification et le codage numérique des données

fournies sur cartes perforées, la constitution des enregistrements él1émen-

taires et deux types de sorties possibles : l'une sous forme binaire sur un

support physique tel qu’une bande magnétique, l'autre sous la forme d'un

listing, @dité en clair sur 1l'imprimante.

a) La lecture des cartes

Le programme admet deux types de cartes se différenciant l'une de

l'autre par le mode de remplissage des bordereaux.

- Les cartes codées numériquement

s

Ces cartes sont réalisées 4 l'aide des bordereaux fournis en annexe

Chaque information y occupe toujours les m&mes colonnes et les données y sont

codées directement sous forme numérique.
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Mis & part le codage numérique qui présente & lui seul nombre

d'inconvénients et de risques d’erreurs, ces cartes présentent de graves

inconvénients qui nous ont fait restreindre leur emploi au seul cas des

suites numériques

» Les données n'y sont pas présentées sous forme séquen-

tielle : par suite de l’absence de certaines d'entre elles due au manque

d'homogénéité des descriptions, 11 peut rester sur ce type de cartes de

“nombreuses colonnes inoccupées et, l’expérience 1l'a prouvé, on doit s'attendr

alors 4 trouver des chiffres décalés, soit au moment du remplissage des borde

reaux de perforation, soit, plus fréquemment, au moment de la perforation.

- Il est pratiquement impossible d’effectuer des contrGéles

directs sur les données elles-mémes, ce qui rend d'autant plus grave les

risques d’erreurs que nous venons de mentionner.

- Les cartes codées alphanumériquement

Pour pallier & ces inconvénients, nous avons introduit un deuxiéme

type de cartes sur lesquelles les données sont codées 4 l’aide de quatre

caractéres alphanumériques.

Contrairement au type précédent, les données sont rangées de fagon

séquentielle et le programme réalisant le codage numérique A partir de dic-

tionnaires, la majorité d'’entre elles subit ainsi des contréles de syntaxe et

les seules erreurs possibles ne portent plus que sur les données numériques.

8) La vérification des cartes

Outre les contrdles réalisés sur les données elles-mémes au moment

du codage numérique, un ensemble de vérifications est opéré sur certaines

informations de contréle figurant dans une zone réalisée en format fixe sur

chacune d’entre elles.

- Les contréles de vraisemblance

Le programme traitant indifféremment les données relatives 4 chacun

des trois fichiers, chaque carte porte un numéro spécifique du fichier auquel

elle est destinée.

Les contr6éles de vraisemblance ont pour but de s'assurer que ce

numéro n'est pas erroné et qu'en particulier, il n'y a pas contradiction avec

y
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les numéros d’archivage indiqués sur la carte. Par exemple : si ce numéro

est celui du fichier "Dossiers", la carte doit porter un numéro dans les

colonnes réservées au numéro d’archivage des dossiers et ne pas en avoir

dans les colonnes réservées 4 ceux des profils ou des &échantillons.

~ Les contrGles d'appartenance

Toutes les données d’un article ne pouvant tenir sur une seule

9:

carte, les contrdles de vraisemblance ne sont appliqués qu’aé la premiére

de chaque article. Pour les autres, on se contente de vérifier qu'il y a

identité entre le numéro de fichier et les numéros d'archivage fournis sur

la premiére carte et ceux indiqués sur les autres. Toute modification dans

ces numéros étant interprétée comme la fin d'un article, on effectue alors

de nouveaux contréles de vraisemblance sur la carte ayant produit l'inter-

ruption.

~ Les contréles de séquence

Les cartes sont numérotées séquentiellement au moment du remplissa;

des bordereaux et le programme vérifie qu'elles ont bien été rangées dans cet

ordre. Il vérifie d’autre part pour chaque profil qu'il y a bien concordance

entre le nombre de couches effectivement décrites et le nombre indiqué au

début de chacun d'eux, et que ces couches ont bien 6té décrites de facgon

séquentielle ; i1 vérifie de méme pour chaque échantillon que tous les essai:

indiqués ont bien été stockés.

1H) Constitution, cep epreeistrensite elerentedres

Le programme constitue les enremistrements 6lémentaires dans une 21

de travail, un @ un au moment du traitement des cartes. Quand toutes les cart

d'un article ont été lues, il met en place les pointeurs et génére le premie:

enregistrement des profils ou des @échantillons.

Si une erreur a été détectée au cours de l'un des différents

contréles, l’ensemble des données relatives 4 l'article en cours est abandon

6) Les sorties

Avant de passer 4 l'article suivant, deux types de sorties peuvent

étre réalisés

la premiére sous forme binaire dans le fichier indiqué par les

cartes que l'on vient de traiter ; la seconde en faisant appel aux programme:
‘
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d’'@dition pour obtenir un listing permettant de vérifier de visu la validité

des données et de détecter les éventuelles erreurs de syntaxe qui auraient

6échappé aux différents contréles.

Nous pouvons distinguer trois types de données non spécifiques d'ur

traitement particulier servant aux programmes d'exploitation.

a) Les identificateurs

Les identificateurs sont appelés en mémoire chaque fois que les

données fournies en entrée sont codées alphanumériquement. Ils sont alors

rangés séquentiellement, fichier par fichier dans un tableau unique, une

matrice externe, & deux lignes et trois colonnes, permettant d'associer &

chacun des trois fichiers les adresses extrémes des identificateurs qui lui

sont propres dans le tableau général.

Le but de ce tableau étant de faire correspondre & chaque identi-

ficateur un certain nombre de paramétres, la méthode consistera & rechercher

le numéro de la colonne contenant l'identificateur en cours de traitement et

les paramétres qui lui sont associés. Aussi, afin d'accélérer cette recherche

avons-nous ordonné, 4 l'intérieur de chacun des fichiers, les identificateurs

par ordre alphabétique croissant. Ce procédé permet ensuite d’effectuer la

recherche par dichotomie, et de réaliser ainsi un gain de temps appréciable

car cette opération est trés fréquemment répétée.

A) bey Guotienngizes Gy eodege

Ces dictionnaires sont appelés en mémoire dans les mémes conditions

que les identificateurs, aussi leur entrée est-elle réalisée par le méme

programme.

Plutét que de réaliser un dictionnaire unique pour l'ensemble des

données, nous avons préféré fractionner celui-ci en un certain nombre de

dictionnaires indépendants les uns des autres et repérés chacun par un

numéro de code. Ce procédé présente en effet deux avantages non néglipeables

» la diminution du temps nécessaire 4 la recherche de la valeu

numérique associée & un @lément codé : ce temps est une fonction directe du

nombre d'éléments interrogés et se trouve oblizatoirement réduit A la suite

du fractionnement de l'ensemble du dictionnaire.



- La possibilité d'’utiliser la méme syntaxe dans des diction-

naires différents : les codes alphanumériques étant réalisés Aa partir de quat

caracteres, cette disposition nous a permis de plus de les rendre mnémoniques

caractére sans lequel ce procédé de codage perdrait une grande partie de son

intérét.

De méme que les identificateurs, les dictionnaires de codage sont

rangés dans un tableau unique, numéro de code par numéro de code, par. ordre

alphabétique croissant @ l'intérieur des limites de chacun d’eux, afin de pou

voir utiliser le procédé de recherche par dichotomie. L'ensemble de ce tablee

est de méme géré par une matrice externe permettant d’associer & un numéro de

code les bornes extrémes des éléments alphanumériques qui lui sont propres

dans le tableau général.

Y) Les dictionnatires de décodage

Ces données sont introduites en mémoire chaque fois qu'une opérati

d’édition portant sur des données non numériques est réalisée. De méme que le

dictionnaire de codage, le dictionnaire de décodage est lui-méme fractionné

en’ un certain nombre de sous-ensembles indépendants les uns des autres permet

tant d'accélérer l’opération de décodage.

Les principales difficulités rencontrées pour le stockage des dic-

tionnaires de décodage sont dues aux causes suivantes

~ Structuration des codes

Afin d'améliorer l'efficacité des différents codes, nous avons été

amené &4 les structurer au besoin en créant des codes dits "positionnels”,

c’est-&-dire dans lesquels chaque caractére et la position de ce caractére

tit une signification bien précise.

Ainsi pour le code des attributions stratigraphiques, les grés

médioliasiques sont représentés par le nombre 412 dans lequel le chiffre 4

représente le Charmouthien (étage), le chiffre 1 le Domérien supérieur (sous-

étage) st le chiffre 2 les grés médioliasiques (niveau). Il est évident que 1

Charmouthien n’est pas subdivisé en 10 sous-étages et que chaque sous~étapfe

rencontré n'est pas lui-méme subdivisé en 10 niveaux, aussi doit-on s’attendr

& observer de trés nombreux sauts, parfois méme trés brutaux, dans 1’échelle

des valeurs numériques. Par exemple, dans le cas du Charmouthien, ces valeurs

passeront de 400 (Charmouthien indifférencié) A 410 (Domérien supérieur), pui

.

de 412 (grés médioliasiques) & 420 (Oomérien inférieur), puis de 423 (marnes
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peu fossiliféres de la base du Domérien) 4 430 (Carixien) et enfin de 430 a
500 (Lotharingien indifférencié).

- Grande variabilité dans la longueur des significations en

clair

Dans un méme code, les longueurs des traductions de deux mots codé

peuvent 6tre déja trés dissemblables : ainsi dans le code du Bajocien, trou-

vons-nous : Balin (5 caractéres) et Calcaire sableux de la Forét de Haye

(36 caractéres en comptant les espaces). Etant donné la grande diversité des

mots codés, on ne peut s'attendre qu’d voir augmenter ces différences, d'aute

plus que pour rendre plus compréhensible le document de sortie, il est absolt

ment indispensable dans certains cas de stocker les traductions sous une forn

prérédigée, aucune tournure de phrase fournie dans le format d'édition ne

Pouvant prévoir toutes les possibilités : ainsi dans le code servant 4 décrir

l'altération de la fraction grossiére, trouvera-t-on les deux traductions sui

vantes : "sont pratiquement intacts” et "ont subi une légére altération super

ficielle”, le verbe lui-méme ne pouvant &tre fourni dans le format d'’édition.

Ces deux considérations, jointes au fait que pour pouvoir réaliser

des programmes de décodage valables pour toutes les informations nous dcevons

stocker toutes les traductions dans un tableau unique, nous ont amené 4 rang

les dictionnaires de décodage séquentiellement dans un tableau & une seule di

mension en leur associant trois catégories de pointeurs :

- des pointeurs externes, rangés dans un tableau séparé, perme

tant d'associer & chaque numéro de code le début des traductions qui lui sont

propres dans le tableau général ;

~ des pointeurs internes des dizaines, rangés devant 1’ensemb]

des traductions propres & un code, permettant d’associer & chaque dizaine des

valeurs numériques, le début des traductions correspondantes dans le tableau

général ;

- des pointeurs internes des unités,rangés devant chacune des

traductions, indiquant la longueur de celles-ci et permettant ainsi de passer

directement 4 l'unité suivante.

Nous avons schématisé dans notre troisiéme partie,page III-25,

le déroulement d'une opération de décodage.
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2° - Les programmes de sélection des données °

s

Pour opérer une sélection des données 4 l'intérieur du fichier,

nous avons en fait besoin d'un programme capable de répondre 4 la question

"cet article r@épond-il au critere que voici ?”, c’est-a-dire un programme

capable d'interroger un nombre quelconque de données et de répondre simplemer

par oui ou par non, la sélection des données proprement dite étant alors trés

simple & effectuer et seulement fonction de l'utilisateur.

Nous devons remarquer que toutes les questions posées le sont tou-

jours sous la méme forme, 4 savoir : la donnée désignée dans le fichier

est-elle 6gale, ou supérieure, ou inférieure, ou comprise entre deux valeurs

fournies en entrée ? Seules changent en fin de compte les informations solli-

citées. Or toute information est parfaitement définie 4 l'aide de quatre

s =

paramétres 4 1l'intérieur d’un article, 4 savoir

- le code enregistrement et le code commentaire de l’enregistremer

€lémentaire la contenant,

- J'indice du mot la contenant dans cet enregistrement élémentaire

- le code d‘extraction qui lui est associé.

Il est donc possible de créer un programme unique capable d’inter-

roger le fichier sur la base de n'importe quel critére, A condition de désigr

les informations 4 interroger 4 l'aide de ces quatre paramétres.

Toutefois, ne serait-ce qu'en raison de l'hétérogénéité des donnée

fournies par le fichier, il est logique de penser que l’on puisse vouloir tre

ter simultanément ou en paralléle des données sélectionnées sur la base de

plusieurs critéres différents. Ii serait de ce fait bien inutile de reparcour

le fichier autant de fois que de critéres différents choisis, sans compter qu

ce faisant on risquerait de sélectionner plusieurs fois les mémes données si

les critéres proposés n’étaient pas suffisamment distincts les uns des autres

fait qui risquerait de conduire & des impossibilités dans certaines approxime

tions de fonctions (matrices singuliéres) ou qui tout simplement, dans la

majorité des cas, fausserait les résultats.

Aussi le programme que nous avons congu permet d’interroger en un

seul appel autant d’informations qu'on le désire en faisant correspondre a

chacune une ou plusieurs possibilités et 4 l'ensemble autant de critéres que

l’on veut, le programme indiquant seulement en sortie le numéro du critére qe

.
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a 6té retenu. On peut schématiser 1l'action de ce programme de la fagon sui-

vante, chaque rectangle représentant une possibilité testée :

_— Ou BU . ~~

Pas | . CRITERE

ET | | nei
ou ou

LZZZZZ}-—LZZ
= _—

ou .

= OU - OU ~

= CRITERE

ET ‘ n° (i+1)

: Ou Ou

| —

Le résultat global sera considéré comme positif si la réponse a

l‘un des critéres (reliés par le OU vertical) est positive, c'est-a-dire si

pour chacune des informations sollicitées {reliées entre elles par le ET)

l'une au moins des possibilités proposées (reliées entre elles par le OU

horizontal) a fourni une réponse positive.

Ii est bien gar possible A partir de ce programme général de

concevoir autant de programmes particuliers que 1l’on veut.

3° - Les programmes d'édition

Tout comme pour le programme de tri, 11 est possible de réaliser

un programme d'édition unique pour l'ensemble du fichier, toute opération de

ce type se ramenant en effet 4 isoler une donnée, &@ la convertir au besoin o

& la décoder avant de lui associer un format d’édition approprié.
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L’opération qui permet d’éditer n'importe quelle information sous

n'importe quelle présentation risque toutefois d’étre coliteuse en temps machi

et ne se justifie pas dans certains cas ot i] est préférable d’obtenir sous

une forme plus simple un maximum de donnéés dans un minimum de temps. Aussi

avons-nous réalisé deux catégories de programmes permettant d’effectuer cette

édition, leur seul point commun étant le fait qu'ils n’éditent que les donnée

effectivement demandées par l'utilisateur et non a priori la totalité-d'un

article car la surabondance des résultats n'a jamais favorisé leur exploitati

a) L'édition rapide

Cette édition est réalisée a l'aide de quelques programmes communs

et d'un programme spécifique par fichier. Presque toutes les informations sor

éditées séparément, ligne par ligne, dans un format déterminé une fois pour

toutes. ;

Ce type de sortie est principalement utilisé en paralléle avec les

programmes de mise A jour pour l‘obtention d'un listing de vérification. Il

trouve également sa justification pour ]'édition des résultats intermédiaires

accompagnant un traitement plus élaboré, par exemple pendant la phase de séle

tion des données correspondantes.

b) L'édition lente

Cette 6édition a pour but de réaliser des documents de sortie préser

tables sous une forme choisie par l’utilisateur.

Si dans ce type de programme, les données sont toujours traitées

séparément, il est possible par contre de composer des phrases en faisant

éventuellement précéder ou suivre chaque donnée réeliement présente d'un

commentaire, phrases qu'il est de plus possible de souligner ou d’encadrer.

BETS SSSR BSH SKS SSSR SSS SSS SSS SS HSS SSSR SS SKS S SSS SS STS SSS SH SSeS ESS SS

Afin de permettre au lecteur de se faire une idée sur les principal

programmes, nous avons réalisé une série d'essais sur un nombre limité de

données.

4° - Les données et le remplissage des bordereaux de perforation

Nous avons choisi l'étude du site de l'Ecole d’Agronomie et de

Laiterie de Nancy qui avait l’avantage d’offrir sur une zone restreinte une
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densité d'informations suffisante pour pouvoir envisager: des essais de carto-

graphie.

Les données étaient constituées par huit sondages carottés dont la

description avait été effectuée par Monsieur Je Professeur AUROUZE et dix

profiis pressiométriques accompagnés d’une description lithologique sommaire

réalisée par le sondeur lui-méme. L’ensemble de ces dix-huit profils repré-

sentait des données de moyenne profondeur (entre 10 et 30 métres).

Afin de pouvoir déterminer le temps moyen nécessaire au remplissage

des bordereaux de perforation, nous avons nous-mémes réalisé cette cepération

en utilisant le systéme de codage alphanumérique.

Bien que nous effectuions ce travail pour la premiére fois, cette

opération nous a demandé environ six heures pour un total de 340 cartes, soit

en moyenne 20 minutes par profil ou un peu moins d'une minute par carte. Mais

il est évident que 1]’expérience aidant, ces performances doivent etre sensi-

blement améliorées en &vitant de rechercher dans les dictionnaires 1'ortho-

graphe exacte des identificateurs et des codes alphanumériques.

2° - Le stockage des données

Le stockage définitif sur bande magnétique de la totalité de ces

données a nécessité trois passages du programme de mise 4 jour, les deux

premiers appels ayant permis la correction des fautes de frappe et de syntaxe

signalées par la machine.

Nous avons testé successivement les deux types de sorties effectués

par ce programme.

L'option effectuant cette sortie a permis la lecture, le codage

numérique et la vérification des cartes, la constitution des enregistrements

élémentaires, la sortie en Clair d'un listing de vérification 4 l'aide des

programmes d'édition rapide et la sortie sur bande magnétique.

L'ensemble de ces opérations a nécessité 0.68 minute d’unité cen-

trale, se décomposant comme suit

- constitution en mémoire des dictionnaires des identificateu1

de codage et de décodage : 0.04 minute ;

- lecture, codage et vérification des 340 cartes, puis éditior

des 18 profils et transfert sur bande magnétique : 0.64 minute, soit un temps

moyen de 0.035 minute par profil.



I-54

Cette deuxiéme option a réalisé les mémes opérations que la premiér

A l'exception de la sortie qui, cette fois, s'est effectuée sous forme binair

sur une bande magnétique.

L'ensemble de ces opérations a nécessité 0.30 minute d'unité centre

se décomposant comme suit :

- lecture des cartes et constitution des dictionnaires des ide

tificateurs et de codage : 0.04 minute;

- traitement des 340 cartes, constitution et transfert des

184 enregistrements élémentaires : 0.26 minute.

Soit au total un temps moyen de 0.015 minute par profil.

Les différences entre les temps indiqués pour ces deux options

permettent de se faire une idée sur les performances de ces programmes

- le décodage et 1’édition des 18 profils a demandé 0.38 minut

soit en moyenne 0.021 minute par profil.

3° - Sélection des données

Nous avons réalisé encore deux séries d'essais permettant de tester

différentes possibilités du programme d'interrogation.

a) Recherche de la cote du_toit d'une couche

La question posée était : "le profil a-t-il rencontré le Toarcien ?

en sortie, le programme devait fournir les coordonnées X et Y du profil et lé

cote NGF du toit de cette formation.

Les 18 profils ont répondu affirmativement & cette question et le

temps ‘total d'unité centrale a été de 0.07 minute, se décomposant comme suit

- lecture et édition des paramétres intervenant dans les test

0.04 minutes

- lecture sur bande des 184.enregistrements 6lémentaires et

recherche de la premiére couche ayant rencontré le Toarcien, calcul de la

cote NGF du toit de cette couche et édition des résultats : 0.03 minute. So

au total un peu moins de deux milliémes de minute par profil interrogé.
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Ce premier essai de sélection des données ne permettant pas de juge

des possibilités du programme d'interrogation, nous en avons refait un second

permettant de tester simultanément-deux critéres.

a) Premier critére

La question posée était : "le profil se trouve-t-il dans 1l’aire

géopgraphique indiquée (coordonnées comprises entre deux bornes) ? A-t-il

atteint la profondeur 15 métres ? Si oui, a-t-il rencontré les marnes du

=

Toarcien & une profondeur supérieure 4 15 métres ?”.

B) Deuxiéme critére
. ° 2

La question préalable sur 1l'aire géographique et la profondeur

maximale atteinte demeurait valable, avec cependant des données différentes

si la réponse a cette question était positive, on demandait alors si le profi

avait rencontré des formations superficielles constituées d'éléments grossier

et d’argile, l'un des termes pouvant &tre éventuellement prépondérant sur

l'autre, et si la cote du mur était supérieure & 11 métres.

Un seul profil a répondu pesitivement au premier critére et trois

au second. Le temps total d'unité centrale a 6té de 0.07 minute, se décompose

comme suit

- lecture et 6édition des paramétres intervenant dans les tests

0.05 minute,

- lecture sur bande des 184 enregistrements élémentaires et

interrogation, puis en cas de réponse positive, édition des coordonnées, de 1

profondeur maximale atteinte, de la cote du mur et des deux constituants pétr

graphiques majeurs de la couche ayant fourni une réponse positive : 0.02 minu

Soit au total un peu plus d’un milliéme de minute par profil interrogé.

Le gain de temps réalisé par rapport au premier essai provenant du

fait que dans celui-ci toutes les couches superficielles de chaque profil

avaient été interrogées jusqu'd ce que l'on rencontrét le Toarcien, alors que

dans le second, certains profils ne répondant pas 4 la question préalable sur

l'aire géographique ou la profondeur maximale atteinte ont été éliminés trés

rapidement.
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CONCLUSION

Nous avons supposé que notre systéme de stockage reposait sur deux

hypothéses fondamentales : la premiere, que le fichter était congu dans une

optique déterminée, en l’occurrence la géotechnique,et la seconde, que les

données intéressées étaient recueillies sur une aire géographique limitée,

le District Urbain de Nancy. Ces deux hypothéses ont, et c'est normal, eu une

incidence directe sur la conception et surtout le réalisation de notre fichie

Tl s'avére cependant que le systéme que nous avons congu peut étre

facilement adapté & des données ne répondant pas 4 ces deux hypothéses et deu

expériences dans des voies différentes nous l'’ont montré.

La premiére expérience, trés simple, consistait 4a mettre au point

un fichier bibliographique adressable pour les études réalisées par le Servic

Hydrogéologique que dirige Monsieur DEMASSTEUX. Le but de ce fichier est de

rassembler les caractéristiques essentielies de chacune des études afin de

rechercher aisément les numéros de celles qui répondent @ des criteéres précis

La double définition du fichier que nous proposons a permis de le rendre 4 la

fois trés performant grace au format fixe des enrepistrements et facilement

manipulable gr&ce aux codes externes mnémoniques et au format variable des

cartes.

La seconde expérience, plus complexe, a 6té réalisée avec

Monsieur SOUDANT, Mafitre-Assistant & 1'E.N.S.G., et consistait & créer un

fichier 4 partir des données sédimentologiques qu’il avait recueillies.

Monsieur SOUDANT travaille 4 trois échelles différentes : l'affleurement,

l’échantillon et la lame mince. Outre les paramétres spécifiques & chacune

de ces échelles, il décrit les objets correspondants lit par lit, en donnant

pour chaque minéral un certain nombre de paramétres. L'analogie avec le

probléme que nous avons traité est évidente : structure en arbre des informa-

tions avec quelques troncs communs et un nombre variable d'éléments dans

chacune des ramifications, possibilité de dresser pour chaque unité de la

description une liste exhaustive des différents paramétres rencontrés 4 ce

niveau. Aussi, bien que nous n’en soyions restés pour 1l’instant gu'a la

description des enregistrements élémentaires, pensons-nous que la majorité

ces programmes que nous avons réalisés pourra étre appliqués facilement 4 ce

probléme.



Pour ce qui est de l'application de ce type de fichier & des

problémes purement géologiques, il est évident que quelques modifications

seraient sans doute & apporter, non pas A la conception générale mais au

mode de description que nous proposons : certains géologues pouvant le trouve

en effet un peu sommaire et exiger plus de détails. Dans ce cas, nous Pensons

qu'il est possible de trouver un mode de description global pour chacune des

unités de faciés rencontrées - voisin de celui que nous proposons - pour pou-

voir traiter les cas of un minimum de données est fourni, ainsi que pour

synthétiser l'ensemble des observations, et que, en “commentaires”, pourraier

étre ajoutés éventuellement des enregistrements particuliers traitant chacun

des groupes de données pour lesquels l'utilisateur exigerait plus de détails.
C'est du reste ce que nous avions envisagé de réaliser pour les cas of l'alté

ration ou la fissuration de nos "couches” auraient été traitées avec Plus de

détails ; nous aurions alors créé un enregistrement "altération” et un enre-

gistrement "fissuration" et indiqué, dans une zone fixe, au niveau de chaque

“couche”, la présence ou 1l'absence de ces enregistrements, comme nous 1'avons

fait pour les "sous-couches”.

