
IMPACT DES APPROCHES 
GEOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS 

DE L’ARCHEOLOGIE

Année universitaire 2008-2009

Thèse
pour obtenir le grade de 

Docteur de l’université de Paris

Discipline : Archéologie

Présentée et soutenue publiquement
le : 

Professeur - Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Université de Paris X Ouest Nanterre La Défense
Ecole doctorale Milieux et Cultures des  sociétés du passé et du présent

Par
Laurent COSTA

Volume 4 - Annexes

Septembre 2009

sous la direction de
Mme Anne-Marie GUIMIER-SORBETS



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE

Annexes

828



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE

Annexes

829

AVERTISSEMENT
Nous présentons dans ce volume les pièces associées aux différents chapitres qui 
composent ce mémoire. Pour des questions de coûts de reproduction les tirages 
sont en noir et blanc. Une version couleur est annexée sur un CDRom joint à ce 
document. On trouvera ces mêmes pièces, associées à d'autres ressources, sur le site 
de l'observatoire des pratiques géomatiques à l'adresse suivante :
http://internetlolo.free.fr 
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ANNEXE 1 : LES BASES DE DONNÉES
GÉOGRAPHIQUES

Le support papier qui constituait la principale forme de l’information géographique a laissé 
place à une version dématérialisée : la base de données géographiques. Elle associe par le 
biais des SIG : description des objets, de leurs attributs et de leurs relations, combinaisons 
multiples entre sémantique et géométrie et entre les différents modes de restitution  (textuelle, 
cartographique et iconographique). 
Les bases de données géographiques sont l’expression de cette information organisée de 
manière rationnelle et permettent aux utilisateurs de restituer, à la demande, des informations 

Cependant les facilités d’utilisation de ces outils ne doivent pas faire oublier les règles 
d’analyse critique des données. Leur utilisation présuppose une connaissance précise des 
limitations éventuelles qu’il faut s’imposer.
Dans la carte numérique, toutes les échelles d’utilisation sont techniquement accessibles 
mais il faut dégager l’échelle de validité des données c’est-à-dire l’espace dans lequel on 
peut les utiliser sans aberrations de position et de représentation. 
La BD TOPO® et la BD CARTO®, par exemple, contiennent des informations assez 
similaires mais elles ne sont pas équivalentes. La première est conçue pour une utilisation 
jusqu’à 1/5 000, la deuxième, pour une utilisation ne dépassant pas le 1/50 000. 
Géoréférencer des informations par rapport à la BD CARTO® donnera, au mieux, une 
précision décamétrique alors qu’avec la BD TOPO®, la précision sera de l’ordre du mètre.  
Par ailleurs, l’information contenue sera plus ou moins exhaustive suivant le grain de la base. 
Par exemple, dans la BD TOPO®, les plus petits objets représentés font 2,5m. Dans la BD 
CARTO®, ils font de 15 à 30m (source www.ign.fr). Les bases de données réalisées à partir 
de la digitalisation d’une cartographie existante (BD CARTO®) ont souvent une résolution 

ajoutent à leurs propres limites celles de la représentation sur laquelle elles se basent.

de la généalogie, de la précision et du grain de chacune des classes d’objet qui composent 
la base géographique permet de mieux en appréhender les usages potentiels. Les bases 

fabrication appelée .
En France, la majorité des données est produite par des organismes publics : l’Institut 
Géographique National (IGN), le Bureau de Recherche en Géologie Minière (BRGM), le 
Centre d’Etude Spatiale (CNES) et le Service du Cadastre. 

Le Référentiel à grande échelle (RGE)
L’IGN est chargé de réaliser le référentiel géographique de la France (RGE) qui constitue le 
nouveau référentiel de la France, remplaçant la carte topographique à 1/25 000. Parallèlement, 
il propose différents produits numériques dérivés de la numérisation ou de la vectorisation 
des anciennes cartes topographiques.
Le RGE constitue le nouveau référentiel géographique numérique et en trois dimensions 
de la France. Il est composé d’un ensemble de couches de données au format vecteur et 
raster décrivant chacune un aspect de la topographie du territoire national et conçu pour être 
exploité à grande échelle au sens géographique : de 1/5 000 à 1/25 000. 
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Lengagne(http://www2.equipement.gouv.fr/rapports/themes_rapports/administration/2005-
0034-01.pdf) et l’IGN a initié sa réalisation en 2002. Il réunit certains produits existant dont 
il assure la cohérence topologique. Toutes les couches sont géoréférencées en Lambert II 
étendu ou Lambert 93. Sa résolution est de l’ordre du mètre pour l’ensemble du territoire 
français et sera de quelques décimètres en zone urbaine dense. La couverture complète de la 
France était en cours d’achèvement en 2007 et il est mis à jour régulièrement. Il se divise en 
5 composantes principales développées de manière indépendante :
1/ La BD ORTHO® est constituée de photographies numériques couleur, prises à l’échelle 

cm. Les prises de vue et les mises à jour sont faites dans le cadre départemental et sont 
actualisées tous les 5 ans. Cette base de données peut être utilisée pour le géoréférencement 
et la photo-interprétation.
2/ La BD TOPO® et BD TOPO PAYS® est le nouveau référentiel topographique de la 
France remplaçant la carte à 1/25 000. Elle a fait l’objet d’un nouveau levé du territoire 
par photogrammétrie, complété sur le terrain. Sa précision est métrique. Elle comprend un 
MNT au pas de 25m. Un processus de mise à jour en continu a été mis en place et fonctionne 
en collaboration avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, notamment pour les 
couches contenant l’information sur les réseaux routiers. Une édition est prévue tous les 
ans. Aujourd’hui, c’est la base de données la plus exhaustive et la plus précise à l’échelle 
du territoire. En plus des géométries, une table de données attributaire donne des précisions 
sur la nature de chaque objet. En 2007, toute la France était couverte sauf pour la couche 
végétation à achever en 2008 (source : Rapport d’activité 2007 de l’IGN consultable sur 
www.ign.fr p. 16).
3/ La BD PARCELLAIRE® est le futur référentiel national pour le foncier. La BD 
PARCELLAIRE® est composée par les limites des propriétés bâties, le parcellaire foncier 
et les limites des sections cadastrales sous forme de polygones topologiquement cohérents. 

la Direction Général des Impôts (DGI). Elle est de type raster à l’exception des zones où 
le parcellaire a fait l’objet d’une vectorisation sous le contrôle de la DGI. L’IGN assure 
l’assemblage et la cohérence des données avec les autres composantes et leur mise à jour 

était couvert au format raster (source : Rapport d’activité 2007 de l’IGN consultable sur 
www.ign.fr p. 16).
4/ La BD ADRESSE® 
adresses pour, au minimum, les communes appartenant à des entités urbaines de plus de 10 
000 habitants. Les données sont localisées sur la couche « route » de la BD TOPO®. Il ne 
s’agit pas d’un catalogue toponymique complet. Au fur et à mesure de l’avancement de la 
BD PARCELLAIRE®, la couche Adresse va s’enrichir et contiendra à terme la localisation 

couvert (source : Rapport d’activité 2007 de l’IGN consultable sur www.ign.fr p. 16).
5/ La BD ALTI® sert de nouveau référentiel altimétrique pour la France. C’est un Modèle 
Numérique de Terrain avec un pas d’échantillonnage de 50 m qui permet une utilisation de 
1/5 000 à 1/1 000 000. Il a été réalisé à partir de la digitalisation de la couche orographique 
du 1/25 000 complétée par photogrammétrie. 

Les autres bases de données de l’IGN
La BD CARTO® est une base au format vecteur réalisée à partir de la digitalisation de la 
carte topographique à 1/50 000 et d’images SPOT. Même si sa forme est assez similaire à 
celle de la BD TOPO®, elle est d’une précision inférieure (décamétrique). L’information 
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qu’elle contient est généralisée (voies) et parfois les données sont agglomérées (zones 
urbaines). Les informations attributaires sont, elles aussi, moins riches. Cartographiquement, 
elle est adaptée pour les travaux ne dépassant pas le 1 / 50 000. Moins complète que la BD 
TOPO®, elle est cependant plus accessible et plus facile à gérer. Certaines couches de la BD 
CARTO® ont été extraites et enrichies au niveau des données géométriques et attributaires 
pour les professionnels travaillant sur les réseaux.
La BD CARTHAGE® est une extraction de la couche hydrographique de la BD CARTO® 
complétée par les informations du Ministère de l’Ecologie et du développement durable et 
des agences de l’eau. Chaque tronçon est associé à son bassin versant correspondant et des 
champs attributaires ont été ajoutés (débit, profondeur, largeur, etc.). C’est la seule base 
de données proposant une cartographie topologiquement cohérente du réseau à l’échelle 
nationale. Elle possède les mêmes caractéristiques que la BD CARTO® ce qui en limite 
l’application cartographique à une échelle régionale.
Les bases Routes 500® et Route 120® sont des extractions de la couche route de la BD 
CARTO® dont les données attributaires sont enrichies progressivement par les collectivités 
territoriales. L’information est calibrée pour être travaillée sur des longueurs réelles. Routes 
500® conserve 500 000km de route de la BD CARTO®  et Route 120®, 120 000 km.
GEOFLA® est une base de données vecteur comportant le découpage des communes de 
France à une échelle équivalent à 1/1 000 000. À ces objets graphiques sont associés les 
différentes caractéristiques (surface, population…). Elle est utile pour le géocodage. 
BD NYME® est une base de données comportant le répertoire des toponymes relevés sur 
la carte à 1/25 000, géoréférencés par un couple de coordonnées. Ils sont classés selon six 
thèmes (lieux-dits habités, non habités, communication, hydrographie, orographie, divers). 
La précision de localisation est kilométrique ou hectométrique. On retrouve ces toponymes 
dans la couche Toponymie de la BD TOPO®, avec une précision métrique. C’est la référence 
nationale pour l’orthographe des noms de lieux.

