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Résumé 

Dans le contexte de globalité de la géographie appliquée, ce mémoire présente 
une méthode d'analyse spatiale de données géoscientifiques pour l'aménagement 
du territoire. Les ressources de l'information sont utilisées afin de réaliser cet 
objectif et afin de permettre l'exploitation d'une banque de données par 
l'utilisateur. Les données utilisées proviennent du rapport géotechnique d'étude 
du plan d'occupation de sol numéro 28 située dans la commune de Jijel. Nous 
avons utilisé les différentes outils existant dans le logiciel ArcGis pour la 
création de la base de donnée ainsi que la réalisation des différentes cartes 
concernant les paramètres physico-mécanique et des cartes des contraintes 
admissibles pour les deux types de semelles (carrée et filante). Une carte 
d'aptitude à la construction est développée en tenant en compte du facteur 
morphologique, la nature du sol et les zones à risque . Ce Travail rend compte 
que la méthodologie SIG a une grande fonctionnalité pour l'aménagement du 
territoire. 

Mots clefs: 

Jijel, Arc GIS, Banque de données, Géotechnique, Carte d'aptitude. 



Abstract 

In the context of applied geography, this paper presents a method for spatial 
analysis of geoscience data for land use planning. Information resources are 
used to achieve this objective and to allow the user to operate a database. The 
data used derive from the geotechnical study report of the land-use plan number 
28 located in the commune of Jijel. We used the various tools available in the 
ArcGis software for the creation of the database as well as the realization of the 
different maps conceming the physic-o-mechanical parameters and the bearing 
capacity maps for the two types of fondation (isolated spread footings and strip 
spread footings). A construction suitability map is developed taking into account 
the morphological factor, the nature of the soil and the areas at risk. This Work 
reports that the GIS methodology has a great functionality for the planning of 

the te1Titory. 

Keywords: 

Jijel, Arc GIS, Data bases, Geotechnics, suitability map. 
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Introduction générale 

Depuis l'arrivée des systèmes d'information géographiques (SIG) dans les 

années quatre-vingt, la cartographie a pris une nouvelle dimension. le SIG permet la 

centralisation et le partage de l'information, l'analyse complexe, la gestio~la 

modélisation et la simulation. Il permet également un accés rapide à l'information 

favorisant le partage d'informations graphiques et alphanumériques. 

La création des cartes et l'analyse géographique ne sont pas des procédés 

nouveaux, mais les SIG procurent une plus grande performance et proposent des 

outils sans cesse innovent dans l'analyse, la compréhension et la résolution des 

problèmes. 

Sur la base des résultats <le reconnaissance géologique et géotechnique nous 

avons essayé d'appliquer quelques outils existant dans ArcGis pour l'étude du plan 

dtoccupation du sol numéro 28 appartenant à la commun de Jijel. Les travaux 

présentés dans ce mémoire s'articulent autour de quatre chapitres distincts: 

- Le premier chapitre a été réservé à une introduction au système d'information 

géographique 

- Le deuxième chapitre est consacré à une analyse physiographique de la région 

d'étude. 

- Dans le troisième chapitre nous présentons le contexte géologique local. 

- Dans le quatrième chapitre nous présentons l'étude géotechnique du site avec 

les différentes cartes géotechniques réalisées. 



Chapitre 1 Physiographie de la région 

- Précipitations moyennes annuelles 

L'étude des précipitations moyennes annuelles s'est effectuée à partir des données des 

séries récentes qui s'étendent de 2003 à 2015 pour la station du barrage El-Agrem (Annexe I.1). 

Tableau I.1 : Précipitations moyennes annuelles et saisonnières : période 2003-2015. 

(Station du barrage El Agrem). 
-

Saison Automne Hiver Printemps Eté 
Mois s 0 N D J F M A M J J A 

Précipitations 

Total 

moyennes mensuelles 73,87 108,2 153,l 197,51 167,46 157,02 128,25 85,29 44,88 13,81 0,96 9,28 1139,64 
(mm) 

Précipitations 335~ ] 7 521,99 258,42 24~06 
saisonnières (mm), 

29,41 45,80 22,68 2,11 (%) 

D'après les données du Tableau(I.1) et la Figure (I.3) on constate que : 

- Le mois de Décembre est le mois le plus pluvieux avec (197,51 mm). 

- Le mois de Juillet et le mois le moins pluvieux avec (0,96 mm). 

• Précipitations 
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Figure 1.3 : Distribution de la pluviométrie moyenne mensuelle (Station du barrage El

Agrem période 2003-2015). 
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Chapitre 1 Physiographie de la région 

1.2.2. Températures: 

La température est un facteur qui contrôle le bilan hydrologique et permet l'estimation de 

l'évapotranspiration. Le Tableau (I.2) présente les températures moyennes mensuelles et 

saisonnières de la station du barrage El Agrem, durant la période 2003/2015, (Annexe 1.2) 

Tableau 1.2 : Températures moyennes mensuelles et saisonnières: période 2003-2015 
(Station du Barrage El Agrem période 2003-2015 ). 

Saison Automne Hiver Printemps Eté 

Mois s 0 N D J F M A M J J A Moyenne 

Température 23,61 19,44 15,94 12,01 11,60 11,49 13,54 16,27 18,95 23,20 26,45 26,90 

Moyenne 
18,28 

16,25 mensuelle et 19,66 11,70 25,52 

saisonnière (C0
) 

La série (2003/2015) des données des températures de la station du barrage El Agrem 

permet de conclure que les températures sont basses en hiver (Décembre, Janvier, et Février), et 

élevées en été (Juin, Juillet, et Août) comme l'indique la Figure (I.4). 

Le mois d' Août est le plus chaud avec une température de (26,9°), les mois de Janvier et 

Février sont les plus froids, la température en ces mois est de l'ordre de (11,49°). 

• Température 
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Figure 1.4 : Répartition des températures moyennes mensuelles, période 2003-2015 (Station 
du barrage El Agrem) 
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Chapitre 1 Physiographie de la région 

1.2.3.Relation températures-précipitations 

1.2.3.1.Diagramme ombrothermique 

Un diagramme ombrothermique (Figure 1.5) est un type particulier de diagramme 

climatique représentant les variations mensuelles sur une année des températures et des 

précipitations selon des gradations standardisées. Une graduation de l'échelle des précipitations 

correspond à deux graduations de l'échelle des températures (P = 2T) pour mettre en évidence 

les périodes de sécheresse définies par une courbe des précipitations se situant en dessous de la 

courbe des températures. Ces diagrammes permettent de comparer facilement les climats de 

différents endroits d'un coup d'œil du point de vue pluviosité. A' partir des valeurs du tableau 

(I.3) nous avons tracé la figure (I.5). 

Tableau 1.3 : Précipitations et températures moyennes mensuelles; période 2003-

2015.(Station du barrage El-Agrem) 

Mois J F M A M J J A s 0 N D 

Précipitation 
167,46 157,02 128,25 85,29 44,88 13,81 0,96 9,28 73 ,87 108,20 153,10 197,51 en (mm) 

Température 
11 ,60 11,49 13,54 16,27 18,95 23,20 26,45 26,90 23,61 19,44 15,94 12,01 en (C0

) 
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Figure 1.5 : Diagramme ombro-thermique. 
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Chapitre 1 Physiographie de la région 

A patiir de ce diagramme on constate que la période de sécheresse s'étale de la fm du mois 

d'Avril vers la fin du mois de Septembre. 

1.2.4.Vents 

Les vents qui prédominent à Jijel sont de direction sud et sud-ouest en été, ouest et nord

ouest en hiver avec des vitesses moyem1es maximale varie entre 20,3 mis au mois de Décembre 

et 17,8 mis au mois de Mars., ces vents sont froids en hiver, chauds en été et toujours humides. 

Pour la saison estivale, la vitesse maximale du vent varie entre 14,9 mis au mois d'Août et 18,2 

mis au mois de septembre. Alors que les brises d'été sont de direction Nord et Nord-est, qui sont 

les plus favorables pour la ventilation naturelle ( Kh. Chouial et F. Chouial 2016). 

1.2.5.L' évaporation 

Le taux d'évaporation s'accroit progressivement du mois le plus froid vers celui le plus 

chaud. La période d'été représenté un taux d' évaporation élevé. Le taux d'évaporation le plus 

élevé est enregistré le mois d'Août ; car c'est le plus chaud et les radiations solaires y sont 

maximales. Le taux d'évaporation le plus bas est enregistré au mois de janvier; car c'est le plus 

froid et les radiations solaires y sont minimales. 

T.2.6. Estimation du ruissellement et de l'infiltration: 

Les précipitations dans la région sont de l'ordre de 1139.64 mm. L'estimation du 

ruissellement a été calculée par la formule de Tixeront-Berkaloff (Précipitations moyennes 

annuelles doivent être infé1ieures à 600mm), car on n'a pas trouvé d'autre fonnule dans la 

bibliographie. 

p3 
R = --- · ~ ....... (1) 

Avec : 

R : rnissellement en (mm) ; 

P : précipitations moyennes annuelles (mm) 

ETP : évapotranspiration potentielle d'après thomthwaite en (mm). 

Application numérique: P= 1139,64 mm, ETP= 909,72 mm (Annexe 11.3) 

R = (1139.64)3 / 3 (909.72)2 = 596,16 mm. En pourcentage le ruissellement est de l'ordre de: 

R (%) = (R x_100) = 52.31 %. 
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Chapitre 1 Physiographie de la région 

La valeur du ruissellement obtenue est de 596,16 mm correspondant à 52,31% des 

précipitations. 

1.2.6.1. Calcul de l'inftltration 

L'infiltration représente la quantité d'eau qui pénètre dans le sol et le sous-sol, elle 

alimente les eaux souterraines donc la reconstitution des réseives aquifères. 

Elle est estimée à partir de la formule du bilan hydrogéologique (Annexe 11.4): 

P=ETR + R + I + Wa .......... (2) 

Ou: 

Wa : variation des réseives souvent négligeables 

En aura alors : 

P=ETR+R+I 

Donc: 

I = P-(ETR + R) = 1139.64- (519,43 + 596,16) = 24.05 mm 

On obtient alors une quantité d'eau infiltrée I = 24,05 mm et qui présente 2,11 % des 

précipitations. 

1.3.Morphologie: 

La zone d'étude se présente, en grande partie, sous forme d'un polygon, situe sur le 

versant Est de Djebel Mezghitane. Il s'agit d'un sommet d'une colline (386m) qui se 

termine par des versants de forte pente orienteé vers le Nord et l'Est, et un replat dans la 

partie Est, Nord-Est. La réalisation de la carte des pentes à partir de la carte 

topographique au 1/25000 ( Djidjelli N° 1.2), à l'aide du logiciel ArcGis (10.2.2) avec un 

système géodésique Nord Sahara (Arrête du 23 février 2003, JORA N°30 A' partir de la 

carte des pentes (Figure I.6), nous avons pu évaluer quatre zones de pentes qui sont: 

- La zone bleue: de 5 à 10%. 