Quant 4 l'incidence de la deuxiéme hypothése sur les fichiers géo-

techniques, elle est évidemment importante au niveau de la réalisation : plu-

sieurs 6chelles de valeurs que nous proposons étent & reconsidérer ainsi, peu

étre, que certains points de détail comme 1’attribution stratigraphique pour

laquelle nous avons supposé que chaque horizon avait regu une appellation

unique, ce qui n'est pas toujours le cas quand la zone étudiée est vaste. Tou

tefois, il nous semble qu'au point de vue de la conception, notre systéme se

préte bien au traitement des données géotechniques d'une maniére générale et

qu'en particulier la description de 1'étude géologique au moyen de "profils

verticaux” est parfaitement justifiée : les moyens d‘'investigation les plus

couramment utilisés (sondages, forages,...) répondant parfaitement A cette

définition et la majorité des calculs réalisés en géotechnique faisant appel

aux données réparties sur des lignes verticales.

D'une maniére générale, 11 nous semble que notre systéme peut faci-

lement étre adapté 4 un ensemble quelconque de données et se justifie pleine-

ment si ces données répondent aux trois conditions suivantes :

- avoir une structure en arbre : une racine fine, éventuelleme

quelques troncs communs et un nombre variable de ramifications,

- qu'il soit possible de dresser 4 chaque niveau de la descrip

tion une liste exhaustive des paramétres observés,
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- que les traitements ne se résument pas A des entrées-sorties

mais que la majorité d’entre eux fasse appel a un grand nombre d'informations

‘Nous espérons avoir montré qu'il était alors possible de réaliser

un systéme de stockage performant. ~
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Chapitre I ~ PRESENTATION DES CARTES

Chaque carte, correspondant & une ligne d'un bordereau de perfora-

‘tion, est divisée en deux parties

d'une part,

- la zone des données d'autre part, qui peut occuper les colonnes

|
|

: |
- la zone contréle qui occupe les colonnes numérotées de 1 8 18,

|

numérotées de 19 & 80.

I - LA_ZONE_CONTROaE

Les informations contenues dans cette zone y sont définies par leu)

position et permettent. 4 la machine, comme & l'utilisateur, de déterminer

facilement

- les informations auxquelles les données contenues dans la deuxié

partie de la carte doivent étre attribuées,

- l'objet auquel la carte se rattache et sa position dans 1'ensemb

- le traitement que la machine doit effectuer sur les données avani

de les ranger dans le fichier.

Cette zone contréle est elle-m&éme divisée en quatre parties, chacu

correspondant & l'une des t&ches particuliéres qui lui sont assignées.

1° - Identification des informations

|

|

de la description,

Ce code est constitué par un caractére numérique placé en premiére

colonne. Il peut prendre l'une des valeurs suivantes :

Dossier 4

Profil 2

Echantillon 3

~enregistrementb) Le



Il ! N

les colonnes deux et trois.

a) Dans le fichier "Dossiers”

Ce code sera systématiquement nul (00) quelles que scient les carte

considérées.

B) Oans le fichier "Profils"

Les informations sont divisées en deux proupes

- Les informations permettant d'identifier et de localiser le profi

les renseignements hydrogéologiques et les pendages apparaissent les premiers

sur des cartes ayant un code enrepgistrement nul (00).

- La description de la coupe géolorique vient ensuite et se fait

unité de faciés par unité de faciés. Parmi toutes celles-ci, certaines plus

importantes, recoivent l'appellation de “couche”.

Les couches sont numérotées de 18 N au fur et & mesure de la des-

cription de la coupe géologique qui s'effectue du haut vers le bas, et les

informations qui leur sont relatives doivent apparaitre sur des cartes ayant

un code enregistrement é6gal & leur numéro d'ordre, cadré 4 droite.

y) Dans le fichier “Echantillons”

Les informations y sont de m@éme divisées en deux groupes

- Les informations permettant d'identifier et de localiser 1'’échan-

tillon, les descriptions morphologiques et lithologiques apparaissent les

premiéres sur des cartes ayant un code enregistrement nul (00).

- Les résultats d'essais apparaissent ensuite sur des cartes portar

le code spécifique de chaque essai, 4 savoir

Essai d'identification 32

Courbe granulométrique 16

Essai de cisaillement 08

Essai de compressibilité 04

Essai Proctor 02

c) Le code commentaire

Ce code est constitué par un caractére numérique placé en colonne ¢

Le code commentaire permet de structurer l'ensemble des informatior

défini par un code enrepistrement donné et peut prendre comme valeurs
‘
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a) Dans le fichier’ "Dossiers”

- la valeur O pour les informations concernant la reconnaissance et

les travaux réalisés,

~ la valeur 93 pour les informations permettant de retrouver le rappc

.

dans les archives.

8} Dans le fichier "Profils"
e t e e s e e e

- la valeur O pour les informations concernant l'identification et

la localisation du profil ainsi que l*hydrogéologie. Il prend cette méme valet

pour les informations concernant la description géologique d’une couche ;

- la valeur 9 pour les mesures de pendage et pour les sous-couches,

unités de faciés de moindre importance que celles ayant regu le nom de couches

y) Dans le fichier "Echantilions”

- la valeur O pour les informations concernant l'identification, la

localisation et la description morphologique de 1'échantillon ainsi que pour

les principaux résultats d'essais ;

- la valeur 39 pour la description lithologique de l'échantillon, por

les résultats d'essai de cisaillement sur une éprouvette, ainsi que pour les

cherges appliquées au cours d’un essai de compressibilite ;

~ la valeur 8 ov la valeur 7 pour les mesures de l’indice des vides

au cours d'un essai de compressibilité ou de gonflement ;

~ la valeur 6 pour les mesures du coefficient de consolidation par

intervalle de charge.

De plus, ce code permet d'identifier certains renseignements, numé-

riques ou non, que l'on adjoint 4 l’ensemble de la description pour la clari-

fier ; il prend alors la valeur

1 renseignements alphanumériques,

2 renseignements numeriques.

Ces renseignements ont regu le nom de commentaires.

2° - Identification de l'objet

a) Le numéro de dossier

Ce numéro est constitué par quatre caractéres alphanumériques occupé
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les colonnes 6, 7, 8 et 9.

Il correspond au numéro d'archivage du dossier quand une étude

géotechnique est 4 l'origine des données, sinon 4 1'indicatif de la commune

sur laquelle des fouilles, ou autres travaux, ont été observés, ou encore,

a l*indicatif d'un auteur dans le cas de références bibliographiques.

b) Le numéro de profil

Ce numéro est constitué par quatre caractéres alphanumériques

occupant les colonnes 10, 17, 12 et 13.

Il correspond au numéro de sondage, de la tranchée, de l'affleu-

rement, ... dans le “dossier” dont on a donné précédemment le numéro.

c) Le numéro d'échantillon

Ce numéro est constitué par deux caractéres alphanumériques occu-

pant les colonnes 14 et 15.

Il correspond au numéro de prélévement dans le "profil" dont on a

donné précédemment le numéro.

Ces trois numéros qui permettent de peérer l'ensemble des cartes

et, dans une certaine mesure, l'ensemble du fichier, sont trés importants

et il importe donc de les écrire en respectant les quelques régles suivantes

a) Les lettres sont cadrées 4 pauche, et s'il y a moins de carac-

teres que de colonnes prévues, les colonnes restantes demeurent inoccupées.

b) Les chiffres sont cadrés 4 droite et s'il y a lieu, les colonne

restantes sont remplies par des zéros.

c) Dans le cas de numéros compcsés de lettres et de chiffres, les

lettres sont cadrées a gauche, les chiffres 4 droite et s'il y a lieu, les

colonnes restantes sont remplies par des zéros.

Par exemple, TU? doit 6tre écrit /TUQ7/

TU /TUSB/

7 /0007/

d) Les mémes numéros, écrits de la méme maniére, dans les mémes

colonnes, doivent figurer sur toutes les cartes de la description de l’objet

e) L'objet doit @tre numéroté dans le fichier ot on veut le stocke

f)} Seuls les numéros utilisés dans le fichier of l'objet doit @tre

stocké peuvent étre utilisés
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- le numéro de dossier dans le fichier "Dossiers”,

~ le numéro de dossier et de profil dans le fichier "Profils"”,

- les trois numéros dans le fichier “Echantillons”.

3° - Le numéro d'ordre de la carte

Ce numéro est constitué par deux caractéres numériques, cadrés 4

droite, placés dans les colonnes 16 et 17.

Les cartes sont numérotées de 1 4 N dans l'ordre lopique de la

description, et ransées obligatoirement dans cet ordre.

4° -~ Le code traitement

Ce code est constitué par un caractére numérique placé en colonne 1

Il indique & la machine le mode de remplissage des bordereaux et

par voie de conséquence le traitement qu'elle doit faire subir aux données

avant de les stocker.

I] peut prendre l'une des quatre valeurs suivantes

a) La valeur 0

si la carte est codée numériquement sur le mod@éle des bordereaux

fournis en annexe II.

Le traitement est alors uniquement fonction des codes enregistremen

et commentaire.

b) La valeur 1

si le contenu de la carte est entiérement alphanumérique (commentai

alphanumérique exclusivement) et ne nécessite aucun traitement particulier.

c) La valeur 2

si le contenu de la carte est entiérement numérique et ne nécessite

aucun traitement particulier.

d) La valeur 3

si le contenu de la carte est constitué d'une suite de données codé

alphanumériquement, la machine devant alors effectuer elle-méme le codage

numérique.

II - LA_ZONE_DES DONNEES

Cette zone comprend les colonnes numérotées de 19 & 80 et son rem-

Plissage peut s’effectue: des différentes mani@res suivantes
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41° - Cas des commentaires

Dans ce cas, les colonnes 19, 20, 21 et 22 sont destinées & recevo

un identificateur, c'est-a-dire une variable composée de trois caractéres

alphanumériques suivis d'un astérisque (e.g. EXE), permettant de reconnaitri

l'information 4 laquelle ce commentaire est destiné.

Ce type de commentaire ne peut apparaitre que sur des cartes ayant

- un code commentaire égal 41,

- un code traitement égal & O ou 4 1.

Ces commentaires sont lus par la machine par mots de quatre carac-

téres et leur longueur totale est fonction du fichier dans lequel ils doivent

entrer :

- dans le fichier "Dossiers” :

: la longueur maximale est de 13 mots écrits dans les colonnes

numérotées de 23 & 74 ;

- dans le fichier "Profils” :

cette longueur est de 9 mots &crits dans les colonnes numéro-

tées de 23 8 58 ;

- dans le fichier "Echantillons” :

cette longueur est de 8 mots écrits dans les colonnes numéro-

tées de 23 4 54.

Ce type de commentaire ne peut apparaitre que sur des cartes ayant

- un code commentaire é¢al 4 2,
~ un code traitement nul.

Ces commentaires sont lus par la machine par nombres de six chiffre

et comme pour les commentaires alphanumériques, leur longueur totale est fonc

tion du fichier dans lequel ils doivent entrer

- dans le fichier "Dossiers" et le fichier "Profils”

la longueur maximale est de 9 nombres 6écrits dans les colonnes

numérotées de 23 & 76 ;

- dans le fichier "Echantillons”

cette longueur est de 8 nombres écrits dans les colonnes numé-

rotées de 23 & 70.
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2° - Cas des cartes codées numériquement

Ces cartes doivent avoir un code traitement nul, ou @éventuellement

s

si leur contenu est entigrement numérique, ésal 4 2.

s

Elles sont rédigées 4 l"aide des modéles de bordereaux fournis en

annexe B.

Le plus grand soin doit @tre accordé & leur rédaction car il

n'existe pratiquement aucun moyen de vérification de leur contenu, et les

risques d’erreurs sont importants. Outre les erreurs de codage proprement

dites, il est 4 noter que le mauvais cadrage d'une donnée en est une autre

tout aussi lourde de conséquence ; en effet, sur ce type de cartes, seuls le

numéros des colonnes dans lesquelles la donnée est écrite permettent de déte

miner l'information & laquelle elle se rapporte.

Quand sur un bordereau beaucoup:de colonnes restent inoccupées en

raison du peu d'informations disponibles, i1 est recommandé de mettre des

zéros de place en place afin d'@viter que le méme type d'erreur ne se repro-

duise au moment de la perforation.

3° - Cas des cartes codées alphanumériquement

Ces cartes doivent avoir obligatoirement un code traitement égal a

3. Sur ce type de cartes, les données sont rangées de facon séquentielle et

précédées d’un identificateur permettant de reconnaitre l'information a

laquelle elles doivent &étre attribuées.

Le codage numérique définitif étant effectué par la machine elle-

meme, la zone des données est soumise 4 une série de contréles et les regles

suivantes doivent étre respectées

a) Le remplissage de la zone des données commence en colonne

et les colonnes 19, 20, 21 et 22 doivent obligatoirement contenir un identif

cateur.

b) Tous les identificateurs sont formés de la m@éme maniére a

l'aide de quatre caractéres :

- trois caractéres alphanumériques déterminant l'informati

qu’'ils représentent,

- un astérisque (*) placé en derniére position permettant

les distinguer d'une donnée ordinaire.

Le
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c) Le méme identificateur, sauf celui désignant les différents

essais de laboratoire qui ont été effectués, ne peut apparaitre plus d'une fo

sur une méme carte ou sur sa suite.

d) L'ordre des informations sur une carte n'a pas d'importance

mais seules doivent apparaitre celles auxquelles ‘on peut assigner une valeur.

Toutefois, deux informations doivent obligatoirement figurer

~ le nombre de couches dans le fichier "Profils”,

- les différents types d’essais effectués dans le fichier

"Echantillons”.

e) Toute donnée doit é6tre précédée d'un identificateur.

f) Le nombre de colonnes dans lesquelles une donnée peut &tre

écrite est fixé pour un identificateur donné de méme que la position virtuell

de la virgule pour les données numériques.

g) La zone réservée pour @écrire la donnée commence immédiateme

apres l‘astérisque de l‘identificateur auquel elle se rapporte et elle est

séparée de la premiére lettre de l'identificateur suivant par un slash (/}

marque de fin de donnée.

_ h) Le type dans lequel la donnée peut étre écrite est fixé pou

un identificateur donné et peut étre soit numérique, soit alphanumérique, a

l’exclusion l'un de 1]’autre.

i) Les données numériques entiéres sont codées A droite, les

données numériques réelles ont leur virgule alignée sur le point décimal

virtuel. Dans les deux cas, il est recommesdé d'occuper toutes les colonnes

réservées en complétant au besoin par des zéros.

j) Dans le cas des données codées, la liste des valeurs pouvan

apparaitre 4 la suite de l'identificateur correspondant est fixée. Ces valeur

sont fournies dans des tables aux chapitres suivants.

k) Toute carte de ce type se termine par i’identificateur de f

de carte

»/ B&

(virgule, slash, blanc, astérisque)

placé immédiatement aprés la derniére marque de fin de donnée.
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1} Si une seule carte ne suffit pas pour contenir toutes les

données disponibles, d'autres cartes sans limitation de nombre peuvent lut

@étre ajoutées & trois conditions

- que ces nouvelles cartes suivent immédiatement dans le

Paquet celle 4 laquelle elles font suite,
s

- que leur zone contréle soit absolument identique & celle

de cette derniére 4 1l’exception du numéro d’ordre qui est incrémenté de 1,

- qu’elles commencent par l'identificateur de suite

> + Bx /

(virgule, plus, blanc, astérisque suivi d'un slash)

placé dans les colonnes 19 4 23, le premier identificateur d'information

commengant directement en colonne 24.

m) Des cartes de ce type peuvent venir &éventuellement faire

suite 4 d'autres cartes ayant un code traitement égal 4 O ou 4 2 @ condition

que la derniére régle énoncée soit vérifiée. Cependant, la réciproque ne peut

avoir lieu.

III - ORDRE DES CARTES

s

L'ordre des cartes 4 l'’intérieur de la description a égaiement une

grande importance et les régles suivantes doivent 6tre observées

1° - La premi@ére carte d'une description

Cette carte contient un certain nombre d'informations utilisées

ultérieurement par le programme de mise 4 jour 4 ces fins de vérification.

Elle se distingue des autres cartes par son numéro d'ordre épal 4 1

et ses codes enregistrement et commentaire nuis. C’est elle qui doit contenir

en particulier le nombre de couches décrites dans un profil ou les différents

essais de laboratoire réalisés sur un &chantillon.

2° - Les autres cartes

Ces cartes sont rangées par blocs correspondant aux différentes

unités décrites. Toutes les cartes d’un bloc portent le méme code enregistre-

ment et se distinguent les unes des autres par leur code commentaire.

a) La premiére carte d'un bloc

Cette carte se distingue des autres par son code commentaire nul.
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b) A l'intérieu? d’un bloc

Les cartes sont rangées si possible par ordre des codes commentain

décroissants. Cependant, la carte titre d'un dossier, la carte pendage dans

les profils et la carte lithologie, d'un échantillon doivent obligatoirement

figurer aprés les informations portées par la prémiére carte de la descriptii

qui est aussi celle du bloc auquel ces derni@éres se rattachent.

c) Ordre des blocs

Quel que soit le fichier considéré, le premier bloc est toujours

celui cont le code enregistrement est nul.

Dans le fichier "Profils",

les blocs correspondant 4 la description des différentes

couches doivent @tre rangés dans l'ordre de numérotation de celles-ci.

Dans le fichier “Echantillons”,

les blocs correspondant aux résultats de différents types

d’essais doivent &tre rangés par codes essais décroissants.

Nous donnons dans les chapitres suivants la liste des informations

pouvant figurer dans les trois fichiers actuellement réalisés.

Pour chacune d'elles, nous donnons

- l'identificateur correspondant, suivi de la longueur de la

zone réservée 4 la donnée qui lui est associée, ainsi que le type de cette

donnée

alphanumérique

numérique

code alphanumérique

NC code numérique

Pour les données numériques, nous indiquons d'autre part la positio

de la virgule virtuelle.

Ainsi XLA*# /6- (3-3) /N signifie que la donnée associée
s

a l'identificateur X L A *-est numérique et qu'elle est constituée de six

chiffres : trois figurant avant la virgule, trois aprés ;
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- les colonnes tans lesquelles doit figurer la donnée si l’on

utilise le codage numérique, ainsi que la position de la virgule.

s

-Ainsi associé 4 X L A * nous trouvons

Col 24-26, 27-29 /,N indiquant que la donnée est numérique,

les trois chiffres figurant avant la virgule doivent @tre écrits dans les

colonnes 24-25 et 26, les trois décimales dans les colonnes 27-28 et 29.
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Chapitre II - LE FICHIER "DOSSIERS”

Ce fichier permet de collecter, parmi toutes les données relatives

a un stade de reconnaissance, une étude, ou toute autre source d'information,

celles concernant

- la nature, le lieu et la date de la reconnaissance,

- les différents travaux qui ont été réalisés,

- l’archivage du rapport correspondant.

A ~ LES DIFFERENTS TYPES DE CARTES

Outre les cartes commentaires déja définies, deux types de cartes

sont admis dans ce fichier.

a) La premiére carte

Caractérisée par son code commentaire et son code enregistrement nu

porte les informations concernant la reconnaissance et les travaux gui ont ét

réalisés.

Caractérisée par son code enregistrement nul et son code commentair

6égal & 9, porte les informations permettant de retrouver le rapport dans les

archives.

Quand elle existe, cette carte doit figurer immédiatement aprés les

informations précédemment citées.

B - LA ZONE CONTROLE

Les différents types de cartes doivent obligatoirement avoir

~ en colonne 1

un numéro de fichier égal a 1,

- en colonnes 2 et 3

un code enregistrement nul (00),

- en colonnes 6, 7, 8 et 9

quatre caractéres alphanumériques non tous blancs représentant

le numéro du dossier dans les archives,

- en colonnes 10 4 15

six caractéres blancs.
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C - CONTENU DE LA ZONE DES DONINEES

I - CONTENU_DE_LA_PREMIERE_CARTE

GTC# /4/AC

‘Col 19-20 /NC

Pénétrometre statique PSTA 1

Pénétrométre dynamique PDYN 2

Pressiométre PRES 3

Plaque PLAQ 4

Plusieurs types* PTYP 5

{*) Quand plusieurs types d'essais ont été réalisés, les détaill

4 l'aide d’une carte commentaire portant l'identificateur GTC.

GPH* /4/AC

Col 21-22 / NC

Sondage électrique SELE 4

Trainé TRAI 2

Sismique SISM 3

Gravimétrie GRAV 4

Plusieurs types* PTYP 5

(%) Méme remarque que pour les essais de péotechnique, 1’iden-~

tificateur étant cette fois GPH «x.

c) Essai d'eau

EEA* /4/ACT

Col 23-24 / NC

Lugeon LUGE 4

Lefranc . LEFR 2

Autre* . AUTR 3



d} Nombre de piézométres posés

NPI*#/2/N

Col 25-26 / N

e) Nombre de profils décrits dans le fichier "Profils”

NPR& S2/7N

Col 27-28 / N

II-15

f) Nombre d'échantillons décrits dans le fichier "Echantillons”

NEC# /2/N

Col 29-30 / N

2° - La reconnaissance

a) But de la reconnaissance

BRE®#/4/AC

Col 32-33 / NC

Batiment industriel

Ouvrage industriel spécial

Batiment scolaire

Habitation

Travaux de navigation oOo 22 a ft OwPose de canalisations

Autres travaux de voirie Vv aon ODM SP WwW NY ooOuvrage d'art

Route

Autoroute

11

12

Ouvrage géologique HO CC RP OU 8B > > PY eY rR a mH CP H 2Betigan 2 eH © 8A DAP HHH DD TO< S&S > |’ 8Visite de chantier

b) Stade de la reconnaissance

SRE#/4/AC

Col 34 / NC
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Préliminaire PREL 1

(avant-projet sommaire)

Semi-détaillée (avant-projet) SDET 2

Détaillée DETA 3

En cours de travaux ~ TRAV 4

Aprés achévement des travaux AP RE 5

c) Maitre de 1’oeuvre

MBE# / 12/78

Col 36-47 / A

On pourra donner davantage de renseignements sur le maitre de

l’oeuvre en utilisant une carte commentaire portant l’identificateur MBE x.

d) Date du rapport

DAT# /4/NC

Col 99-52 / NC

La date est composée du numéro du mois, formant les deux premiers

chiffres, les deux derniers étant constitués par ceux de l'année en cours.

Exemple : Juin 1967 se traduit par DAT*# OB6B67/.,

Elle peut aussi @tre décrite @ l'aide des deux identificateurs

suivants .

- Mois

MAI« /4/AC

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai*

Juin

Juillet

Aodt on mom Mm F&F WD NY =
©Septembre

‘Octobre 10

|

12

Novembre oO 2zEeNn ,PuUu ZFYPRTMY meomreccrx»<«x»rm sas Ocoee DOH HH DDE BS mmMeaoaAoaAm ez eee steDécembre

(x) Le mot mai n’'ayant que trois caractéres, la donnée correspondante devra

obligatoirement étre complétée 4 droite par un caractere blanc.
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11-417

- Année

ANNs /2/N

Constituée par les deux derniers chiffres de

l'année en cours. ,

N.B. : Ces deux modes de description s’excluent mutuellement.

COMs/4/AC

Col 54-57 / AC

Pour permettre la compatibilité avec un systeme déj& en cours au

laboratoire, on utilisera le code alphanumérique ci-dessous constitué de deux

lettres cadrées & gauche, les deux autres caractéres étant blancs.

Art-sur-Meurthe . AMB SY

Champigneulles CHB

Dommartemont DM BS

Essey~Lés-Nancy ES bs

Heillecourt HE go B

Jarville JABEB

Laxou LX BS

Laneuveville LV BB

Malzéville MZBB

Maxéville MX BB

Nancy NY Bo

Pulnoy PU BS

Saint-Max : SMB #

Saulxures SX BSB

Seichamps SERB

Tomblaine TBBEB

Vandoeuvre VA BB

Villers-Lés-Nancy VIBSB

II ~- CONTENU_DE_LA_CARTE "RAPPORT"

TIT#/28/A

Col 19-46 / A
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Indiquer dans la mesure du possible le titre exact figurant sur le

rapport. Si celui-ci est trop long, 6liminer les articles, puis, si nécessai

les lettres les moins significatives.

| 2° - Auteur du rapport

AUT# /16/A

Col 48-63 / A

On pourra donner davantage de renseignements sur le ou les auteurs

en utilisant une carte commentaire portant l'identificateur A UT.