SCAN 25®, 50®, 100® et 1000® sont des fonds obtenus par la scannerisation et le 
géoréférencement des cartes papiers à 1/25 000, 1/50 000, 1/100 000 et 1/1 000 000. Les 
limites sont donc celles inhérentes à ces cartes. Scan Départemental® et Régionnal® ont
été obtenus par la scannérisation et le géoréférencement des cartes papiers IGN « Carte
Départementale » et « Carte Régionale ».
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Le SIG départemental 
Synthèse générale et état des travaux 

Préambule
Ce document fait une synthèse, nécessaire point d'information, sur le projet SIG départemental 
décidé par la DG et mis en œuvre par la DSI depuis 1998. Les premières phases d'étude et de 
prospectives ont été réalisées et le projet en est aujourd'hui, globalement, à la phase 
réalisation. Bientôt de nouvelles machines vont être déployées.  

Il a entraîné le recrutement d'une géomaticienne au sein de la DSI : Melle Joelle RIEHL, 
responsable du projet SIG et à mobilisé durant ces derniers mois un agent du service 
départemental d'archéologie : Mr Laurent COSTA. L'architecture choisie va s'appuyer sur une 
logique client serveur, impliquant un regroupement des données sur un serveur géomatique 
central et le développement de postes clients utilisant  le progiciel ArcGIS, produit par la 
société ESRI. 

Plusieurs dimensions nouvelles apparaissent par rapport au mode de gestion précédent : les 
niveaux d'utilisateurs, la dimension "Intranet- Extranet", la gestion des métadonnées sont des 
éléments nouveaux. Le présent texte, issu en grande partie du CCTP rédigé par J. RIEHL,  tente 
de faire le point rapidement sur ces différents éléments cités ci-dessus et précise la future 
architecture telle qu'elle est prévue par la DSI.

INTRODUCTION : 

Le système d’Information du Conseil Général du Val d’Oise s’est construit peu à peu essentiellement 
dans le domaine de la comptabilité, de la gestion financière et des ressources humaines en faisant 
appel en grande partie à des ressources internes, c’est ainsi qu’ont été développées en COBOL puis 
MANTIS et IDS II les applications du Système d’information financier et de Gestion des ressources 
humaines dont le Conseil Général du Val d’Oise a l’entière maîtrise. D'autre part, les services ont 
développé des applications spécifiques liées à leurs besoins. Le SDAVO, par exemple, s'est engagé 
depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d'un système d'information géographique, d'abord sur 
Mac-Map (plateforme Macintosh) puis à partir de 1998-99 sur Map-Info.  

L’arrivée de l’Euro, de l’an 2000, le changement de nomenclature comptable et un besoin fort de 
nouveaux  outils de gestion ont imposé le renouvellement du Système d’information avec une 
orientation faite vers le client serveur, l’intranet, l’extranet, et les outils de pilotage. Ainsi, une nouvelle 
gestion financière est opérationnelle depuis le 1er janvier 1999, basée sur des machines UNIX en 
client serveur, suivi d’un développement conséquent du réseau notamment vers les sites distants. 
Une infrastructure de communication a été mise en œuvre sur Lotus Notes. L’intranet (p@srel) a été 
déployé dans sa première phase et sera prochainement structuré dans un intranet documentaire avec 
outils de production documentaire. Le système d’information de l’action sociale et son système de 
pilotage sont en phase de prototypage. Le nouveau site WEB de deuxième génération a été ouvert le 
25/02/2000. 

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents du Département du Val d’Oise manipulent 
des informations ayant trait à des actions, des événements ou des objets localisés dans l’espace ou 
sur le territoire départemental. 

Le projet de SIG départemental a été initialisé dans le courant de l’année 1998 par le lancement d’une 
étude de définition et de cadrage des besoins. 

Concrètement, le déroulement du projet de mise en œuvre d’un SIG au sein des services 
départementaux suit deux grandes étapes : 

La 1ère étape, sanctionnée par la production du dossier de consultation, a consisté en l’élaboration 
de spécifications techniques et fonctionnelles afin de définir : 

1 - DOCUMENT DE PRESENTATION DU SYSTEME
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l’architecture générale du futur système, 
le champ des besoins en matière de fonds cartographiques, 
le programme fonctionnel du projet, objet du présent document. 

La 2ème étape sera le lieu de la mise en œuvre des outils retenus à l’issue de la consultation ; cette 
prestation sera confiée à un prestataire intégrateur 

L’objectif principal fixé par les responsables du Département au projet de Système d’Information 
Géographique est de pouvoir mettre à la disposition des services un dispositif leur permettant de 
localiser leurs actions et de produire des restitutions de ces actions sous forme de cartes. 

Le SIG devra donc permettre aux agents des services de : 

 Localiser précisément leurs interventions, 
 Situer des événements et / ou des objets, 
 Produire des cartes de toutes natures, 
 Effectuer les recherches (analyses) découlant de l’exécution des missions des services, 
 Constituer les dossiers destinés aux décideurs (aspect d’aide à la décision) avec une 

intégration forte au système d’information de pilotage du Département 
 Publier sur le web les informations intéressant le grand public 
 Publier en extranet les informations intéressant nos partenaires 
 Publier en intranet les informations intéressant les agents du CGVO 

Le SIG du Département du Val d’Oise doit donc répondre à des attentes précises pour le court terme 
(elles sont définies dans le présent programme fonctionnel) et prospectives pour le moyen terme. 

Concepts retenus 
L’architecture générale retenue pour le SIG départemental s’articule autour de deux « univers » : 

 L’univers communautaire, 

 L’ensemble des univers locaux ou « métiers ». 

Le fonctionnement du SIG se traduira ainsi par l’exploitation de fonctionnalités réparties entre ces 
deux types d’univers. 

1- L’univers communautaire est le lieu : 

de la mise en œuvre des logiciels SIG, 
de la gestion du référentiel cartographique, 
des applications transversales structurantes basées notamment sur les technologies de 
l’internet et de l’intranet, 
le cas échéant, du stockage de données communes partagées. 

2- Les univers « locaux ».

Ils renferment les applications et informations utiles (non partagées) à l’exercice des missions des 
services (cf figure 4). 

On y trouvera donc toutes les applications dédiées aux domaines de compétences de ces 
services. Ces applications métiers peuvent nécessiter une dimension géographique. Dans ce cas 
le recours aux outils SIG « classiques » (voir si besoin à des développements spécifiques autour 
de ces outils) et plus particulièrement aux outils SIG « intranet » devra constituer une réponse. 

Organisation du SIG du Val d’Oise 

Le Département a choisi de développer le SIG sur la base d’une architecture construite autour d’un 
système serveur spatial. L'objectif étant la mise à la disposition du plus grand nombre (utilisateurs 
qualifiés et non qualifiés) de l'information géographique. L'ensemble c'est à dire le serveur géomatique 
et les clients SIG "classiques" et SIG "intranet/internet" doit constituer une solution unique, homogène, 
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transparente, comportant une seule base de référence à gérer utilisée par l'ensemble des clients, 
avec un maximum d'automatisations et prête à l'emploi.  

 La solution logicielle retenue  

La Solution retenue s'appuie sur le logiciel ArcGIS. Ce produit développé par la société ESRI 
regroupe différents logiciels :  
- des logiciels clients (Arc Catalog, Arc view, Arc Editor, Arc Info). 
- des logiciels serveurs (Arc SDE et Arc IMS) 

De nouvelles notions apparaissent au niveau du format et du mode de gestion des données : 
- Géodatabase : 
La Géodatabase est le nouveau modèle de données Arc-Info 8. La géodatabase supporte un 

modèle de classe d'entités intégrées topologiquement, similaire au modèle des couvertures. Ces 
classes sont gérées dans le même espace de stockage appelé "Géodatabase". 
…il supporte les réseaux complexes, les relations entre les classes d'entités, la gestion des 
contraintes spatiales et attributaires ainsi que des entités orientées objets… (1-13) 
Il est bon de noter qu'elle se répartissent en des géodatabase mono-utilisateur et d'autres dites 
Géodatabase ArcSDE qui sont multi-utilisateur. Une Géodatabase ne stocke pas les données rasters 
dans la version 8.0. 

- La Classe d'entité : 
…Un ensemble homogène d'entités. Ces entités possèdent la même géométrie et les mêmes 

attributs qui sont stockés dans la table de la classe d'identité… La notion de classe d'entités est 
similaire à la notion de fichiers de formes….(11.5). 

- Tables : 
….Elles se caractérisent par un ensemble de champs et d'enregistrements…(11.3). 
- Jeu de classes d'entités (Feature Dataset) :
…est un ensemble de classes d'entités ayant des relations topologiques entre elles…La 

notion de classes d'entités est similaire à la notion de couverture… peut-être utilisé comme un 
classeur pour regrouper des classes d'entités appartenant à une même thématique…(11.6) 

 Le Serveur de données 
L'objectif du serveur est de constituer un réservoir unique d'informations afin de mettre fin à des 
duplications d'informations inutiles, mais aussi d'identifier les données (connaissance par une gestion 
des métadonnées) et de les diffuser au plus grand nombre. Ce système serveur central sera donc 
composé : 

 Du SGBDR ORACLE (licence site existante, logiciel à maintenir soit sous sa version 7.3.4 soit 
à faire évoluer) dans lequel la base cartographique de référence (géométrie et données 
attributaires) sera stockée et gérée (droits d'accès aux utilisateurs…).  

 D'un module (extension ou logiciel) complémentaire destiné à assurer les fonctions 
(indexation, requêtes, circulation de l'information…) de serveur géographique (géomatique 
ou spatial). Le module choisi est Arc SDE. 

D'autre part ce serveur géomatique sera complété de deux types de clients SIG : 

Clients SIG "classiques" sur des postes dédiés : 

 Le logiciel SIG professionnel, ArcInfo, ou Arc Editor pour les utilisateurs avancés 

 Pour les logiciels SIG bureautique, Arc Gis (équivalent Arc View) : 

Aujourd'hui le Conseil général du Val d'Oise est équipé d'un parc SIG bureautique 
hétérogène. Au total sont recensées 11 licences MapInfo et 6 licences Arcview. Seules 5 des 
6 licences ArcView sont aujourd'hui utilisées, et 10 des 11 licences MapInfo. Parmi les 10 
licences MapInfo, 2 constituent le support à une même application métier. 
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Client basé sur les technologies de l'intranet et de l'internet. 