-La zone jaune: de 10 à 20 %. 

- La zone verte: de 20 à 30 % . 
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Chapitre 1 

- La zone rouge:> 30 %. 
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1.4. Hydrographie 
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Figure 1.6: Carte des pentes. 

La zone d'étude est caractérisée par un réseau hydrographique très faible, ou on a 

enregistré des petites ravines (chenaux de ruissèlement) déversant dans l'oued Medabagh 

qui se trouve dans la partie Est du site (Figure 1.7). Cet oued prend naissance du coté Sud 

avec un écoulement vers le Nord. 
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Chapitre 1 Physiographie de la région 
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Figure 1.7: Carte du réseau hydrographique de la région. 
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Chapitre II 

Il.1. Quelques définitions 

11.1.1. Système d'information 

Introduction au SIG 

Le système d'information est un système de communication permettant de 

communiquer et de traiter l'information (norme internationale ISO 512711983). 

11.1.2. Information géographique 

L'infmmation géographique est la représentation d'un objet ou d'un phénomène réel, 

localisé dans l'espace à un moment donné (P. Quodverte, Cartographie numérique et 

information géographique, 1994). 

11.1.3. Géomatique 

La géomatique est l'ensemble des techniques de traitement informatique des données 

géographiques (JO du 14 février 1994). 

11.1.4. Un système d'information géographique (S.I.G) ci) 

Le SIG est un outil informatique permettant de représenter et d'analyser toutes les 

choses qui existent sur ten-e ainsi que tous les événements qui s'y produisent. C'est donc un 

système permettant de communiquer et de traiter l'information géographique: un S.I.G a ainsi 

pour vocation d'informer l'utilisateur sur les éléments d'un territoire (objets ou phénomènes 

physiques, êtres vivants ... ) ou sur le territoire lui-même, le paramètre essentiel étant la 

localisation (tel objet est voisin de tel autre ... ). 

Un S.I.G est à la fois un outil de gestion de l'espace (gestion de bases de données pour 

la saisie, le stockage, L'interrogation, L'analyse et L'affichage de données focalisées) et un outil 

d'aide à la décision. 

Un Système d'Information Géographique est l'ensemble des structures, des méthodes, 

des outils et des données constitué pour rendre compte des phénomènes localisés dans un 

espace spécifique et faciliter les décisions à prendre sur cet espace" . 

fl)https://sites.google.com/site!pastoraldz/cartographie-gps/cours-sig 

'21https:llwww.esrifrance.fr/sig2005/communications2005/crealp/crealp.h 
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Chapitre II Introduction au SIG 

II.2. Les composants d'un S.I.G 

Un Système d'Information Géographique est constitué de cinq (05) composants majeurs 

(Figure 11.1): 

1 ~ 

\=J&&â&ii ~ 
Figure 11.1: Les composants de système d'information géographique. 

Il.2.1. Matériels 

11.2.1.1. L'ordinateur 

Il s'agit d'une composante indispensable à un S.I.G et l'élément fondamental de cette 

composante reste l'ordinateur. Le S.I.G fonctionnent aujourd'hui sur une gamme très 

diversifiée d'ordinateurs: des micro-ordinateurs aux stations de travail sous Unix et des 

serveurs de données aux ordinateurs de bureaux connectés en réseau ou utilisés de façon 

autonome. 

ll.2.1.2. Les périphériques 

Reliés à l'ordinateur, de multiples périphériques permettent d'assurer diverses fonctions 

et deviennent de plus en plus indispensables : 

- Le matériel d'acquisition des données: scanner, table à digitaliser ... 

- Le maté1iel de stockage des données: disques durs, CD Rom, disquettes, DVD ... 

- Le matériel de visualisation des dom1ées: écrans traditionnels, écrans plats, portables ... 

12 



Chapitre II Introduction au SIG 

11.2.2. Logiciels 

Le logiciel est une composante essentielle d'un S.LG mais partir du postulat qu'un 

S.I.G n'est constitué que d'un logiciel du fait de sa commercialisation est faux. Les logiciels 

S.I.G offrent une panoplie d'outils et de fonctionnalités qui permettent de stocker, d'analyser 

et d'afficher des données géographiques: 

-Acquisition : les outils pour saisir, acquérir et manipuler des données, 

-Archivage: les outils de gestion, de stockage et d'extraction des données, 

-Analyse: les outils de requête, de transformation et d'analyse des données, 

-Affichage: les outils de visualisation, d'affichage et de présentation des données, 

11.2.3. Les d{)nnées 

Ce sont certainement les composantes les plus impmiantes d'un S.I.G. Les données 

géographiques et les données tabulaires associées peuvent soit être constituées en interne, soit 

acquise auprès de producteurs de données. 

Il.2.4. Utilisateurs 

Un S .I. G étant avant tout un outil, ce sont ses utilisateurs (et le personnel qui entretient 

et gère le système) qui lui permettent d'exister et de donner toute l'efficacité dont il peut être 

pmteur. Cette composante est constituée de: 

-Les techniciens et ingénieurs chargés de la conception, de l'entretien et de la gestion du 

S.I.G, 

- Les techniciens utilisant quotidiennement le S.I.G dans leur travail, 

- Les décideurs utilisant le S.I.G comme moyen d'aide à la décision. 

Cependant, avec le développement des S .I.G sur internet, le nombre d'utilisateurs 

potentiels ou réels du S.I.G augmente chaque jour. 

11.2.5. Les méthodes 

La mise en œuvre et l'utilisation d'un S.I.G ne peut s'effectuer sans l'application de 

méthodes, de règles et de procédures. Ces méthodes permettent une utilisation rigoureuse et 

cohérente du matériel, des logiciels et des données du S.I.G par l'ensemble des utilisateurs et 

cela afin de répondre aux objectifs fixés au préalable dans tout projet. 

13 



Chapitre II Introduction au SIG 

Il.3. Les principales fonctions d'un S.I.G 

Un système d'information est un ensemble d'informations organisées. Aussi, dans un 

S.I.G, on trouve toujours les quatre 4 grandes fonctionnalités (figure 11.2) permettant 

d'organiser, de représenter et de gérer l'information géographique. Ce sont les 4 A*: 

- L'ACQUISITION des données géographiques (figure 11.2 a), 

- L'ARCHIVAGE ou de gestion des données (figure 11.2 b ), 

- L1ANALYSE (spatiale) ou d'interrogation des données (figure 11.2 c), 

- L'AFFICHAGE (représentation spatiale) ou de visualisation des données (figure 11.2 d). 

(a) (b) 

m + ~ 

~ 
(c) (d) 

Figure 11.2: Les principales fonctions d'un S.I.G 

(a: Acquisition, b : L'archivage, c: L'analyse, d: L'affichage) 
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Chapitre II Introduction au SIG 

IL4.Les domaines d'application des S.l.G 

Si l'on essaie de caractériser les questions auxquelles un S.I.G est censé pouvmr 

répondre, on est vite confronté à la multiplicité des domaines d'application possibles. 

- L'aménagement du territoire : Plan Locaux d'Urbanisme (PLU), choix de tracés routiers, 

autoroutiers ou ferroviaires, études d'impacts .... 

- La gestion urbaine : gestion de la voirie, des réseaux de distribution, des espaces verts, du 

patrimoine, de la sécurité, simulation d'insertion de projets architecturaux .... 

- La circulation et conduite automobile : choix d'itinéraires, suivi de flottes de véhicules, aide 

à la conduite assistée par ordinateur, 

- L'agriculture : génie mral, gestion des ressources en eau, suivi et prévision des récoltes, 

gestion des forêts, aide à la mise en œuvre de la Politique Agricole Commune, 

- La protection de l'environnement : définition des zones sensibles, suivi des évolutions, alerte 

aux pollutions, protection des paysages, 

- Les risques naturels et technologiques majeurs : définition et SUIVI des zones à risque, 

prévention de catastrophes, intervention en cas de sinistre. 

11.5. S.I.G et la géologie 

Il.5.1. Cartes géologiques et SIG 

La carte géologique traditionnelle concentre en 2D, voire en 3D (formations 

géologiques superposées) une gamme d'informations de natures très diverses (lithologique, 

chronologique, structurale, morphologique ... ) et de type spatial varié (données ponctuelles, 

linéaires, surfaciques). Chaque objet cartographié recèle une grande richesse sémantique qui 

se révèle lorsque l'on tente de concevoir les bases de données spatiales et tabulaires qui 

permettent de modéliser dans un SIG l'information contenue sur la catie géologique. 

Des solutions doivent être trouvées aussi bien pour modéliser l'information extraite à 

paiiir de cartes existantes que pour celle consignée dans les levés cartographiques inédits. 

Dans ce dernier cas, la solution SIG doit également permettre la production de nouvelles 
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caties papier avec une qualité équivalente aux cartes produites à travers une chaîne d'édition 

classique. 

11.5.2. Construction du SIG géologique à partir des données de terrain 

Un modèle de données SIG géologique doit répondre à un certain nombre de contraintes 

fortes, notamment : 

- Décrire fidèlement et de manière exhaustive le contenu de la carte géologique. 

- Associer les différents objets constitutifs de la catie dans des thèmes conformes à leur 

signification géologique. 

- Etablir une méthode de construction topologiquement« propre », (p.ex. au niveau de la 

superposition de lignes dans différents thèmes) mais néanmoins rationnelle en ternie de coût 

de production. 

- Mettre à disposition un outil à potentiel d'analyse optimum. 

Le potentiel d'analyse du SIG peut être amélioré si le levé géologique et la préparation 

des données sont effectués en prévision de la construction d'un modèle spatial SIG complet, 

par exemple avec la réalisation d'un écorché permettant de définir en tout point la nature 

présumée du substratum rocheux. 

11.5.3. V Architecture d'un modèle spatial 

Le modèle de données peut être représente en générale par une base de données 

spatiale multicouche pennettant l'élaboration de la carte géologique par superposition de 

différents plans d'infonnation. Cette approche implique la séparation de l'information 

géologique de base (Figure 11.3) en différents thèmes, c'est-à-dire en ensemble d'objets 

géologiques homogènes ayant un même type spatial (Figure 11.4, 11.5 et 11.6). L'information 

« pseudo-3D » contenue dans la carte géologique et dans l'écorché tectonique est rendue par 

la superposition de thèmes de type polygones ( « substratum rocheux » et « formations 

superficiels p. ex.). Des thèmes de type lignes (« éléments structuraux« , « éléments 

morphologiques ») et de type points (« symboles orientés », symboles non orientés », « 

forages» etc.) complètent l'information. 
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Figure 11.3: Exemple de minute géologique de terrain comprenant les données de base. 
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Figure 11.4: Polygones construits à partir de lignes importées dans le thème « 

substratum rocheux ». 
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Figure 11.5: Polygones construits à partir des lignes importées dans le thème« terrains 

superficiels. 
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Figure 11.6: Carte géologique obtenue par superposition des thèmes du SIG. 