3° - Lieu dtarchivase du rapport

ARC#® /%72/A

Col 65-76 / A

On pourrse donner les adresses complétes des laboratoires ou

personnes détenant un exemplaire du rapport en utilisant une carte commen-

taire portant l'identificateur ARC #.
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Chapitre III ~- L€ FICHIER "PROFILS"

Ce fichier permet de collecter toutes Jes informations géolopiques

disponibles sur le District Urbain de Nancy, quel que soit l'objet ayant

permis de faire la description : sondage, affleurement, fouille, etc...

A - LES DIFFERENTS TYPES ‘DE CARTES

Outre les cartes commentaires déj& définies, quatre types de carte

sont admis dans ce fichier.

Caractérisée par son code enregistrement et son code commentaire

nuls, porte les informations concernant l’identification et la localisation

de l'objet décrit,ainsi cue certains renseignements hydrogéolopiques.

Caractérisée par son code enregistrement nul et son code commentai

égal 4 9, porte les mesures de pendare relatives 4 une ou plusieurs couches.

Quand elle existe, cette carte doit obligatoirement figurer immédi

tement aprés les informations précédemment citées.

c) La carte couche

Caractérisée par son code enrepistrement non nul - é6égal au numéro

de la couche décrite - et son code commentaire nul, porte les informations

relatives A la description d'une unité de faciés bien individualisée.

Caractérisée par son code enregistrement é6égal A celui de la couche

€ laquelle elle se rattache et son code commentaire égal a 9, contient les

informations relatives 4 la distribution et 4 la description lithologique

d'unités de faciés d’importance moindre, incluses dans une couche.

B - LA ZONE CONTROLE

Les différents types de cartes doivent obligatoirement avoir

- en colonne 14

un numéro de fichier égal 4 2,
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- en colonnes 10, 11, 12 et 13 :

quatre caractéres alphanumériques non tous blancs représentan

le numéro du profil,

- en colonnes 14 et 15:

deux caractéres blancs. .

C ~- DESCRIPTION SUR UNE SURFACE OU DANS UN VOLUME

L'unité de description de toute étude géologique est le profil

vertical, entendons par 18 une coupe géologique observée sur une- ligne

verticale, tel un sondage caratté par exemple. Les objets non linéaires,

tels les affleurements ou les fouilles, seront décrits & l'aide d’un ou

de plusieurs profils de-ce type.

Trois cas peuvent se présenter :

a) Aucune variation lithologique n'est observée sur les diffé

rentes verticales et tous les pendages sont horizontaux.

L'objet sera alors décrit a l'aide d’un seul profil. Le fait de ne

pas adjoindre de pendage & cet objet non linéaire laissera sous-entendre que

tous sont horizontaux.

b) Aucune variation lithologique n’est observée sur les diffé

rentes verticales, mais tous les pendages ne sont pes horizontaux.

Dans ce cas encore, l'objet ne sera décrit qu’a l'aide d'un seul

profil, placé 4 une extrémité de l'objet, mais on lui associera autant de

pendages qu'il y en a de différents, observés dans une ou plusieurs direc-

tions.



c) Une ou plusieurs variations lithologiques ont été observée

sur les différentes verticales.
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Les couches sont

Paralléles : un seul

pendage décrit.

Les couches ne sont

Pas paralléles : deux

pendages décrits.

On décrira alors l'objet & l'aide d’autant de profils qu'il y a

de coupes verticales différentes, ces différents profils étant reliés entre

eux, s'il y a lieu par des cartes pendages.
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Dans cet exemple, on-décrirait deux profils

- le premier en A

contenant les couches 1, 2 et 3 et deux pendages, l'un au

niveau du mur de la couche n° 1, l'autre au niveau de celui de la couche n° 2

~ le deuxiéme en B ,

contenant seulement les couches 2 et 3 et le pendage du mur

de la couche n® 2.

D - DESCRIPTION DE LA COUPE GEDLOGIQUE

L'unité de description de la coupe géologique est la couche, & savo

toute unité de faciés répondant 4 l'un des critéres suivants

- unité de faciés de taille et d’'épaisseur quelconques, individua-

lisée par une coupure stratipraphique, ;

- unité de faciés individualisée, de lithologie quelconque, mais

de taille supérieure 4 un métre,

~ - unité de facies individualisée, de taille quelconque, méme trés

réduite, mais de lithologie "tranchant nettement” sur celle des couches

voisines.

Par "tranchant nettement”, il faut entendre que les constituants

pétrographiques qui la constituent, ou la texture, ou la structure, ou l'alté

ration, ou la fissuration sont suffisamment différentes de celles des couches

voisines pour lui conférer des propriétés particuliéres. Ces termes seront

précisés au niveau de chacune des catégories d'informations mentionnées

ci-dessous.

>

Toutes les unités de faciés ne répondant pas A l'un des trois cri-

téres 6énoncés seront décrites & l'aide des cartes sous-couches.

De meme, les fi tonnets monominéraux, généralement discordants sur 1
stratification et qui a priori ne peuvent é6tre rattachés 4 la fissuration -

auquel cas, ils seraient décrits comme tels - seront décrits A l'aide de

cartes sous-couches, ainsi que les joints de faible importance.

Enfin, les formations constituées d'une alternance de bancs de natu

pétropraphique différente - telles les formations sinémuriennes constituées

d'une alternance de bancs de calcaire marneux et de marnes - seront décrites

- @ l'aide d’une carte couche

ou sera décrit 1'élément dominant ~- calcaire ou marne - en
l’occurrence,
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6

- et d'une carte sous-couche

ot le terme "alternance” sera clairement explicité et ou sera

décrit le deuxi@me élément - marne ou calcaire - en 1’occurrence.

Exemple *

i oO H1, 14

JO 4 "O° “9,

SES a = H2 , L2
Ley USO A ol te

oO ot oO) 8 Oey Be i
oe e Fe Ore en:

Dans cet exemple, les couches 1 et 3 ont la méme lithologie.

1 - L2 est peu différente de L1

a) H2 < im.

On décrira une seule couche d’épaisseur H H1 + H2 + H3 et

de lithologie L1 et une sous-couche d'épaisseur H2 et de lithologie L2.

b) H2 > 1m.

On décrira 3 couches (H1 , L1), (H2 , L2) et (H3 , L1).

2 - L2 est trés différente de L1

On décrira la formation de ls méme maniére que dans le cas 1b.

E - CoMIBNS DE LA ZONE DES DONNEES

4° - Nombre de couches

NnCB*/2/N

Col 19-20 / N

Nombre de couches effectivement décrites dans la coupe géologique.

Rappelons que cette information doit figurer obligatoirement car

elle est utilisée & des fins de vérification par le programme de Mise 4 Jour.
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2°- Nombre de profils utilisés

NPR&«/1/N

Col 22 / N

Dans le cas d’objets non linéaires dont la description nécessite

celle de plusieurs profils (cf. €.c), il faut obligatoirement indiquer ici

le nombre total de profils utilisés, sinon, tous les profils ayant les mémes

numéros de dossier et de profil, la machine détecterait une erreur quand ell

:

passerait de l’un @ l'autre et seul le premier serait stocké.

3°- Type d'objet décrit

NTB#xe/4/AC

Col 21 /NC

Sondage SBND 1

Fouille FAUT 2

Tranchée TRAN 3

Puits PUTT 4

Référence bibliographique REF B 5

Affleurement AFFL 6

Sabliére SABL 7

Carriere CARR 8

Autre® AUTR 9

(*) Dans ce cas, préciser sur une carte commentaire, portant l'identificateu

NT@ «#« , le type d'objet décrit.

4° - Localisation du profil

a) Coordonnées Lambert

x

Ces coordonnées s'expriment en kilométres & l'aide des deux

coordonnées x et y respectivement représentées par :

XLA*# / 6 - (3,3) / N

Col 24-26,27-29 / N

YLA«x /6- (3,3) /N

Col 31-33,34-36 / N



b) Erreur_sur ¥

OxtL#/3- (0,3)

Col » 44-46

erreur absolue (en kilométres également) commise sur la mesure de x et de y

ZNG#/5 - (3,2)

Col 38-40, 41-42

Cette cote s'exprime en métres.

d) Erreur_sur_Z

DZN#/3- (1,2) 7 N

Col 47,48-49 / N

erreur absolue commise sur la détermination de

e) Profondeur_maximale atteinte

PMAx / 4 - (3,1)

Col 51-53,54

profondeur de la base du profil mesurée 4 partir du sol et exprimée en métri

Elle est absolument indispensable pour certains traitements.
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7 N

7N

/

7 N

2

Z exprimée en métres.

7 N

7 N
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Sommet d’une hauteur HAUT 1

Fond de vallée FVAL 2

Pied de versant PVER 3

Flanc de versant FVER 4

Sommet de versant SWER 5

Base d’une falaise rocheuse BFR @ 6

Falaise rocheuse FRAC 7

Bord d'un plateau BPLA 8

Plateau PLAT g

TALL 10 :Terrasse alluviale

5° - Hydrogéolovie

NS T#/3 - (2,1) / N

Col 57-58,59 / N

Niveau de la nappe,mesuré depuis la surface du sol et exprimé en métres.

b) Date

DATs /S4/NC

Col 60-63 / NC

Tout comme dans le fichier "Dossiers", la date peut aussi étre exprimée a

i'aide des deux identificateurs M@I*« et ANN * désignant respectivement

le mois et l'année.

c) Pertes d'eau observées

PEA# /4/AC

Col 64 /NC

Non NON B 4

Oui AUTI # 2

Ces deux mots n'’ayant que trois lettres doivent &tre complétés A droite par

un blanc.

Si la réponse esf "oui", indiquer dans une carte commentaire

portant l'identificateur P E A * la profondeur 4 laquelle cette perte a

été observée.
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d) Essai d'eau réalisé

EEA /4/AC

Col 65 / NC

de meme que pour les dossiers. *

e) Nombre de piézométres posés

NPI*#/4/N

Col 66 / N

6° - Essai de géotechnique réalisé dans le profil

EGE*/4/AC

Col 687 / NC

Comme pour les pertes d'eau, on se contentera de répondre par oul

ou par non. Dans le cas d'une réponse affirmative, on spécifiera, a l'aide

d'une carte commentaire portant l’identificateur EGE * , le type d’essai

réalisé.

7° - Exécutant

EXEx /12/A

Col 69-80 / A

Nom en clair de l’entreprise qui a réalisé le profil, ou a défaut,

nom en clair de la personne ayant décrit la coupe géologique.

Dans le cas of les deux sont connus, le dernier sera porté sur une

carte commentaire portant l’identificateur E X E x.

II - CONTENU DE LA CARTE “PENDAGE*

4° - Numéro de la couche au niveau de laquelle le pendage a été

mesuré ,

PNC# /2/N

Col 19-20 / N

Dans le cas ow toutes les couches ont le méme pendage, le numéro

porté sera é6gal a 99.
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2° - Azimut du plan de coupe

PAZ#/4- (3,1) /N

Col 21-23,24 / N

Cet angle est mesure en degrés. .

3° - Points de mesure

Ces points sont au nombre de 4. Si ce nombre est insuffisant, on

pourra recommencer une nouvelle carte portant le m&éme numéro dae-couche et 1

méme azimut, la distance du premier point au profil de référence devant alo

@tre obtenue par cumul des différentes distances intermédiaires.

Pour chaque point, on indiquera la valeur des trois paramétres

suivants

a) Cote NGF du sol

PSi#,PS2%,PS3%,PS42/5 - (3,2) 7 N

Col (26-28,29-30), (38-40,41-42), (50-52,53-54),

(62-64,65-66) / N

exprimée en métres.

b) Profondeur du mur

PM1#*#,PM2%,PM3%,PM4% / 4- (3,1) / N

Col (31-33,34),(43-45,48), (55-57,58),

(67-69,70) / N

-oaxprimée en métres.

c) Distance intermédiaire

PD1e#,POD2*s, POD3%,PO04%# /2- (2,0) /N

Col (35-36,),(47-48,),(59-60,),(71-72,) / N

exprimant la distance en métres du premier point au profil de référence, pul

du deuxiéme au premier, ...
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III - CONTENU_DE_LA_CARTE “COUCHE”

1° - Attribution stratizraphique

a) Etage

SET# /4/ACT .,

Col 20-21 / NC

Formations superficielles (s.l.) FSUP 4

Remblais REMB 2

Alluvions ALLU 3.

Formations de pente FPEN 4

Formations de plateau FPLA 5

Bajocien BAJ@ 10

Bajocien supérieur BSUP 11

Bajocien inférieur - Sommet BIS @ 12

Bajocien inférieur - Base BIBA 13

Aalénien AALE 20

Toarcien TBAR 30

Toarcien supérieur TSuUP 31
Toarcien moyen IMaAY 32

Toarcien inférieur TINE 33

Charmouthien CHAR 40

Domérien supérieur DS UP 41

Domérien inférieur . DINF 42

Carixien CART 43

Lotharingien LBTH 50

. Sinémurien - Hettangien SINE 60

Rhétien RHE T 70

Keuper KE UP 80

b) Couche

SC@B@s#/4/AC

Col 22 / NC

Trou dans la coupe réologique TRAY 1



Formatioris superficielles

Remblais

- Remblais proprement dits

- Terre végétale

Alluvions

- Modernes

~ Ancienned

Formations de pente

- Colluvions (s.s.)

- Coulées de solifluxion

- Glissements

~ Eboulis

Formations de plateau

- Eluvions (s.s.)

- Terra fu.ca

- Limons de plateau

Formations anciennes

Bajocien supérieur

- Oolite difforme 4 Clypeus Ploti

- Balin

Bajocien inférieur - Sommet

- Marnes de Longwy

- Masse supérieure des polypiers

- Oolite .ccanabine

- Masse inférieure des polypiers

Bajocien inférieur - Base

~ Calcaire blanc & Clypeus Angustiporus

- Roche rouge

- Calcaire sableux de la Forét de Haye

- Marnes micacées

Toarcien supérieur

- Grés micacés supraliasiques

- Marnes micacées & nodules calcaires

- Marnes inférieures peu ou pas micacées

> > 2

mand oOorss BHaNn cunrn

ooo wD ooo a oO =

4 a
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HOYT v>ve
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Toarcien moyen

- Marnes 4 nodules & Pseudogrammoceras

~- Marnes 4 nodules & Coeloceras crassum

- Marnes 4 Coeloceras subarmatum

~ Marnes 4 Hildoceras bifrons

Toarcien inférieur

- Niveau supérieur 4 nodules phosphatés

~ Schistes carton francs

- Base argileuse

Domérien supérieur

- Marnes micacées supérieures

- Grés médioliasiques francs

Domérien inférieur

'- Marnes & Amalthées .

- Niveau & grands nodules ferrugineux

- Marnes inférieures (peu fossiliféres)

Lotharingien

~ Calcaire ocreux

- Marnes & Aegoceras

- Calcaire 4 Protheutis

Sinémurien - Hettangien

- Sinémurien

- Hettangien

Rhétien

- Marnes de Levallois

- Grés et conglomérat de base

SCR#/41/NC

4AAdH
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NPS 1

PCC 2

CSU 3

HIL 4

NOP «4

c

&

MMS 1

2

A 1

g

cB 1

2

cP 3

E

H 2

M

G 2

de_la_ couche

Col 23 /NC

oO certitude ;

1,2,3 ou 4 l‘'attribution donnée est la plus probable, mais

celle-ci pourrait &tre éventuellement le 1,2,.3

ou 4@me couche (ou étage) donnée AU-DESSUS dans

la série ;
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5,6,7 ou 8 idem pour la 1,2,3 ou 4@me couche (ou étage) donné

AU-DESSOUS dans la série ;

5 l'attribution donnée est fort douteuse.

d) Etat de la couche

*

SRE# /4/AC

Col 24 /NC

Dans le cas de formations superficielles, dont l'’origine géologique

ne fait aucun doute - faibles déplacements ou déplacements en masse - on pourré

effectuer l’attribution stratigraphique de cette couche et indiquer son état de

remaniement

En place PLAC 1

En coulée CHUL 2

En glissement GLIS 3

En éboulis EBDU 4

Remaniée (s.1.) REMA 5

2° - Profondeur du mur

a) Profondeur du mur

MUR#* /4- (3,4) JN

Col 25-27,28 / N

mesurée & partir du sol et exprimée en métres.

La base du profil ne correspondant pratiquement jamais avec le mur

de la derniére couche décrite, on indiquera au niveau de celle-ci une cote égal

€ $399, cote maximale signifiant l'indétermination, la profondeur maximale

atteinte par le profil ayant déja été rangée sur la premiére carte.

b) Erreur sur cette mesure

CMUs /2- (1,1) / N

Col ° 29,30 / N

erreur absolue commise sur la mesure de la profondeur du mur, exprimée en

metres.



II-33

3° - Description lithologique

On décrira ici la lithologie dominante de le couche @ l'aide de

trois constituants pétrographiques élémentaires rangés dans leur ordre d'impr

*

tance relative

le premier

LPC xs /4/

Col 31-32 / NC

> QO

le second

LDC# /4/7AC

Col 33-34 / NC

le troisiéme

LTCx#x /4/

Col 35-36 / NC

>

Ces constituants pétrographiques sont répartis en cing classes

permettant de définir "trancher nettement” évoqué auparavant

On dira que deux lithologies “tranchent nettement” l'une sur 1' aut

si leurs constituants pétropraphiques majeurs n'appartiennent pas & la méme

classe.

Dans le cas de formations superficielles renfermant 4 la fois des

éléments grossiers (galets, blocs,....) et des éléments fins (argile, silt,..

on ne décrira ici que la phase la plus fine, en se contentant d'indiquer la

présence d'éléments grossiers par le terme DETRITIQUES GROSSIERS, piacé avant

ou aprés la description des @léments fins selon l’importance relative des

différentes phases.

Formations monominérales ou organiques

Anhydrite

Gypse

Eléments ferrugineux

Limonite

Pyrite

Phosphate

Carbonate de calcium

Autres carbonates

Quartz

Mice 4 Feoonoon.td vreo.7T7 © YS SB HH CC PP PP TFT CH mM KX 2 Cc Oo YP DAH BdwDa Ba UT Da P Deo mM YN HP AB DWH «< —_oO 0 oN MD MH fF WN
Tourbe - a
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Détritiques fins

Détritiques fins (s.1.) DFIN 20

Vase VASE 21

Argile ARGI 22

Marne MA R N 23

Limon LIM@ 24

Silt SILT 25

Détritiques grossiers

Détritiques grossiers (s.1.) DGRG 40

Sables SABL 41

Grés siliceux GRSB 42

Grés calcaire GRCA 43

Conglomérat CBNG 44

Roches carbonatées

Roche carbonatée C 60

Calcaire A B61

Dolomie Ob 62

Roches cristallines et cristallophylliennes

Roches cristallines RCRI 70

Granite - GRAN 71

Roches cristallophylliennes RMET 72

b) Qualificatifs de la roche

Ces qualificatifs sont au nombre de deux, le premier pouvant éven-

tuellement qualifier le second.

PQUx/4/AC

Col 37-38 /NC

DQU*x /4/AC

Col 39-40 /NC

s

Ils peuvent encore servir 4 d@éfinir l'expression "trancher netteme
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On dira que deux lithologies "tranchent nettement” l'une sur 1’aut:

si les qualificatifs que l'on peut leur donner désignent des caractéres mutu:

lement opposés, ainsi

induré et non induré,

trés peu plastique et trés‘*plastique,

compact et friable, etc...

Induré INDU 4

Non induré NINO 2

Tendre TEND 3

Mou MBU # 4

Trés peu plastique TPPL 5

Peu plastique PPLA 6

Plastique PLAS 7

Trés plastique TPLA 8

Moyennement plastique MPLA 8

Compact CAMP 21

Vacuolaire VACU 22

Caverneux CAVE 23

Friable FRIA 24

Fissile FISS 25

Homogéne HOM 34

Cryptocristallin CRYP 32

Noduleux N@oOU 33

a pravelles GRAV 34

é Oolithique BBLI 35

Pisolithique PIS B68 36

Coquillier CeQU 37

& entroques ENTR 38

Spathique SPAT 39

a grain fin GFIN 40

4 grain moyen GMBY 41

4 grain grossier GGR@ 42
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Moyennement MBYE 90

Tres TRES 91

Peu PEUS 92

Assez peu APES 93

Trés peu TPES 94

Plus PLUS 95

Moins MBIN 96

Non NBN # 97

c) Structure de la couche

STRxe/4/AC

Col 41-42 / NC

de méme, "monolithique” s'opposant aux autres termes et "granulaire A cohési

s'opposant 4 "pgranulaire sans cohésion”, la structure peut permettre d'’expli

citer l'expression "trancher nettement”.

Monolithique MONG 4

Blocs 1iés BLIE 2

Blocs joints BJI&BATI 3

Granulaire & cohésion AC BH 4

Granulaire sans cohésion SC BH 5

Litté LITT 6

Feuilleté FEUTI 7

Schisteux SCHI 8

En plaquettes PLAQ 3

. a débit parallélépipédique PARA 10

& débit cubique CUBTI 11

3° - Description des inclusions et de la fraction grossiére

a) Pourcentage de matrice

POMs /2/N

Col 43-44 / N

par "matrice”, entendre fraction fine dans le cas des formations superficiel!

cu roche dans le cas des inclusions.
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b) Taille des éléments

ITAs /4/AC

Col 45-46 / NC

On adoptera l‘échelle habituellement utilisée en mécanique des so

4 savoir :

0,2 mm a 2 mm ‘Sables

2mm a 20 mm Graviers

20 mm & 20 cm Galets ou cailloux

supérieur 4 20 cm Blocs ou enrochements

Fines (< 0,2 mm) FINS 4

Sables SABL 2

Sables + graviers SGRA 3

Graviers GRAV 4

Sables + cailloux / SCAT 5

sables + graviers + cailloux SGCA 6

Graviers + cailloux GCATI 7

Cailloux CATIL 8

Sables + blocs SBLG@ 9

Sables + graviers + blocs SGBL 10

Graviers + blocs GBLB 11

Sables + cailloux + blocs SCBL 12

Sables + graviers + cailloux + blocs SGCB 13

Graviers + cailloux + blocs GCBL 14

Cailloux + blocs CBLG 15

Blocs BL&C 16

Cette échelle suppose que tous les éléments cités soient en propo:

tions voisines; si ce n’était pas le cas,on séparerait le terme dominant de

la fagon suivante

- codes numériques

en ajoutant le nombre correspondant ci-dessous désigné,

- codes alphanumériques

en ajoutant l’identificateur

ITD*# /4/AC
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Sables SABL 20 ~

Graviers GRAV 40

Cailloux CATIL 60

Blocs BLBC 80

Exempile

sables + graviers + blocs, les sables étant trés nettement dominant:

se traduit par

ITAsGBLB/ITO# SABLS/

ou par le code numérique

11 + 20 = 31

c) Forme des éléments

IF@sx/4/AT

Col 47 / NC

Nodule N@oOovU 4

Quelconque QUEL 2

Trés anguleux TANG 3

Anguleux ANGU 4

Légérement arrondi L ARR 5

Arrondi ARR® 6

Aplati APLA 7

Plaquettes PLAQ 8

d) Fréquence

IFR#e S/4/ACTC

Col 48 / NC

quand on ne peut préciser le pourcentage :

Rares RARE 1

Quelques QUEL 2

Assez nombreux ANBM 3

Nombreux N@MB 4

Trés nombreux TNOM 5
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e) Localisation’

It Bex /4/AC

Col 49 /NC

2

Il faut entendre par 14 “surtout localisés” ; en effet, les élémen

grossiers sont supposés exister partout dans la couche, sinon ils formeraien

une unité de faciés individualisée, décrite en couche ou en sous-couche selo

son é@paisseur

Au sommet SamMM 4

1/3 supérieur TSupe 2

1/2 supérieure “MS UP 3

2/3 supérieurs DTSU 4

1/3 central TCEN 5

2/3 inférieurs DTIN 6

1/2 inférieure MIN F 7?

- 1/3 inférieur TINE 8

A la base BASE 9

Partout PART 0

f) Degré d'altération des éléments
wee oe ee ee ew ew we ee = ew ew ew eo eee

TAL#® /4/AC

* Col . SOYNC

Intacts INTA 1

Légére altération superficielle ALS U 2

Assez altérés ASAL 3

Altérés — ALTE 4

Trés altérés TRAL 5

Comme pour la lithologie principale, la lithologie des éléments

s'exprime &@ l'aide de constituants pétrographiques Slémentaires, rangés par

ordre d'importance décroissante. Ces constituants peuvent étre au nombre de :

- le premier

ILP#e/4/AC

Col 51-52 / NC
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~ le second

ILD*#/S4/AC

Col 53-54 / NC

les codes sont identiques 4 ceux utilisés pour la lithologie principale.

h) Qualificatif

TQUe#/4/AC

Col 55-568 / NC

de méme que pour la lithologie principale, on peut associer un qualificatif

& celle des éléments. Les codes en sont identiques.