 Cet outil logiciel, Arc IMS, a pour vocation de déployer le SIG sur l'Internet (site web du 
Conseil Général du Val d'Oise) et sur l'Intranet du Conseil Général (P@srel). Cette nouvelle 
dimension constitue un enjeu majeur pour le Conseil Général du Val d’Oise car seuls des 
applicatifs intranet ou internet permettront de mettre rapidement l’information géographique à 
portée de tous. Deux solutions ont été retenues et permettent d'avoir accès à des 
fonctionnalités différentes. La première, plus simple s'appuie sur un client dit HTML et permet 
de consulter les donner et de produire des documents cartographiques selon un modèle 
préconçu. Le second, plus complexe à mettre en œuvre permettra d'enrichir et de mettre à jour 
les données e de produire de la cartographie complexe. Ces deux options doivent permettre le 
développement d’applications structurantes répondant à des besoins courants (solutions 
cartographiques dynamiques, SIG) en recourant directement à la base cartographique de 
référence. Il permettra de diffuser rapidement l'information au plus grand nombre, sans la 
dupliquer (voir duplications pour des raisons de sécurité) tout en limitant un déploiement 
d'applications lourdes à gérer techniquement (coûts et nombre de postes) et humainement 
(formations). 

Communication, échange de données et utilisateurs 

Le Conseil Général du Val d’Oise a souhaité disposer d’une solution client/serveur, avec une seule et 
unique base géographique de référence et une gestion des éditions (mises à jour) grâce aux fonctions 
de versionnements.
Compte-tenu de la localisation en cinq sites principaux (les 4 sites concernés sont, Le Campus, La 
Palette, Maubuisson, la BDP) et distincts, une solution va être déployée pour la duplication des 
informations (fonds de plans et spécifiques). La solution retenue propose une automatisation 
maximale de la duplication et de la réconciliation des bases dupliquées avec la base centrale. 
Seules les données Vecteurs, qui sont les plus amenées à évoluer feront l'objet d'une procédure de 
duplication. Les données rasters seront chargées manuellement à chaque mise à jour.  
Ainsi les données vecteur mises à jour pendant la journée, soit sur les sites déportés ou sur le site 
central, fera l'objet d'un transfert automatisé durant la nuit. Des scripts, réalisés par la DSI, assureront 
le déclenchement et le suivit de la procédure qui se révélera transparent pour les utilisateurs. 

Niveaux d’utilisation 

Les niveaux d’utilisation sont relatifs soit à des utilisateurs (agents ou services), soit à des applications 
« clientes » du serveur. On a distingué quatre niveaux d’utilisation : 

1. Le niveau de l’administration du système ; (SGBDR, Serveur géographique, SIG Professionnel, 
SIG Intranet/Internet, SIG Bureautique) 

2. Le niveau des experts ; (SIG Professionnel, SIG Intranet/Internet, SIG Bureautique) 

3. Le niveau des utilisateurs « avertis » ou de la gestion ; (SIG Intranet/Internet, SIG Bureautique) 

4. Le niveau de la simple consultation. (Utilisateur d’applications SIG Intranet/Internet) 

Les données du SIG départemental 

Des données vecteur et raster sont mis en œuvre dans le SIG départemental. Dans la BD COM 
(base cartographique de référence commune à tous les services) on distinguera les lots de données 
selon deux fonctions :les unes constituent les référentiels, les autres les données spécifiques. 

Les référentiels 

Le rôle des données de référence est triple. 
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 Elles constituent les fonds de plans de référence sur lesquels des données spécifiques 
pourront être représentées (orthophoto, scans 25, BD TOPO, GEOFLA). 

 Ce sont également des fonds de plans qui constituent une source d'information. Ainsi 
l'orthophoto constituera une base non négligeable pour la digitalisation de données vectorielles. 

 De plus, la BD TOPO constitue le référent pour la modélisation des données géographiques. 
Toute modélisation devra être cohérente avec la BD TOPO. 

Les référentiels sont composés des lots de données, en cours d'acquisition, suivants : 

 La BD TOPO Gestion B (tous thèmes avec l'altimétrie) de l'IGN, sur l'ensemble du 
département du Val d'Oise (1.249 km²) et sur 13 zones complémentaires hors du département 
(78,5 km²), soit au total sur 1.327,5 km². Les données sont livrées au format shape 2D avec Z 
en attribut ou 3D et constituent environ 300Mo pour chaque lot. 

Pour le thème routier, les données relatives aux routes départementales seront organisées 
pour permettre la mesure des routes (calibrage en PR + abscisse) et la segmentation 
dynamique.

 Les scans 25 (EDR) en noir et blanc de l'IGN avec un pas de scannage de 50 microns, soit 
un pixel de 1,25 mètres sur le département du Val d'Oise (1249 km²) et la zone élargie de (1321 
km²) soit au total sur 2570 km². Les données sont livrées au format TIFF avec leurs fichiers de 
géoréférencement, avec environ 400 Mo à stocker. 

 GEOFLA Communes de l'IGN, sur toute l'Ile de France, l'Eure et l'Oise. Les données sont 
livrées au format shape et constituent environ 1Mo. 

 L'orthophoto 2001 réalisée par la Société Interatlas (livraison fin novembre 2001) avec un 
pixel de 12,5 cm au sol (utilisation jusqu'au 1/500), sur tout le département du Val d'Oise(1249 
km²) et la zone élargie de (1321 km²) soit au total sur 2570 km². La cohérence avec la BD 
TOPO est assurée. Les données sont livrées au format Mr Sid avec environ 13 Giga à stocker. 
Une image rééchantillonnée du Val d'Oise pour un usage au 1/4.000 sera également fournie. 

Des acquisitions complémentaires de référentiels sont également prévus à court-terme : 

 Limites cantonales infra-communales. 

 Limites des structures intercommunales et des territoires d'action sociale du Département du 
Val d'Oise. 

 Les Ilots et IRIS du RGP 1999, géométrie et données INSEE. 

 Données alphanumériques de l'INSEE : RGP 1999 et MIRABEL 1999 à la commune. 

 MNT IGN  

Les données spécifiques : reprise de données dans la base de 
référence et acquisitions 

Au niveau des données spécifiques une prestation de reprise et de transfert des données à été 
lancée. Seule le SDAVO nécéssitait une repise complète d'un fond important. La Société Cartosphère 
(filiale de ESRI) à initié le travail. Deux lots de données ont été fournies.  

Pour le Bureau d'Etudes Techniques de la DIT : 

Aujourd'hui les routes départementales sont organisées en "route-system" avec ArcInfo. Le produit 
Géoroute V1 (IGN) modifié par le CG95 est mis en œuvre. Les RD sont calibrées en PR + abscisse, 
et permettent ainsi d'avoir recours à la segmentation dynamique dans ArcView (localiser sur les RD, à 
partir de localisations en PR + distance, des évènements ponctuels ou linéaires). Des liens ODBC 
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avec diverses bases métiers (sous MS ACCESS) sont utilisés pour permettre (via les outils de 
segmentation dynamique sous ArcView) la localisation géographique des évènements (relevés en PR 
+ abscisse) sur les routes départementales. De plus, les tables issues du logiciel VISAGE sont 
exportées au format Dbase et utilisées dans ArcView pour recourir aux fonctions de segmentation 
dynamique. 

Avec l'acquisition de la BD TOPO, le produit Géoroute V1 (corrigé et modifié par le CG95) sera 
abandonné et thème routier de la BD TOPO constituera le support aux routes départementales qui 
seront également organisées pour permettre la mesure des routes (calibrage en PR + abscisse) et la 
segmentation dynamique. Les données métiers (issues de MS ACCESS et de VISAGE) devront 
toujours rester localisables par des fonctions de segmentation dynamique associées à des routes 
calibrées en PR + abscisse. 

Le système de projection utilisé est le Lambert 2 étendu. 

Pour le SDAVO : 

Les systèmes de projection utilisés sont le Lambert 1 zone, et le Lambert 1 carto. 

L'ensemble des données raster et vecteur mises en œuvre seront reprises au moment du 
déploiement. 

Pour le Service Etudes Prospectives (SEP) 

L'ensemble des données utilisées aujourd'hui sont des données statistiques. Elle s'appuient sur des 
fonds de références administratifs (communes, cantons, départements, périmètres d'action sociale du 
Conseil général). 

Pour la Direction Etudes et Sports (DES) 

La reprise des données pour la DES sera organisée ultérieurement, dans le cadre d'une prestation 
particulière.

Gestion du projet 

Un comité de pilotage à été constitué. Un Groupe projet à été mis en place pour piloter le projet de 
manière opérationnelle ; sa composition est la suivante : 

 Un chef de projet désigné par la Direction Informatique ; 
 Un représentant de la DIT ; 
 Un représentant du SDAVO, 
 Un représentant du Service Etudes et Prospectives, 
 Un représentant de la Direction de l’Environnement. 
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MODÈLE DE DONNÉE SDAVO 
Adaptation à la structure de Arc Gis 8.0 

Principes généraux et application 

L'objectif de ce document, réalisé dans le cadre du projet SIG départemental, est de proposer un 
modèle de structuration de l'information à la société ESRI/Cartosphère afin qu'elle puisse construire 
les différentes bases de données et intégrer les couches d'informations fournies par le SDAVO en un 
ensemble cohérent. Ce modèle devra prendre en compte et tirer le meilleur partit des différentes 
notions liées au nouveau modèle de donnée qui a été développé récemment par la par la société ESRI 
dans son produit Arc Gis V8. 
En conséquence, nous allons préalablement rappeler la définition de chacune de ces notions. Ces 
définitions sont issues du support de cours : Introduction à Arc-GIS Desktop proposé par ESRI. 

I. DEFINITIONS : 
Géodatabase : 
La Géodatabase est le nouveau modèle de données Arc-Info 8. La géodatabase supporte un 

modèle de classe d'entités intégrées topologiquement, similaire au modèle des couvertures. Ces classes 
sont gérées dans le même espace de stockage appelé "Géodatabase". 
…il supporte les réseaux complexes, les relations entre les classes d'entités, la gestion des contraintes 
spatiales et attributaires ainsi que des entités orientées objets… (1-13) 
Il est bon de noter qu'elle se répartissent en des géodatabase mono-utilisateur et d'autres dites 
Géodatabase ArcSDE qui sont multi-utilisateur. Une Géodatabase ne stocke pas les données rasters 
dans la version 8.0. 