12'https:/lwww.esrifrance.fr/sig2005/communications2005/crealp/crealp.ht 
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11.6. Quelques applications sur ARC GIS <3) 

L'ARC GIS c'est un logiciel qui rassemble pas mal des extensions sur l'arc toolbox tell 

que: 

11.6.1. L'extension 3D analyst tools 

L'extension ArcGIS 3D analyst intègre des outils destinés à la création, la visualisation 
et ra:nalyse de données SIG dans un contexte tridimensionnel. Cette extension regroupe 
plusieurs outils, parmi eux on a : 

II.6.1.1. L'outil conversion 

Jeu d'outils Conversion fournit un large éventail de outil pour convertir différents types 

de données, y compris les entités 3D, les rasters, les MNT, les TIN et les jeux de données 

LAS permet ces outils on a : 

11.6.1.1.1. L'outil TIN to raster 

TIN to raster c'est un outil qui existe dans le jeu d'outil conversion (from TIN) cette 

outil permet Crée un raster en interpolant ses valeurs de cellule à partir de l'altitude du TIN en 

entrée à la distance d'échantillonnage spécifiée (Figure ll.7) 

• 
INPUT OUTPUT 

Figure Il.7: Transformation de TIN à un raster 

Il.6.2. L'extension analysis Tools 

La boîte à outils d'analyse contient un ensemble d'outils puissants, destinés aux 

opérations SIG les plus fondamentales. Ces outils permettent de réaliser des superpositions, 
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de créer des zones tampon, de calculer des statistiques, d'effectuer des analyses de proximité 

et bien plus encore. Faites systématiquement appel à la boîte à outils d'analyse pour la 

résolution d'un problème spatial ou statistique. La boîte à outils d'analyse comporte quatre 

jeux d'outils permet ces outils on a: 

11.6.2.1. L'outil proximity 

L'outil Proximité contient des outils permettant de déterminer la proximité entre des 

entités figurant dans une ou plusieurs classes d'entités ou entre deux classes d'entités. Ces 

outils peuvent identifier les entités les plus proches entre elles ou calculer les distances entre 

ou autour de ces entités. Parmi ces classes on a : 

11.6.2.1.1. L'outil buffer 

L'outil bu/fer permet de Crée une zone tampon à une distance donnée des entités en 

entrée (Figure 11.8). En utilisant une classe d'entités dotée d'un système de coordonnées 

géographiques et en spécifiant la valeur de distance de la zone tampon en unités linéaires 

(mètres, pieds, etc., par opposition aux unités angulaires telles que les degrés). Avec cette 

combinaison d'entrées, l'outil génère de véritables zones tampon géodésiques qui représente 

avec précision les distances sur la surface tenestre. Les zones tampon géodésiques peuvent 

sembler étranges sur une carte plane, mais elles paraissent correctes sur un globe. 

INPUT 

OUTPUT 
DISSOLVE TYPE: 

NONE 

OUTPUT 
DISSOLVE TYPE: 

ALL 

/ -· 

Figure 11.8 : Les étapes d'outil buffer dans trois cas. 

(3) (http://resources. arc gis. com/en/help/mainll 0.21). 
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11.6.3. L'extension data management tools 

La boîte à outils Data Management fournit des outils nombreux et variés permettant de 

développer, de gérer et de maintenir des classes d'entités, des jeux de données, des couches et 

des structures de données raster. Parmi ces outils : 

11.6.3.1.1. L'outil Clip 

(Le jeu d'outils raster /jeu d'outils raster processing / clip) 

Par l'outil clip on peut Crée un sous-ensemble spatial d'un raster, y compris un jeu de 

données raster, mosaïque ou couche de service d'imagerie (Figure 11.9). 

Clip 

• 
Figure 11.9 : L'outil de clip. 

11.6.4. L'extension Spatial Analyst Tools 

L'extension Spatial Analyst Tools existant dans Arc Gis fournit un jeu complet d'outils 

d'analyse spatiale et de modélisation pour des données raster (cellules) et des données d'entité 

(vectorielles). 

II.6.4.1. L'outil extraction 

ll.6.4.1.1. L'outil extraction by mask 

L'outil extraction hy mask permet d'extrait les cellules d'un raster qui correspondent 
aux zones définies par un masque (Figure ll.10). 
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Figure II.10: L'extraction par masque 

Il.6.4.2. L'outil interpolation 

Le jeu outils d'interpolation de surface créent une surface continue (ou prévision) à 

partir des valeurs des points échantillonnés. Parmi ces outils on trouve: 

11.6.4.2.1. L'outil IDW 

L'interpolation de pondération par l'inverse de la distance (ID W) détermine les valeurs 

de cellule via la combinaison pondérée de manière linéaire d'un ensemble de points 

d'échantillonnage. La pondération est une fonction d'inverse de la distance. La surface qui est 

interpolée doit être celle d'une variable dépendante de l'emplacement. 

Cette méthode suppose que l'influence de la variable tracée décroît avec la distance par 

rapport à l'emplacement échantillonné. 

11.6.4.2.1.1. Contrôle de l'influence avec le paramètre puissance 

L'IDW repose principalement sur l'inverse de la distance élevée à une puissance 

mathématique. Avec le paramètre puissance, vous pouvez contrôler la signification des points 

connus sur les valeurs interpolées en fonction de leur distance par rapport au point en sortie. Il 

s'agit d'un nombre positif et réel dont la valeur par défaut est 2. 

11.6.4.2.1.2. Limitation des points utilisés pour l'interpolation 

Il est aussi possible de contrôler les caractéristiques de la surface interpolée en limitant 

le nombre de points en entrée utilisés dans le calcul de la valeur de chaque cellule en sortie. 

Cette limitation peut augmenter les vitesses de traitement. N'oubliez pas également que les 

points en entrée qui sont éloignés de l'emplacement de cellule où la prévision est réalisée 

peuvent bénéficier d'une corrélation spatiale faible ou inexistence. Il peut donc être utile de 

les éliminer du calcul. 
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Vous pouvez spécifier le nombre de points à utiliser directement ou indiquer un rayon 

constant dans lequel les points seront inclus dans l'interpolation (Figure 11.11). 

/ 

• 

/ 
• 

• 

/ 
/. 

0 • 

• 

• 

• 

Figure 11.11 : Voisinage IDW pour le point sélectionné 

Rayon de recherche variable 

Avec un rayon de recherche variable, le nombre de points utilisé dans le calcul de la 

valeur de la cellule interpolée est spécifié. Le rayon varie donc pour chaque cellule interpolée 

en fonction du champ de recherche nécessaire pour trouver le nombre spécifié de points en 

entrée. 

Rayon de recherche constant 

Un rayon de recherche constant nécessite la définition d'une distance par rapport au 

voisinage et d'un nombre minimum de points. La distance dicte le rayon du cercle de 

voisinage (en unités de carte). La distance du rayon étant constante 

Il.6.4.3. L'outil de surface 

Le jeu outils Surface vous permettent de quantifier et de visualiser le relief d'un MNT 

représenté par un modèle numérique de terrain ce jeu outils contiens plusieurs outil tel que : 
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11.6.4.3.1. L'outil slope 

Pennet d'identifier la pente (dégradé ou taux de variation maximum de la valeur z) de 
chaque cellule d'une surface raster (Figure 11.12). 

.1 1 1 1 1Q.5 3&3 41 .5 2Q 2 ioo 0.0 

3 3 • ; r~ i - 2'&-& :J8,3 32 .~ 4 1~ <:92 

' J • • • •• j ::-1.1; ue n .e 21S-6 1•.o 100 --1 1 2 1 1 1'.0 :1$.2 ~.2 14.0 0.0 o.o 
- ~-.- + + 

2 2 1 2 10.0 2 1.11 29.2 29.2 21.11 10.0 

2 1 0.0 0.0 10.0 21 .6 292 14.0 1 D Value = NoData 

InRasl OutRas 

Figure 11.12 : L'outil slope. 
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Chapitre Ill Contexte géologique 

111.1. Les formation géologique de la région de Jijel 

La région de Jijel appartient au domaine de la Petite Kabylie plus exactement à son 

extrémité occidentale (fig. 111.1), qui est fmmé par la superposition de plusieurs ensembles 

géologiques, sépares par des contacts anormaux. 

18888883 1 
&•kaa-3 
::::.·;;~·J 2 

ifïO 1-:· : • :1 3 

llll 4 
[->" ,x' 1 5 

ldel6 

O" 

0 20km~ 

~ 

Fig. 1. - Schéma géologique de la Petite Kabylie 1, granites miocènes; 2, Numidien; 3, Oligo-Miocène et 
unités allochtones supra-kabyles; 4, Dorsale calcaire; 5, socle kabyle; 6, unités schistosées infra-kab)ics: 
7, unités telliennes. 

Fig. 1. - Geological sketc.h of the Petite Kabylie. l, Miocene granites; 2, Numidian; 3, Oligo-Miocene cm:c and 
allochtonous units on top of the Kabylian basement; 4, Kabylian basement; 5, in.fra-Kabylian schistose lllfits: 
6, Tellian units. 

Fig. JTJ.1 : Esquisse géologique de la Petite Kabylie légèrement modifie (Andrieux et 
Djellit, 1989) 

111.1.1. Le socle Kabyle 

Il est constitué par des formations cristallophylliennes Anté-triasiques charriées vers le 

sud sur les terrains Mésozoïques et Paléogènes (M. Durand Delga, 1955; J.P. Boui/lin, 

1977). 

Les formations cristallophylliennes du socle Kabyle comportent deux grands ensembles : 

- Un ensemble supérieur formé essentiellement de schistes, de micaschistes et de phyllades 

surmontés en discordance par des formations Siluriennes (M. Durand Delga, 1955). 

- Un ensemble inférieur constitué de gneiss à intercalation de marbres et d'amphibolites (J.P. 

Boui/lin, 19 77). 
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Chapitre Hl Contexte géologique 

En Petite Kabylie les formations cristallophylliennes du socle Kabyle sont largement 

charriées vers le Sud sur les formations de type flyschs et les f01mations telliennes (M. 

Durand Delga, 1955;J.P. Boui/lin, 1977). 

ill.1.2. Les formations de l'Oligo-Miocène Kabyle olistostromique 

Un olistostrome miocène (aquitano-sen-avallien), qui montre dans une mattice 

marneuse à passées gréseuse molassiquc, des blocs de taille, d'âge et de nature variés. Ces 

derniers sont représentés: 

- Soit par des olistolites de flysch à cachet "albo-aptien", comparable, de point de vue 

faciès, aux pélites et grés "albo-aptiens" de l'unité schisto-gréseuse infre-kabyle. 