4° - Altération

L'altération peut permettre elle aussi de définir l'expression

"trancher nettement". Une unité de faciés pourra &étre subdivisée en deux

couches si l’intensité de l'altération varie beaucoup entre le haut et le

bas de celle-ci. Si le pourcentage de matrice peut étre chiffré, une variati

d'au plus 20 % permettra d'établir des coupures, sinon celles-ci seront

établies si le terme désignant l'intensité de l'altération change.

a) Position dans la couche

AP@x#/4/AC

Col 57 /NC

Couche altérée dans sa masse MASS 4

Couche altérée suivant fissures, FISS 2

Position due & des phénoménes

particuliers (racines, ...]) PHPA 3

b) Localisation dans la couche

ALBxe/4/AC

Col 58 / NC

de méme que pour la localisation des inclusions et de la fraction grossiére.

c}) Intensité

L’'intensité de l'altération peut &tre exprimée de deux maniéres

différentes
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- Pourcentage de mateice dérivée

APM*# /2/N

Col 59-60 / N

l‘expression "matrice dérivée" désignant la fraction de matériau né de l’alt

ration ou auquel l'altération a conféré des propriétés particuliéres.

Chaque fois que ce pourcentage pourra étre chiffré, il faudra l’ut

liser de préférence 4 l'autre mode de description plus subjectif.

= Qualificatifs habituellement utilisés

AIN® /4/ACT

Col 66 / NC

Légére rubéfaction le long des fissures RUBE 4

Légére modification de consistance le long B
des fissures

Importante IMPD 3

” Trés importante TIMP 4

Totale TATA 5

Non précisée, mais non nulle EX IS 6

5° - Couleur

De méme que pour la lithologie, la couleur est décrite a l'aide de

trois "nuances” é6élémentaires, rangées par ordre d'importance décroissante

- la premiére

CPN /4/AC

Col 61-62 / NC

- la seconde

CONs/4/AC

Col 63-64 / NC

- la troisiéme

CTNs /4/AC

Col 65-66 / NC
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Noir NOIR 4

Blanc BLAN 2

Rouge RAUG 3

Orange BRAN 4

Jaune JAUN 5

Vert VERT 6

Bleu BLEU 7

Violet V Ig L 8

Gris GRIS 9

Marron MARR 10

Beige BETIG 11

Ocre ZGCRE 12

Rouille R®#®UTI 13

Rubéfié RUBE 14

Brun BRUWN 15

Clair CLAT 16

Foncé F2NC 47

Rose RZ@SE 18

- atre ATRE 50

Veiné VEIN 51

Marbré MARB 52

Irisé IRIS 53

Bariolé BARI 54

6° - Fissuration .

De méme que l'altération, la fissuration peut permettre de définir

l'expression "trancher nettement”. Si le R Q D peut 6tre chiffré, une varia-

tion d'au plus 10 % permettra d’établir une coupure 4 l'intérieur d’une unit:

de faciés, sinon celle-ci pourra étre établie si le terme désignant 1'impor-

tance de la fissuration change.

RQD#/2/N

Col 67-68 / N
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Le RQ D (Rock Quality Designation) exprime en pourcentage le rappor

de la somme des longueurs des trongons de carotte de taille supérieure &4 10 cn

a la longueur totale carottée mesurée par le sondeur.

b) Localisation

FL@x/4/7AC

Col 68 / NC

de m@me que pour la localisation des inclusions et celle de 1l'altération.

FIMs /4/AC

Col 70 / NC

Nulle NULL

Trés faible TFATI

ay wm =< aw- Réduite aux joints

Moyenne (découpage en blocs dont les

arétes ¥ distance entre deux

joints consécutifs) MAYE 4

Importante IMP @ 5

Trés importante TIMP 6

Totale (broyage) TBTA 7

Non précisée mais non nulle EXIS 8

FRE#/4/AC

Col 71-72 7 NC

Les termes utilisés sont identiques 4 ceux donnés pour la descriptic

pétrographique.

7° - Renseipnements annexes

a) Nombre de cartes sous-couches utilisées

NSC#/1/N

_ Col 75 / N
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TES# /4/AC

Col 76-77 / N

Identification IDEN 32

Granulométrie GRAN 16

Triaxial TRIA 8

Gedométre BEDS 4

Proctor PRBC 2

Autre AUTR 1

Quand plusieurs types d'essais ont été réalisés, on décrira l'en-

semble de cette maniére :

dants,

- codes numérigques

en faisant la somme des différents codes numériques correspon-

- codes alphanumériques

en utilisant autant de fois que nécessaire 1l'identificateur

Exemple

Si une granulométrie, un oedométre et un Proctor ont été réalisés,

on traduira l'ensemble de la maniére suivante

ou par

16 + 04 + 02 = 22

TES*GRAN/STES# B@EOB/STES#PREBC S/S

CAR® / 4/7 AC

Col 78 / NC

Non NON 41

Oui BULB 2

Si le matériau a 6té conservé, donner dans une carte commentaire

portant l'identificateur C AR * tous renseignements utiles sur le numéro

de la carotte et l'endroit de stockage.-
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IV - CONTENU_DE_LA CARTE SOUS-COUCHE

Il peut arriver que dans une méme formation, il y ait plusieurs

sous-couches de méme lithologie ; dans ce cas, on ne créera gu’une seule

carte sous-couche sur laquelle on indiquera 1'épaisseur moyenne, la cote

du mur de la derniére et le rapport moyen intervalle/épaisseur. Cependant,

les différentes @paisseurs ou les différents intervalles ne doivent pas

étre trop dissemblables entre eux, sinon, il faut créer autant de cartes

sous-couches que nécessaire.

La description lithologique, celle des inclusions, de l’altéretion

et de la fissuration sont en tous points identiques 4 celles de la couche

mémes codes, mémes identificateurs et mémes colonnes sur les bordereaux pré-

codés. Seules l'attribution stratigraphique et la profondeur du mur sont

remplacées par les informations suivantes

4° - Mode de variation

MVA#X/S4/AC

Col 19 / NC

Banc continu BANC 1

Alternance ALTE 2

Passée discontinue aplatie PDAP 3

Passée discontinue lenticulaire PDLE 4

Passée discontinue arrondie POAR 5

Passée (s.1.) PASS 6

Joint JB@IN 7

Si 1 désigne la longueur d'une passée discontinue et e son épaisseu

celle-ci sera dite

- aplatie sil > e

- lenticulaire si lV2e

- arrondie si l1%‘%e

2° - Mode de passage de la couche & la sous-couche

TVA#® /4/AC

Col 20 /NC
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Brutal en concordance BCON 1

Progressif en concordance PCAN 2

Brutal en discordance BOIS 3

Progressif en discordance . PODIS 4

x

les termes concordance et discordance devant s‘'entendre par rapport 4 la

stratification.

3° - Taille moyenne de ce type de sous-couches

TAI*® /2- (2,0) / N

Col. _ 21-22 S/N

6paisseur moyenne des différentes sous-couches de ce type exprimée en centi-

-métres. Rappelons que celle-ci ne peut excéder 99 centimétres.

4° - Nombre de sous-couches de ce type

NOM«x/2/SN

Col 23-24 / N

nombre de sous-couches que l'on a rattachées 4 ce type. Si celui-ci est granc

=

et ne peut 6tre chiffré, on le donnera égal A 99.

5° - Profondeur du mur de Ja derniére

MUR«*# /4- (3,1) / N

Col 25-27,28 / N

profondeur mesurée depuis la surface du sol et exprimée en métres.

6° - Distribution des sous-couches

DIS# /2/N

Col 29-30 / N

.

Dans le cas ot plusieurs sous-couches sont décrites 4 l'aide d'une

méme carte et dans ce cas seulement, cette information désignera le rapport

intervalle moyen entre deux sous-couches consécutives

épaisseur moyenne des différentes sous-couches

arrondi 4 l'entier le plus prés compris entre 1 et 99.
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Chapitre IV - LE FICHIER "ECHANTILLONS”

Ce fichier permet de collecter les résultats des différents essais

de laboratoire précédés d’une description compléte du matériau sur lequel ils

ont été réalisés.

A - LES OIFFERENTS TYPES DE CARTES

Outre les cartes commentaires déja définies, dix types de cartes

sont admis dans ce fichier.

a) La premiére carte

Caractérisée par son code enrepistrement et son code commentaire

nuls, porte les informations concernant l'identification, la localisation et

la description morphologique de 1'échantillon.

b) La carte "lithologie”

Caractérisée par son code enregistrement nul et son code commentair

€gal 4 9, porte, comme son nom l'indique, la description lithologique de

l'@échantillon.

c) La carte "essais d'identification”

Caractérisée par son code enregistrement égal & 32 et son code

commentaire nul, porte les résultats des principaux essais permettant d'iden-

tifier un échantillon et d'apprécier grossiérement ses propriétés mécaniques.

d) La carte "pranulométrie”

Caractérisée par son code enregistrement @égal 4 16 et son code

commentaire nul, porte la courbe granulométrique dont on a isolé les principe

passings et les principaux percentiles.

e) La carte "essais de cisaillement"”

Caractérisée par son code enrepistrement é@égal 4 8 et son code

commentaire nul, porte les principaux résultats des essais de cisaillement

et les conditions de 1l'expérience.

Caractérisée par son code enrepistrement @égal 4 8 et son code
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commentaire 6égal a 9, porte les principaux résultats concernant la saturatior

la consolidation et la rupture d’une @prouvette au cours d’un essai de cisai)

lement.

Caractérisée par son code enregistrement égal 4 4 et son code comme

taire nul, porte les principaux résultats des essais de compressibilité et le

conditions de l'expérience.

h) Le carte "charges appliquées”

Caractérisée par son code enregistrement égal & 4 et son code comme

taire égal 4 9, porte les différentes charges appliquées au cours d'un essai

de compressibilité.

i) La carte "indices des vides”

Caractérisée par son code enregistrement égal & 4 et son code comme

taire égal & 8 ou & 7, porte les différents indices des vides correspondant

aux différentes charges appliquées respectivement pendant la charge ou la

décharge.

j) La carte "coefficients de consolidation"

Caractérisée par son code enreristrement @égal & 4 et son code comme

taire égal 4 & porte les valeurs du coefficient de consolidation corresponda

& chaque intervalle de charge.

B - LA ZONE CONTROLE

Les différents types de cartes doivent obligatoirement avoir
- en colonne 1

un numéro de fichier égal a 2,

- en colonnes 14 et 15

deux caract@éres alphanumériques non tous les deux blancs repré

sentant le numéro de 1’échantillon.

C - CONTENU DE LA ZONE DES DONNEES

I - CONTENU DE_LA_ PREMIERE CARTE

1° - Types d'essais effectués _

TEE /4/AC

Col 19-20 / NC
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Tout comme au niveau d'une couche, dans le fichier "Profils”, on

indiquera tous les essais de laboratoire ayant été effectués sur cet échan-

tillon, en répétant au besoin l’identificateur T E E * ow en sommant les

codes numériques de cheque essai.

Rappelons que cette information qui est utilisée 4 des fins de

vérification par le programme de Mise @ Jour, doit fipurer obligatoirement.

2° - Localisation de 1'échantillon

PTB#/S4A/SAC

Col 21-22 / NC

identique 4 celle du profil correspondant.

PNA®# /4/AC

Col 23 /NC

Hors nappe HN AP

Zone de battement ZBAT

Sous nappe SNAP

c) Coordonnées Lambert

identiques 4 celles du profil correspondant.

XLA#®/6- (3,3)

Col 25-27,28-30 / N

TM~

YLA* /6- (3,3) JN

Col 32-34,35-37 / N

d) Crédibilité sur X et Y

identique 4 celle du profil correspondant.

DXL#*# /3 - (0,3)

Col 245-47 ~N ON Zz
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e) Cote NGF du, sol

identique & celle du profil correspondant.

ZNG#/5- (3,2) /N

Col 38-41,42-43 /N

f) Créedibilite sur_z

identique 4 celle du profil correspondant.

DZNx/3- (1,2) /N

Col 48,49-50 /N

PPR# /4- (3,1) / N

Col 52-54,55 /N

Cette profondeur est celle du milieu de la carotte, mesurée 4 partir du sol

et exprimée en métres.

h) Demi-longueur_de la carotte en décimétres

DLC«/2- (2,0) / N

Col 56-57 / N

3° ~ Description morphologique de 1'&chantillon

TECs# /4/AC

Col 53 /NC

Fragments de matériau ou cuttings FRAG 41

Blocs BL#C 2

Carotte entiére CARB 3

Trongons de carotte TRON 4

b) Modifications subies

M@DODx/4/AC

Col 60 / NC
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Composition modifiée par le prélévement : CMBOD 1

Teneur en eau modifiée par un mauvais wWwM2D 2

emballage

Composition et teneur en eau peu ou pas.

modifiées INTA 3

REM*s/2/ N

Cot 61-62 / N

Modifications de structure ou de consistance dues au préleévement. Cette

information exprime sous la forme d'un pourcentage le rapport

(RAR y 400) %
R

R &étant le rayon de la carotte,

R’ le rayon du cylindre central intact.

d} Mode de prélévement

MPR#*#/4/AC

Col 64 /NC

januel MANU 4

Carottier double Coeuy 2

Carottier triple CTRI 3

Battage BATT 4

Pression PRES 5

Curage CURA 6

Rotary ROTA 7

Tariére TARTI 8

Carottier CBR CCBR S

e} Diamétre

DIA* / 3 - (3,0) / N

Col 65-67, / N

exprimé en millimétres.
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4° - Laboratoire ayant effectué les essais

LABBsx/4/A

Col 69-72 / A

De plus amples précisions concernant le laboratoire ayant effectui

les essais peuvent é@tre fournies 4 1'’aide d'une carte commentaire portant

l’'identificateur LAB @ x.

II - CONTENU DE LA CARTE LITHOLOGIE"

Les informations retenues pour décrire la lithologie de 1'échan-

tillon s'expriment exactement de la méme facgon que celles qui leur font

pendant dans la description d'une couche dans le fichier "Profils” ; mémes

identificateurs et m@émes codes ; cependant, les colonnes of elles peuvent

figurer dans les bordereaux précodés sont différentes.

1° - Attribution stratipraphique

- Etage

SET#/4/ACT

Col 20-21 / NC

- Couche

Scox /4/ACT

Col 22 /NC

Crédibilité sur l’attribution

SCR#/1/NC

Col 23/NC

Etat de la couche

SREx/4/7ACT

Col 24 /NC

2° - Description lithologique

- Premier constituant

LPC#/4ASAC

Col 25-28 / NC
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- Deuxiéme constituant

LOC# /4/

Col 27-28 / NC

2» a

- Troisiéme constituant

LTC#/4/

Col 29-30 / Zz > q

- Qualificatif

QUA*# / 4/

Col 31-32 / = > ao a
Attention, l'identificateur QUA ne figure pas dans le fichier

"Profils” et, ici, un seul qualificatif, au lieu de deux, est retenu.

- Structure

STR®/4/ACT

Col 33-34 / NC

3° - Description des inclusions

- Pourcentage d’éléments fins

PDM*# /2/N

Col 35-35 / N

~ Taille des éléments

ITA#/4/AC

Col 37-38 “NC

De méme, si une fraction granulométrique domine nettement sur les autres, o

pourra la marquer &4 l'aide de l’identificateur

ITTDs#/4/AC

~ Forme

IFBsx/4S/7AC

Col 39 / NC

- Fréquence

IFRs /4/AC

Col 40 / NC



4° -

5° -

- Position

t
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ILBx/4/AC

Col 41 / NC

Degré d'altération

ITAL# /4/AC

Col 42 / NC

~ Jer constituant lithologique

ILP*/S4/AC .

Col 43-44/ NC

~ 2eme constituant lithologique

Couleur

Itowuw/4/a

Col 45-46 / NC

a

Qualificatif

IQUs#/4/A&AC

Col 53-54 / N 7]

- Premiére nuance

CPN#® /4/AC

Col 48-50 / NC

- Deuxiéme nuance

CDN*®/4/7AC

Col 51-52 / NC

- Troisiéme nuance

Altération

- Position

CTN# /4/ AC

Col 53-54 / NC

APB# /4/ AC

Col 55 / NC
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- Localisation’

ALB«e/4/AC

Col 56 / NC

- Intensité

exprimée 4 l'aide

+ du pourcentage de matrice dérivée

APM* /2/N

Col 57-58 / N

» G'un qualificatif

AINxw /4/AT

Col 5B /NC

6° - Fissuration

~L'6échelle d'observation étant plus petite, la description de la

fissuration sera faite d'une maniére autre que celle utilisée dans le fichie

"Profils”.

FRE*#/4/AC

Col 59-60 / NC

exprimé 4 l'aide de l'un des constituants pétrographiques dont la liste a ét

donnée dans le fichier "Profils”.

a) Pendages

FP14%,FP2*x,FP3%/2/N

Col (61-62), (63-64),(65-66) / N

pendage moyen, exprimé en degrés, des différents jeux de fissures.

8) Ecarts

FE1x2,FE2",FE3%2/2/N

Col (67-88), (69-70), (71-72) 7 N

distance moyenne, exprimée en millimétres, entre deux fissures d’un jeu donr

Ces distances sont mesurées sur la normale des plans de fissuration.
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Tht - CONTEND DE CA abTe Jeeta ue Tuer rea

1° - Poids spécifique des srains du sol (yz)

GSBx/5- 1,4) /N

Col “20,21-24 /N

exprimé en grammes par centimétres cubes avec quatre décimales.

2° - Propriétés de l'agrégat

GSE*/5 - (1,4) / N

Col 26,27-30 /N

exprimée en grammes par centimétres cubes avec quatre décimales.

b) Teneur en eau naturelle (w 4%)

WPC# /4- (3,1) / N

Col 33-35,36 /N

exprimée en % avec une décimale.

a) Limite de liquidité

LbLI#« / 4 - (3,1) / N

Col 39-41,42 /N

exprimée en % avec une décimale.

8) Indice de plasticité

IPL&/4- (3,1) / N

Col 45-47,48 / N

2g

exprimé en % avec une décimale.

3° - Paramétres dynamiques

RCP#/4- (3,1) /N

Col 50-52,53 / N

exprimée en bar avec une décimale.
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b) Sensibilité .

SEN* / 2 - (2,0) / N

Col 53-54 / N

>

exprimant le rapport, arrondi a l'entier le plus prés, de la résistance & la

compression simple avant et aprés remaniement.

c) Cohésion mesurée au cohésim®tre A croisillon ou scissométre

SC I#/3- (1,2) / N

Col 55,56-57 / N

exprimée en bar avec deux décimales.

RP®B®#/3 - (2,1) / N

Col 58-59,60 / N

exprimée en bar avec une décimale.

4° - Perméabilités

>

Les perméabilités s’'expriment en darcy &4 1'aide de trois chiffres

~ les deux premiers

représentant deux chiffres significatifs de la valeur,

~ le dernier

représentant l'exposant négatif de la puissance de 10 qui lui

est adjoint.

Exemple

kK = 1,4 x 19° darcy sera transformé en 144
-3

et 5 x 10 darcy en 053.

4

a) Perméabilité mesurée & l'oedométre

PMBx/ 3 - (2,1) / N

Col 61-62,63 / N

PMP */3- (2,1) /N

Col 64-65,66 / N
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5° - Teneur en carbonates

CAL #/3- (2,1) /N

Col 70-71,72 /N

exprimée en % avec une décimale. -

Le traitement des analyses chimiques et minéralogiques n'est pas

prévu ; cependant, dans le cas of l'on posséderait l'une de celles-ci, elle

pourra 6tre stockée sur une carte commentaire.

6° - Analyses chimiques

Les- analyses chimiques pourront 6tre stockées sur des cartes commen

taires numériques (code commentaire égal & 2 et code traitement nul) portant

l'identificateur C H I * dans les colonnes 19 4 22 et ayant un code enregis-

trement égal a 32. ,

Les pourcentages des différents oxydes seront exprimés comme sur

les cartes C.R.P.G. & l'aide de trois chiffres dont une décimale dans 1'ordre

suivant :

sio, Col 23-24,25

A1,0, Col 26-27,28

Fe,0, Col 29-30,31

Fed Col 32-33,34

MnO Col 35-36 ,37

MgO Col 38-39,40

Cao Col 41-42,43

Na 0 Col 44-45,46

K0 : Col 47-48 ,49

TiO, Col 50-51,52

P20, Col 53-54,55

co, Col 56-57,58

S total Col 59-60,61

So, Col 62-63,64

Perte au feu Col 65-66,67

7° - Analyses minéralogiques

Les analyses minéralosiques pourront étre stockées sur des cartes

commentaires alphanumériques (codes commentaire et traitement égaux a4 1)
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portant l'identificateur M IN *« dans les colonnes 19 A-22 et ayant un code

enregistrement Gégal 4 32.

Pour chaque minéral, au plus 8 par carte, on indiquera

- le nom

représenté par les quatre premiéres lettres, immédiatement a

ja suite du pourcentage du minéral précédent,

~ un blanc,

~ le pourcentage

exprimé 4 l'aide de trois chiffres dont une décimale.

Par exemple

34 % de montmorillonite et 22,5 % de vermiculite se traduirai

ceeee MONT B B40 VERMB 225 cece

IV - CONTENU DE LA CARTE _"GRANULOMETRIE”

1° - Classification USCS

Le sol peut recevoir une double appellation

- la premiére

UST#/4/7AC

Col 21-22 / NC

. 7 la deuxiéme

US2*/4/AC

Col 23-24 / NC

Grave GRAV 10

Grave bien graduée BGBE 11

Grave mal graduée BGOMB 12

Grave limoneuse BGLBEB 13

Grave argileuse BGCASB 14

Sable SABL 20

Sable bien gradué BSBSB5 21

Sable mal gradué BSMSE 22

Sable limoneux BSLB 23

Sable argileux BSA 24
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Limon LIM ds 30

Limon peu plastique BLPSB 35

Limon moyennement plastique BLM 37

Limon trés plastique BL TB 36

Limon argileux LARG 80

Limon argileux peu plastique LAP # B5

Limon argileux moyennement plastique LAME 87

Limon argileux trés plastique LAT Bb 86

Argile limoneuse ALIM 70

Argile limoneuse peu plastique ALP # 75

Argile limoneuse moyennement plastique ALM 77

Argile limoneuse tres plastique ALT # 76

Argile ARGI 40

Argile peu plastique BAP S# 45

Argile moyennemertt plastique BAM SB 47
Argile tres plastique BAT S# 46

Sol organique BRGA 50

Sol organique peu plastique BUPS 55

Sol organique moyennement plastique BEM G 57

Sol organique trés plastique BBT EB 56

Tourbe TOUR 60

Tourbe peu plastique BTPS 65

Tourbe moyennement plastique BTMéME 67

Tourbe trés plastique BTT# 66

2° - Courbe granulométrique

9,

Les deux passings retenus s'expriment en % &@ l'aide de trois

chiffres dont une décimale et sont

- le passing 4 2 microns

POQ2%# /3 - (2,1) / N

Col 25-26,27 /N
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~ le passing & 80 microns

P80 * /3 - (2,1) / N

Col 28-29,30

b) Principaux percentiles

Les principaux percentiles retenus s'’expriment en millimétres avec

trois décimales et sont

d10 Col 31-33, 34-36

d30 Col 37-39, 40-42

d40 Col 43-45, 46-48

d50 Col 49-51, 52-54

d66 Col 55-57, 58-60

d70 Coil ~ 61-63, 64-66

ds0 Col 67-69, 70-72

qui peuvent s'exprimer également a4 l'aide des identificateurs suivants

D108%,030%,040"%,D50% ,0608 ,07 0% et

DSCs /6- (3,3) / N

Si ces différents percentiles ne sont pas suffisants, on pourra en

introduire quelques autres intermédiaires & l'aide de deux cartes commentaire

l'une numérique, l'autre alphanumérique, portant chacune l’identificateur

GRA * et contenant

~ la désignation des différents percentiles - au maximum 8 pour une

carte - sur la carte commentaire alphanumérique, et disposés de la fagon

suivante ,

« uN blanc,

- un OD,

- deux chiffres indiquant le percentile ;

- la carte commentaire numérique contenant la valeur en millimétres

(avec toujours trois décimales) correspondant au percentile désigné sur la

premiére carte.