La Classe d'entité : 
…Un ensemble homogène d'entités. Ces entités possèdent la même géométrie et les mêmes 

attributs qui sont stockés dans la table de la classe d'identité… La notion de classe d'entités est 
similaire à la notion de fichiers de formes….(11.5). 

Tables : 
….Elles se caractérisent par un ensemble de champs et d'enregistrements…(11.3). 
Jeu de classes d'entités (Feature Dataset) :
…est un ensemble de classes d'entités ayant des relations topologiques entre elles…La notion 

de classes d'entités est similaire à la notion de couverture… peut-être utilisé comme un classeur pour 
regrouper des classes d'entités appartenant à une même thématique…(11.6)

Géodatabase 

Jeux de classes 
d'entités 

Entités 

Entités 

Entités 

Classes d'entités 

Entités 

Jeux de classes 
d'entités 

Classes d'entités 

Entités 

Classes d'entités 

Entités 

2 - SPECIFICATION DU MODELE ET ORGANISATION
DU SYSTEME
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Modèle des données et application SDAVO

II. LE MODELE DES DONNEES SDAVO, PRINCIPES DE BASE :
La structure des données qui est utilisée et qui est proposée pour le SDAVO s'appuie sur 
plusieurs principes qui tendent à définir une cohésion pour une vision départementale, à 
savoir : 
- une cohérence de thématique spatiale, 
- une cohérence des projets ou des actions d'étude, 
- une cohérence des sources et des fonds. 

Elle distingue actuellement deux types de fonds : 
- des  qui sont les éléments de base communs, couvrant de 

manière exhaustive tout le territoire départemental et permettant à tout agent de disposer 
d'une information stable et cohérente. Elles regroupent des données de tronc commun 
concernant à la fois le domaine des référentiels géographiques (BDTOPO…) mais aussi 
d'aspects plus thématiques (données INSEE,…). Ces informations sont regroupées sous le 
terme de  Elles sont complétées par des données qui 
abordent des thématiques plus spécifiques (Environnement, Carte du peuplement, 
Réseaux, Limites territorieles, Zoanges – paysage, Sources). Ces informations sont 
regroupées sous le terme .

- des études et projets qui regroupent les différentes actions ou projets spécifiques ayant 
nécessité le développement de couches de données particulières. Les thèmes abordés, les 
échelles utilisées, les sources, etc.… sont alors variables d'un projet à l'autre. Pour le 
service archéologique, il s'agit principalement de bases de données à grande échelle 
servant à des analyses spécifiques (études du paysage, études géomorphologiques, études 
archéologiques…) ou à la gestion de sites patrimoniaux remarquables (sites 
archéologiques, monuments historiques…). 

Les données de référence spécifiques s'appuient sur une structure d'arborescence qui distingue 
et répartit dans des répertoires différents les catégories d'information suivantes : 
- Environnement : milieu interagissant avec les activités humaines (géologie, végétation, 

sols…),

- Carte du peuplement : points ou zones de fixation de l'homme…(carte archéologique, 
carte du bâti du XIXe s, carte de l'urbanisation actuelle.…), 

- Réseaux : ensemble des lignes supports de flux (réseaux de transport, réseaux 
hydrauliques, corridors écologiques …), 

- Limites territoriales :
- a. découpages spatiaux institutionnels (diocèse, seigneurie, paroisses, communes, 

département…) 
- b. découpages spatiaux traduisant des pratiques (zones d'influences de villes, bassins 

d'emploi…) 

-  zones d'actions collectives sur le paysage entrant dans un cadre 
réglementaire (parcellaire, POS, limites réglementaires, monuments historiques, 
périmètres de protection divers …), 

- Sources : ensemble des sources historiques et cartes anciennes (cadastres napoléoniens, 
plans d'Intendance, Carte de Cassini…), 

16/07/09 2
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Modèle des données et application SDAVO

Modèle de donnée SDAVO 

Données de tronc 
commun 

BDTOPO
IRIS Ilots 

GéoFla 
Scan25000 

Environnement
Carte du peuplement

Réseaux
Limites territoriales

Sources

Carto
La Croix 

Verte

CartoCarto
Saint

Maclou

Carto
LCR

CartoCarto
Génainville

Carto
Roissy

Carto
Marines

communes

Etudes
et projets 

Lot de données 1 

Données de 
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Modèle des données et application SDAVO

III. LE MODELE DES DONNEES SDAVO, APPLICATION POUR LE LOT 1
Nous utiliserons un schéma de ce type pour formaliser la structure des données du lot 1 : 

DOSSIER

  Géodatabase (ou couverture (raster))

 Jeux de Classe d'entités 
 Classes d'entités 

Le modèle de donnée du SDAVO devrait globalement suivre, dans son état final, le schéma 
suivant : 

1 - DONNEES DE REFERENCE COMMUNES
BD TOPO
IRIS îlots 

GéoFla 
Scan 25 

2 - DONNEES DE REFERENCE SPECIFIQUES
Environnement 
Carte du peuplement 
Réseaux 
Limites territoriales 

Sources 
3 - ETUDES ET PROJETS

Carto Roissy 
Carto Genainville 
Carto Marines 
Carto Saint Maclou 

Carto La Croix Verte 

Les pages suivantes présentent le détail de l'organisation des informations pour les dossiers 2 
(Données de référence spécifiques) et 3 (Etudes et projets) en faisant le lien entre les noms 
tels qu'ils apparaissent dans la livraison du lot de données et le modèle de donnée requis. 

16/07/09 4
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Modèle des données et application SDAVO

IV - DONNEES DE REFERENCE SPECIFIQUES
DESCRIPTION DETAILLEE ET REPARTITION DE L'INFORMATION

Environnement 
BRGM Geol

Val-d'Oise Geol R 
Val-d'Oise Geol V 

Val-d'Oise Géotech V 

Traits structuraux
Traits structuraux Val-d'Oise V 

Altitude
MNT

MNTVal-d'Oise
Mona LI 
Mona LI surf 10 m V 

Carte du peuplement 
Cassini

Moulins V 
Sources 

Fonds 5000 IGN  R
Aincourt NE R 
Aincourt NO R 
Aincourt SE R 
Aincourt SO R 
Argenteuil NE R 
Argenteuil NO R 
Argenteuil SE R 
Argenteuil SO R 
Avernes 25000 R 
Avernes NE R 
Avernes NO R 
Avernes SO R 
Avernes SE R 
Beloy NO R 
Beloy SE R 
Beloy SO R 
Bornel SE R 
Bornel SO R 
Chars NE R 
Chars NO R 
Chars SE R 
Chars SO R 
Chaussy NE 
Chaussy SE 
Conflans NE 
Conflans NO 
Conflans NO R 
Conflans SE R 
Conflans SO R 
Freneuse NE 
Freneuse NO 
Goussainville

16/07/09 5
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Modèle des données et application SDAVO

Goussainville SO 
Goussainville 02 
Hénonville SE R 
Hérouville Se 
L'Isle AdamNe 
L'Isle Adam NO 
L'Isle Adam SE 
L'Isle Adam SO 
Luzarches NE 
Luzarches NO 
Luzarches SO 
Magny SO R 
Magny 01 
Magny 02 
Magnyse 
Magny so 
Maison Lafitte NE 
Maison Lafitte SE 
Marines NE R 
Marines SE R 
Marly NE 
Marly NO 
Marly SE 
Marly SO 
Meulan NE 
Meulan NO 
Montmorency NE 
Montmorency NO 
Montmorency SE 
Montmorency SO 
Montsoult NE 
Montsoult NO 
Montsoult SE 
Montsoult SO 
Nesles-la-Vallée NE 
Nesles la Vallée NO 
Nesles la Vallée SO 
Nesles La Vallée SE 
Orry SE 
Orry SO 
Osny NE 
Osny NO 
Osny SE 
Osny SO 
Pontoise NE 
Pontoise SE 
Pontoise SO 
Saint-clair 25000 
Saint-clair SO 
Serans SE 
Serans SO 
St Gervais NO 
St Gervais SE 
St Gervais SO 
Vaux-sur-Seine NE 
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Modèle des données et application SDAVO

Vaux sur Seine NO 
Cassini

Cas 02
Cas 03 
Cas04
Cas05
Cas 06 
Cas 07 

V - ETUDES ET PROJETS
DESCRIPTION DETAILLEE ET REPARTITION DE L'INFORMATION
Projet : Carto Roissy

CARTO ROISSY
- Cadastre napo

Napo Bât V 
Napo Hydro V 
Napo Parcelles V 

- Cadastre actuel
Cad ac Sah Bat V 
Cad ac Sah Parc V 
Cad ac Sah R 

Roissy Ouvertures archéo V 
Roissy Structure archéo V 
Roissy Risque archéo V 
Roissy Linéaire à trier 
Roissy site linéaire 

Projet : Carto Genainville
CARTO GENAINVILLE

Cad ac
Cad ac chemins SB1 V 
Cad ac Hydro SB1 V 
Cad ac Parcelles SB1 V 
Cad ac Toponymes SB1 V 

Decap site archéo V 
Plan site archeo genainville V 
Structures 1 V 
Structures 2 V 
Plan site 93 R 

Projet : Carto Marines
CARTO MARINES 

Align remar 
Classe 1 
Classe 2 
Classe 3 
Classe 4 
Classe 5 
Classe 6 
Classe 7 
Classe 8 
Classe 9 

16/07/09 7
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Modèle des données et application SDAVO

ClasseA1 
ClasseA2 
ClasseA3 
Talweg2
Talwegangles2 
Talwegangle3 
TalwegangleV 
TalwegVok
Total

Analyse Réseau 
Ouverture masses marines 
Réseau Méru 
Réseau Organique 
Réseau Pontoise-Gisors 
Réseau Synthèse 

Atlas de Trudaine
Trudaine Pl. 13 V 
04Marines-Cormeilles 
05Marines 

Brignancourt napo R 
Bringancourt angle 
Bringancourt limite forte 
Bringancourt masse parcellaire 
Bringancourt napo 
Bringancourt voies V 