- Soit par des grés "albiens" à granulométrie moyenne et à patine verte, identiques aux 

grés albiens du flysch de Guen-ouch (nappe la plus haute structuralement dans l'édifice). 

- Soit, enfin, par des grés grossiers hétérométrique, associés fréquemment à des argiles à 

tubotomaculum, apparentés de toute évidence au flysch numidien (Djellit 1987). 

____, j Formation quaternaire 1 

1 Conglomérats du pliocène 1 

_,.....~ 

,..........__ ...--. 
,.._ ......._ 

Marne bleue à miche calcaire du miocène 

Olistostt·ome de l'Oligo-Miocène (OMK) 

I 1 lOOm 
[Le socle Kabyle - j 

Figure Ill.2 : Colonne litho stratigraphique synthétique du remplissage du bassin néogène 

de Jijel établie à partir des descriptions de Durand Delga, (1955) et Djellit (1987). 

26] 



Chapitre Ill Contexte géologique 

IIl.1.3. Les formations de type flyschs 

Il forme une bande presque continue située au sud des massifs anciens et scindé en unité 

at11eurant en : 

- Bande coincée entre le domaine Kabyle et tellien. 

- En superposition tectoniques (flysch numidien) 

Les flyschs allochtones sont classiquement subdivisés en deux types principaux, ce sont 

le flysch Maurétanien et le flysch Massylien (J.P. Bouillin et Al, 1969). 

En Algérie, ces formations occupent une position allochtone, d'âge Crétacé à Eocène_ 

Elles sont classiquement subdivisées en : 

111.1.3.1. Le flysch Maurrétanien 

Comporte des terrains allant du Néocomien au Lutétien ; il comporte de bas en haut 

(J.F. Raoult et Al, 1973): 

- Un pré flysch calcaire du Tithonique-Néocomien. 

- Un puissant ensemble (300 m) à grés fins homométrique, à cassure verdâtre (flysch de 

Guerrouch) attribué à l' Albo-Aptien (J.P. Boui/lin et Al, 1970). 

- Des phtanites rouges et blanches du Cénomanien supérieur (H. Djellit, 198 7). 

- Des micros brèches à ciment spathique du Sénonien. 

- Au sommet des conglomérats et des grés micacés Tertiaires (Eocène à Oligocène). 

ID.1.3.2. Le flysch Massylien: 

Il présente une série allant du Néocomien au Lutétien terminal et regroupe trois 

ensembles : 

- Des argiles et grés quartzitiques, des grés légèrement calcareux et localement des niveaux 

conglomératiques del' Albo-Aptien. 

- Des marnes et calcaires fins du Vraconien, des microbrèches et des conglomérats du 

Sénonien inférieur et moyen auxquels sont associées des phtanites noires. 

- Des bancs calcaires à microfaunes pélagiques du Tm-onien-Cénomanien. Il est caractérisé 

par des schistes, des grès quartzitiques surmontée par des microbrèches à éléments calcaires et 

à ciment pélétique et des marnes, allant du Néocomien à l' Albien supérieur (J.F. Raoult, 

1969). 
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Chapitre Ill Contexte géologique 

Ill.1.3.3. Le flysch Numidien 

Dans l'édifice structmal de la Petite Kabylie, le flysch numidien occupe la position la 

plus haute de l'édifice Alpin. Il est composé de trois termes qui sont en continuité 

stratigraphique (fig.IIl.3) : 

- Un terme de base comportant des argiles sous numidiennes. 

- Un te1me médian formé de grés numidien a grains hétérométriques. 

- Un terme supérieur comportant des argiles supra numidiennes de couleurs verdâtre à rouge 

sombre. 
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Bancs de calcaires gréseux associés 
a des marnes calcaires. 

Ensemble gréseux, en bancs épais (2-
3m) ;a faciès nuimidien , composé 
essentiellement de grés de teinte 
jaune-blanc (rouille a l'altération), à 
grains grossiers de quartz roulé. 

__ · ------ Alternance de pélites bleutées et de EI marnes à intercalations gréseuses 
~ décimétriques , soit en niveaux 
é continus, soit lenticulaires et a figure de 
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Argiles aux teintes variées vertes, 
rouges, jaunes et grises , à 
intercalations calcaro-gréseuses à 

Figure.111.3 : Colonne lithologique du flysch Numidien (d'après H. Djellit, 1987, in 
Kimouche et al 2013) 
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IIl.1.4. Les formations Telliennes 

L'ensemble tellien est caractérisé par la prédominance de faciès de mamo-calcaires, qui 

s'étalent du Néocomien au Lutétien (J.P. Bouillin, 1977). 

Les séries telliennes sont constituées par un empilement de trois grandes séries qui sont 

d'après J.M. Villa, 1980 du Nord au sud: 

- Une série IDtra-tellienne : Cette série comporte les foimations marneuses et mamo

calcaires d'âge Crétacé à Eocène (J.M. Vila, 1980). 

- Une série Méso-tellienne : Cette série correspond aux formations carbonatées du 

Jurassique, elle est considérée comme la couverture de la plate forme constantinoise (J.M. 

Vila, 1980). 

- Une série Péni-tellienne : Cette série se distingue par des formations Jurassique-Crétacés, 

caractérisées par des faciès intermédiaires entre les faciès de la plate forme (calcaire et mamo

calcaire du néritique) ; et des faciès de bassin (marne du domaine tellien) (J.M. Vila, 1980). 

111.1.5. Les formations post-nappes 

Comprenant des foimations marneuses du Miocène supérieur et des conglomérats 

grossiers d'âge Pliocène. 

IIT.1.5.1. Marnes du Miocène supérieur 

Elles reposent en discordance sur le socle kabyle et les terrains sus-jacents de l'OMK. 

L'âge Tortono-messinien est attribué à ces marnes. Elles sont de couleur bleue à passés 

calcareuses discontinues. L'épaisseur des ces dépôts varie de 200 à 300 m.( Djellit, H. 1987). 

111.1.5.2. Formations détritiques du Pliocène 

Les formations du Pliocène sont représentées par des dépôts conglomératiques 

compmtant des blocs anguleux de cailloutis, de galets, des graviers, et des sables, dans une 

matlice argileuse. Ces fmmations à éléments polygéniques et hétérométiiques d'une épaisseur 

d'environ ( 30 à 50 m) reposant directement sur les marnes du Miocène. 

Les marnes du Miocène et les conglomérats du Pliocène sont affecté tardivement par les 

failles de direction NE-SW (cuvette de Beni-Siar) ou ENE-WSW dans la région de Rekkada 

Metletine ( Djellit, H. 1987) 
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111.1.6. Les roches magmatiques 

Les roches magmatiques de la Petite Kabylie sont principalement représentées par : 

- Des roches basiques et ultrabasiques (péridotites, gabbros, diorites, microdiorites et 

dolorites) de Texenna. 

- Des roches volcaniques (rhyolites, trachytes, andésites, dacites, rhyodacites, pyroclastites) 

dans la région de Cavallo. 

- Des roches granitiques (granites, microgranites, et grano-diorites) dans la région d'El-Milia. 

Ces roches granitiques résultant d'un épisode magmatique miocène (M. Roubaut, 1934; C 

Robin, 1970; B. Semroud, 1971; J. Fougnot, 1990; A. Ouabadi, 1994). 

111.2. Aperçu tectonique de la par tie occidentale de la Petite Kabylie 

La structure de la Petite Kabylie occidentale est interprétée (H. Djellit, 1987) comme un 

édifice structural composé d'un niveau structural inférieur représenté par les unités 

schistosées à matériel volcano-sédimentaires et un niveau structural supérieur formé par des 

nappes de type gravitaire. 

Selon J. Andrieux et al (1989), en Petite Kabylie occidentale, le socle des zones 

internes chevauche vers l'Est les unités infra-Kabyles appartenant à la marge africaine. Ce 

chevauchement provoque la déformation ductile synmétamorphique des séries volcano

sédimentaires (Malm-Néocomien) et d'un flysch Albo-Aptien, témoins d'un bassin profond 

dit Maghrébin, il a abouti à la collision du massif interne de petite Kabylie et des unités 

telliennes. Cette structuration est réalisée avant le dépôt de l'Oligo-Miocène Kabyle gréso

micacé sur le socle des zones internes. 

D'autres flyschs Albo-Aptien, différents du précédent par leur faible déformation, leur 

faciès et la nature des séries qui les encadrent, se trnuvent en position supra-Kabyle: ils 

constituent des Olistolites où parfois de véritables nappes dans le Miocène grésa-micacé 

(nappe de flysch dissocié), ou bien forment une vaste klippe posée sur celui-ci et sur les zones 

externes (nappe de GuetTouch). Cette situation structurale et l'absence de déformation 

symnétamorphique dans ces deux flyschs empêche de les emaciner dans la suture sud-Kabyle. 

Leur pattie était au Nord de la Petite Kabylie (J. Andrieux, H. Djellit, 1989). 

Les nappes supérieurs d'origine externe aurnient quand à elles glissées selon une 

polarité Nord-sud. Leur mise en place s'est effectuée en même temps que les molasses 
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Aquitano Sérravalien, elle se serait poursuivie jusqu'à la fin du Sérravalien et en partie au 

cours du Tortonien (J. Andrieux, H. Djellit, 1989). 

Ill.3.Contexte géologique du secteur étudié 

Le secteur d'étude est constitué par des colluvions (sable limoneux renfermant des 

cailloux et des blocs) sur une épaisseur variable, reposant sur des grès fracturés et 

intercalés par de minces couches d'argiles. Ces derniers appartiennent aux dépôts de 

flysch Numidien (photo III.1 ). 

Colluvions 

Photo.111.1 : Les formations existantes dans le site d'étude. 
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Chapitre IV Etude géotechnique 

IV.1. Introduction 

Indépendamment de l'obligation légale faite au maître de l'ouvrage public de fuire 

réaliser une étude géotechnique, tout constructeurs doit, dans son propre intérêt, prendre en 

compte la nature du sous-sol, pour adapter son projet en conséquence, définir le système de 

fondation de l'ouvrage avec le meilleur rapport sécurité /coût et se garantir contre les effets de 

la réalisation des travaux sur les constrncteurs voisin (G.Philipponnat; 2003). 

IV.2. Campagne de reconnaissance géotechnique 

Le bureau d'étude Géo-sol a effectué en 2011 une campagne de reconnaissance 

géotechnique pour la réalisation sur du P.O.S N°28 de la commune de Jijel. Cette campagne a 

portée sur la réalisation de : 

- 29 sondages carottés ayant des profondeurs variant entre 10 et 15 m (Annexe IV.1), 

- 58 pénétromètres dynamiques prés des sondages carottés, poussées jusqu'à 20 m de 

profondeur (Annexe IV.2), 

- 56 sondages électriques répartis sur l'ensemble du site (Annexe IV.3). 