Exemple

Pour introduire les percentiles d22, d15 et d5, respectivement égau

OQ 9,4 mm, 7,2 mm et 3 mm, on remplira ainsi les deux cartes

_ GRA*#%#D226 D415 BOOS

GRAxsBBI9O400BB7200BK3000Nw
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V - CONTENU _DE_LA_CARTE_"ESSAIS DE CISAILLEMENT”

b)

c)

d)

Beene ee PO lse lee ee eee

TAP * f/f 4/AC

Col 19 /NC

Appareil triaxial TRIA 41

Boite de cisaillement

de Casagrande BBIT 2

Type_de matériau_ utilisé

TMA®#S4/AC

Col 20 /NC

Intact INTA 4

Remanié REMA 2

Compacté CBUMP 3

TES#/4/AT

Col 22 /NC

Non consolidé non drainé Cc « —

Consolidé non drainé c.U. 2

Consolidé drainé . c.od.

Conditions de drainage
wow wr ow eee wee ee eer ee ee

TCOxsx/4/AC

Col 23 /NC

En bas BAS # 4

En haut HAUT 2

En haut et en bas BAS 3

En haut, en bas et HBLA 4

latéralement

Au centre CENT 5

x
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TMUx/4/7AC

Col 24 / NC

s

Les codes sont identiques 4 ceux utilisés pour les conditions de

drainage.

f) Vitesse de déformation

TVExs/ 6- (6,0) / N

Col 61-66 /N

donnée en millimétres par minute, arrondie & l'entier le plus proche.

2° - Résultats sur les cohésions

Les cohésions sont données en bar avec six chiffres dont trois

décimales et sont

- la cohésion apparente (c)

TCB*# /6- (3,3) / N

Col 25-27,28-30 / N

- la cohésion effective (c')

TCP#/6- (3,3) / N

Col 31-33,34-36 / N

la cohésion résiduelle (cy)

TCR#/6- (3,3) JN

Col 37-39,40-42 / WN

l’'erreur commise sur le calcul des cohésions

TCCx#/6- (3,3) / N

Col 43-45,46-48 /N

3° - Résultats sur les angles de frottement interne

Les angles de frottement sont donnés en degrés avec trois chiffres

dont une décimale et sont

- l'angle de frottement apparent (9)

‘ TPH# / 3 - (2,1) / N

Col 49-50,51 /N
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- l'angle de frottement effectif (’)

TPP#/3 - (2,1) / N

Col 52-53,54 / N

- l'angle de frottement résiduel (o)

TPR&/3- (2,1) / N

Col 55-56,57 / N

- l'erreur sur le calcul des angles de frottement

TOP#/3- (2,1) / N

Col 58-59,60 / N

I - CONTENU _DE_LA_ CARTE *EPROUVETTE”

TWIs y 3 - (2,1) /
Col 19-20,21 /N

donnée en % avec une décimale.

b) Paramétre_ de consolidation (8B)

TBI#/3- (1,2) / N

Col 22,23-24 /N

paramétre donnant Weat sous 0 = 1 kg/em?.

: c) Volume initial

TVI-«x/ 6- (3,3) /

Col 25-27,28-30 / N

3
exprimé en cm avec trois décimales.

2° - Variation de volume au cours de la saturation

TOS /2- (2,0) / N

Col 31-32 /N

* : 2 3
variation de volume absolue exprimée en cm.



3° - Consolidation de 1'éprouvette

a) Durée de consclidation

TTC #/4- (3,1) 7 N

Col 33-35,36 /N

exprimée en minutes avec une décimale.

b) Variation de volume au cours de la consolidation

TOC#/2- (2,0) / N

Col 37-38 /N

variation absolue exprimée en em?,

4° - Conditions de rupture

TCI #/4- (2,2) /

Col 39-40,41-42 / N

z

exprimé en bar avec deux décimales.

b) Variation de volume au moment de la rupture

TOR«#*# /2 - (2,0) /

Col 43-44 /

variation absolue exprimée en cm’,

c) Pour_o1_/.93 maximum -

a) Oo] - G3

TO12 7/7 4- (2,2) / N

Col 45-46,47-48 / N

exprimé en bar avec deux décimales.

8) Déformation (e)

TE1s / 2 - (2,03

Col 50-54 ~ ON 22
exprimée en %.
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Y) Pression interstitielle (u)

exprimée en bar avec deux décima

d) Pour o1 - 03

exprimé en bar avec deux décimal

8) Déformation

exprimée en %.

TU1%/3- (4,2)

Col

les.

52,53-54

maximum

TO28 / 4 - (2,2)

Col

eS.

{e)

TE2

Col

55-56,57-58

«x / 2 - (2,0)

59-60

y) Pression interstitielle (u)

exprimée en bar avec deux décima

5° - Conditions finale

exprimée en % avec une décimale.

b) Densité s&che

avec quatre décimales.

Tu 2

Col

les.

Ss

T WF

Col

FGO

Col

x / 3 - (1,2)

61,62-63

x / 3 - (2,1)

64-65,66

* / 5 - (1,4)

68 ,69-72

“N

~

Ns

~ ON

~

N

N

N

II-66
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VII - CONTENU _DE_LA CARTE "ESSAI DE COMPRESSIBILITE”

BrTE#/4/AC

Col 19 / NC

Non fretté NFRE 4

Fretté FRET 2

b} Type de matériau utilisé

BMA*X S4/AC

Col 20 / NC

Les codes utilisés sont les mémes que pour l'information correspon-

dante dans l‘'essai de cisaillement.

BAPs#/4/ACT

Col 22 / NC

M. O. M.B. 4

W. F. W.F. 2

@cox/4/AC

Col 23 / NC

Les codes utilisés sont les mémes que pour l'information correspon-

dante dans l'essai de cisaillement.

e) Conditions de saturation

Z@2CSs/4//AC

Col 24 /NC

Sans saturation SSAT 4

Libre _ LIBR 2

Avec goupille GAuUP 3
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2° - Conditions initiales

BHE* /2- (2,0) / N

Col 26-27 /WN

hauteur exprimée en millimétres.

b} Teneur en eau initiale

Bwis /3 - (2,1) /N

Col 28-29,30 /N

2

exprimée en % avec une décimale.

c) Indice des vides initial

BEITx/5- (1,4) / N

Col 32,33-36 / N

exprimé avec quatre décimales.

d) Indice des vides au début de l'essai

BES#/5- (1,4) /N

Col 38,39-42 / N

indice des vides au début de la mise en charge, aprés saturation si celle-ci

a 6té effectuée, exprimé avec quatre décimales.

3° - Principaux résultats

a) Indice de compression (C_)

A2CC#/5 - (2,3) /N

Col 44-45,45-48 / N

exprimé en bar avec trois décimales.

b) Indice de gonflement (c,3

ACcG#*#/5 - (2,3) / N

Col 50-51, 52-54 / N

exprimé de méme en bar avec trois décimales.



c) Pression de préconsolidation (Pi)

A6PCx/

exprimée en bar avec trois décimales.

5s (2,3) / N

Col | 56-57,58-60 / N

VITI - CONTENU_DE LA CARTE "CHARGES APPLIQUEES”

II-69

Cette carte porte les charges successives dans l'ordre ot elles ont
=

été appliquées, correspondant 4 l'essai de compressibilité.

Chaque carte peut en porter au plus neuf. Si ce nombre est insuffi-

sant, on en créera une autre, identique, portant les charges suivantes, placé

apres les cartes contenant les indices des vides et les coefficients de conso

lidation, correspondant aux neuf premiéres charges appliquées.

Les différentes charges sont exprimées en bar 4 l'aide de cing

chiffres dont trois décimeles et sont

@P1* / Col

@P2s / Col

@P3 / Col

2P4 / Col

2P5 x / Col

BP 6 / Col

@2P7s / Col

ZP8* / Col

Z2P9* / Col

avec

20-21,22-24

26-27,28-30

32-33,34-36

38-39,40-42

44-45 ,46-48

50-51 ,52-54

56-57 ,58-60

62-63,64-66

68-69,70-72

BPi/ss- (2,3) /Nn

IX - CONTENU DE_LA CARTE “INDICES DES VIDES”

Suivant que les indices des vides correspondent 4 la courbe de

compressibilité ou & la courbe de gonfilement,

sera respectivement é@éral 4 8 ou & 7.

le code commentaire indiqué

Les indices des vides doivent étre indiqués dans le méme ordre sur

les bordereaux précodés, ou précédés d'identificateurs ayant le méme indice
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que les charges auxquelles ils correspondent. De méme que pour celles-ci, on
pourra créer autant de cartes de ce type que nécessaire.

Les différents indices des vides sont exprimés & l'aide de cing

chiffres dont quatre décimales et sont

Col 20,24-24

Col 26,27-30

Gol 32,33-36

Col 38,39-42

Col 44,45-48

Col 50,51-54

Col 56,57-60

Col 62,63-66

Col 68,69-72

fe
ce

ate
ry

Besuetbbs & Bs mim mm mm He Mm mM oon WM fF WwW DN = ~N NNN NON ON ON ON
avec

BEisS- (1,4) /N

X - CONTENU DE LA CARTE "COEFFICIENTS DE CONSOLIDATION”

Les différents coefficients de consolidation sont exprimés pour un

intervalle de charge défini et doivent donc étre rangés dans le m&éme orcre

sur les bordereaux précodés, ou précédés d’un identificateur ayant le méme

indice que celui de la charge correspondant au début de l’intervalle.

Exemple

@C i correspond 4 l'intervalle (@Pi*, AP (i + 1) *).

De méme que pour les charges et les indices des vides, on pourra

créer autant de cartes de ce type que nécessaire.

Les différents coefficients de consolidation sont exprimés en

cm?/s avec quatre décimales.

Col 26,27-30

Col 32,33-36

Col 38,39-42

Col 44,45-48

Col 50,51-54

Col 56,57-60

Col 62,63-66

Col 68,69-72aq ann es B&B 8 8 anaaoanonndoendndna na on m7 uu fF WN ~ SN ON ON ON ON ON OSo

avec

BCiss5- (1,4. /N
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e

On leur associera de plus l'erreur absolue commise sur leur

détermination

G@ocx#/5 - (1,4) / N

Col 20,21-24 /N
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INTROOUCTION

*

STRUCTURE DES ENREGISTREMENTS

Dans chaque fichier, la description d'un objet est représentée par

une suite d'enregistrements élémentaires en format fixe, de longueur cons-

tante,

Cette longueur est exprimée en mots, un mot représentant soit un

nombre entier de 1 4 & chiffres dans le systéme décimal, soit quatre carac-

teres alphanumériques.

Elle est égale & 15 dans le fichier "Dossiers", & 11 dans le

fichier "Profils" et 4 10 dans le fichier "Echantillons”.

II - CONTENU_D’UN ENREGISTREMENT ELEMENTAIRE

Chaque enregistrement est divisé en deux parties : la zone contréle

et la zone des données.

1° - La zone contréle

Permettant son identification, occupe le premier mot de chaque

enregistrement. Elle contient un nombre représenté 4 l’aide de six chiffres

dans le systéme décimal.

. Cette identification se fait de la méme mani®re que sur les cartes

@ l'aide de deux codes

a) Le code enregistrement

occupant les deux chiffres les plus & gauche, indique dans quelle

unité de la description cet enregistrement doit &tre placé.

B) Le code commentaire

Occupant le chiffre suivant, permet de structurer chaque unité de

la description.
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Le code commentaire de l'’enregistrement suivant est reporté dans

cette zone et occupe le quatriéme chiffre.

Il sert principalement 4 marquer la fin d'une unité de la descrip-

tion en prenant dslors la valeur Q.

c) Pointeur

Ce pointeur n'apparait que sur les enregistrements ayant un code

commentaire nul. I1 occupe alors les deux derniers chiffres de la zone.

Il renvoie au premier enregistrement de méme type rencontré dans

le fichier. Il est exprimé en nombre d'enregistrements.

a) Dans le fichier”Dossiers”

Seul le premier enregistrement de chaque dossier est doté d'un

pointeur renvoyant au premier enregistrement du dossier suivant.

B) Dans le fichier "Profils” et "Echantillons”

Le premier enregistrement de chaque profil et de chaque échantillor

est de méme doté d'un pointeur de ce type.

Dans ces fichiers, le deuxiéme enregistrement de chaque article

posséde également un pointeur, bien que son code commentaire ne soit pas nul,

renvoyant au début de la description de la coupe géologique ou au premier

essai stocké. Les différentes couches et les différents essais sont eux-mémes

chainés par des pointeurs de ce type.

2° - La zone des données

La zone des données est en principe identique & celle des cartes

codées numériquement possédant les mémes codes enregistrement et commentaire,

& l'exception toutefois des premiers enregistrements.

a) Dans le fichier "Dossiers"

Seul le premier enregistrement est modifié par le programme de mise

a jour qui introduit avant les codes correspondant aux travaux effectués deux

nouvelles informations :

a) Le numéro d'archivage du dossier

qui occupe le deuxiéme mot de l'enregistrement, est la reproduction

du numéro de dossier figurant dans la zane contréle des cartes.

8) Un pointeur

qui occupe le troisiéme mot de l'enrepgistrement, est destiné a
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recevoir, quand le fichier pourra étre réalisé en accés direct, 1l'adresse

dans ce fichier de la suite de ce dossier, suite correspondant, par exemple,

4a un nouveau stade de reconnaissance.

b) Dans les fichiers "Profils” et "Echantillons”

La premiére carte de chaque profil et de chaque 6chantillon donne

naissance au deuxiéme enregistrement, mais son code commentaire devient alors

6égal 4 8 et l'exécutant du profil ou des essais est reporté & la fin du

premier enregistrement qui, lui, est créé par le programme de mise 4 jour.

a) Dans le fichier "Profils”

Le premier enregistrement contient :

- les numéros de dossier et de profil qui occupent respectivement

‘le deuxiéme et le troisiéme mots ;

- trois pointeurs occupant les quatriéme, cinquiéme et sixiéme mots

et destinés 4 recevoir respectivement

. l'adresse du dossier origine dans le fichier "Dossiers” ;

- l’adresse du premier profil provenant du méme dossier ren-

contré & la suite de celui-ci dans le fichier "Profils” ;

. l'adresse du premier 6échantillon provenant de ce profil

stocké dans le fichier "Echantillons” ;

- l'exécutant du profil occupant les septiéme, huitiéme et

neuviéme mots.

8) Dans
Sec

le fichier "Echantillons”

Le premier enregistrement de chaque article contient de méme :

- les numéros de dossier, de profil et d'échantillon occupant

respectivement les deuxiéme, troisiéme et quatriéme mots }

~ quatre pointeurs occupant les quatre mots suivants et désignant

respectivement

. Il’adresse du dossier origine dans le fichier "Dossiers”

» l'adresse du profil origine dans le fichier "Profils"”

. l'adresse du premier 6chantillon provenant du m&me dossier

rencontré 4 la suite de celui-ci dans le fichier "Echantillons”,

» idem pour le profil ;

- le laboratoire ayant effectué les essais occupant le neuviéme mot

“
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Chapitre I - MISE A JQUR

Ce sous-programme permet la lecture, la vérification et le codage

numérique des cartes, les sorties pouvant.s’effectuer sur l'imprimante, sous

la forme d'un listing de vérification, ou sur les différents fichiers sous

forme binaire.

1° - Arguments

Il n’y a qu’un seul argument, MTR, fourni en entrée, indiquant le

type de sortie choisi. |

Si MTR = 1, la sortie s'effectuera sur l’imprimante. Si MTR = 2,

la sortie s'effectuera simultanément sur l'imprimante et sur les différents

fichiers ; seule cette derniére option sera retenue si MTR = 3.

2° - Zone CEMMAN

La zone CAMMAN contient cing tableaux utilisés par les programmes

d'édition

- LENR

tableau & un seul indice, dimensionné 4 15, permettant de

transmettre un enregistrement €lémentaire aux programmes d'édition ;

~ IDEC

tableau & 3 lignes et 20 colonnes contenant les opérateurs

d'extraction rangés par numéros de code croissants ;

- INDIC

tableau 4 un seul indice, dimensionné & 50, constitué par le

sous-programme STACHDE ;

. - MACBADE

tableau & un seul indice, dimensionné & 3000, contenant aprés

l'appel du sous-propramme STACBHDE la signification en clair des différents

codes numériques ;

- MAT

tableau 4 un seul indice, dimensionné & 30, utilisé comme

mémoire de travail pour les programmes d'édition.
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3° - Organisation du programme

Le programme est divisé en 7 grandes parties

Si une sortie doit avoir lieu sur 1l'’imprimante, on fait appel au

sous-programme STA@CBZDE qui, @ partir de données sur cartes, constitue les

tableaux INDIC et MACADE, utilisés par les programmes d'édition.

Enfin, dans tous les cas, on fait appel au sous-programme STIP,

pour entrer en mémoire et ordonner les données nécessaires au codage numé-

rique.

La premiere carte de chaque article permet d'initialiser les

variables utilisées pour le traitement et la vérification des autres cartes.

Elle est donc traitée séparément.

La zone contr6le de cette carte est soumise 4 plusieurs tests

permettant de vérifier

- s'il s'agit bien d’un premiere carte, augquel cas son numéro

d'ordre doit 6tre égal & 1 et ses codes enregistrement et commentaire 4 0,

- si le numéro de fichier, utilisé ensuite dans des G# TH cal-

culés, est bien compris entre 1 et 3,

- s'il n'y a pas incompatibilité entre le numéro de fichier et les

numéros de dossier, de profil et d’@échantillon, et en particulier si l'articl

est numéroté dans le fichier ot il doit 6tre stocké.

c) Traitement des autres cartes

Les autres cartes sont ensuite traitées séquentiellement jusqu'’a

la rencontre d'une du type précédent.

Sur chacune est vérifié

- la concordance de la zone contréle avec celle de la premiére

carte,

- le numéro d'ordre.

Enfin, 8 chaque carte lue est associé un enregistrement élémentaire

sauf s’il s'agit d'une carte suite.
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d) Traitement dé la zone des données

a) Cartes codées alphanumériquement

‘Dans ce cas, le sous-programme de bibliothéque DECADE permet

d’isoler les identificateurs dont fa correspondance est recherchée par

dichotomie dans la liste fournie en entrée 4 l'aide du sous-programme REDI.

Dans cette liste, 4 chaque identificateur sont associés quelques

paramétres indiquant le type de la donnée et la maniére de la traiter.

S'il s'agit d’une donnée codée, le sous-programme REDI permet

encore de rechercher la correspondance entre le code alphanumérique et le

code numérique.

B) Autres cartes

A l'aide des codes commentaire et enregistrement, la machine

identifie la carte. Le sous~propramme de biblioth@que DECMDE permet ensuite

de constituer directement un enregistrement élémentaire par conversion et

transfert.

Quand une premiére carte est rencontrée, la machine met en place

au niveau du premier enregistrement de l’article un pointeur. Puis, dans le

cas des fichiers "Profils” et "Echantillons”, constitue ce premier enregis-

trement, avant de vérifier que toutes les couches ou tous les essais ant bien

été stockés et l'ont été par numéros croissants. Ce faisant, elle met égale-

ment en place les pdnteurs figurant au début de chaque couche et de chaque

catégorie d'essai.

f) Sorties

Un par un, les enregistrements 6lémentaires sont transmis aux

programmes d'édition avant d'étre stockés de la méme mani@re dans le fichier

adéquat.

Le programme recommence ensuite 4 la vérification de la carte

ayant provoqué la rupture de séquence, sauf s'il s'agissait d'une margue

de fin de données, auquel cas le programme s'arréte.

Dés gu’une erreur est détectée, l’article en cours de traitement

est abandonné. Le programme recherche alors une premiére carte avant de

reprendre la séquence normale.
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II - LE_SQUS-PROGRAMME STIP

Ce sous-programme permet la lecture et le classement des données

utilisées pour le traitement des cartes codées alphanumériquement.

1° - Arguments

Les arguments sont dans l'ordre

~ LECT

numéro du périphérique sur lequel doit s’effectuer la lecture

des données. Cet argument est fourni en entrée.

~ IDEN

tableau & 7 lignes et N colonnes, dimensionné dans le pro-

gramme d’appel, contenant en sortie les identificateurs rangés par ordre

alphabétique croissant par le sous~programme DICHZ.

- MACH

tableau 4 2 lignes et M colonnes, dimensionné dans le pro-

gramme d'appel, contenant en sortie les différents codes alphanumériques,

rangés pour un numéro de code donné par ordre alphabétique croissant.

- INDI

tableau & un seul indice, dimensionné dans le programme

d’appel, permettant la gestion du tableau MACD.

- MPC

tableau 4 2 lignes et 3 colonnes permettant la gestion du

tableau IDEN.

2° - Zone CAMMAN

La zone CAMMBN ne contient que les deux premiers tableaux indiqués

dans MAJAC.

- LENR (15)

utilisé comme mémoire de travail.

- IDEC (3,20)

contenant en sortie les opérateurs d’extraction rangés par

numéros de code croissant.

3° - Ordre des cartes

Le sous-programme STIP lit dans l'ordre : les cartes correspondant

aux différents identificateurs, puis celles des codes alphanumériques et enfi
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les opérateurs d'extraction, ces deux derniers groupes de cartes devant étre

séparés du précédent par une carte vierge.

a) Les identificateurs

A chaque fichier correspond un groupe de cartes distinct, dont la

premiére porte

- dans les colonnes 1, 2 et 3

le nombre d‘identificateurs 4 lire, cadré & droite,

~ dans 1a colonne 6

le numéro du fichier correspondant. -

Les autres cartes peuvent porter les param@étres correspondant 4

quatre identificateurs différents, avec

- dans les colonnes 1, 2, 3 et 4

l'identificateur constitué par trois caractéres alphanumérique

suivis d’un astérisque,

- dans les colonnes 5 et 6

le format de lecture, @égal 4 0, si la donnée est alphanumériqu

au nombre de chiffres 4 lire sinon,

- dans les colonnes 7 et 8

l’indice du mot dans lequel la donnée doit étre rangée,

- dans les colonnes 9 et 10

le nombre de mots de quatre caractéres devant étre lus si

la donnée est alphanumérique,

- dans les colonnes 11 et 12

le numéro de code 4 utiliser si la donnée doit &tre codée

numériquement par la machine,

7 ~ dans les colonnes 13 et 14

un code indiquant si la machine doit vérifier que la donnée

correspondante n'a pas encore été stockée (le code est alors égal 4 1) ou

non,

- dans les colonnes 15 et 16

la valeur du code d'extraction.

Les numéros de colonnes indiqués s'’entendent modulo 20, puisque

quatre identificateurs différents peuvent figurer sur la méme carte.
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A chaque numéro de code correspond un groupe de cartes distinct,

dont la premiere porte

- en colonnes 5 et 6 7

le numéro du code,

- en colonmnes 15 et 15

le nombre c'éléments alphanumériques 4 entrer.

Les autres cartes peuvent porter 8 6léments alphanumériques distinc

avec ,

- en colonnes 1, 2, 3 et 4

la valeur codée alphanumériquement,

- en colonnes 5 et 6&

la valeur numérique correspondante.

Les num@éros des colonnes indiqués s'’entendent modulo 10, puisque

huit @léments peuvent figurer sur la méme carte.

Tous les opérateurs d’extraction doivent figurer dans le paquet,

et chaque carte doit @étre constituée de la fagan suivante

- en colonnes 1 et 2

la valeur du code,

- en colonnes 3 a 9

le premier opérateur 01,

- en colonnes 10 4 16

le deuxiéme opéraeteur Q2,

- en colonnes 17 & 23

le troisiéme opérateur Q3.

Les opérateurs €tant rangés dans un tel ordre tel que

—-T # M/Q1 - (M792) x Q3.

Toutes ces quantités doivent 6tre cadrées 4 droite.

4° - Organisation du programme

a) Entrée des identificateurs

Les identificateurs sont traités fichier par fichier et rangés

dans le tableau IDEN. ,

Quand tous les identificateurs d'un fichier sont lus, STIP fait

appel eu sous-programme DICHA pour les ranger par ordre alphabétique crois-

sant. En méme temps, i1 constitue le tableau MPC qui contient en colonne J
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les adresses du premier et du dernier identificateurs du. fichier numéro J

respectivement rangées en premiére et deuxiéme lignes.

Les codes alphanumériques sont traités par numéro de code et

rangés dans le tableau MACZ, avec en premiére ligne 1'élément alphanumérique

et en deuxiéme ligne la valeur numérique correspondante.

Quand tous les éléments d'un code sont lus, STIP fait appel au

“sous-programme DICHA pour les ranger par ordre alphabétique croissant. En

méme temps, il range devant ce code l’adresse du dernier @lément et 1'adresse

du premier élément dans le tableau INDI.