Chars napo R 
Chars angle 2 
Charslimites fortes 
Chars masse parcellaire 
Chars Napo parcellaire 
Chars napo topo 
Chars napo voies 

Cad napo Frémécourt 
Frémécourt napo R 
Frém cad nap masses parcellaires 
Frémécourt angle V 
Frémécourt limite forte 
Frémécourt  Napo marqueurs 
Frémécourt Napo topo 
Frémécourt Napo voies 
Frémécourt Napo Parcellaire 

Cad nap Marines
Marines napo R 
Anomalies
Limites communes Minutes Marines 
Limites communes napo 
Limites de communes 
Limites fortes 
Marines angles 
Marines Napo marqueurs 
Marines Napo parcellaire 
Marines Napo Toponyme 
Marines Voies 
Masses parcellaires 
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Modèle des données et application SDAVO

Triangles Marines 
Cad nap Neuilly

Neuilly napo R 
Neuilly angle V 
Neuilly limite forte V 
Neuilly masses parcellaires 
Neuilly napo voies  

Cad nap Santeuil
Santeuil napo R 
Limites fortes Santeuil V 
Limites fortes Santeuil 
Santeuil angle V 
Santeuil cad nap masses parcellaires 
Santeuil Napo marqueurs V 
Santeuil Napo Parcellaires V 
Santeuil Toponymes V 
Santeuil-Voies V 

Cadastre actuel
Marines cad ac bâtiment 
Marines cad ac hangars 
Marines cad ac parcelles 
Marines Cad ac routes 

Carto XIXe
1896(2213-2B)10000 V 
1896(2213-3A)V
1914(22-100)2000V
1934(Cormeilles3A)10000V 
1914(Méru-Marines)2000 V 
1947 (US2B) 10000 V 
1896(22.13-2B)10000 R 
1896-97(22.13-3A)10000 R 
1914(22-120uest)20000 R 
1914(Méru-Marines)20000 R 
1914(Type1889-Beauvais32)50000 R 
1934(Cormeilles3A)10000 R 
1947(US2B)10000 R 
1950-51(Méru5-6)20000 R 
1952(USMéru5-6)20000 R 
1952(USMéru7-8)25000 R 

Axe Paris-Rouen 
Axe Pontoise-Gisors 
Brunehaut
Carrefours
Hydro 
Itinéraires 
Itinéraires zone Marines 
Itinéraires anglesV 
Limites napo zone Marines V 
Magny-Arronville 
Réseau SO NE 
Synthèse carto-photo 
Voies napo zone Marines 
Visones
Zone étude Marines 
Zones tampons 
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Modèle des données et application SDAVO

Métair R 
Diag Métairie 
Marines diag topo 
Marines structures archéo 
Microtopo Marines diag 
Sondages
Z
Z2
Z3
Z4
Z5

Fond DIT
Parcellaire projet 
Projet parcelles revu 

Gmarines 
QMarines 
rmarines 
Carto inter géol 
Colluv modif 
Marines géophy V 
Photo-inter geol 
TalwegV

Intendance
Marines intendance V 
Bringancourt R 
Chars R 
Frémécourt-Cormeilles R 
Marines Intendance R 
Perchay R 

Emprise des plans 
Inventaire photo 

Minutes EM
Minutes V 
AsMinutes R 

Ifn
Ifn-1960-8609200IR2966
IFNint
IGN 1936-178 
IGN 1949-12 
IGN1955-231
IGN 1958-71 
IGN 1968 
IGN1968-010
IGN1968-11
IGN1968int
IGN1976-613
IGN1976IR
IGN1976Irint
IGN1985-78
IGN1985-80
IGN1987-43
IGN1989-130
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Modèle des données et application SDAVO

IGN1991-08
IGN1994-69
Ajout photo int V 
IGN 1936-178 V 
IGN1949-12 V 
IGN1968-10 V 
IGN 1976-613 V 
IGN 1985-80 V 

Marines risque 
Projet
Zonage

Analyse
Accès 
Arbres remarquables 
Bois actuels 
Buis
Empierrement
Groupe vég 
Masses culturales 500
Occupation du sol supposé 
Photos
Terrasses 
Zone d'étude 

Cad ac
Chaussy Cad ac Chemins V 
Chaussy cad ac limites de section 
Chaussy cad ac parcelles 
Chaussy cad ac toponymes 

Projet  : Carto LCR 
Carto LCR

LCR revu
LCr éléments archéologiques v 
LCR Cad ac V 
LCR Communes 
LCR Microtopographie 
LCR Napo masses parcellaires 
LCR Ponctuels 
LCR Sondages et décapages 
LCR Topographie 
LCR Tracé 
LCR Courbes 5000 V 
LCR Napo masses lin V 

Projet  : Carto Saint-Maclou 
Carto Saint Maclou

Fond Carto
Pontoise SM 1R 
Pontoise SM 2R 
Pontoise SM 3R 
Pontoise SM 1V 
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Modèle des données et application SDAVO

Pontoise SM 2V 
Pontoise SM 3V 
Pontoise SM total 

Datation O 

Datation 1 
Datation 2 
Datation 3 
Limites fouilles 

Analyse
Infosépulture carte 

Luzarches Cad ac chemin V 
Luzarches Cad ac Parcelles Projet V 
Luzarches Cad ac parcelles V 
Luzarches indices archéologiques V 
Luzarches microtopo 

Projet : Carto La Croix Verte 
Carto La Croix Verte

Carto SDAVO
Zac Croix Verte A16 V 
Zac Croix Verte Cad ac bâtiments 
Zac Croix Verte indices archéo V 
Zac Croix Verte limites V 
Zac Croix Verte parcelles V 
Zac Croix Verte routes V 
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3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Conseil Général du Val d’Oise SIG départemental 

Système d’Information Géographique 

Départemental

Serveur géomatique 

Cahier des charges 
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1. Introduction 

Le présent document représente le Programme fonctionnel de l’appel d’offres sur performances pour 
la mise en place d’un SIG serveur spatial au Département du Val d’Oise. Il définit les différentes 
fournitures et prestations attendues. Complété de l’offre du titulaire il constituera le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) du marché. 

Le chapitre 2 expose le contexte et les objectifs du projet, tandis que le chapitre 3 en présente le 
cadre général et en précise l’envergure. 

Le chapitre 4 présente les fonctionnalités demandées au(x) logiciel(s) à fournir et à mettre en œuvre. 

Le chapitre 5 est une synthèse complète des prestations demandées aux candidats. 

Un glossaire des termes et acronymes employés complète le CCTP. 
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2. Contexte et exigences 

2.1. Le Département du Val d’Oise 

Le département du Val d’Oise a une superficie de 1 250 km² pour une population de 1 105 070 
habitants. 

Il comprend 185 communes et 39 cantons. Son réseau routier comporte 78 km d’autoroutes et voies 
rapides, 140 km de routes nationales et 972 km de routes départementales. 

Le territoire départemental est composé de 389 ha d’espaces verts départementaux et 4500 ha 
d’espaces domaniaux, parcs et forêts 

Le Val d’Oise dispose de 98 collèges publics. 

Le département se caractérise par sa diversité territoriale (est / ouest, urbain / rural) et sociale 
(pauvre / aisé). 

2.1.1. nseil Général du Val d’Oise.

Le système d’Information du Conseil Général du Val d’Oise s’est construit peu à peu essentiellement 
dans le domaine de la comptabilité, de la gestion financière et des ressources humaines en faisant 
appel en grande partie à des ressources internes, c’est ainsi qu’ont été développées en COBOL puis 
MANTIS et IDS II les applications du Système d’information financier et de Gestion des ressources 
humaines dont le Conseil Général du Val d’Oise a l’entière maîtrise. L’arrivée de l’Euro, de l’an 2000, 
le changement de nomenclature comptable et un besoin fort de nouveaux  outils de gestion ont 
imposé le renouvellement du Système d’information avec une orientation faite vers le client serveur, 
l’intranet, l’extranet, et les outils de pilotage. 

Ainsi, une nouvelle gestion financière est opérationnelle depuis le 1er janvier 1999, basée sur des 
machines UNIX en client serveur, suivi d’un développement conséquent du réseau notamment vers 
les sites distants. Une infrastructure de communication a été mise en œuvre sur Lotus Notes. 
L’intranet est sur le point d’être déployé dans sa première phase et sera prochainement structuré dans 
un intranet documentaire avec outils de production documentaire. Le système d’information de l’action 
sociale et son système de pilotage sont en phase de prototypage. Le nouveau site WEB de deuxième 
génération a été ouvert le 25/02/2000. 

2.1.2.

Pour que le titulaire du marché ait une bonne connaissance du contexte logiciel du Conseil Général 
du Val d’Oise, il trouvera ci-après la liste des logiciels et progiciels utilisés par le Conseil Général du 
Val d’Oise. 
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  - Système d’exploitation Bull GCOS7 
  - Base de données : IDSII 
  - Fichiers UFAS 
  - Requêteur IQS 
  - Batchs développés en Cobol 
  - Transactionnel : utilisation du L4G MANTIS de la société CINCOM,    
     SYSTEM, COBOL et FORMS 

Outils mini-systèmes utilisés

- Système d’exploitation AIX 
  - Base de données ORACLE 7.x et 8i 

Décisionnel

- Business Object 5.1 
- WebIntelligence 2.6 

Outils micro personnels et serveur utilisés

Système d’exploitation et browser

- Windows 95 et 98, Windows NT Serveur 4.0,  Mac-OS, Netware 3.2 et 4.1 
  - Browser : Internet Explorer 5.0 et Acrobat reader 4.0 

  Suite bureautique

  - MS OFFICE 2000 
    ACCESS 97 
     

Le développement des petites applications en architecture client / serveur est réalisé 
avec ACCESS 97. 