- Essais au laboratoire pour déterminer les caractéristiques géotechniques du sol en place 

(physico-mécaniques et chimiques), pour des profondeurs d'échantillonnages De 0 à 10 

mètres (Annexe IV.4 et IV.5). La Figure IV.1 ci-dessous représente l'implantation des 

différents essais de reconnaissance. 

Les résultats de cette compagne sont intégrés et traitent avec le logiciel ArcGis 10.2.2. 

Elles ont été structurés en base de données qui va nous permettre de l'actualiser à chaque fois 

que des données sont disponibles. Les données des lieux non échantillonnés sont déduites par 

la méthode d'interpolation de pondération par l'inverse de la distance (inverse distance 

weighting IDW) existant dans ArcGis. Par le biais de cette méthode, nous avons réalisé les 

différentes caties qui représentent la répartition spatiale de chaque paramètre géotechnique. 
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Chapitre IV Etude géotechnique 

IV.3. Présentation et interprétation des résultats de la compagne géotechnique 

IV.3.1. Les essais in situ · 

IV.3.1.1. Les sondages carottés 

Les 29 sondages carottés ont été implantés et réalisés suivant quatre profils de direction 

différentes en tenant compte le relief du terrain accidenté et à des profondeurs qui varie de 0 à 

10 mètres (Annexe IV.l). Sur la base de ces résultats on a réalisé les ca1tes lithologiques pour 

des profondeurs différentes (de 0 ~ 1.5 mètres, de1.5 à 3 mètre et supérieur à 3 mètres). 

Les cartes lithologiques réalisées (Figure. JV.2, IV.3 et IV.4) montrent que. la lithologie 

apparaît globalement homogène et se résume du haut en bas par une mince couche de 

couverture constih1ée par des colluvions (sable limoneux renfemmnt des càilloux _et des blocs) 

avec des épaisseurs variables, reposant sur un substratum constitué par de grès intercalé par 

une mince couche d'argile. 
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·, 
IV.3.1.2. Compagne géophysique 

Le bureau d'étude Géo.:Sol a effectué 56 Sondages Electriques Verticaux (SEV) de type 

Schlumberger sur la superficie du site étudié (Figure IV.5). Il consiste à réaliser des mesures 

de résistivité apparente Pa en faisant varier l'écartement des électrodes de courant AB et de 

mesure en MN (mesure de la différence de potentiel V) par rapport à un point central fixe . On 

obtient ainsi un sondage de la ré~istivité en profondeur sous le centre du dispositif. 

La courbe du sondage électrique obtenue représente l'évolution de la résistivité 

apparente en fonction d'AB/2; son interprétation à .l'aide d'abaques, permet de calculer les 

épaisseurs et les résistivités des différentes couches traversées par le courant. 

Avec: 

. .,, 
, ' . V " 

p =k- ,. "" 
a , 1 ·: . 

K = 2tc (1 / AM - 1/ ~N - 1/BM + 1/ BN) 

K : Coefficient qui dépend de l'espacement entre AB et MN 
V: Différence de potentiel électrique (Milli-Volte) 
I : Intensité du courront (Milli-Ampère) 

1 

f 

1 
\ 

I 

\ 
\ 
-f' 

1 
\ ' ' 1 \ -f ' I 

-- surface équipotentielle ·--- lignes de courant 

Figure IV.5 : Prospection électrique par courant continu. 

Les résultats obtenus sont donnés sous forme de profils indiquant les valeurs de la 

résistivité en fonction de la profondeur. 

L'interprétation des différentes résistivités a permis de dégager les différentes 

formations avec leur épaisseur (Annexe IV.3). 

Ces résultats montrent la présence de trois gammes de résistivités, à savoir: 

~ 
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une couche ayant une épaisseur allant de 0 à 3 m possédant une résistivité allant de 

0.5 à 39 Dm cmrespondant au limon sableux, 

une deuxième gamme ayant une résistivité comprise entre 6.6 et 27.8 nm, elle 

corresponde aux argiles, 

une troisième gamme varie entre 115 et 250 Dm , elle cmresponde aux grés. 

A partir des sondages carottés et les sondages électriques nous avons essayé de dégager 

des cartes lithologiques plus détaiilées. Les résultats sont ilhtstrés par les cartes de la figure 

(IV.6), (IV.7) et (IV.8). On constate clairement ia grande différence entre les cartes réalisée à 

paitir des sondages carottés et celles réalisées par les deux types de sondages pour la 

profondeur comprise entre 0 et 1.5 met celle de 1,5 à 3 m. 
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IV.3.1.3. Essais pénétrometriques 

C'est un essai qui permet d'apprécier qualitativement le terrain en place et fournit en tant 

que telle une caractéristique géotechnique du sol. Il consiste en l'enfoncement d'une pointe 

métallique dans le sol par l'intermédiaire d'un train de tiges soumis à une énergie de battage. Il 

permet d'apprécier entre autres: 

- L'homogénéité des différentes couches de terrains rencontrés 

-La position d'une couche résistante par rapport à une autre. 

L'essai consiste à déterminer une résistance dynamique unitaire du sol" Rp "celle-ci est 

obtenus par la formule de battage des Hollandais : 

M 
Rp = e. (M + M') 

A ; Section droite de la pointe. 
e : pénétration moyenne par coup 
g : accélération de la pesanteur. 
H : Hauteur de chute. 
M : masses du mouton (masse frappante). 

MgH 

A 

M ' .: somme des masses du train des tiges de l'enclume et de la tige-guide ma~se frappée. 

Cinquante huit (58) essais ont été exécutés. Les résultats obtenus sont groupés dans le tabléau 

(Annexe IV.2) montrent une résistance dynamique minimale de 100 bars (Figure IV.9) .et des . 

refus à des profondeurs variables de 0,2 à 4,4 m (Figure IV.10). 
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Figure IV.10: Variation de la côte de refus en fonction des essais pénétrometrique 

IV.3.1.4. Corrélation entre les essais de pénétration et les coupes de sondage 

Quatre coupes lithologiques ont été réalisées suivant trois profils de direction diférente 

(Figure IV.1): 

- Coupe lithologique selon le profil A-A' 

Le profil A-A' est caractélisé par une pente orienté vers le Nord-Est (Figure IV.1 et 

IV.11) de 5 à 30%. Elle regroupe les sondages carottés (S16, S17, Sl8 et S29), les essais 

pénétrométriques (P32, P33, P34, P35, P36, P39) et les sondages électriques (E21, E22, E36, 

E37, E38, E44; E45, E46). La lithologie de ce profil est constituée par une formation 

homogène, représenté par le grès intercalé par une mince couche d'argile, cette formation est 

recouverte par des limons sableux renfermant des blocs sur une épaisseur variable allant de 

1.5 à 3.0 m de profondeur. 

{S/O) ()'39) 

1 Profil A-A'-] 
(Sl 8l'35.E37J 

- J Q<;E) ' . . . . ~ ??'®~: Zffi3 
Em Limon i:abh::u::i: rcnfrnn11nt LI.:<> hl.~ m ~ê,; in1c:.rc:ilê pur U11C niir.cc c.lt.n:hc 1l'nr,gik c .11c Je n:fu~ 

Figure IV.11: Coupe lithologique selon le profil A-A'. 
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- Coupe lithologique selon le profil B-B' 

Le profil B-B' possède une pente moyenne (Figure IV.1 et IV.12), elle est varie entre 0 

et 30%, de direction Sud-Est. Elle regroupe les sondages carottés (Sl8, Sl9, S23, S24), les 

essais pénétrométriques (P35, P36, P37, P38, P42, P45, P47, P48) et les sondages électriques 

(E26, E28, E36, E37, E39). Il est constitué par le grès intercalé par une mince couche d'argile, 

recouve1ie par des limons sableux renfe1mant des blocs avec une épaisseur qui varie de 0.2 à 

2.8m. 

1 Profil B-B' 1 

(P47) 

~S&&~kbJ ~ t ~.1 ~ ~:sY.1 .1.:> ~.1 ~; s , s s s : (SIE) 

9(, 

80 

"' 

- Limon sableux renfe1mant des blocs ~grés intercalé par une mince couche d'argile Cote de refus 

Figure IV.12: Coupe lithologique selon le profil B-B'. 

- Coupe lithologique selon le profil C-C' 

Le profil C-C' à indique une pente moyenne, orienté NN-E (Figure IV.1 et IV.13). Elle 

est varie entre 5 et 30 %. Elle regroupe les sondages carottés (S3, S4, SS, S6, S7) , les essais 

pénétrométriques (Pl, P5, P7, P8, P9, PlO, Pl 1, P13; P14) et les sondages électriques (E3, E4, 

E5, E6, E7, E8, ElO), la formation géologique est constituée par le grès sur une grande 

épaisseur intercalé par une mince couche d'argile, recouverte par des limons sableux 

renfermant des blocs sur une épaisseur variable allant de 0.4 à 3.6 m. 

1 Profil C-C' \ (S7,P13 
Pl4,EIO) 

(N/E)f>(è/ /\ .•V/V/' ,..V <Y/y/\ ."V C/ C /).(",/\//•/ /\. . .rv C<C ''< 'Y C' /'\ ycy r '' ·y C/ f\" "'//y C/ "V ' V/"/ , r 'V /V C/ 1 

B Limon sableux renfennant des blocs ~grés intercalé par une mince couche d'argile --- Cote de refus 

Figure IV.13: Coupe lithologique selon le profil C-C'. 
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- Coupe lithologique selon le profil D-D' 

Ce profil de direction NNW-SSE possède une pente varie entre 5 et 30 % (Figure IVl.1 

et IV.14). Elle regroupe les sondages carottés (S3, S4, S5, S6, S7), les essais 

pénétrométriques (Pl, P5, P7, P8, P9, PlO, Pl 1, P13 ; P14) et les sondages électriques (E3, E4, 

ES, E6, E7, E8, Elü). Il est constitué par le grès intercalé par une mince couche d'argile 

recouve1ie par des limons sableux renfennant des blocs. 

{SIOJJ9,El~ "'"''""'' j Profil D-D' · 1 

(Pi) (SJ-'--EJ) IP6) 

(Sl4,Pl!) 

{Sli,Pl'IJ 
[Pl~El9) (SJJ,NJ,f.li) ~l (Pf/) 

~ l f k ~ ):%w ~WY%~·taJ 
\: J& . NJOJ ?J . VaNAd~\1 1' l5 >:tÀW.'I...\ _,...y,.,/~1>1;, 

l'.Jl.imœi:li!cm rcnfmn:m1okihlooi ~gr6iitat:!li 1•r11Y.minrcWJ<hiozjk -- Co!C1!rnfu. 

Figure IV.14 : Coupe lithologique selon le profil D-D'. 