Ces opérateurs sont rangés dés la lecture par valeurs de code

croissantes dans le tableau IDEC.

III - LE_SOUS-PROGRAMME _DICHZ

Ce sous-programme permet de classer les éléments d'un tableau a

deux indices, suivant l'ordre croissant des @léments de la premiére ligne,

par la méthode d'insertion dichotomique.

Les arguments sont dans 1’ordre

~- MAT

matrice des données, dimensionnée dans le programme d'’appel,

~- NL

nombre de lignes de cette matrice,

- I1 et 12 "

indices de colonne entre lesquels se trouvent les éléments

devant-é6tre classés.

IV ~ LE_SOUS-PROGRAMME REDI

=

Ce sous-programme permet de rechercher dans un tableau a deux

indices parmi les G6léments de lapremi@ére ligne rangés par ordre croissant,

l'indice de la colonne portant une quantité donnée, par la méthode de re-

cherche dichotomique.
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Les arguments sont dans l’ordre :

- MAT

gquantité dont il faut rechercher l'adresse dans le tableau,

- MAT :

tableau des données & deux indices, dimensionné dans le

d'appel,

~ NL

nombre de lignes de ce tableau,

Ii et 12

indices de colonne entre lesquels la recherche doit s’effectue

TIRES

argument de sortie désignant le numéro de la colonne portant

la quantité fournie en entrée. Si cette quantité ne se trouve pas parmi les

€léments de la premiére ligne, IRES est alors égal a 0.
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Chapitre II - LA SELECTICN DES DONNEES

Ce sous-programme permet la lecture des paramétres identifiant

les différentes informations et des données intervenant dans les tests.

1° - Arguments

Les arguments sont dans l'ordre :

- LECT

numéro du périphérique sur lequel doit s'effectuer la lecture

des données.

- IMPR

numéro du périphérique sur lequel doit s’'effectuer la sortie

de vérification ou celle des messages d’erreur.

~ MAT

tableau de travail dimensionné dans le programme d'appel a

MAXAU x 2,

- IDEC

tableau 4 3 lignes et 20 colonnes contenant en sortie les

opérateurs d’extraction.

- INFZ

tableau 4 un seul indice dimensionné & (NENR + NTES) x 3,

contenant en sortie les différents paramétres permettant d’identifier les

informations 4 tester.

- NENR

nombre d'enregistrements sollicités par le tri.

NTES

nombre d’informations testées (Boucle ET).

IVAL

tableau & un seul indice dimensionné &

NTESxNP@BSx (2xMAX BU + 1) dans le programme d'appel, contenant

en sortie les données intervenent dans les tests.

- NP&S

nombre de critéres utilisés (Boucle WU verticale)
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- MAXAU

nombre maximum de possibilités dans un critére pour une

information donnée (Boucle BU horizontale).

- KS@L

code indiquant en sortie si aucune erreur n’a été détectée

(KS @L = 0) ou s'il manquait des cartes (K S@L = 1) ou enfin si une

erreur a été détectée {kK S @ L = 2) auquel cas un message aura été édité.

2° - Ordre des certes

Le sous-programme LECTRI lit dans 1'ordre : une premiére carte

portant les dimensions du tri, puis les opérateurs d'extraction, puis les

cartes portant les paramétres identifiant les différentes informations et

enfin celles portant les données intervenant dans les tests.

Cette carte doit porter

- en colonnes 1 et 2

le nombre d’enregistrements sollicités par les tests (NENR) :

- en colonnes 5 et 6

le nombre total d’informations testées (NTES) ;

- en colonnes 3 et 10

le nombre de critéres (NPAS) ;

- en colcnnes 13 et 14

le nombre maximum de possibilités pour une méme information

et dans un méme critére (MAX@U).

Ces opérateurs sont présentés sur des cartes identiques 4 celles

lues par le sous-programme STIP. Ces cartes doivent étre rangées par valeurs

de code croissantes.

Ces paramétres sont regroupés par enregistrements. Les cartes

correspondantes portent

- en colonnes 1 et 2

le code enregistrement de l’enregistrement €lémentaire sol-

licité. Si celui-ci est indifférent mais non nul, il sera porté Ggal 4 98
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(Ainsi dans le fichier "Profils”", un code 6gal 4 99 désigne l'ensemble de la

coupe géologique).

- en colonne &

le code commentaire de cet enregistrement ;

- en colonnes 9 et 10

le nombre d'informations testées dans l’enregistrement.

Si ce nombre est égal 4 zéro, seule la présence de ce type d’enregistrement

sera testée, permettant ainsi d'obtenir son adresse en sortie.

Si plusieurs informations figurent sur des enregistrements de méme

type, mais peuvent étre testées sur des enregistrements séparés, ces infor-

mations doivent 6tre traitées séparément en entrée.

Viennent ensuite les paramétres identifiant les informations, 4

savoir : :

- en colonnes 13 et 14

‘le numéro de l'information utilisé dans le tableau des valeurs

intervenant dans les tests ;

- en colonnes 17 et 18

l’indice du mot contenant cette information dans 1'enregis-

trement élémentaire ;

- en colonnes 21 et 22

la valeur du code d’extraction gui lui est associé.

Pour ces trois derniers paramétres, les numéros de colonnes

s'entendent modulo 10 car sept informations peuvent apparaitre sur la méme

carte. Si ce nombre était insuffisant, on utiliserait une deuxiéme carte

la suivant immédiatement et commengant directement par les paramétres rela-

tifs 4 la huitiéme information.

d) Les valeurs intervenant dans les tests

Chaque carte porte :

~ em colonnes 1 et 2

le numéro de l'information & laquelle ces valeurs se rat-

tachent 3

- en colonnes 5 et 6

le numéro du critére dans lequel prennent place ces valeurs

- en colonnes 9 et 10

le nombre de possibilités, inférieur ou @gal & MAX@U ;
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puis pour chaque possibilité

~ dans les colonnes 13 4 18

la valeur devant intervenir dans les tests ;

- en colonne 20

un code indiquant 1’ opérateur de tri 4 associer 4 cette valeur

Ce code peut prendre l'une des cing valeurs suivantes

- O ou 1, /

si la valeur désignée doit &tre strictement égale 4 la

donnée fournie par le fichier ;

» 25 -

si cette valeur doit 6tre supérieure ou @égale & la donnée ;

» 3,

si la donnée doit 6tre comprise entre cette valeur et la

valeur suivante

(N (i) < Donnée < N (i + 1) ;

. 4,

si cette valeur doit @tre inférieure ou égale A la donnée.

Pour ces deux derniers peramétres, les numéros de colonnes indiqués

s'entendent modulo 10, chaque carte pouvant contenir 7 valeurs.

»7 1,

si les bits 6gaux & 1 dans la valeur fournie en entrée doive

1l'étre également dans la donnée, quelque soit cette quantité. (Ce procédé

est utilisé pour les codes en puissance de 2).

II - LE_SQUS-PROGRAMME CBTRI

Tout comme le sous-programme LECTRI, CUTRI permet la lecture des

données intervenant dans les tests 4 ceci prés que les données sont ici

présentées sous une forme plus explicite A l'aide des identificateurs et

des codes alphanumériques. L'utilisateur doit cependant &tre conscient du

fait que ce qu'il gagne en facilité d'utilisation, i1 le perd en souplesse:

seules les informations auxquelles correspondent les identificateurs pouvant

étre introduites par ce sous-programme.

4° = Arguments-

La liste des arguments est absolument identique 4 celle apparais-

sant dans le sous-programme LECTRI &@ ceci prés qu’entre IDEC et INFA, nous
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avons introduit l’argument IFI qui désigne le numéro du fichier sollicité.

2° - Présentation des cartes

Dans une premiére étape CATRI fait appel au sous-programme STIP

pour constituer en mémoire les dictionnaires des identificateurs et de codage

numérique ainsi que la table des opérateurs d’extraction. Le lecteur trouvera

au niveau de ce sous-programme (& partir de la page III-7 ) l’ordre et

la présentation des cartes correspondantes.

Dans une deuxiéme @étape CMTRI lit les cartes portant les données

spécifiques du tri 4 savoir

Cette carte est identique &@ la premiere carte lue par le sous-

programme LECTRI. Elle doit porter

- en colonnes 1 et 2

‘le nombre d’enregistrements sollicités (NENR)

- en colonnes 5 et 6

le nombre total d'informations testées (NTES)

- en colonnes 9 et 10

le nombre de critéres (NPZS)

~ en colonnes 13 et 14

le nombre maximum de possibilités pour une méme information

(MAXHU).

a) Contenu

Les cartes portant les données doivent avoir

- en colonnes 1 et 2

le code de l'enregistrement contenant l'information 4 tester.

Ce code peut étre encore rendu égal 4 98 comme nous 1'avons expliqué page

TII-I8 §

- en colonnes 3 et 4

le code commentaire de cet enregistrement ;

-~ en colonnes 5, 6, 7 et 8

un identificateur suivi d'un slash en colonne 9Q ;

- entre les colonnes 10 et 80

une suite de symboles et de données, les symboles permettant

pour les uns d'indiquer la relation existant entre l'information et la donnée

pour les autres l'exploitation de la carte.
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8) Symboles

B.1) Symboles d’exploitation

symboles d'exploitation sont au nombre de 3 :

Ce symbole permet de séparer les données les unes des autres.

Tl est & noter que le caractére blanc ne doit pas apperaitre sur ce type de

carte.

-f

Les

immédiatement

étre précédée

donnée

-<

- >

-— #

positionnés a

- %

- +

ce symbole.

Les

Les

chacun d'’eux

Ce symbole signifie que l'on est arrivé au bout de la carte

et que la suite des données se trouve sur une nouvelle carte.

Ce symbole indique que toutes les données relatives a l'infor-

mation considérée ont été lues.

8.2) Symboles de relation

symboles de relation sont au nombre de 6. Tls doivent précéder

ta donnée 4 laquelle ils se rattachent et toute donnée doit

d'un et d'un seul symbole de ce type.

L'informetion doit avoir une valeur strictement égale 4 la

idem inférieur ou égal

idem supérieur ou égal

Liinformation doit avoir une valeur telle que tous les bits

1 dans la donnée le soient aussi dans cette valeur.

Ce symbole qui apparait entre deux données signifie que l’in-

formation doit avoir une valeur comprise entre la derniére donnée traitée

et la donnée en cours de traitement.

La donnée 4 introduire dans le programme d'interrogation doit

étre formée par la somme des différentes données reliées sur la carte par

y) Données

données figurant aprés l'identificateur doivent obéir aux

régles d'écriture (longueur et type) que nous avons indiqué page II-7

pour le remplissage des bordereaux de perforation.

6) Ordre des cartes

cartes seront rangées critére par critére et 4 1l’intérieur de

il est impératif de faire figurer toujours les mémes identifi-

cateurs rangés dans le m&me ordre.

.
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3° - Exemple

Soit & rechercher tous les profils ayant rencontré sur une aire

géographique donnée les marnes du Toarcien sur lesquelles ont été réalisés

au moins un essai d'identification et un essai triaxial ou seulement un

essai oedométrique, les cartes de données correspondantes seraient :

BOKB XLA#H/>BBO0225 » 885000/

BORBB YLA*/>112000 # 113500

99460 SET#/>TBAR * TINFS

98340 LPC&®/=MARN/S/

S99K60 TES x/#IODEN+TRIA,=BEODS/

TII - LE_SQUS-=P

Ce sous-programme effectue les différents tests 4 partir des don-

nées fournies par le sous-programme LECTRI ou le sous-programme CATRI.

1° - Arguments

Les arguments sont dans 1'ordre

~ IFI,

numéro du fichier sur lequel porte le tri ;

- N,

taille d'un enregistrement €lémentaire de ce fichier ;

= |KLEC,

code indiquant si

» aucun enregistrement n'a été lu (KLEC = 6)

« seul le premier enregistrement d’une chaine de longueur

gale au pointeur de cet enregistrement a été lu (KLEC = 4)

. toute la chaine d'enregistrements a &té lue (KLEC = 2)

+ la chaine se compose d'un seul enregistrement et celui-ci

a été lu (KLEC 3) 5

- MAT,

tableau & 30 lignes et N colonnes contenant toujours en sortie

les différents enregistrements de la chaine, 4 raison d'une ligne par enre-

gistrement;

- Information fournie par LECTRI, & savoir dans l'oardre IDEC,

INFA, NENR, NTES, IVAL, NPAS, MAXAU ;

- IRES,

tableau 4 un seul indice dimensionné & NENR, contenant en

sortie pour chaque enregistrement sollicité l'indice de la ligne le conte-



III-19

nant dans le tableau MAT ; ‘

- KS@L

code indiquant le numéro du critére ayant fourni un résultat

positif. Si, quel que soit le critére, le résultat reste négatif, KSAL est

alors 6gal & zéro. °

Si le programme a rencontré sur la bande la marque de fin

de fichier, KSAL est alors 6gal 4 ~- 1 en sortie.

2° - Organisation du programme

Le programme se décompose en trois parties

Suivant la valeur de KLEC fournie en entrée, un ou plusieurs enre-

gistrements sont lus dans le fichier IFT et, sauf dans le cas of KLEC = 3,

le programme suppose que la longueur totale de cette chaine est @gale au

pointeur contenu dans la zone contréle de cet enregistrement.

Avant de commencer les tests portant sur les informations, le pro-

gramme vérifie que tous les enregistrements sollicités définis en entrée par

leurs codes enregistrement et commentaire existent dans la chaine entrée.

Si ce n'est pas le cas, KSBL est alors égal 4 zéro.

c) Tests portant sur les infarmations

Les différents critéres sont testés dans l'ordre de leur numérota-

tion d'entrée. De mame, pour une information donnée, les différentes possibi-

lités fournies sont testées l'une apres l'autre jusqu'd obtenir une réponse

positive. Si ce n'est pas le cas, le programme recammence 8 tester 1'infor-

mation numéro 1 en utilisant la famille de critéres suivante.

Si, dans un critere, toutes les informations scllicitées ont feurni

une réponse positive, KSAL porte en sortie le numéro de cette famille, sinon

il est nul.
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Chapitre III - MANIPULATION DES CODES

Ce sous-programme permet le stockage des différents codes et la

mise en place des pointeurs correspondants.

1° - Arguments

Les arguments sont dans 1l'ordre

- LECT

numéro du périphérigque sur lequel doit s’effectuer la lecture

- IMPR

-numéro du périphérique sur lequel doit s'effectuer 1'édition

des messages d’erreur ;

- IRES

code indiquant en sortie si une erreur a @té détectée

{IRES = 1) ou non (TIRES = O).

2° - La zone. CAMMGN

Le COMMBN contient quatre tableaux qui sont dans l'’ordre

- LIGNE

tableau de travail 4 un seul indice, dimensionné 4 15 ;

- IDEC

tableau & 3 lignes et 20 colonnes ;

‘ - INDIC

tableau & un seul indice dimensionné 4 50, contenant en

sortie les pointeurs externes ;

~ MACZDE

3000 contenant enQyvtableau & un seul indice dimensionné

sortie les traductions des différents codes.

3° - Présentation des cartes

Cette carte dait porter dans les colonnes 1 et 2 le nombre total

de codes Aa stocker, cadré 4 droite.
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b) Pour un code donné

a) fs Premseoe EArEp

Cette carte doit porter

- dans les colonnes 1 et 2

le numéro du code ;

- dans les colonnes 4 et 5

le nombre total d’unités qui le constituent ;

- dans les colonnes 7 et 8

le nombre total de dizaines, @gal au numéro de la plus

grande dizaine stockée plus un.

8) Les autres cartes

Ces cartes doivent porter

- dans les colonnes 1 et 2

le numéro du code, identigque 4 celui porté sur la premiére

carte ;

- dans les colonnes 3, 4 et 5

la valeur numérique codée cadrée a droite ;

- dans les colonnes 7 et 8

le nombre de mots de quatre caractéres constituant la

traduction ;

- dans les colonnes numérotées de 3 & 80

cette traduction.

c) Cas_particulier du code des niveaux_stratigraphiques

Dans ce code, les valeurs numéricques pouvant &tre supérieures 4

100, le paquet de cartes sera divisé en autant de parties qu'il y a de cen-

taines, chacune d'elles étant précédée d'une carte portent

- en colonne 2

le numéro de code, obligatoirement égal 4 1 ;

~ en colonnes 4 et 5

le nombre total d’éléments constituant cette centaine ;

- en colonnes 7 et 8

le nombre de dizaines ;

~ en colonne 11

le numéro de la centaine.
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Dans ce cas, la premiére carte du code devra porter en colonnes 7,

8 le nombre de centaines au lieu du nombre de dizaines.

d) Ordre des cartes

Les cartes doivent 6tre rangées par num@ros de codes croissants

et 46 l’intérieur de ceux-ci par valeurs numériques croissantes.

Des codes, des centaines ou des dizaines peuvent éventuellement

étre absents, mais @ l’intérieur d'une dizaine, les valeurs numériques

doivent obligatoirement commencer @ l'unité 0 sauf pour la premiére (numéro

de dizaine égal 4 O) ot elles doivent commencer 4 la valeur 1.

qe - Organisation du programme

a) Initialisations

Dés l’appel du sous-programme, tous les 6léments du tableau INDIC

sont initialisés & zéro. Puis, au moment de la lecture de la premiére carte

de chaque code, le programme réserve dans le tableau MAC@DE un nombre de

mots @gal 4 celui des dizaines cu des centaines 4 stocker qu'elle initialise

>

4 zéro. A ce moment, il vérifie également la numérotation des codes.

b) Lecture des eutres cartes

Pour chaque carte, la machine vérifie le numéro de code indiqué

et l'ordre des valeurs numériques, avant de ranger l'unité précédée de son

pointeur dans le tableau MACBDE.A chaque chéngement de dizaine, elle met en

place le pointeur correspondant.

Quand toutes Jes unités d'un code sont lues, elle range dans le

tableau INDIC le pointeur correspondant. Sj ce code était le dernier du

paquet, la machine range l’opposé de l‘adresse du dernier mot occupé dans le

tableau MAC@DE 4 1'’adresse du dernier numéro de code stocké plus un dans le

tableau INDIC.

II ~ LE_SOUS-PROGRAMME DECZ

Ce sous-programme permet de rechercher l'adresse, dans le tableau

MACODE, de la traduction d'une valeur numérique, et @éventuellement, de

l’éditer dans le format approprié.
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1° - Arguments

Les arguments sont dans l'ordre

- IMPR ;

numéro du périphérique sur lequel doivent s’effectuer les

sorties ;

- 11

indice du mot contenant la donnée & décoder ou la donnée

elle-méme ;

- 12

valeur du code d’extraction ;

- NBC

numéro du code 4 utiliser ;

- KAS

code indiquant si 11 représente la donnée elle-méme (KAS = 2)

ou son indice (KAS = 1) ;

- LIB

code indiquant comment doit s’effectuer la sortie

- uniquement par 1l'adresse de la traduction (LIB = 1),

~ par 6dition (LIB = 2),

- en rangeant la traduction cans une mémoire de travail

contenue dans le C@MMZN (LIB = 3) ;

- NJ

longueur de la traduction en mets de quatre carectéres ;

- J7 et J2

indices extrémes de la tracyction {(J1 < J2) ;

~- IFZR

étiquette du format suivant lequel 1'édition doit se faire

si LIB = 2, ce format étant rangé dans le programme d'aapel ;

- TDM

indice 4 partir duquel doit s'effectuer le rangement dans le

tableau de travail si LIB = 3 ;

~ TRES

code indiquant si le décodage a pu s'effectuer (CIRES = 0)

ou non car la donnée était nulie (IRES = 1) ou parce que sa traduction ne se

trouvait pas dans le tableau MAC@DE {IRES = 2}.
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2° - Zone CAMMAN

Le C@MMZN contient cing tableaux qui sont dans 1’ordre

- LENR

tableau & un seul indice dimensionné & 15, contenant 1'enre-

gistrement E€lémentaire & décoder ;

- IDEC

tableau 4 3 lignes et 20 colonnes contenant les opérateurs

d’extraction ;

- INDIC et MACSZDE

tableaux créés par le sous-programme ST@CADE ;

~ MAT

tableau de travail 4 un seul indice dimensionné 4 30.

3° - Organisation du programme

-a) Extraction de la donnée

A l'aide des arguments I1 et I2, le programme extrait la donnée du

tableau LENR, sauf si KAS = 2. Dans tous les cas, il teste la nullité de

cette valeur et s'arréte si ce test est positif.

Cette donnée est ensuite décomposée en centaines, dizaines et

unités.

b) Recherche du début de la dizaine

La connaissance du numéro de code permet de retrouver dans le

tableau INDIC 1’adresse du début de ce code dans le tableau MACMDE. 11

suffit alors de lui ajouter le nombre de dizaines compris dans la donnée

pour obtenir 1l'acresse du pointeur de cette dizaine.

La borne supérieure de le dizaine peut 6tre le d&but de la cizaine

suivante ou du code suivant cu encore l'opposé du dernier indice occupé dans

le tableau MAC@DE donné par INDIC.

d) Recherche de lunité

Par bouclage sur le nombre d’unités, en incrémentant l'’adresse du

début de mot 4 l'aide du pointeur précédant la traduction.
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e) Sorties :

Suivant la valeur de LIB, le programme s'arréte ou édite la traduc-

tion obtenue dans le format d’étiquette IFZR, ce format étant du type

FORMAT Uresee’ » NA 4, ‘aeee')

ou encore range cette traduction dans le tableau MAT en incrémentant la

variable IDM.

4° - Principe de la recherche

En entrée, nous avons

la donnée = NDI7Zs 10+ NUNTI

le numéro du code = NBC

Code precedent

not
Pointeurs

des

dizaines

wf 9

wy 
:

eer uy

=m ‘ t

. ~ TMM an ; .
— nn ' ‘

Ne@c —»! fie =} i

oO z= eis i
a ©

début de la dizaine NDIEZ

= Pointeur d unite
2 s/w ee ee ee ee eee ee ee me

>

2

Bouclage
(| N DEC)

pl Code suivant

(MAC BODE)
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Chapitre IV - L'’EDITION

Cette édition peut é6tre réalisée 4 l'aide de trois programmes

EDIDZ, EDISAN, EDECH, faisant eux-mémes intervenir le sous-programme EDI.

1° - Le sous-programme EDI

Ce sous-programme jcue, pour les données numériques, le méme role

que DEC® pour les données alphanumériques codées.

Les arguments sont dans l'ordre

- IMPR

numéro du périphérique sur lequel peuvent s'effectuer les

sorties ;

indice du mot contenant la donnée numérique 4 éditer ;

valeur du code d’extraction de cette donnée ;

- KAS

code indiquant si la donnée 4 s@lectionner doit 6tre présentée

en sortie sous la forme d'un entier (KAS = 1) ou d'un réel (KAS = 2) ;

- MADE

code indiguant comment doit s'effectuer la sortie : par les

arguments M@T ou X si MADE = 1, par édition directe si M@DE = 2 ;

- IVIRG

si KAS = 2, IVIRG désigne le nombre de décimales existant

apres la virgule virtuelle;

- IF@BR

si MADE = 2, IFZR désigne 1l'étiquette du format suivant lequel

l’édition doit s'effectuer. Cette instruction est rangée dans le programme

d’appel et l'édition ne sera effectuée que si la quantité sélectionnée est

non nulle.

- MZT , X

la valeur de la dennée est placée en sortie dans MAT si

KAS = 1, dans X sinon.
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b) Zone CBMMON

Le CAMMBN contient deux tableaux qui sont dans Yordre

~ LENR

5

tableau 4 un seul indice dimensionné a 15 contenant 1l'enre-

gistrement €lémentaire a éditer.

~ IDEC

1

tableau 3 lignes et 20 colonnes contenant les opérateursov

d’extraction.

2° - Les sous-programmes EDIDS, EDISAN, EDECH =

s

Chacun de ces sous-programmes est spécifique d'un fichier 4 savoir

respectivement le fichier "Dossiers", le fichier "Profils” et le fichier

"Echantillons”.

Les arguments sont dans l’ordre

- IMPR

numéro du périphérique sur lequel doivent s’effectuer les

sorties;

- KLEC

code indiquant si le premier enregistrement @lémentaire de la

chaine 4 éditer a 6té lu (KLEC = 1) ou non (KLEC = QO) ;

- IFI

numéro du fichier 4 &diter ;

taille d'un enregistrement élémentaire de ce fichier ;

. - IPNT

argument modifié par le programme, indiquant en entrée la

longueur de la chaine d'enregistrements & @diter. Si KLEC = 0, cet argu-

ment est initialisé a4 la valeur du pointeur du premier enregistrement lu.