  Outil de conception des bases de données relationnelles : 

  - AMC DESIGNER 

Outil de Groupware (messagerie, agendas partagés et workflow : 

  - LOTUS DOMINO - LOTUS NOTES 

  Outil de gestion de projet : 

  - GENIUS PROJECT avec MS-Project 



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

869

Conseil Général du Val d’Oise SIG départemental 

CCTP « serveur géomatique » page : 11 / 56 

FrontPage 

Outils d’Intranet

  - Intranet portail et 
documentaire :   Livelink 

Outils de GED

- Basis et Basis Techlib 
- Multilis 
- Gédélib 

Outils SIG

- Arcinfo 
- Arcview 
- Mapinfo 

Outils de DAO

- Autocad 

Outils de PAO

- QuarkXpress 
- Photoshop 
- Illustrator 

Outils d’administration et utilitaires :

  - Inventaire automatique   - NETBIRD 
  - Prise en main à distance  - PC ANYWHERE 
  - Pile TCP/IP    - LAN WORK PLACE PRO 
       - Client MICROSOFT 
  - Antivirus    - NORTON 
  - Emulation    - VTDWIN 
       - KEA 
       - EXCEED 

  - Gestion de parc et Helpdesk - QUALIPARC 
  - Administration réseau  - ISM

2.1.3. Contexte réseau

Il existe actuellement deux réseaux distincts, un réseau ISO/DSA et un réseau Ethernet, les terminaux 
étant remplacés par des micros avec l’utilisation de la passerelle VTDWIN sur le réseau Ethernet. 
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Le schéma ci-dessus montre les différentes unités constituant le réseau du Conseil Général du Val 
d’Oise. La partie gauche représente tous les bâtiments situés sur le site du Campus. Chaque bâtiment 
est constitué en général de postes de travail connectés à un ou plusieurs serveurs de directions. Ces 
éléments sont reliés par l’intermédiaire de hubs à un switch Ethernet via de la fibre optique. Le 
câblage des bâtiments est de type 10 base T. 

La partie centrale est constituée du switch Ethernet situé au bâtiment F en salle informatique avec 
tous les serveurs transversaux connectés, certains en 100 base T. Ce switch est également connecté 
à des passerelles VTDX permettant l’accès aux DPS7000 et à toutes les machines UNIX du réseau. 

Le site de La Palette est relié au réseau Campus à travers une ligne spécialisée de 10 Mb/s. 
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Le site du SDIS est relié au réseau Campus  par une ligne spécialisée de 128 kb/s. 

Celui de la Bibliothèque départementale de prêt est relié actuellement par une ligne à 256 kb/s. 

Une partie des sites distants (environ 44 sur 153) sont connectés via des liaisons RNIS. La majeure 
partie de ces sites seront connectés au centre informatique par Global Intranet Classique et ADSL de 
France Télécom 

Un accès à Internet, avec un serveur WEB est opérationnel avec un accès à 256 kb/s. 

Les logiciels réseaux utilisés sont des standards du marché : 

  - NOVELL 3.12 
  - NOVELL 4.10 sur un serveur uniquement 
  - NT 4.0 
  - LAN WORKPLACE 5.0. 
  - CITRIX METAFRAME sur NT4.0 
  - KEA 
'
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2.1.4. Contexte matériel.

Parc bureautique actuel. 

Le parc actuel se compose d’environ 1000 micro-ordinateurs allant du 486 au Pentium III. Un 
renouvellement de la moitié du parc a eu lieu en 1998. Un quart a été réalisé en en 1999. 
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Configuration des postes de travail compatible PC. 

Les postes de travail en réseau ont tous une configuration standard. Un très grand nombre d’entre 
eux ont une imprimante connectée directement, les autres accèdent aux services d’impression par 
serveur. 

Le système d’exploitation est WINDOWS 95 ou 98 pour la très grande majorité des postes. 

Des imprimantes sont connectées sur le réseau, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un boîtier 
administrable à distance, soit derrière un serveur. 

Des ghosts et masters sont utilisés pour la configuration des postes. 
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2.2. Contexte du projet 

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents du Département du Val d’Oise manipule des 
informations ayant trait à des actions, des événements ou des objets localisés dans l’espace ou sur le 
territoire départemental. 

Le projet de SIG départemental a été initialisé dans le courant de l’année 1998 par le lancement d’une 
étude de définition et de cadrage des besoins. 

Concrètement, le déroulement du projet de mise en œuvre d’un SIG au sein des services 
départementaux suit deux grandes étapes : 

La 1ère étape, sanctionnée par la production du dossier de consultation, a consisté en l’élaboration 
de spécifications techniques et fonctionnelles afin de définir : 

l’architecture générale du futur système, 
le champ des besoins en matière de fonds cartographiques, 
le programme fonctionnel du projet, objet du présent document. 

La 2ème étape sera le lieu de la mise en œuvre des outils retenus à l’issue de la consultation ; cette 
prestation sera confiée à un prestataire intégrateur 

2.3. Exigences 

L’objectif principal fixé par les responsables du Département au projet de Système d’Information 
Géographique est de pouvoir mettre à la disposition des services un dispositif leur permettant de 
localiser leurs actions et de produire des restitutions de ces actions sous forme de cartes. 

Le SIG devra donc permettre aux agents des services de : 

 Localiser précisément leurs interventions, 
 Situer des événements et / ou des objets, 
 Produire des cartes de toutes natures, 
 Effectuer les recherches (analyses) découlant de l’exécution des missions des services, 
 Constituer les dossiers destinés aux décideurs (aspect d’aide à la décision) avec une 

intégration forte au système d’information de pilotage du Département 
 Publier sur le web les informations intéressant le grand public 
 Publier en extranet les informations intéressant nos partenaires 
 Publier en intranet les informations intéressant les agents du CGVO 

Le SIG du Département du Val d’Oise doit donc répondre à des attentes précises pour le court terme 
(elles sont définies dans le présent programme fonctionnel) et prospectives pour le moyen terme. 
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3. Cadre général du projet 

3.1. Concepts retenus 

L’architecture générale retenue pour le SIG départemental s’articule autour de deux « univers » : 

 L’univers communautaire, 

 L’ensemble des univers locaux ou « métiers ». 

Le fonctionnement du SIG se traduira ainsi par l’exploitation de fonctionnalités réparties entre ces 
deux types d’univers. 

1- L’univers communautaire est le lieu : 

de la mise en œuvre des logiciels SIG, 
de la gestion du référentiel cartographique, 
des applications transversales structurantes basées notamment sur les technologies de 
l’internet et de l’intranet, 
le cas échéant, du stockage de données communes partagées. 

2- Les univers « locaux ».

Ils renferment les applications et informations utiles (non partagées) à l’exercice des missions des 
services (cf figure 4). 

On y trouvera donc toutes les applications dédiées aux domaines de compétences de ces 
services. Ces applications métiers peuvent nécessiter une dimension géographique. Dans ce cas 
le recours aux outils SIG « classiques » (voir si besoin à des développements spécifiques autour 
de ces outils) et plus particulièrement aux outils SIG « intranet » devra constituer une réponse. 

3.2. Organisation du SIG du Val d’Oise 

Le Département a choisi de développer le SIG sur la base d’une architecture construite autour d’un 
système serveur spatial.

duplicationsCe système serveur central serait donc composé : 

 D’une part de la base cartographique de référence (appelée BD Com),. Le candidat précisera la 
version du SGBR ORACLE nécessaire à la mise en œuvre du projet SIG départemental. La DSI 
se chargera de l’acquisition de la mise à jour de sa licence site.  (géomatique ou spatial) hors 
hardware. dont la version sera à maintenir à jourrecensées notamment en lecture, par exemple.
Cette solution SIG bureautique devra dans ce cas être parfaitement cohérente et donc 
compatible (transparente) avec la solution SIG professionnel et SIG Intranet/Internet. et ne fait 
pas l'objet du présent marchéCette nouvelle dimension constitue un enjeu majeur pour le 
Conseil Général du Val d’Oise car seuls des applicatifs intranet ou internet permettront de 
mettre rapidement l’information géographique à portée de tous.  (voir duplications pour des 
raisons de sécurité 

 D’autre part d’un logiciel SIG dont les fonctionnalités permettront : 

- la gestion du serveur de données, 
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- la distribution de ces données, 
- le développement d’applications structurantes. 
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3.2.1. Scénario de mise en œuvre

Le scénario défini par le Groupe de projet pour la mise en œuvre du SIG du Val d’Oise est construit à 
partir du concept de « serveur spatial » ou encore « serveur géomatique de données ». 

Univers communautaire 

Cette approche constitue une véritable solution client / serveur basée sur la mise en œuvre d’un 
SGBD relationnel permettant ainsi de stocker, gérer, organiser et manipuler les données 
géographiques au sein de ce SGBD R. 

Le principe est relativement simple : les données graphiques (ou entités spatiales) et 
alphanumériques (leurs attributs mais aussi d’autres données géocodées) sont stockées au sein du 
même système de base de données relationnel. 

La base de données de référence regroupe les données de type « fond de plan » (scans 25, BD 
TOPO….) et les données « spécifiques » (données thématiques ou métier) partagées. 
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Univers locaux (services) 

On distinguera quatre types d’univers locaux : 

 Ceux nécessitant dans le cadre de la mise en œuvre de logiciels SIG « classiques » une 
duplications de la base de données géographiques sur un serveur local en raison du contexte 
réseau.

 Ceux disposant d’un poste accédant directement au serveur central, dans le cadre de la mise 
en œuvre de logiciels SIG « classiques ». 

 Ceux mettant en œuvre un poste standard accèdant à des applicatifs SIG sur l’intranet. 

 Ceux mettant en œuvre des terminaux Windows accèdant à des applicatifs SIG sur l’intranet. 

Pour chacun des types d’univers locaux des données métiers locales peuvent être mises en œuvre, 
comme par exemple diverses BD ACCESS et la BD VISAGE mises en œuvre à la DIT. 

A ces 4 Univers locaux s’ajoutent les clients d’applicatifs SIG sur l’Internet (site web). 

La mise en œuvre ou le paramétrage de logiciels SIG (professionnels, bureautique, intranet-internet) 
standards, existants sur le marché, sera privilégiée à une solution ayant recours à des 
développements spécifiques d’applicatifs. De plus l’automatisation maximale est recherchée. Les 
outils et langages de développement standards (API, VB, VBA…) doivent pouvoir être mis en œuvre 
dans la solution SIG (tous logiciels SIG confondus) par le Conseil Général du Val d’Oise afin que ce 
dernier puisse effectuer ses propres développements et paramétrages de manière autonome. 