IV.3.2. Essais de laboratoire 

Après la réception des échantillons au laboratoire, des essais et des analyses ont été 

effectués pour la détermination des caractéristiques physico-mécaniques et chimique de sols, 

à savoir: 

- Paramètres physiques : 

- Teneur en eau (Wn) 
- Degré de saturation (Sr) 
- Densité sèche et humide (yd, yh) 
- Granulométrie 
- Plasticité (Wl) et (lp) 

-Paramètres mécaniques : 

- Cisaillement: 

- Cohésion non drainée (Cuu). 
- Angle de frottement (<I>uu). 

- Compressibilité : 

- Contrainte de consolidation (crc). 
- Indice de compression (Cc). 
- Indice de gonflement (Cg). 

- Compression simple : 

- Résistance à la compression simple (Re). 

~-~ 
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IV.3.2.1. Résultats des essais physiques 

IV.3.2.1.1. Teneur en eau naturelle (Wn %) 

Les mesures de la teneur en eau et les degrés de saturations ont été effectuées sur les 

échantillons de sols d'argile et de grès à des profondeurs variables (Annexe N.4), dont les 

valeurs globales obtenues sont variables (Figure IV.15), elles sont faible de 1 à 5 % dans le 

grès et moyenne de 19 à 22 % dans les argiles. 

Variation de la teneur eu eau et degré de saturation 
"Argiles" 

- w(%) -11 - sr(%) 

23% 
22% 92% 

90% 
22% 

21% 
21% 88% 

86% 
20% 

20% 

19% 

19% 

18% 

18% 

Sl S3 

84% 

82% 

80% 

78% 

SS 

Figure IV.15 : Variation de la teneur en eau et du degré de saturation pour les argiles. 

IV.3.2.1.2. Densités sèches (yd T/m3
) 

La densité sèche mesurée globalement sur les argiles oscille entre 1.5 et 1.65 t/m3
, 

concerne les grès, elle varie entre 1.4 et 2.2 t/m3 (figure IV.16 et IV.17). 

IV.3.2.1.3. Densités humides (yh T/m3
) 

Les valeurs des densités humides dans les argiles varient entre 1.5 et 1.7 t/m3et de 2 à 2.2 t/m3 

pour les grés (Figure IV.18 et IV.19). 

IV.3.2.1.4. Granulométrie : (Selon NFP 94-057 & NFP 94--057) 

Les essais de granulométries ont été effectués sur les échantillons d'argile. Les essais 

ont montré que ces sols ont des textures fines, les pourcentages des passants à 80µ varie entre 

90 % et 94% et celles de 2mm sont comprises entre 98 à 1 OO %. 
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Chapitre IV Etude géotechnique 

IV.3.2.1.5. Les limites d'Atterberg 

Les essais de plasticité effectués à l'aide de la boite de Casagrande, ont donné des 

valeurs de limite de liquidité comprises entre 39 et 43%. Les indices de plasticité ont donné 

des valeurs comprises entre 19 et 22 % (Tableau IV.1 et Figure IV.20). 

Tableau IV.1 : valeurs de WL et Ip pour les Argiles 

Sondage Profondeur (m) Nature de sol WL(%) 

SS 

S17 

S25 

'.":'\44.00 
~43.00 

2.5/3.0 

3.0/3.5 

4.1)/4.5 

Argile 

variation de (WL) et (lp) 
"A 1" - w1(%) ~ ~ lp{%) 

39 

40 

43 

-~ 

~ 42.00 ! ------~~~-~~------, "Si 41.00 -1-
~ 

:.::: 40.00 
{l 
~ 39.00 
•i 38.00 
:.::: 37.00 -L------r------.,.--------i-

SS 517 525 

Figure IV.20: Variation de WL et lp dans les Argiles. 
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D'après le diagramme de la figure (IV.21) on peut dire que les sols étudiés sont des 

argiles peu plastiques. 
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Chapitre IV Etude géotechnique 

IV.3.2.2. Résultats des essais mécaniques 

IV.3.2.2.1. Essais de cisaillement (Selon NF P94-071-l) 

Les caractéristiques inttinsèques (cohésion et l'angle de frottement interne) des argiles 

ont été déterminées par la réalisation des essais de cisaillement type UU (non consolidé, non 

drainé). 

Les résultats montrent des valeurs de la -cohésion -comprises entre 0.29 et 0.4 bars, les 

valeurs de l'angle de frottement vaiient entt·e 8 et 10° (Tableau IV.2 et Figure IV22). 
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,'= -
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....,._ 0( 0
) ---1<- CTJ {l:lars) 

SS 517 525 
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~ 
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0.20 ~ 

:~ 0.10 ~ 
~ 

0.00 ~ 

Figure IV.22: Variation de la cohésion et l'angle de frottement dans les Argiles. 

IV.3.2.2.2. Essai de compressibilité à l'oedomètre (Selon XP P94-090-1) 

Trois essais oedométriques ont été effectués sur les argiles pour déterminer la pression 

de consolidation, le coefficient de compressibilité et le coefficient de gonflement (tableau 

IV.2). 

Tableau IV.2 :résultets des essias de cisaillement et l'oedométre. 

Sondage Cisaillement Oedomètre 

Sondage Prof. (m) Cu (bars) qm (o) Pc (bars) Cc(%) Cg(%) 

SS 2.5/3.0 0.29 10 1.8 22.62 2.31 

817 3.0/3.5 0.35 9 1.96 20.35 1.92 

825 4.0/4.5 0.4 8 2.15 19.35 2.77 

Les résultats montrent que ces argiles sont surconsolidés avec des valeurs de la pression 

de consolidation comprises entre 1.8 et 2.1 bars, moyennement compressible avec des valeurs 

du coefficient de compressibilité comprises entre 19 et 22% et non gonflant avec des valeurs 

d'indices de gonflement inférieures au seuil de 4%. 
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Chapitre IV Etude géotechnique 

IV.3.2.2.3. Essai de résistance à la compression simple 

Un essai de résistance à la compression simple a été réalisé sur les grés à des 

profondeurs variables de 0 à 3 mètre pour dix-huit sondages (Annexe IV.4). 

Les résultats obtenus sont représentés dans la (figure IV.23 et IV.24). Elles montrés 

que ces grès présentent des résistances faible à des profondeurs inférieur à 3 mètre (18 MPa :S 

Re :S 20 MPa) et moyenne au-delà de 3 mètre (22 MPa :S Re :S 30 MPa). 

IV.3.2.3. Essais chimiques 

Les analyses chimiques ont été effectuées pour déterminer l'agressivité du sol de 

fondation vis-à-vis des bétons selon la n01me NF P 94-048. 

Les analyses chimiques effectuées sur les échantillons (Annexe IV.5) ont révélé 

l'absence des sulfates, soit une agressivité nulle. A propos des carbonates, un taux variable 

entre 6 et 13% 
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Figure IV.24 : Carte de la résistance à la compression à une profondeur supérieure à 

3m. 

IV.4. Etude de la capacité portante des sols 

IV.4;1. Evaluation de la contrainte admissible 

IV.4.1.1. Capacité portante à partir des essais de pénétration dynamique 

Cette méthode reposant sm la formule des hollandais permet de déduire un ordre de 

grandeur de la contrainte . admissible du sol considéré en prenant la valeur minimale de la 

résistance dynamique, elle est calculée ainsi (R. F rank ; 2003). 

Qadm = Rp min/a. 

Qadm: contrainte admissible. 

Rp min: résistance de pointe minimale. 

a: Coefficient variant de 20 à 30. 

Les contraintes admissibles obtenues en fonction des essàis pénétrometriques qui ~ont de 

l'ordre de 3 bars (Annexe IV.6). 

IV.4.1.2. Capacité portante à partir des r ésultats des essais de laboratoire 
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Chapitre IV Etude géotechnique 

Le calcul par la méthode de laboratoire considère une fondation à base horizontale, 

encastrée dans un sol homogène et supportant une charge verticale centrée. Pour cela la 

formule suivante est utilisée pour le calcul de la contrainte admissible « Qac/ »dans les argiles : 

-Pour une semelle carrée (Costet J. et Sanglerat G. 1983): 

(l-0.2B/ L)y1.Bl2· Nr + y1 ·D· (Nq-1) + (1 +0.2B IL)· C ·Ne 
Qad = Y1 ·D+ 

- Pour une semelle filante (Costet J. et Sanglerat G. 1983) : 

Avec: 

Qad =y, ·D+ r1Bl2·Nr +ri ·(Nq-l)·D+C·N c 

Fs 

y1: poids volumique apparent du sol au-dessus de la fondation (T/m3
) 

y2: poids volumique apparent du sol au-dessous de la fondation (T/m3
) 

D: Ancrage de la fondation (m). 

B, L: dimension de la fondation, largeur et longueur (m). 

C: cohésion du sol (T/m2
) 

N"f,N'I' Ne: coefficients dépendants de l'angle de frottement interne du sol "rp" avec: 

N"I: facteur de pmiance du aux poids des tenes. 

Nq : facteur de portance du à la .surcharge. 

Ne : facteur de pmtance du à la cohésion. 

Fs: coefficiènt de sécurité pris égal à 3. 

- Exemple de calcul (Sondage .N'!! 05) : 

- Semelle carrée : 
B=L=2m; D=3m; f 5=3. 

Y1 = y2= 1,8 Tlm3 

C = 0,29 bars = 2,9Tlm2 

<p = 10° pour Ny= 1, Nq= 2.49, Ne =8.45 (Annexe IV.7) 

(1-0.2B I L)y2 .B 12 · Nr + y1 ·D · (Nq-l)+ (1+0.2BI L)·C·Nc 
Qaa =r1 ·D+ · . Fs 

Qad=18,36 T/m2 
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Figure IV.26 : Carte de la contrainte admissible pour une profondeur de 3m (Semelle 

filante) 

IV.5. Tassements prévisibles des sols 

Le tassement-est indétenninable, car le laboratoire de (Aiche géo-sol) n'a pas foum.i les 

graphes des essais oedométriques effectués qui nous pennettes de détennine l'indice des vides 

initial et la contrainte. 

IV.6. Carte d'aptitude$ des sols à la construction 

A partir des conditions géotechniques du site et des zones à risques nous avons 

subdivisés le secteur d'étude en deux zones (Figure IV.27). 

1. Zone favorable à la construction : 

Elle conesponde à la zone de couleur ve1ie (Figure IV.27), caractérisée par des pentes 

qui varient entre 5 et 30% et un substratum constitue par des gTès avec des intercalations de 

minces couches d'argiles. 

2. Zone défavorable à la construction: 

Cette zone à une couleur rouge (Figure IV.27), elle concerne les zones de servitude des 

cours d'eau et des conduites de gaz. 
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Conclusion générale 

Le POS N° 28 de la commune de Jijel est situé dans sa partie Est sur le versant Sud-Est 

de Djebel Mezghitane. Il occupe une superficie d'environ 58.46 hectares. Sur le plan 

topographique, le site est caractérisé par une pente moyenne sur la totalité de sa smface qui 

varie de 5% à 30%. Le site est caractérisé par un réseau hydrographique faible représenté par 

quatre petits cours d'eau convergeant vers oued Medabegh qui limite le POS du côté Est. 