- NZP

nombre de groupes de données & éditer ;

tableau & un seul indice dimensionné 4 4 x N @ P, contenant

>

en entrée les codes des groupes de données & éditer,
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La zone CZMMAN

Le CYMMBN contient les cing tableaux utilisés par le sous-programme

DECH auquel ces programmes font appel.

1000

2000

3000

4000

1000

2000

Les codes d’édition du fichier "Dossiers"c) Les codes d’édition du fi chier "Dossiers

Reconnaissance

1100 Numéro d'archivage du dossier

1200 But et stade de la reconnaissance

Maitre de l'oeuvre

1300 Travaux effectués au cours de la reconnaissance

1400 Date

Commune sur laquelle ont eu lieu les travaux

Rapport

2100. Titre et auteur du rapport

2200 Lieu d’archivage du rapport

Commentaires alphanumériques

Commentaires numériques

d)

1100

1200

2100

2200

Les codes d’édition du fichier "Profils”

4110 Numéros de Dossier et de Profil

1120 Exécutant

(Pointeurs)

2110 Nombre de couches et de profils décrits

2120 Type d'observation |

Localisation

2210 Coordonnées Lambert (X, Y, DX)

2220 Cote NGF du sol (Z, DZ)

2230 Profondeur maximale atteinte

2240 Position dans la topographie
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3000

4000

5000

6000

2300

Pendages
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Hydrogéologie

2310 Niveau statique

Date de la mesure

2320 Autres renseignements hydregéologiques

Commentaires numériques

Commentaires alphenumériques

Coupe géologique

67100

6200

6300

6400

Description d'une couche

6110 Attribution stratigraphique

6120 Profondeur du mur de la couche

6130 Description lithologique

5131 Constituants pétrographiques majeurs

6132 Qualificatifs et structure

6133 Description de la fraction grossiére

6134 Couleur

6140 Altération

6150 Fissuration :

6160 Renseignements annexes

Description d'une sous-couche

6210 Type de sous-couche

6220 Disposition des sous-couches

6230 (|Description lithologique

6231 Constituants pétrographiques majeurs

6232 Qualificatifs et structure

6233 Description ce la fraction grossiére

6234 Couleur

6240 Altération

6250 Fissuration

6260 Rensetgnements annexes

Commentaires numériques de la coupe

Commentaires alphanumériques de la coupe
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- 2000

3000

4000

1400

1200

2100

2200

2300

e) Les codes d'édition du fichier "Echantillons”
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4110 Numéros de dossier, de profil et d’@chantillon

1120 Laboratoire ayant effectué les essais

(Pointeurs

Types d'essais effectués

Localisation

2210 Coordonnées Lambert (X, Y, DX)

2220 Cote NGF du sol (Z, DZ)

2230 Profondeur de prélévement

Demi-longueur de la carotte

2240 Position de l'échantillon dans la topographie et

par rapport 4 la nappe

Description morphologique de 1’échantillon

Description lithologique

3100

3200

3300

3400

Attribution stratigraphique

Description pétrographique

3210 Constituants pétrographiques majeurs

3220 Qualificatifs et structure

3230 Description de la fraction grossiére

3240 Couleur

Altération

Fissuration

Essais d'identification

4100

4200

4300

4400

4500

Ys » Yd » w naturelle

Limites d'Atterberg

RC , RP , Sensibilité

Perméabilités

Teneur en carbonates

Scissométre
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6000

7000

8000

§000
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Granulométrie

5100 Classification USCS

5200 Courbe granulométrique

5210 Passing & 2 et 80 microns

5220 Prindpaux percentiles

Essais de cisatllement

6100 Résultats élaborés

6110 Conditions de l'’essai

6120 Cohésions

6130 Angles de frottement interne

6200 Résultats obtenus sur une @prouvette

6210 -Conditions initiales

6220 Conditions de saturation et de consolidetion

6230 Conditions de rupture

6231 O03 - Cy

Variation de volume

6232 Conditions pour Oo, - On maximum

6233 Conditions pour o} / or maximum
4

6240 Conditions finales

Essais de compressibilité

7100 Résultats Glaborés

7110 Conditions de l'essai

7120 Conditions initiales

7430 Principaux résultats

7200 Charges appliquées

7300 Courbe de compressibilité

7400 Courbe en gonflement

7500 Courbe des coefficients de consolidation

Commentaires numériques

Commentaires alphanumériques

Les codes doivent étre rangés par valeurs croissantes dans le

tableau M 4 raison d'un chiffre par mot.
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Les trois programmes commencent par une phase de lecture et

d'identification des enregistrements de la chaine, suivie d'une recherche

des groupes d'informations corresppndants a éditer.

Une suite de "GO TH calculés” permet alors de se positionner

directement au début des instructions d'édition intéressées.

Le contréle est-rendu au programme d'appel quand IPNT décrémenté

d'une unité 4 la lecture de chacun des enregistrementa €élémentaires est

annulé.

II - LES_PROGRAMMES D’EDITION _LENTE

Ces programmes permettent de présenter les données sous la forme

que l'on veut, leur présentation étant fixée en entrée 4 l'aide de quelques

parametres.

1° - Le sous-prugramme LECIJ

Ce sous-programme permet l’entrée en mémoire des différents tableat

utilisés pour déterminer la présentation.

Les arguments sont dans l'ordre

- LECT

numéro du périphérique sur lequel doit s'effectuer 1’entrée

des tableaux ;

- IMPR

numero du périphérique sur lequel peuvent s’effectuer les

sorties de contréle ;

- NAP

nombre d'informations a éditer F

- ITAB

tableau 4 13 lignes et NAP colonnes contenant en sortie les

paramétres permettant la sélection des données-et la détermination de la

presentation ;

= er LT ;

tableau 4 10 lignes et N@P colonnes contenant en sortie les

titres associés aux différentes informations.
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b) Présentation des cartes

a) La premiére carte

La premi€re carte lue par LECIJ doit porter en colonnes 1, 2 et 3

le nombre d'informations 4 éditer (NZP).

PY Lee gnibies ‘caqtes

A chaque information correspondent une ou plusieurs cartes portant

~ en colonnes 1 et 2

le code enregistrement de l’enregistrement élémenteire con-

tenant cette information. Si celui-ci est indifférent mais non nul, il

sera porté 6gal 4 99 (ainsi, dans le fichier "Profils”, un code égal 4 99

désigne l’ensemble de la coupe géologique) ;

- en colonne 3

le code commentaire de cet enregistrement ;

- en colonnes 4 et 5

l’indice du mot contenant l'information 4 éditer ;

- en colonnes 6 et 7

le nombre de mots moins 1 sur lesquels portent les mémes

traitements d'extraction, de conversion, de décodage et d'édition. Ces mots

sont alors 6dités les uns 4 la suite des autres ;

- en colonnes 8 et Q

la valeur du code d’extraction ;

- en colonnes 10, 11 et 12

le numéro du code & utiliser ;

- en colonnes 14 et 15

le nombre de blancs 4 sauter avant toute 6dition ;

- en colonne 16

un code indiquant si un titre se rapporte 4 cette @édition ou

non auquel cas il est égal & 0. Si ce code est égal & 1, le titre sera édité

quelle que soit la valeur numérique de la donnée, par contre, il ne sera

édité que si cette donnée est non nulle dans le cas ot le code fourni en

entrée est @gal 4 2 ;

- en colonnes 17 et 18

le nombre de blancs 4 sauter entre la fin de l’édition du
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- en colonnes 19 et 20

le format d'édition de la donnée si celle-ci n'est pas

décodée ; .

- en colonne 21

un code indiquant la présentation choisie @égal 4 2 si la

donnée et son titre doivent étre encadrés, 4 1 s‘'ils doivent @tre soulipnés,

& 0 sinon ;

- en coOlonnes 22 et 23

le nombre de lignes & sauter aprés édition. Si ce nombre est

égal & 0, l'information désignée par la carte suivante sera éditée a la

suite de celle-ci, sur la méme ligne ;

- en colonnes 24 et 25

la longueur du titre exprimée en mots de quatre caractéres ;

- en colonnes 27 @4 66

“le titre 4 @diter avant la donnée.

N.B. : Si des zéros figurent dans les colonnes 4, 5 et 16, ou si un nombre

négatif apparait dens les colonnes 4 et 5, un trait dont la longueur

est spécifiée dans les colonnes 10, 11, 12 sera tracé précédé d'un

nombre de caractéres blancs indiqués dans les colonnes 14 et 15, &

condition toutefois qu'il n'y ait pas de zéro dans les colonnes 22

et 23.

2° - Le sous-programme CZOIJ

Tout comme le sous-programme LECIJ, C@DIJ permet 1l’entrée en

mémoire des tableaux directeurs de l’édition. Toutefois, ces tableaux sont

constitués par CMDIJ lui-méme & partir ce données aussi voisines que possible

czs instructions FERMAT.

Les arguments sont dans 1'ordre

- LECT

numero du périphérique sur lequel s’effectuent les entrées ;

~ IMPR

numéro du périphérique sur lequel s'effectuent les sorties ;

- IFI

numéro du fichier traité ;
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- NP ‘

argument de sortie désignant le nombre d'informations 4 éditer

- ITAB

. tableau & 13 lignes et NMP colonnes contenant en sortie les

paramétres permettant la sélection des données et la détermination de la

presentation ;

- ITIT

tableau a 40 lignes et N@P colonnes contenant en sortie les

différents libellés & @éditer ;

- IDEC

tableau 4 3 lignes et 20 colonnes contenant en sortie les

opérateurs d’extraction ;

- KSZL

code indiquant si une erreur A été détectée (KSAL = 1) ou

non (KSBAL = 0).

- b) Présentetion des cartes

Dans une premiére étape CADIJ fait appel au sous-programme STIP

pour constituer en mémoire les cictionnaires des identificateurs et la

table des opérateurs d'extraction. Le lecteur trouvera au niveau de ce

sous-programme (& partir de la page III- } l'ordre et la présentation des

cartes correspondantes.

C4DIJ lit ensuite les cartes spéeitiques de l'édition. Ces cartes

doivent porter

- en colonnes 1 et 2

le code de l'enregistrement contenant l'information 4 @éditer.

Ce code peut tre rendu €gal & 99 comme nous 1l'avons expliqué page ITI-13

- en colonne 3

le code commentaire de cet enregistrement suivi en colonne

4 d'un signe quelconque.

-~ entre les colonnes 5 et 80

une suite de symboles, de nombres, c'identificateurs et de

libellés permettant de déterminer les formats de 1’édition.
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Tous les symboles peuvent 6tre précédés d'un nombre entier quel-

conque. Dans le cas ot ce nombre est absent, le programme lui attribue auto-

matiquement une valeur nulle.

Il y a trois catégories de symboles, les uns permettant 1’ exploi-

tation de la carte, les eutres la détermination des informations & sélection-

ner, les derniers enfin la présentation de l'édition.

a) Symboles d'exploitation

Les symboles d’exploitation sont au nombre de 3

- , Ce symbole permet de séparer les données les unes des autres.

Il est & noter que comme dans CYTRI, le caractére blanc ne doit apparaitre

sur aucune des cartes de ce type.

~ - Ce symbole signifie que 1l’on est arrivé au bout de la carte,

la suite des données se trouvant sur une nouvelle carte.

- / Ce symbole signifie que la phrase que l’on &tait en train de

composer est terminée. La phrase suivante doit recommencer sur une nouvelle

carte portant les codes enregistrement et commentaire.

8) Symboles de sélection

Les symboles de sélection sont au nombre de 3

8.1) Sélection des libellés : nH

Les libellés doivent &étre précédés du symbole nH oti n désigne le

nombre de caractéres, y compris les blancs, constituant ce libellé. Tout

le libellé doit apparaitre sur une méme carte.

exerple : 12HC@B@TE DU TOIT :

B.2} Sélection des informations

- { La parenthése ouverte définit une zone permettant la sélectior

d'une information & l'aide de son identificateur.

Cette zone s'&crit : (AAAs, nj

ou AAAs désigne l’identificateur et n le format d'édition.

Rappelons que le Format d’édition est calculé de la fagon suivante

. O si la donnée ne doit pas 6tre @écitée ou si elle est codée

» 1 si elle doit &tre Gditée en A4
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- 10 + n si elle doit étre éditée en Format In ( n€ 1,9 )

mx 10 + n si elle doit étre éditée en Format F (m+ n+ 2).n

(mé 2,8 , n€0,9 } n désignant de plus le nombre de décimales virtuelles de

la donnée dans le fichier.

Sin = 0, on pourra directement @écrire (CAAA ,) ou (CAAA).

-~ < Ce symbole définit une zone permettent la sélection d'une

information 4 l'aide de données numériques.

Cette zone s’écrit : <n4 , N5 » Ng s Mgr

ou

» ry désigne l'indice du mot contenant l'information A sélectionner

Ay le nombre moins un de mots 4 traiter de cette maniére,

1 M3 le numéro du code d'extraction,

. n, le format d'édition.

Toutes les virgules sont obligatoires. Cependant, il est possible d'écrire

directement rm n4 s 2 3 Ny si No est nul ou NM,» 2 » SIND 5 RNs et Ng

sont nuls.

y) Symboles de présentation

Ces symboles sont au nombre de 5

- nf Ce symbole indique le nombre de lignes, n, qu'il faut saute

aprés 1'édition de la phrase que l'on vient de traiter.C’est le dernier sym-

bole 4 apparaitre 4 la fin de cette phrase et son omission entraine une erret

-nxXx Indique le nombre d'espaces 4 sauter avant ou apres une

édition.

= 15 Indique que la donnée et le libellé qui l'accompagne doiver

étre soulignés.

: - E Idem si on veut 1l’encadrer

- nT Indique que la machine doit tracer un trait d'une longueur

de n caractéres.

6) Remarques

Les cartes suite doivent obligatocirement commencer par un symbole

précédé ou non d'un chiffre.

Les libellés ne sont @édités que si la donnée qu'il accompagnent

est non nulle. On pourra donc demander que les libellés, bien qu'isolés,
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soient édités sous une certaind condition en introduisant @ l'aide du

symbole < des informations fictives.

Par exemple, si on veut éditer le titre "Attribution Stratigraphi-

que”, On pourra demender qu'au préalable, soit vérifiée l'existence de cete

attribution en introduisant 1 dinsermatnen <2455> permettant de tester

d’un seul coup l'existence de l'étage ou du niveau ou de la crédibilité au

de l'état de remaniement. Si l’un de ces quatre param@étres est non nul, on

procédera 4 1'édition, sinon on passera & l'information a éditer suivante.

c) Exempls
On veut

- tracer un trait de 30 caract@éres au centre del feuille

- encadrer "coupe géologique”

- souligner "attribution stratigraphique” si l'étage et / ou le

niveau ont été observés

- 6diter l’étage et le niveau sur une méme ligne.

Les cartes correspondantes seront par exemple

$390 - 45 X% ,30T,4/

S80 - —E, 52xX%, 16 KCBUPE GEBLBAGIQUE, 4/

990 - S$ 4X, 27 H ATTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE,

<2, 0, 14> ,2/

S890 -8X, 5H ETAGE,2X, (SET#),2X,6H NIVEAL,

2X, (SCB*), /

3° - Le sous-progremme REDIJ

Ce sous~programme permet 1’édition en clair des données sous la

présentation voulue.

Les arguments sont dans 1l'ordre

~ IMPR

numéro du périphérique sur lequel peuvent s’effectuer les

sorties.

- KLEC

code indiquant si le premier enregistrement de la chaine 4

éditer a €té lu (KLEC = 1) ou mon (KLEC = 0).

- IFT
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taille d'un enregistrement élémentaire oe fee fichier.

- IPNT

argument modifié par le programme, indiquant en entrée la

longueur de la chaine d'enregistrements 4 6diter. Si KLEC = Q, cet argument

est initialisé 4 la valeur du pointeur du premier enregistrement lu.

- NOP, ITAB, ITIT

arguments fournis par le sous-programme LECIJ.

b} La zone CEMMAN

Le CAMMON contient les cing tableaux utilisés par le sous~programme

DECA# auquel REDIJ fait appel.

Tout comme les programmes d'édition rapide, REDIJ commence par

une phase de lecture et d'identification des enregistrements de la chaine,

suivie d’une phase de recherche des informations a éditer.

Ensuite, le traitement est différent suivant que le cas est consi-

déré comme simple ou non.

a) Traitement des cas simples
. ) @ . .t oF @ %

Si-la donnée 4 éditer est unique et si aucune autre donnée n'est

éditée sur la méme ligne, le cas est considéré comme simple.

La donnée est alors extraeite de l'enregistrement, décodée ou con-

vertie et éditée directement, précédée d'un titre ou non et éverituellement

soulignée ou encadrée.

B) Traitement des autres, cas
ano 5 3 Fo oath me a

Dans les autres ces, Ja donnée et le (ou les) titres qui 1’ eccom-

pagnent sont d'abord rangés dans un ou plusieurs tableaux avant d’étre édités

& l'aide de l'un des formats ajustables suivants

NX , N (N (NX , NA4), N (NX , IN)) ou

NX , N (N (NX , NA4), N (NX , FN. ND),

les différentes vaeurs de "N” 6tant fournies par un ensemble de tableaux

gérés par la machine.

Dans le cas of la longueur totale du format dépasse la largeur d’ur

page de l'imprimante, il est prévu que le programme aille de lui-méme 4 la

ligne aprés avoir 6édité le début des données.
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Dans de nombreux problémes de Mécanique des Sols, notamment dans

celui du calcul des tassements, l'ingénieur a besoin de connaitre la contrair

engendrée en un point de l'’espace par un ouvrape. Pour cela, il a généralemer

recours & des tables ou & des abaques construits pour des semelles de forme

geoneerique simple chargées uniformément. Mais chaque probléme &étant un cas
particulier, il lui arrive souvent de ne pas trouver dans la littérature

l’'abaque dont il aurait besoin. OD'autre part, comme les calculs dans lesquel

interviennent les contraintes sont trés souvent longs et volumineux, il peut

6tre avantareux de vouloir les réaliser sur ordinateur et pour cela, il est

impératif de trouver un procédé de calcul automatique permettant de s'affran-

chir des abaques.

Parmi les différentes méthodes qui existent pour déterminer les

contraintes engendrées par un ouvrage, la plus couramment utilisée est la

méthode de Boussinesgq qui, bien que nécessitant de nombreuses hypothéses

simplificatrices - massif horizontal semi-infini Glastique et homogeéne -

fournit une approximation satisfaisante dans la majorité des probleéemes.

La relation de Boussinesq permettant de calculer en un point la

contrainte engendrée par une semelle peut s'écrire

_ 3P 2°
o, s 27 9° ee

dans laquelle P désigne la contrainte

exercée par i'élément de surface dS, z la

profondeur mesurée &@ partir de la base de

la semelle, & laquelle s'effectue le calcu

et op la distance séparant le point de mest

M de 1'6lément de surface dS.

Sauf dans de rares cas particuliers

2 semelle réduite & un point, calcul dans

l'axe d'une semelle circulaire,..., il est

M impossible de calculer exactement cette

quantité et il est alors nécessaire d'avoi

recours 8 une méthode approchée.



1° - Méthode générale de calcul

Il est possible d’intéprer directement la formule que nous avons

donnée ; cette méthode se heurte toutefois & deux objectians

- la méthode devient numériquement instable quand p > 0, ce qu

ne se justifie que dans le cas d'une charge ponctuelle ;

- les méthodes d'intégration numérique étant itératives et la

précision étant généralement fonction du nombre d'itérations réalisé, le volu

des calculs nécessaires pour obtenir une précision satisfaisante est importan

et varie en tout état de cause comme le carré du nombre d’itérations réalisé.

Si r désigne la distance horizontale séparant M' projection du poin

M sur le plan de la semelle et 1'élément de surface dS, nous avons p? = r* +

En plagant un repére orthonormé en M’ et en désignant par 6 l'angle que fait

droite reliant l'origine 4 1'élément dS avec 1'axe ox, la relation devient

_ 32° |. 48 r2(@) Pie, Gr iar
2 ot By ri(@) (r?+ 27)¥

Dans le cas ot P(r,8) peut se mettre sous la forme

P(r,0) = ag + ay (6) r + ap (8) r* + ...eaee + af6) r"

il est possible de calculer exactement l'’intégrale

Ile | 2 P(r,6)r dr

ry (r? + 22) 5

a) Calcul de l’intérzrale I
Sewer eee eR Se Hee wet DDL

a} Cas d'une répartition uniforme . P(r,@) = Po

Dans Je cas d'une répartition uniforme des contraintes, le calcul

de l'intéprale est immédiat

Po 4 4
Tt—

3 tr? e 2? ngs et

B) Cas d’une répartition linéaire : P(r,@) a(6} r + be)

En posant r = z shu, on démontre aisément que,dans ce cas,
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Ie il al@) _ P{r,8) re

3 z2(r2 + 72) ¥2 (r2 + 22) 32
ry

Il est du reste possible de démontrer qua,par une suite d'intégra-

tions par parties, on se raméne toujours, dans le cas of la formulation de

P(r,0) fait intervenir des puissances de r supérieures.& un, & des intégrale:

du type

r(r? + 27) dr = a (r? + 27)
rl ry

| re (2k+1)/2 (2k#3)/2 7 re

K

ou

ra (2k+1)/2

K r?(r? + 27) dr

Ql

cette derniére intégrale pouvant toujours 6tre calculée en posant r = z shu.

Nous avons choisi la méthode d’intégration dite "d'interpolation ce

Tchebycheff” pour calculer la deuxiéme intégsrale, ce procédé de calcul étant

remarquablement stable vis-a-vis des erreurs de chute et particuliérement

efficace.

Sin désigne le degré du polynGme d'interpolation

b n
b-a a+b b- a| f(x) dx % a EH. F | 5 * Vp 5

a o

avec

Yy = cos (2p+i1)t / (2 n+ 2)

St k < n/2 ,
Hp =4- ? . * ; Tox ty)? / (4 ke - 1)

Les Tok ty) désignant les polynémes de Tchebycheff définis par la

relation de récurrence

T }) = 2 T Cy.) - T }
(y, Yp YD kK - 4 (Vp
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2° - Cas de répartitton uniforme des contraintes

Nous avons appliqué ce procédé de calcul & quelaues semelles de

forme géométrique simple chargées uniformément.

a) Cas_du_rectangle’

a) Calcul 4 l’aplomb d'un sommet

B

En vertu du théoréme de la superposition

états de contrainte, nous avons considéré

DB qu’un rectangle Gtait constitué par la sai

0, de deux triangles juxtaposés et

Mi L A

Pour calculer la contrainte induite par le triangle MAB, nous auro

, 4 ri (0)

; ae ze | oo | rdr/ (r? + 22)
Z 27 0 0

Hy Q u

P@
1 11 3p, 2 2,-#
0" on Sq , (r,; (6) + 2*) dé

avec

r,(6) = L/cos 6

6, = Arcos (L/D)

d’ot au total

8} 3/ 82
_ ol 2_P _ 3P 23 2 on 2 2,7%o,7 0, + OG sq | ; (r, (8) + 2°) d6 + , (rp (8)+z°)

puisque

2 i
O1.+ 82 = 5

B) Calcul 4 1l’aplomb d'un autre point du plan de la semeli

Toujours en vertu du théoréme de la superposition des états de

contrainte, il est possible de se ramener au calcul de la contrainte &4 1l’apl

de l’un des sommets.



E A D
precessae 2

1

1

1

'

M
' Si nous désignons par Sapcp la contrainte

F[--- ore ree a ‘
} \B iC engendrée & l'aplomb du point M par le rec-

1 I

i ! tangle ABCD, nous aurons dans le cas de la
' i ' a

; { figure ci-contre

Mee oe ach Bet th pee ee ee - S
M G H

ol - 5 _ o _ og" : ot!

ABCD EMHD FMHC EMGA MGBF

A E D

i

et dans le cas suivant

of - o" : og" . og i. OM

Foc ree Sie mmm nm ne een on ABCD MF BG MSCH MHDE MEAP

,
(

i
B G c

6b) Cas du cercle

Sid désigne la distance entre le centre du cercle et le point M

et R le rayon, trois cas sont & envisager

a) d<R

3P wT r(8) ,

o s= 7? dé ror / (r? + 27) %?
2 q Q 0

+ feTT - 32
a \° o =P- (r2 + 22) a9
M a 2 0

avec r = d cos 6 + YR* - d* sin? 8

8} d = R

T/2 r(@) .