Néanmoins les applicatifs (notamment de consultation) seront développés selon les voies suivantes : 

- Les applicatifs seront basés sur les outil SIG Intranet/Internet dès lors que cela sera 
possible. 

- Pour des applicatifs de consultation sur l’intranet/internet, l’outil SIG Intranet/Internet 
proposera un applicatif en standard ne nécessitant pas de développement 
complémentaire et permettant donc une mise en ligne rapide. Ce même outil devra 
également permettre le développement d’applicatifs spécifiques. 

- La dimension « géomatique », notamment pour l’habillage géomatique, des données 
métiers en local (BD métiers) sera dans la mesure du possible (selon les fonctionnalités 
recherchées) basée sur des applicatifs SIG Intranet/Internet. 
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Communication et échanges 

Le Conseil Général du Val d’Oise souhaite disposer d’une solution client/serveur, avec une seule et 
unique base géographique de référence et une gestion des éditions (mises à jour) grâce aux fonctions 
de versionnements. Néanmoins, compte-tenu de la localisation en cinq sites principaux (les 4 sites 
concernés par ce marché sont, Le Campus, La Palette, Maubuisson, la BDP) et distincts une solution 
devra être proposée pour la duplication de la base de référence (fonds de plans et spécifiques) et 
la gestion de ces duplications. 

La solution devra proposer une automatisation maximale de la duplication et de la réconciliation
de ces bases dupliquées avec la base centrale. 
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Le processus de prise en compte des mises à jour pourra revêtir différentes formes. Le processus 
privilégié en interne est le versionnement. D’une manière générale, les types d’échanges suivants 
seront utilisables appariés deux par deux. 

Export :
 Transmission d’un extrait de la base par le réseau interne ; 

 Transmission de cet extrait par support du type cédérom ou disquette ; 

 Consultation de la base par réseau du type « intra / extranet ». 

Import :
 Envoi des mises à jour (fichiers) par le réseau interne ; 

 Envoi de ses mises à jour par disquette ou autre support ; 

 Mise à jour « directe / différée » de la base en utilisant la notion de gestion de versions. 

3.2.2.

Les caractéristiques générales attendues sont les suivantes : 

 Unicité du mode de gestion de la base de données. 

 Déploiement maximal du SIG Départemental sur l’Intranet et le site web afin de diffuser 
l’information géographique au plus grand nombre : les agents du Conseil Général, les 
valdoisiens. 

 Habillage « géomatique » des données alphanumériques notamment des données issues de 
BD métiers non partagées en utilisant autant que possible les outils SIG Intranet/Internet. 

 Utilisation de toute la puissance d’un SGBD relationnel pour la gestion des données : gestion 
des accès concurrents, des sécurités, des droits d’accès et de diffusion, des sauvegardes, etc. 

 Deux options sont à étudier (avantages/inconvénients) pour les logiciels SIG bureautique à 
mettre en œuvre au CG95 : maintien d’un parc hétérogène ou mise en place d’un parc 
homogène (voir paragraphe 3.2). 

 Fonctions de production réparties entre le serveur spatial et les « clients ». 

Le référentiel cartographique sera géré au sein d’une base de données relationnelle standard 
complété d’une « implémentation spatiale ». Les tables renfermant les données sur la géographie et la 
géométrie seront accessibles (au minimum en lecture) à l’ensemble des logiciels de type géomatique 
(SIG professionnel, bureautique et SIG « intranet/internet) mis en œuvre au Conseil Général. 

Le SIG aura ainsi à sa disposition toute la puissance d’un SGBD relationnel pour la gestion des 
données cartographiques. 

Cette approche est essentielle pour assurer aisément la gestion : 

- des accès concurrents, 
- des sécurités, 
- des droits d’accès et de diffusion, 
- des sauvegardes, 
- etc. 

Les accès concurrents seront ainsi permis et gérés de façon standard. 

Le permettra notamment la gestion des versions, l’les  géographiquesla … 
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3.2.3. Modalités de mise en œuvre

La configuration centrale nécessitera un puissant serveur doublé d’un poste dédié au gestionnaire de 
la base de données. 

L’outil utilisé pour la gestion de la base de données géographiques sera explicité clairement. 

Cet outil devra compléter le logiciel ArcInfo déjà disponible au Conseil Général en permettant ainsi la 
gestion : 

- de la topologie, 
- de différents formats graphiques, 
- de plusieurs types de projections, 
- de coordonnées en trois dimensions 

Il offrira des possibilités de simulations complexes ainsi que la gestion de versions pour les projets. 

Enfin, il proposera de nombreuses fonctions graphiques comme par exemple : 

production de cartes complexes 
génération de cartes, 
rotation de cartes, 
etc.

Le système de base de données servant à gérer les couches du référentiel cartographique assurera : 

la structuration et la mise à jour des données, 
l’import et l’export de données (formats graphiques et alphanumériques). 

L’ensemble des solutions mises en œuvre s’appuiera sur des logiciels SIG, impliquant un minimum de 
développements, une communication efficace en lecture et écriture entre les clients et le serveur, et 
permettant une automatisation maximale. De plus, on cherchera à privilégier les outils SIG 
internet/intranet permettant un accès à l’Information Géographique à un maximum d’usagers. Ainsi, 
les clients suivants du serveur central, utilisant la même base de référence, cohabiteront : 

 Les outils SIG professionnel (ArcInfo, à maintenir) et les outils SIG bureautique sur des postes 
dédiés. Le développement d’applicatifs spécifiques à partir de ces outils ne sera envisagé que si 
leurs possibilités de paramétrage (personnalisation standard) ne répondent pas aux besoins. 

 Un outil SIG Intranet/Internet. Ce logiciel devra permettre de mettre en ligne rapidement sans 
développements spécifiques, et avec un maximum de gains de temps en utilisant la base 
géographique de référence (ou une duplication de celle-ci pour l’internet par exemple), les 
informations géographiques sur l’Internet et l’Intranet. Dans un second temps, des 
développements spécifiques (personnalisation de l’environnement standard, ou développement 
d’applicatifs métiers) doivent être réalisables à partir de ce même outil. De même, pour les 
applicatifs métiers (sans dimension SIG), disposant d’un base métier locale, ce même outil devra 
permettre un développement assurant ainsi leur habillage géomatique (cartographie 
thématique…). Ces applications « métiers » pourraient pour certaines bénéficier des outils 
centraux du serveur spatial pour stocker leurs informations propres. 

3.3. Architecture cible 

Il s’agit ici de présenter l’architecture cible envisagée, celle vers laquelle le Département du Val d’Oise 
souhaite faire évoluer le SIG départemental, sous réserve de la validation de sa pertinence le moment 
venu.
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 Cf. page suivante. 
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3.4. Etat de l’existant 
figure 5 et .Figure 7 : Logiciels SIG 

existants d
rapant.Ce service a aujourd’hui exprimé le besoin d’avoir recours à des fonctions complémentaires 
basées sur un modèle topologique des données. 

De plus, les temps d’impression sont aujourd’hui très long, une solution est demandée pour 
permettre de réduire ces temps.Programmation, et 

L’existant est constitué par deux applications fonctionnant au sein de deux services du département : 

 L’application PRODIGE de la Direction des Infrastructures et des Transports (DIT). 

Ce système met en œuvre les logiciels Arc/Info et ArcView d’ESRI ainsi qu’un développement 
réalisé par la société Data-Image et basé sur le logiciel Routimage de cette société. Le système de 
la DIT met en œuvre la base de données Géoroute V1 de l’IGN. 

 L’application de cartographie du Service Départemental d’Archéologie du Val d’Oise (SDAVO) 

L’outil utilisé est le progiciel MapInfo d’ADDE. 

3.5. Evolution des référentiels 

Nous distinguerons les trois types de référentiels suivants : référentiel de localisation, référentiel de 
navigation et référentiel de gestion. 

Référentiel de localisation (portail géographique) 

L’objectif est de disposer d’un référentiel de localisation à petite échelle pour la recherche visuelle 
d’informations. A cet effet, est prévue l’acquisition de fonds de plans image géoréférencés type IGN 
1/25 000 couleur. 

Référentiel de navigation 
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Le référentiel utilisé actuellement est Géoroute V1 de l’IGN. 

L’utilisateur principal, en l’occurrence la DIT, a décidé de faire évoluer cet outil soit vers la version V2 
du même produit, soit vers la couche « routes » de la base de données topographique (BD Topo) de 
l’IGN également. 

La probabilité est la mise en œuvre de la BD Topo de l’IGN. 

Référentiel de gestion (description du territoire) 

L’acquisition de la base de données topographique (BD Topo) de l’IGN est prévue à court terme. 

OiseTIFFcantonalesIlotsRGP 1999.RGP 1999MIRABEL 1999dans la base de référérence Le système 
de projection utilisé est le Lambert 2 étendu.Les systèmes de projection utilisés sont le Lambert 1 
zone, et le Lambert 1 carto. 

paroissesCassinigéomorphologiepour la DES complémentaires , pour information
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3.6. Gestion du projet 

Le Département assurera la maîtrise d'ouvrage du projet de SIG. A cet effet, un comité de pilotage 
sera constitué. 

La maîtrise d'œuvre du projet sera assurée par le prestataire ou par le mandataire du groupement. 

Un Groupe projet sera mis en place pour piloter le projet de manière opérationnelle ; sa composition 
est la suivante : 

 Un chef de projet désigné par la Direction Informatique ; 
 Un représentant de la DIT ; 
 Un représentant du SDAVO, 
 Un représentant du Service Etudes et Prospectives, 
 Un représentant de la Direction de l’Environnement 

3.7. Niveaux d’utilisation 

Les niveaux d’utilisation sont relatifs soit à des utilisateurs (agents ou services), soit à des applications 
« clientes » du serveur. On a distingué quatre niveaux d’utilisation : 

1. Le niveau de l’administration du système ; (SGBDR, Serveur géographique, SIG Professionnel, 
SIG Intranet/Internet, SIG Bureautique) 

2. Le niveau des experts ; (SIG Professionnel, SIG Intranet/Internet, SIG Bureautique) 

3. Le niveau des utilisateurs « avertis » ou de la gestion ; (SIG Intranet/Internet, SIG Bureautique) 

4. Le niveau de la simple consultation. (Utilisateur d’applications SIG Intranet/Internet) 

3.7.1. Niveau Administration

Localisation  A la DSI, près du serveur spatial 

Rôle  Administration de la BD Com 

 Support aux utilisateurs et développements avec les outils du 
SIG « classiques et intranet/Internet » 

 Administration d’un dictionnaire de données et le cas échéant 
d’une méta base. L’objectif est de disposer d’un dictionnaire de 
métadonnées partagé où chaque propriétaire (administrateur ou 
non) tient à jour ses métadonnées. Le principe retenu pour les 
métadonnées reste le même que pour les données du 
référentiel : fonds de plans et données spécifiques. 