La géologie du site est constituée essentiellement par une couverture des colluvions 

(sable limoneux renfermant des cailloux et des blocs) sur une épaisseur variable de 0 à 3 

mètres, ces formations reposent sur un substratum constitué des grès avec de minces 

intercalations des couches d'argiles appartenant aux dépôts du flysch Numidien. 

À partir de la compagne de reconnaissance géotechnique du site nous avons créé une 

base de données à l'aide d'un système d'information géographique (SIG). Les cartes réalisées 

dans ce dernier (SIG) pour les différents paramètres mécaniques ont révélés que: 

Les valeurs mesurées ~es densités sèches (yd) sont entre 1.5 et 2.35 t/m3
, celle des 

densités humides sont entre 1.8 et 2.15 t/m3 caractérisant un sol semi dense a très dense. Pour 

les valeurs des limites de liquidité, elles varient de 39 à 43%, l ' indice de plasticité est compris 

entre 19 et 22 %, il s'agit des argiles peu plastiques. 

Les caractéristiques mécaniques ont donnés des valeurs de cohésion des argiles 

comprises entre 0,29 et 0,4 bars et des valeurs de l'angle de frottement de l'ordre de 8 à 10°. 

Pour la compressibilité, les valeurs de la pression de consolidation sont comprises entre 1.8 et 

2.1 bars attestant que cette formation est surconsolidée, les valeurs du coefficient de 

compressibilité (Cc) sont de l'ordre de 19 et 22%, cela indique que ces formations sont 

moyennement compressibles. Les indices de gonflement ont données des valeurs inférieures 

au seuil de 4%, il s'agit donc des sols non ·gonflants. 

Les essais de compression simple sur les grès ont donné des valeurs de résistance de 

l'ordre de 180 à 596 bars, qualifiant une formation de résistance faible à moyenne. 

Le zoning géotechnique concernant la contrainte admissible calculée à une profondeur 

d'ancrage de 3mètres pour les deux types de fondations superficiels ( can·ée et filante) 

montrent des valeurs appréciables de l'ordre de 3 bars 

La carte d'aptitude à la construction prépareé en prenant en considération la 

morphologie, la nature du sol et les zones de servitude pour les chaâbats et les conduites de 

gaz présente deux zones: 

SS 



- Zone stable, caractérise par une pente entre 5 et 30%. 

- Zone inconstructible à proximité des chaâbas et des conduites de gaz. 
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Am1~xe.IJ. 

Réparfüion de la pluviométR'ic em:egist1i'ée en (mm).station de b:u1rngc el agram:périodc (2003.-2015) 

Sept ocfo nevom Otée J:rmviier Févder Mars Avril Mai Juin .Juillet Août A•lnud 
----

50,8 . 73,4 3l,6 342,8 372,1 117,2 29,7 134 50,4 0 ·. 2 0 1204,3 

123,9 51,6 130,5 281,2 177,6 88,3 65,9 109 82 ~ 3 61,3 0 0 117 1,9 

78,3 25,6 199,7 201,9 272,8 218,6 88,8 193 13,3 0 0,6 8,5 1301,1 
----·-

80,1 40,4 164,2 208 188 189 70,3 45,7 4 1,8 2,6 0 18,9 1049 
----· -

54,3 5 1,7 36 243,5 11,7 83,9 271,1 74,7 4 27,1 4,4 4 866,4 
-

83,4 129,6 211,7 307,4 19,8 27,7 199,2 36 128 4,8 0 0 1147,8 
---- ----------- --------~-----

136,2 30,4 161,5 136,6 331,4 109,6 87,7 162 26,5 0 0,5 7,7 1190,2 

136 88A 162,6 180,9 165,4 81 112,2 58,1 65,9 46,9 1,8 1,1 1100,3 
.. 

58,4 271,7 190,3 110,3 102,3 216,1 78,4 90,9 40,1 31,l 0,5 0 l 190 1 .. ... ' . 
-·----

10,7 193,9 J.09,l 178,5 80,l 352,3 78,6 178 0 0 2,5 48,5 1232,6 
--------·-

95,7 251,2 124,4 86 242,2 270,5 97,8 49,8 89,3 0 0 31,8 1338,7 
-- ·-· 

85,3 60,4 336,6 122 91,9 59,3 228,2 15,5 . 12,2 17,l 1,2 2,4 l032,1 . 
- -

9,2 61,4 127,5 366,1 198,8 283,3 179,4 1,5 29,3 l,5 0 7 1265 

31,9 185,1 157,'7 0 90,3 101,5 208,2 44,8 45 1 0 0 865,5 
----------

73,87 108,20 153,10 197,51 167,46 157,02 128,25 85,29 44,88 13,81 0,96 9,28 l 139,64 
-· -------- --- ---·-~· ·-~·- ---
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Résultats de cak"d de Févapotrmll.§]Jiratfoim potentii~He (sfatfon barrage EK .. Agrem, 2003 .. 2015). 

·---~--~-----; 

Mois Sep Oct 1 N·ov 1 Déc JZiRïl Fév Ma1r Avir Mai Jui Juil Aou 

--- ------ - 1 1------!- ------·- - --- --··----- - ·----

Préci1)itation 1 73 87 l 10820 l153,10 l197,51 l167,46 
(mm) ' ' 

57,02 128,25 85,29 44,88 13,81 0,96 9,28 

-----· 

Teu1pérature 1 23 61 1 19'44 1 15,94 1 12,01 1 11,60 
(oC) ' ' 

l 1,49 13,54 16,27 18,95 23,20 26,45 26,90 

! 1 1 --!---- ----

'l 1.c·2 4,52 5,97 7,52 10,21 12,45 12,78 ..J,) , 5,79 1 3,77 1 3,58 10,48 1 7,8 1 . 
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·----1 - 11---~--1 ·----!-·-----+ 

El,P (nnnn) 1104,89 I 72,32 1 49,47 1 28,79 l 26,94 . 26,43 36,18 51,44 68,86 101,50 130,37 134,69 

1 r. I· -----1-------·-·------

J( 1,03 0,97 0,86 1 0,84 0 87 
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0,85 1 03 
' 

1 1 
' 

1,21 1,22 1,24 1,16 

1 ··-------1------1 1 1. -

E1r:Pc(nn1n) !108,04 l 70, 15 l 42,54 l 24,18 l 23,44 22,47 37,27 56,58 83,32 123,83 161,66 156,24 

1. -- · --.L...-------·L.·------' -1-------~·~..I-. 
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Mois s 

P(mm) 73,87 

ETPc(mm) 108,04 

P-ETPc (mm) 34,17 

RFU(mm) 0 

EX( mm) 0 

DA( mm) 34,17 

J~TR(mm) 73,87 

Annexe I.4. 

Calcul de bilan hydrogéologique selon la méthode de thornthwaite 

0 N D J F M A M J J A Total 

108,20 153,10 197,51 167,46 157,02 128,25 85,29 44,88 13,81 0,96 9,28 1139,64 

70,15 42,54 24,18 23,44 22,47 37,27 56,58 83,32 123,83 161,66 156,24 909,72 

38,05 110,56 173,33 144,02 134,55 90,98 28,71 38,44 110,02 160,70 146,96 / 

38,05 100 100 100 100 100 100 61,56 0 0 0 / 

0 48,61 173,33 144,02 . 134,55 90,98 28,71 0 0 0 0 620,21 

0 0 0 0 0 0 0 0 48,46 160,70 146,96 390,29 

-

70,15 42,54 24,18 23,44 22,47 37,27 56,58 83,32 75,37 0,96 9,28 519,43 



Annexe IV.2 

Les résultats de l'essai pénétrometrique 

Essai vnlcur Rp mln (bars] v:ilcur Rp mas (bors] 
1 

cote de refus (m) Apprl-clotion 

Pl > 100 bars > 700 bars 0.4 1 f on.e à très forte 

P2 >100bars >700 bar.; 0.8 Forte à très forte: 

P3 > 100 bars > 700 bars 0.2 1 For~ à très forte 

P4 > 100 bm > 700 bars 1.2 1 Forte à trè:i fort.: 

P5 > 100bars >700bar.; 0.4 1 Force à très fora: 

P6 > 100 bars > 700 bars 1.4 Forte a très Forte 

P7 > lOObar.; >700bar.; 0.6 For~àt:rès furû:: 

P8 > 100 bars > 700 bai> 0.2 Forte à três forte 

P9 > 100 ban; > 700 bar< 3.6 1 font à très forte 

PlO > 100 bai• > 700 bars l .U Forte â très farte 

P li > 100 ban; > 700bai; 1.2 Forte à très f~ 

Pl2 > 100 bars > 700 bars 0.6 1 Forte à très fum: 

Pl3 > 100 bm >700bi!J> 0.4 1 F one à très ~~ 

P14 > 100 bars > 700 bal> 0.8 Foï l.C à très fuar: 

Pl5 > l OObar.\ > 700 bar< 0.2 Fortc :i trè:o forte 

Pl6 > lOO bar.; > 700bars 0.8 Forte à très film: 

Pl7 > 100 bars > 700 bars 0.4 \ force â rrès fw..e 

PlS > 100 bm; > 700 bars 1 0.6 For.:e à très fori.e 

P19 > 100 bars > 700 bai> 1.8 Forte à très fane 

P20 > 100 bars 1 > 700bars 0.2 For~ à très forte 

P21 > 100 bars > 700 bru> 3.0 1 Forte à trè:i: forte 

P22 > 100 bars > 700 bars 1 0.4 Fane à très fort: 

P23 > 100 bars 1 > 700 bars 0.8 Fone à très forte 

P24 > 100 bar;;. > 700 bari 0.1 1 forte à rrëi for.:e 

P25 > 100 bars > 700 bars 1.0 1 F one à très; forte -
P26 > 100 ban; > 700bars 0.6 1 Fane à rrès farte 

P27 > 100 bars > 700 b&> 0.2 Forte à très forr.c 

P28 > 100 ban; > 700 bars 0.6 Faro: à hi:; fcn:e 

P29 1 > lOObo...rs > 700 b:ll' 1.4 Fanc à trèsfurtt: 

P30 1 > 100 bars > 700bars 0.6 1 Fortcàtti:sforri: 

P31 > 100 b-:>_rs 1 ,. 700b-'\.'S OA \ Ferte à tiis func 

P32 > 100 ban; 1 > 700 bars 1 o.s 1 Forte à très fort::. 