Oo = = | dé | rdr / (r2 + 22)¥%
0

1/2 ~ ¥2

-| (r? + z*) ° dO
eS

R +
avec r = 2 R cos 6
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vy) d >R

; 8 r2[(@)

Oo, * = 23 | dé rdr/ (r7+ 27) %
0 r, (8)

1 8
_ P 3 2 - 72O,=> z [ecto +27) dO -

. | (r5(8) + 22) de
0

avec

0
6 = Arcsin (R/d}

ri(8) = d cos 6 - WR?- d*sin? 8.

r2(6) = d cos 6 + WR*- d*sin® 9
M

Il est assez rare que l'on réalise dans la pratique des semelles

triangulaires, mais un polysone quelconque pouvant toujours étre assimilé

Aa une juxtaposition de triangles, nous avons cru bon de traiter ce cas pour

lequel nous n'avons trouvé aucun abaque dans la littérature.

a) Calcul 4 l'aplomb d’un sommet

om r(6)

o ee z? d8 rdr/ (r? + 22) ¥
z 27 0 0

o _af

g atisg = | (r?+ 277) da
2v 0

avec

r = Ry Rasin a / (Re sin (a-8) + Ry sir

Tout comme dans le cas du rectangle, on peut se ramener au calcul

de la contrainte & 1l'aplomb d'un sommet.

a Ainsi dans le cas ci-contre

M M M M
+ GC + 6

ABC MAB MAC MBC
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B

Cc

, et dans le cas suivant

of = o + ol" = gi!
: ABC MAB MBC MAC

A’ 
M

d) Autres cas

Nous avons réalisé deux autres programmes de calculs de contrainte

présentant un intérét moirdre et correspondant l'un & une semelle filante,

l'autre & une semelle elliptique. Nous ne donnerons pas la formulation mathé

matique et nous contenterons d’en donner les listings correspondants et les
.

modes d'emploi 4 la fin de ce chapitre.

3° - Cas d’une répartition linéaire des contraintes

Nous nous sommes contentés de réaliser ce type de programmes pour

une semelle rectangulaire et,au vu des listings, le lecteur pourra se rendre

compte que la programmation est fort peu différente de celle correspondant &

la charge uniforme; aussi n’avons-nous pas jugé utile de la réaliser pour

chacun des cas que nous avons traités précédemment.

Tout comme dans le cas d'une charge répartie uniformément, nous

avons @établi un programme permettant de calculer la contrainte 4 l'aplomb

d'un sommet en assimilant le rectangle 4 deux triangles juxtaposés et, en

appliquant toujours le théoréme de la superposition des états de contrainte,

nous pouvons nous ramener dans tous les cas au calcul de la contrainte a
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De méme que dans le cas d'une répartition uniforme, nous aurons

1 3p, | "O ptr,9) r dr
0, * 572 d8 —

eet 0 0 (r2 + 22) %

| .

| eS _ Poe, = “| P(r,8) a(6)r | «
| 2 2n 0 (r? + 22) ¥% z*(r? + 2?)

| avec
| 8, = Arcos (L/D)

| r=t/ Cos 8

| a(@) = P,/r et P, = Po - Po + i208 ip, ~ Pe)
| 8 8 o te9y

| et P(r,6) = ager + Po

| Soit au total

Po p 3 | © [ pcer.e3 agr
o 7 7 - oq 2 SSS SS 5 SS d8 +

= 7 0 (r? + 22) ¥% z7(r? + 22) ve

G2 aorP(r8) 8 | <2

0 {r? + 27)” z?(r? + 2%)¥

4° ~ Présentation des programmes

a} SUBRBUTINE INTEG

Dans la formule

b

b-a 5 bra b-a
_ (i ex So Has & 5 * Yp 57

les valeurs des Hp et des yp ne dépendent que du dezré n; aussi, avons-nous

préféré les calculer par un programme indépendant qui permet de les obtenir

une fois pour toutes quel gue soit le nombre de points of l'on désire calcul:

la contrainte.

Arguments :

- WN,

depré de l'interpolation ;

- YH,
8

tableau 4 deux lignes et (N+1} colonnes contenant en sortie



« en premiere ligne le support de Tchebycheff, Yo ,» correspon

dant au degré choisi ;

en deuxiéme ligne les coefficients Hp correspondants.

See e eee ee ee Pe ee ers

Dans les autres programmes que nous présentons, N et YH ont la mém:

signification que dans le.sous-programme INTEG et ils apparaissent en argumer

d'’entrée. ,

De méme dans la plupart de ces sous-programmes, deux arguments

reviennent systématiquement

- 7Z,

profondeur, mesurée 4 partir de la base de la semelle, du poi

ot l'on effectue le calcul ;

- P,

- charge uniforme appliquée 4 la base de la semelle.

Ii est & noter que toutes les lonsueurs doivent &tre exprimées dan

les mémes unités.

a) FUNCTI@N CERCLE

Ce sous-programme permet de calculer la contrainte engendrée par ui

semelle circulaire uniformément chareée.

Arguments spécifiques

- D,

distance horizontale entre l'axe du cercle et le point a

l’aplomb duquel on effectue le calcul ;

- R,

rayon du cercile.

B) FUNCTISN RECT et RLIN

Ces deux sous-proprammes permettent de calculer la contrainte

engendrée par une semelle rectangulaire

- uniformément chareée (RECT),

- linéairement chargée (RLIN).
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81) Arguments communs aux deux sous-programmes

Nous supposerons que les coordonnées apparaissant dans les argumeni

sont exprimées relativement 4 un repére orthonormé dont les axes sont

paralléles aux cdtés du rectangle.

-xX, Y .

coordonnées dans le plan de base de la semelle du point 4

l'aplomb duquel on effectue le calcul ;

- X41, Yi, X2, Y2

abscisses et ordonnées des droites définissant le rectangle.

On doit avoir obligatoirement : X1 < X2 et Y1 < Y2.

B2) Arguments spécifiques au sous-programme RLIN

-A,8,C

coefficients permettant de déterminer la répartition des

contraintes dans le plan

P(X , YJ) = Aw*X + B& < + oO

Y) FUNCTISN SEMFIL

Ce sous-programme permet de calculer la contrainte engendrée par ur

semelle filante uniformément chargée.

Arguments spécifiques

~ DIS,

distance horizontale séparsint le point 4 l'aplemb duquel on

effectue le calcul de l'axe de la semelle filante ;

- B,

demi-largeur de la semelle filante.

6) FUNCTIZN ELLIP

Ce sous-programme permet de calculer la contrainte engendrée par ur

semelle elliptique uniformément chargée.

Le principe du calcul repose sur le fait que l'ellipse peut étre

considérée comme l'affine d'un cercle.
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Arguments spécifiques

- X,Y

coordonnées dans le plan de base de la semelle du point a

l’'aplomb duquel on effectue le calcul, le repére étant supposé centré au

milieu de l'ellipse;

-A,8B .

longueurs des demi-axes de l’ellipse portés respectivement

sur l'axe X et l'axe Y.

€) FUNCTIZN TRIANG

Ce sous-~prosramme permet de calculer la contrainte verticale

engendrée par une semelle triangulaire uniformément chargée.

Arguments spécifiques

- X,Y

coordonnées dans le plan de base de la semelle du point Aa

l'aplomb duquel on effectue le calcul;

- ANG,

»

tableau & deux lignes et trois colonnes contenant en entrée

- en premiére ligne,

les abscisses des différents sommets ;

» en deuxiéme ligne,

les ordonnées de ces sommets.
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avrié

SUER@LTINE INTEG (Ns YH)

PREGhANME PEPRMETTANT DE CALCULER UN SUPPORT ET LES. COEFFICIENTS
C@RRESPENLANTS LE L*INTEGRATIGN PAR 'INTERFOLATIGN CE TCHEEYCHEF*

N CEGRE CE L' INTERPOLATION

YH TAHELEAU & @ LIGNES ET (N+1) C@LONNES CONTENANT

EN TENE LIGNE LE SUPP2RT :

YHC1,1) = COLCHI#Ce*I-1)/ Cexit 2) ).

EN 2EME LIGNE Lif COEFFICIENTS CEREESFENDANTS

YHC2s,1) = 1 - ExSOMMECTEKCYHC 1,107 C4¥KaK~ 17)

DIMENSI@N YHC2,1)

N1=N+1

N2=N72

PI=1.570798266/FLEAT(NI D

L@ 2 K=1,N1

YK=COS(PI¥FLOATCE*K-1))

TI=YK

T2=2e*YK*TI-1-

HK=T2/3~

D6 1 1=2,Ne

TI=2.*YK*%T2-T!1

TE=E.*YK*T1-T2

HK=HK+ T2/FLOATC4*1¥*1I-1)

YHC1sK)=YK

YHC2,K)=1.-2. *HK

RETURN

END

FUNCTI@N CERCLE (L,42,P,sRsNs YH)

DIMENSION YHC(2,s1)

DATA P1/3.14159263€/

SIGMA = O-

N1} N+1

ze ZZ

Re Kak - Ded

IFCL-3%,8s3

TETA = PI

SIGMA = P

ITEM = 1

GZ To 4

TETA = PI/E-

SIGMA = P/e.

ITEM 1

G6 TS 4

TETA =

ITEM =

nonet

ASINCR/D)

2

1FCZ-EG.0-2G8 TO 15

S = 0.

te 1e K = 1,NI1

FKETETA¥* (C1 .+YHC1SK 2/66

FK = DexC@SCFK)

TISRE+EKHFK

IFCT].LE.0O.9GZ TH &

GO TO (647), 1TEM

FK = FK + SQGRTCT1)

GG_TH &



le

13

14

1s

EK = FK - S@RTCTID

FK = FK#*FK + Ze

FRK = FK*SOCRTCRK)

FK = 1./FK
S=S4+FK*YHC2sK)

‘S = S#P*ZO*Z*TETA/PI/FLGATCONI)D

G@ TE €14,13),1TEM

SIGMA = 5

ITEM = 1

G6 TO 5

SIGMA = SIGMA-5

CLRCLE=SIGMA

END

AV-73

oO vu

10

oO peerare ee aed sane ne

FUNCTION KECTCXs YsZs,P,X%1,Y1.X2sV 2s YHIN)D

DIMENSI@N YHCes 1)

LATA PI /3.141592636/

NI=N+1

SIGMA = 0.

Ze = Z2*Z

IF(X-EQ.X1)G@ TS 4

DX = AES(X~X1)

IFCY.EG.YI12GS Te 2

ITEM = 1

LY = AES(Y-Y¥1)

GZ To 9

SIGMA = SOMME CK-X1)*CY-Y LI DX/LY

IFCY.-EQ@.YZ)G@ TE 4

ITEM = @

DY = ALSCY-Ye)

G@ TS 9

SIGMA = SIGMA - SOMME*XCX-X1)*«CY-YO/LX/ DY

TFCX.EG.XE)GG TH &

DX = ALSCX-xXe)

IFCY.EG.Y1)2C@ TH 6

ITEM = 3

DY=ABSCY-Y1)

G@ TB 9

SIGMA = SIGMA - SEMME*(X-XE)*#CY-YILI/SLX/LY

IFCY.EC.Ye2)C6 TSE &.- °

ITEM = 4

LY=ALSCY-Ye)

GG TB 9 .

SIGMA = SICMA + SOMME*CX-KE)*CY-YOI/UX/ LY

RECT=SIGMA

RETURN

SOMME = Psd.

IF(Z.E@.0.9GB TE €1,3,5,7).1TEM

ID = 6

TETA = O.S5%*ATANCLY/DX)

GD = LX’

ID = Ib + 1

S = 0.

GG le K = 1,N1

FKETETA*(C12+YHC1SK))

FX = L/C@SCFK)

FK = FKeFK + Ze

FK = FK * SGRTCFK)

FK = 1e/FK



12 S=S+Y¥K*YHC2,K)

S = SkP*Z*ZE/P1

S@MME = S@MME~ TETA*S/FLOAT(N1)

IFCIL¢GT+¢1)G@ TO €153,5,7),1TEM

D= Ly

TETA = ATANCLX/LY)* 0.5

GB TS 10

END

FUNCTIGN RLIN(X,YsZ25 4.1L, C0, K1,Y15 XE, YE, YHSN)

YREGRAMME FOUINISSANT L& CONThAINTE ENCENTI.EE Pah UNE SEMELLE

ECIANGULAI).E LINEAIREMENT CHAKGEE.

Iv-14

Xs Yo Z C@GRLGNNELS BDU POINT @U L'@N LESIRE LEALISER LE

CALCUL

As EB, C COLFFICIENTS PERWATTANT CE LETERMINER LA REPARTITION

DES CHARGES : PY Axx + E*Y +C€

X1 Ke ALSCISSES ET ORLONNEES LES FARALLELES

Yl, ye DEFINISSANT AE KECTANGLE (X1 < X25 Y1

Ns YH ARGUMENTS “£

LIMENSIEN YHCE, 1).

DATA PI /3.141592636/

N1I=N+1

SIGMA = O.

Ze = 2*Z

PO=H*X+ L4Y+C

IFCX.~EG@.X1)0GG TS 4

DX = ALSCX-X%1)

PI=A*xX14+b#Y+C

IFCY.EQ.Y1IOGS T@ &

ITEM = 1

LY = ALSCY-Y1)

*X14+b*Y1+C

PS=A*X+L*Y1+C

G@ Te 9 .

SIGMA = SOMME*(X-X1)*CY-Y1LI/LX/LY

IFCY.rC.Y2)GB TG 4

ITEM = 2

LY = AESCY-Ye)

PE=AxX 1+ E*xYE+C

P3=AxX+ EY E+C

GH Te 9

3 SIGMA = SIGMA - SOMME*(X-X1)*CY-YE/LX/LY

4 IFCX-E@e-X2)GG TO &

DX = ALS(K-Xe2)

PI=A*XE+bL*Y+C

IFCY-EG.Y1)2GB TO 6

ITEM = 3

DY=ABS(Y-Y1)

PE=A*X 2+ bXY14+C

P3=H¥X+L*Y14+C

G2 TS 9 . 7

5 SIGMG = SIGMA - SOMME*(X-Xr)*CY-YID/LX/SLY

6 IFCY-EQ.Y2Z)2GB TS &

ITEM = 4

DLY=AbSCY-Y2)

P saeK E+ LEY 24 ©

POHAxX4 L*YE+C

pe

AUX BXES

FINIS LéNS LE S8US-FR@GRAMM



7

&

10

le

‘66 To 9
SIGMA = SIGMA + SOMME*(X-XE)*CY-YE/SLA/SLY

RLIN=ABS (SIGMA)
RETURN

SQ@MME = PO/4.

IF(Z.EQ.G.)9GG TH €143,557)51TEM

Ib = O

TETA = 0.5*ATANCLY/LX)

TGA= (P2-P1)*DK/LY

P=P]

b= LX

Ib= Ib + 1

S = 0.

be te K = IsN1I

FK=TETAKCI.+YHC1LSKD)

ATETA=F-PC+ TG&* TAN CFK )

FK = D/CESECKK)

FKEFK*FK+Z2

FK=(CATET&+Y OI /FK-ATETA/Z2)/SCHTCFK)

S=StFK*VYH Cesk)

S=SeZ4*Z2/P]

S@MME = S@MME- TETA*S/ILGATCNI >

IFCID.GT.109G@ TG €153,5,7),1T EH

TETH=P1/4.-TETA

TGA=CPE-P3)*LY/ LX

C= Ly

P=P3

GB Te 10

EN U

FUNCTIGN SEMFIL ¢€D1SsZ25P.0DsN, YH)

LIMENSI@N YHCEs 1)

IFCDIS-D)1,2s3

SIGMNA=P

ITEM=1

G@ Te 4

SIGMA=P/2

ITEM=2

G@ TB 4

SIGMA=C.

ITEMee

IF(Z.EQ.~0.92GB TS 6

ZE=zHZ*Z

S=0.

N1l=N+1

T2 5 KEILN]

X=O0-. 765395 1E144C1.+YHC1,K))

X=COSCX)

EPS=1.

TS 5 I=1,1TEN

F=CLIS+EPS*D sx

FeraeF+ Ze

S=S+EPE*VYH Ces, Kk /F/SCKTCE D

EFS=-EFS

SIGMA=SIGNA-S*FP*Z2*ZE/FL@ATCNID/E.

SENFIL=SICMA

RETURN

ENL

OEP Ree ES Che TEEN WY ic wane 2 ar, PUTT ETRE GS

IV-15
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FUNCTION FLLIP (XsY.Z,A.EsNs YH)

CIMENSION YHC2, 1)

N1=N+1

XEEX*K

YE=V*yY

ZO=Z4Z

A= hh

Be=kLx*b

S=L@#X24+h2x (YE-E2)

IFC(S)1,253

SIGMA=P

C1=3. 170796268

C2=1.570798268

EPS=-1.

G6 TG 4

SIGMA=F/2.

Cl=1. 570798268

C2=1.570798268

EPS=0.

GO Te 4

SIGMA=C.

W1=x2-A2

S=SCRTCS)/ALSCW1)*

WI=X#Y/W1

XL=ATANCW1+S)

XE=ATAN CW1-S)

C1=0.5%(X14X2)
C2=0.5%*(X1-X2)

EPS=1.

IF(Z.E@.0.9CGB TE. 7

s=0.

Ce 6 K =1,N1

ALP=TANCC1+C2*YHC1sK))

BET=Y-X*4LP

WEsh2* 4LP*ALPHLE

WI=WE-LET#EET

IFCW1.LE.C.W1=0.

WISASL*OCRTCW)LI WE

WES-LE*XALPALET/WE

Xlewl+we-x

Ke=Ve-W1-X

XLSX1*X1

XEHXE*X!

W1l=1.+A4LP*ALP

WesVWilxxe+zZe

WilSW1l*exX1+Ze

IFCWI.LT.¥eE09G2 Te S

W1lSW1*SCRTCW1)

We=WEx*SGRTCWE)D

S=S+YH( 25K) * CEPS/W1-1./V2)

SI CUA SIGH A+ S¥ CERPAZ*ZESEFLEATONI D3. LALEQEESSO

ELLIP=SIGMA

RETURN

END °

Iv-16
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206

FUNCTION TRIANG (X.Y.Z.P.ANGsN, YH)

DIMENSION ANG(E,3),YKC2s 1)
DATA P1/3.1415926536/

NI=N+1 : .

ZO=ZH*Z

SIGMA=0.

DG 200 1A=1,2,

X1=ANGC1, 1A)-X

YISANGC2,1A)-Y :

IF CCX] .EG.+G. + ANL.CY1.E@.0.9960 TH EOC

RI=SQRTCX1#X1+Y 1 *Y 1)

IB=1h+1

Lg 100 JheIb.3

XE=ANGC1,dL)~X

Y2=ANG (2, SH)-Y¥

IFC(X2.EC. Oe oe ANDLs (YELEC60699GG TS 100

R2=SCETCXZ#X E+ VERVE)

C=(X1L#KO4+Y 1 *YEIsHI/KE

IFC1).-AESCC).LT.1LE-S3)G6@ TO 100

TET. \CBECC)

RIZ=R1+*#RE*xSINCTETA)D

K=CIA+JA)/(JA-1A)

IF (K.GT.3)K=1

X3=ANGC1,K) a

YS=ANGC2.K)-Y

XB3=(XE-K I) *CYG-Y1)- (XS-K 1) *CYE-YI)

YS=X1KCYE-YI)-Y1I*CXE-X1)

EPS=+1.

IF CXS*Y3.L7. 0. DEFS=-1.

S=0.

IFC(Z.EG.0.9GB TS 6

De 5 1=1,N1

RETETA*(1.4+YHC1, 109726

R=R1E/(CRE*SINCTETA-K)+EI*SINCH) D

R=R*K+Z2

S=S+YHC2, 1 /K/ECETCR)

S=S#ZxZE/FLEATCNID

SIGMA=SIGMA+EF S*#F*TETA*(C1.-S)/PI/E

CONTINUE :

CENTINUE

TRIANG=SIGMA

RETURN

END

IV-17
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Annexe A - TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS

IDENTIFICATEURS
SESseaeescresssars

On trouvera dans ce tableau, pour chaque fichier, et en regard

des codes enregistrement et. commentaire des cartes sur lesquelles ils peu-

vent apparaitre, la liste compléte des identificateurs accompagnés

' - de la longueur de la zone donnée, exprimée en nombre de colonnes,

qui leur est associée,

- du type de la donnée représentée par l'une des abréviations

suivantes

A alphanumériques

N numérique

AC code alphanumérique

- NC code numérique

- de la position de la virgule virtuelle exprimée A l’aide du

nombre de chiffres se trouvant de part et d'autre de celle-ci.

Exemple

Ainsi la cote NGF du sol est exprimée dans le fichier "Profils” par
OO /O0/2NGx#/5/N/3/2 nO

ce qui signifie que cette information ne peut apparattre que sur des cartes

ayant un code enregistrement et un code commentaire nuls, que la donnée est

numérique, constituée de 5 chiffres, 3 avant la virgule et 2 apres et qu'elle

doit &étre précédée de l'identificateur 7N Gs.

Ainsi, une cote de 94,5 métres se traduira par

ZNGs 09450 / les positions inoccupées étant remplacées par
des zéros.
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ANNEXE B

MODELES DE BORDEREAUX POUR LE CODAGE NUMERIQUE
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CARTOGRAPHIE AUTOMATJQUE DU SITE DE L'ECOLE D'AGRONOMIE

ET DE LAITERIE

e

Nous avons réalisé deux exemples de cartographie automatique du

site de l’'Ecole d’Agronomie et de Laiterie & partir des données contenues

dans le fichier. Pour cela, nous avons sélectionné 17 points d'échantillonna;

2

qui nous ont servi 4 approcher :

- la topographie du sol que nous avons représentée en courbes

isovaleur sur la premiere figure. Nous avons reporté d'autre part sur ce

dessin l'implantation des différents profils accompagnés de leur numéro

dans le dossier d'origine ;

- l'épaisseur des &éboulis que nous avons matérialisée par une

intensité de hachures,inversement proportionnelle a 1'épaisseur estimée.

La légende accompagnant ce dessin est la suivante

6épaisseur supérieure 4 15 m 3 aucune hachure,

6paisseur comprise entre 10 et 15 m : une seule hachure verticale,

€paisseur comprise entre 5 et 10-m : deux hachures dont l'une a 45°,

épaisseur comprise entre 0 et 5m : trois hachures dont l'une horizontale

Les deux approximations ont été réalisées & l'aide du sous-programn

REZ#2 de J.-L. MALLET.

Nous avons choisi parmi toutes les méthodes possibles 1’ approxima-

tion au sens des moindres carrés sur une base de polynémes de Tchebycheff.

A partir des 17 points initiaux, nous avons créé un réseau régulier ayant

21 points en X et.en Y. Le calcul en chaque noeud reposait sur ses 12 premier

voisins pour une base de longueur égale 4 6.
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CALCUL ET VISUALISATION DES TASSEMENTS SOUS UN OUVRAGE

Pour tester et illustrer nos programmes d’intégration de la formul

de Boussinesq et de calcul automatique des tassements, nous avons imaginé

une semelle formée par un hexagone régulier et deux rectangles orthogonaux,

reposant sur un terrain dont nous avons relevé la coupe dans une étude du

Centre de Mécanique des Roches et des Sols. Cette coupe est la suivante :

de 0 481,20 m

de

de

de

de

de

de

1,20 m

2,75 m

5,40 m

6,90 m

limons argileux jaunétres

Yd = 1.26 g/cm? , wsat = 38 % , Cy = 32,5 % , @9 = 1,320 ;

a 2,75 m

limons argileux verdatres

Yq = 1,26 g/cm? , wsat = 38 % , Co = 34%, @9 = 1,340 ;

a 5,40 m

argiles noires 4 débris végétaux

Yq = 0,43 g/cm? , wsat = 175 % , Co = 282%, @5 = 5,61

8 6,90 m

grave sableuse

Yd = 1,54 g/cm® , wsat = 24,8 % ;

a 10,45 m

grave argileuse a fragments calcaires anguleux

25 % 3Yd = 1,54 g/om? , wsat

10,45 m @& 12,50 m

marnes grises

Yq = 1,76 g/cm? , wsat = 20% , C, = 4,38 %, @g = 0,445

12,50 m a 17,80 m

Bajocien sableux

Yq = 1,76 g/cm? , wsat ul = oO i w [on] ow . Oo " © . Nmn ow . oOo
tt oO . uw un oa

a partir de 17,80 m

calcaire ferrugineux de 1'Aalénien.

La semelle était chargée uniformément & 1 bar.



Pour réaliser les courbes isotassement, nous avons créé un réseau

régulier de 121 points 4 l'aplomb desquels nous avons calculé les tassements

induits par 1]’ouvrage.

Le temps total de calcul a été de 2,81 minutes correspondant a

1210 appels du sous-programme RECT et 7260 appels du sous-programme TRIANG,

ainsi qu'au tracé d'une carte en courbes isovaleur 4 1'imprimante.

On négligera un. certain effet de bord dG au programme de tracé de

courbes isovaleur.



Réseau régulier aux noeuds duquel les tassements ont &té calculés

Echelle : 1/2508



Courbes isotassement (en cm)
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