P33 > 100 bars > 700 bars 0.2 Fonc à très forte 

P34 >100b;rn; 1 > 700 bars 0.6 1 Faro: â très forte 

P35 > 100 bars > 700 bars 0.8 1 Fane i?. três forte 

P36 > 100 bars > 700 bars 1 0.2 Fori..e â très forte 

P37 > 100 bars > 700 bai• 0.2 1 Forte â très for:..e 

P38 > 100 bar;;; 1 > 700 b:u' 0.2 1 Fort: à très forte 

P39 > 100 bars > 700 bar.; 1 1.6 Fo~ à très farte 

NO > 100 bars > 700 bai> 1 0.2 1 Forte à oi:s fore 

P41 > 100 bars 1 > 700 bars 1 1.0 forte ii trèsfum: 

P42 > 100 ban; > 700 ban; 1 0.6 Fortcâ trè:ifore 

P43 > lOObars 1 > 700 bars 1 0.2 For.e à très forte 

P44 > 100bars > 700 bars 1 0.2 Forte à très forte 

P45 > lOObm > 700 bws 0.8 Fori.e â très forte 

P46 > 100 bars > 700 bars 4.4 Forte à crès forte 

P47 > 100 bill"~ > 700 bars 2.R Fo~à~f~ 

P48 > 100 bars 1 > 700 bat• 2.8 Fonc à très fane 

P49 > lOOb;m; 1 > 700 bar~ 0.4 Forte à tr~ faro: 

P50 > 100 bars > 700 bars 0.1 1 Fonc à très fa.ne 

P5l > lOOb-.m > 70û ban; 1 O.l 1 F one :i tr.ès fort!:. 

P52 > 100_ bars > 700 bars 0.8 1 Fane à très fane 

P53 >100 bars 1 ::;. 700 bai-;; 1 0.6 Forte à très forte 

P54 > lOObars 1 > 700 bars 0.6 Fane à très forte 

P55 > 100 bars > 700 bars 1 0.'2 1 Farte â très fan= 

P56 > 100 bars > 700 bars DA 1 Farte a très fom: 

P57 > 100 bars > 700 bars 0.2 1 Fonc à très fom: 

P58 > 100 bars >700b:irs 0.8 Fone à trS forte 

~1. ;;:t;r,f~;r~=;~;~-~~iii~~~~~~;.~~~# :.._.:--=._-- - ~· .:J ·-' -



Sondal!e élecn·iaue verticale E18 
Résistivité (!2m} 1 Formation 

115 1 !!Tès 
171 1 ;.ès 

Profondeur 
0.0.-.3.8 m 
3.8.-.30m 

Sondal!e électri<lue verticale El 9 : 
Profondeur Résistivité (!lm) 1 Formation 
0.0.-.5.3 Dl 133 1 ès 
5.3.-.30 m 168 1 ès 

Sondai?:e éleclriuue verticale E20 
Profondeur Résistivité (Thn} 1 Formation 
0.0.-.1.0m 0.5 1 Liman sableux 
1.0.-.30 m 145 1 grès 

Sond:ll!e électriaue verticale E21 : 
Résistivité (!lm} 1 Formation 

15.6 1 Liman sableux 
Profondew· 
0.0.-.2.0m 
2.0.-.30m 156 1 grès 

Sonda!!e élecu·iaue verticale E22 : 
Résistivité (!lm} 

1 
Formation 

7.8 Liman sableux 
Profondeur 
0.0.-.5.0 m 
5.0.-.30m 126 1 Grès 

Sondage électriaue verticale E23 : 
Profondeur Résistivité (!lm) 1 Formation 
0.0.-.1.2 m 111 1 !ITèS 

l.2.-.30m 164 1 grès 
1ue verticille E24 : 

Profondeur Résistivité (!lm) 1 Formation 
0.0.-.30m 169 grès 

Sonda!!e électriaue verticale E25 : 
Profondeur Résistivité (f.!m} 1 Formation 

140 1 grès 
160 1 irrès 

0.0.-.3.0m 
3.0.-.!0m 

Sond 'lect · . ale E26 
Profondeur Résisth-ité (.Qm) 

1 Formation 

0.0.-. l.O m 27 1 Limon sableu.-x 
1.0.-.4.5 m 6.6 1 Arn:ile 
4.5.-.30m 124 1 grès 

Sandae:e électriaue verticale E27 : 
Profondeur Résistivité (f.!m) Formation 
O.O.-.l.4m 33 Limon sableux 
1.4.-.30 m 135 grès 

s - - - -- - - - E 
Profondeur 1 Résistivité (.Qm) 1 Formation 
0.0.-.l.7 m 1 27 1 Liman sableux 
1.7.-.3.7 m 1 13 1 Argile 
3.7.-.30 111 1 146 1 !!l'ès 

Sonda2e électriaueverticale E29 : 
Profondeur Résistivité (f.!m Formation 
0.0.-.0.8 m 8.2 Limon sableux 
0.0.-.30m 139 !!rès 

Sooda!!e électriaue verticale E30 : 
Profondeur Résistivité (f.!m) Fonnation 
0.0.-.30111 151 srrès 

.Sonda2e électriaue verticale E31 : 
Profondeur Résistivité (!lm) Formation 
0.0.-.2.1 m 13 Limon sableux 
2.1.-.30 m 146 iuès 

Sond 'l · le E'"' 
Profondeur Résistivité (f.!m) 1 Fonnation 
0.0.-.3.2m 8.4 1 liman sableux 
3.2.-.15 m 27.8 1 Argile 
15.-.30 m 137 1 grès 

Sond:ll!e électriaue verticale E33 
Profondeur Résistivité (Qm) Formation 
0.0.-.2.0m 43 ès 
2 . 0.~.13 m 167 !!!"ès 

Sooda2e électriaue verticale E34 : 
Profondeur Résistivité (!lm) Formation 
0.0.-.2.5 m 7.5 Limon sableux 
2.5.-.30m 138 ès 

Sonda!!e él . ale E3-- . 
. Profondeur Résistivité (f.!m) 1 Fonnation 
0.0.-.0.8m 29 1 Liman sableux 
0.8.-.l.1 m 10 1 Arcile 
l.l.-.30 m 250 1 gr Os 

Sandage électrique ve1·ticale E36 : 

---- -4-· ------
,-::=.;>!-



Annexe IV.4 
Tableaux des résultats des essais physico-mécaniques. 

Sondage Identification 

N° Sond Prof. (m) Il W (o/-o) y (t/m3
) yd (t/m

3
) l Sr{%) l &Oµ \ W1{%) Ip (%) l Re (bars) 

Sl 2.5/3.0 4 2.2 2.0 

l 
/ 

1 

/ / 

1 

/ 180 

S3 3.0/3.5 3 2.25 2. 1 / 

1 

/ / / 220 

' 
2.5/3.0 19 1.8 1.5 83 

1 

93 

1 

39 19 / 

S5 
4.5/5.0 2 2.3 2. 15 

' 

/ 

1 

/ / / 260 

S7 3.5/4.0 3 2.3 2.1 / / / 

1 

/ 240 

S9 5./6.0 2 2.3 2. 15 / 

1 

/ 

1 

/ 

1 

/ 300 

SlO 2.5/3.0 4 2.1 2.05 / 

1 

/ 

1 

/ 

1 

/ 200 

812 3.5/4.0 3 

1 

2.25 2.15 / 1 I 

1 

/ / 1 230 

1 1 

814 4.5/5.0 3 

1 

2.3 2.1 / 

1 

/ / 

1 

/ 

1 

250 

816 3.0/3.5 3 2.25 2.0 / / 

1 

/ 

1 

/ 

1 

24{) 

' 
3.0/3.5 20 1.85 

1 

1.6 

1 

90 

1 

90 

' 

40 21 

1 

/ 

817 1 

6.0/6.5 1 1 

1 

2.35 2. 15 

1 

/ 

1 

/ 

1 

/ / 

1 

280 

1 

818 4.5/5.0 

1 

3 

1 

2.2 2.05 

1 

/ / 

1 

/ / 260 

819 2.5/3.0 5 2.2 

1 

2.0 / / 

1 
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AnnexeIV.6 

Les valeurs de Qadm à partir de RPmin· 

Pl P2 1 P3 P4 PS P6 P7 PS 1 P9 PlO 1 Pll P12 P13 1 P14 PlS 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 l 100 100 100 100 100 100 
Rn min (bars) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 

3 3 3 3 
Qadm (bars) 

P16 P17 I P18 I P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 I P26 P27 1 P28 I P29 I P30 

100 100 100 j 100 100 100 100 100 100 100 100 100 j 100 100 100 
Rn min (bars) 

3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
1 

3 3 3 3 3 3 
Qadm (bars) 

P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 1 P41 P42 P43 P44 1 P45 

100 100 l 100 100 100 100 100 100 100 j 100 j 100 100 100 100 100 
RD min (bars) 

3 3 3 
1 

3 3 3 3 3 
1 

3 
1 

3 3 3 
1 

3 3 1 
3 

Oadm (bars) 

P46 P47 1 P48 \ P49 PSO PSl P52 P53 P54 \ PSS PS6 \ P57 \ PS8 \ 

100 100 100 100 l 100 100 l 100 100 l 100 100 100 100 j 100 
Rp min (bars) 

3 3 
1 

3 
1 

3 3 3 1 3 3 
1 

3 3 3 3 3 
Qadm (bars) 
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Résumé 

Dans le contexte de globalité de la géographie appliquée, ce mémoire présente une méthode d'analyse 
spatiale de données géoscientifiques pour l'aménagement du te1Titoire. Les ressources de l'information 
sont utilisées afin de réaliser cet objectif et afin de permettre l'exploitation d'une banque de données 
par l'utilisateur. Les données utilisées proviennent du rapport géotechnique d'étude du plan 
d'occupation de sol numéro 28 située dans la commune de Jijel. Nous avons utilisé les différentes 
outils existant dans le logiciel ArcGis pour la création de la base de donnée ainsi que la réalisation des 
différentes cartes concernant les paramètres physico-mécanique et des cartes des contraintes 
admissibles pour les deux types de semelles (caHée et filante). Une carte d'aptitude à la construction 
est développée en tenant en compte du facteur morphologique, la nature du sol et les zones à risque. 
Ce Travail rend compte que la méthodologie SIG a une grande fonctionnalité pour l'aménagement du 
teITitoire. 

Mots clefs: 

Jijel, Arc GIS, Banque de données, Géotechnique, Carte d'aptitude. 

Abstract 

In the context of applied geography, this paper presents a method for spatial analysis of geoscience 
data for land use planning. Information resources are used to achieve this objective and to allow the 
user to operate a database. The data used derive from the geotechnical study report of the land-use 
plan number 28 located in the commune of Jijel. We used the various tools available in the ArcGis 
software for the creation of the database as well as the realization of the diff erent maps ·concerning the 
physico-mechanical parameters and the bearing capacity maps for the two types of fondation (isolated 
spread footings and strip spread footings). A construction suitability map is developed taking into 
account the morphological factor, the nature of the soil and the areas at risk. This Work reports that the 
GIS methodology has a great functionality for the planning of the territory. 

Keywords: 

Jijel, Arc GIS, Data bases, Geotechnics, suitability map. 
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