 Gestion du guide des procédures 

Droits particuliers  Accès à la totalité de la base de données 

 Mise à jour des couches du référentiel (fonds de plans) et  
réconciliation des versions 

Utilisation du SIG  Intensive et complète 

Remarques  Profil administrateur de base de données avec formation 
géomatique 
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3.7.2. Niveau « experts »

Localisation  Dans les services utilisant quotidiennement l’outil 

Rôle  Utilisation d’applications « métier » techniques 

 Production de plans et de cartes 

Droits particuliers  Accès à tout ou partie de la base de données 

 Mise à jour des couches « propriétaires » du référentiel (données 
spécifiques)

Utilisation du SIG  Intensive et complète 

Remarques  Postes « clients » du serveur spatial, distants ou non 

 Profils techniciens voire géomaticiens pour certains 

3.7.3. Niveau Gestion

Localisation  Au sein des services 

Rôle  Consultation du référentiel BD Com 

 Visualisation, analyse et présentation des informations pour des 
applications locales « métier » 

 Production de cartes avec localisation d’un objet, d’une action ou 
d’un événement 

 Interfaçage avec des applications et / ou des bases de données 
existantes 

Droits particuliers  Accès en consultation aux couches de la BD Com 

 Production des mises à jour des données « métiers » manipulées 
par le service 

Utilisation du SIG  Fréquente en cartographie thématique 

 Utilisation exceptionnelle des fonctions avancées 

Remarques  Cas des principaux utilisateurs des services 
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3.7.4. Niveau Consultation

Localisation  Tous services, tous les agents disposant de l’Intranet 

 Sur l’Internet, à travers son site Web, le Conseil Général 95 
souhaite mettre certaines Informations Géographiques à 
disposition de l’habitant. 

Rôle  Recherche d’informations sur une zone géographique 

 Restitution cartographique d’un événement ou d’une action 

 Etc. 

Droits particuliers  Simple consultation et pointage 

Utilisation du SIG  Occasionnelle 

 Ponctuellement, réalisation de cartes par assemblage de thèmes 

 Consultation des applicatifs mise à leur disposition : 
« cartothèque » dynamique, et pour certains applicatifs métiers 
ou habillage géomatique de leurs propres applicatifs métiers 

Remarques  Utilisations concernant l’ensemble des agents via l’intranet 

 Utilisation par les Valdoisiens 

3.8. Conditions générales de réalisation 

Le Système d’Information Géographique à fournir doit répondre aux quatre grandes fonctions 
suivantes : 

 Serveur de données et de gestion du référentiel cartographique : BD Com,

 Serveur d’applications géomatiques, 

 Développement ou interfaçage d’applications, 

 Intégration des NTIC : SIG Intranet/Internet. 

Les attentes du Val d’Oise sont similaires à celles d’autres départements de même nature ayant la 
responsabilité de la gestion d’un territoire. De ce fait, le Val d’Oise souhaite examiner des solutions 
standards et déjà opérationnelles, et vérifier ainsi que ses principaux besoins sont satisfaits. 

Sauf indication contraire, les fonctionnalités recensées dans les chapitres ci-après sont requises. La 
non-proposition d’une d’entre elles devra être explicitée (sauf si elle est optionnelle). 

La fourniture est décomposée en prestations (cf. chapitre 5). Il est demandé aux candidats de 
présenter leurs offres selon cette décomposition. 
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4. Spécifications techniques et fonctionnelles 

Le présent chapitre ne reprend pas la totalité des fonctions d’un SIG : s’agissant d’une démarche 
progicielle, elles sont réputées suffisamment connues. 

Ce chapitre est avant tout le reflet du recensement des besoins majeurs du Département. 

Il s’agit d’une liste non exhaustive sur laquelle le soumissionnaire s’appuiera pour établir son offre et 
proposer sa propre solution. 

La réponse du candidat doit couvrir l'ensemble des besoins du Conseil Général, l'offre doit fournir une 
solution globale comportant les fonctionnalités recherchées pour le SIG Départemental : serveur 
géomatique, logiciels SIG bureautique et professionnel, SIG Intranet/Internet. De plus la solution 
recherchée doit fournir un maximum d'automatisation des tâches et un minimum de développements 
spécifiques, les critères pour effectuer le choix du Conseil Général porteront sur ces deux points. 

4.1. Spécifications techniques SIG 

Les trois tableaux qui suivent présentent : 

 les pré requis techniques à satisfaire (spécifications indispensables), 

 une liste de fonctionnalités techniques pour lesquelles il est demandé aux candidats de fournir 
des précisions quant aux modalités de prise en compte par leurs produits. 

 Les fonctionnalités complémentaires recherchées. 

Le prestataire se référera aux paragraphes 3.4 « Etat de l’existant » et 3.5 « Données de 
référence » puisque les fonctions et modèles de données complexes déjà existants doivent 
être maintenus, et les données de référence prévues doivent être intégrables. 

4.1.1.

Pré requis techniques. Détails et explications. 

 Gestion multi bases : Utilisation simultanée de deux bases : base maître et 
bases « répliquées » 

 Changement de projection : Module de conversion de coordonnées 

 Imports de données : Importations des formats DXF, MIF, Shape et E00 

Importation des formats image : TIFF, GEOTIFF, GRID, 
JPEG, IMG 

Importation de formats compressés : ECW, SID 

En option, celle du format EDIGéO 

 Exports de données : Exportation aux formats DXF, MIF, EOO et Shape 
(autres à préciser) 

Exportation aux formats image : TIFF, GEOTIFF, JPEG, 
IMG

 Digitalisation : Connexion d’une table à digitaliser. 

 Scannage : Fonction de pilotage d’un scanner couleur. 

 Production de cartes : Sorties sur traceurs aux formats A0+ et imprimantes jet 
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d’encre et laser A3/A4. Utilitaires permettant la réduction 
des temps d’impression (interpréteur générant le fichier 
d’impression permettant d’accélérer le temps 
d’impression global) 

 Historisation : Tout ou partie des versions d’un objet doit être 
accessible : indiquer le nombre de versions gérées et 
les possibilités offertes par le logiciel. 

 Métadonnées : Pour chaque couche la gestion des métadonnées doit 
être possible et cela plus particulièrement par son 
propriétaire. 

La personnalisation du modèle des métadonnées doit 
être possible sachant que la norme européenne est 
encore au stade de la prénorme. 

 Stockage et distribution des images Le serveur de données doit permettre le stockage et la 
lecture de ces images par l’ensemble des clients des 
formats images : TIFF, GEOTIFF, SID 

 Fonctions de calage de fonds raster, et 
traitements possibles sur les images 

Précisez le process de calage des fonds raster, et lister 
les fonctions (opérations, traitements) possibles sur les 
images 

 Géolocalisation Le serveur doit gérer des évènements localisés en PR 
(ou à l’adresse) sur des segments complexes calibrés 
en PR (ou à l’adresse). La segmentation dynamique et 
le géocodage à l’adresse postale sont indispensables. 

 Internet/Intranet L’outil permettant la génération d’applicatifs sur l’Intranet 
et l’Internet doit proposer une solution standard pour une 
mise en œuvre rapide mais également des possibilités 
de personnalisation. 

Le Prestataire indiquera si l’applicatif utilise un flux 
vectoriel ou des imagettes. L’objectif étant de permettre 
une gestion de la composition cartographique et de 
l’affichage au client final. L’impression de la carte ainsi 
composée doit être possible. 

 Duplication de la base de référence Le Prestataire détaillera sa solution pour gérer les 
duplications nécessaires sur les trois sites distincts, hors 
site central, de la base de référence. Un maximum 
d’automatisation est recherché. 

4.1.2.

Spécifications techniques. Détails et précisions à fournir. 

 Connection (des BD métiers en local) 
des Bases de données ACCESS, des 
logiciels VISAGE et FILE MAKER 

Le prestataire indiquera la procédure (fonction) utilisée 
pour permettre la connection des bases de données 
ACCESS (ainsi que les versions MS ACCESS pour 
lesquelles cela est réalisable), ainsi que des logiciels 
VISAGE et FILE-MAKER aux outils SIG professionnels 
et bureautique. Il indiquera si ces fonctions sont 
disponibles en standard ou nécessitent un 
développement. 

 Intégration du décisionnel Business 
Object 

Indiquer la possibilité d'intégrer BO dans les logiciels 
SIG (disponible dans un module standard ou sur 
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développement) et détailler les fonctionnalités 
proposées (utilisation des Univers BO, création de 
rapports avec la dimension géographique dans l'outil 
SIG…). Le prestataire indiquera également si la 
dimension géographique peut être ajoutée à des 
rapports BO existants. Le cas échéant il précisera si la 
dimension géographique est dynamique. 

 Limitations volumétriques : Indiquer clairement les limites pour les nombres de : 
plans, objets, éléments de la géométrie, couleurs, etc. 

 Accès simultanés : Expliciter le mode de gestion : partage et verrouillage 
des données. 

 Protection : Spécifier les contrôles d’accès offerts par le système 
proposé. 

 Modèle de données : Fournir les caractéristiques des données géométriques 
et des données associées (alphanumériques). 

Indiquer la possibilité d'un modèle topologique, et/ou 
objet

 Qualité des données : Décrire les modalités de prise en compte. 

 Requêtes : Préciser le langage de requête utilisé. 

 Journalisation : Décrire la tâche de journalisation fournie pour maintenir 
l’intégrité de la base. 

 Images et fichiers scannés : Indiquer les formats acceptés pour le traitement 
d’images. 

 Traçabilité des tâches achevées Donner des précisions quant au mode de 
fonctionnement de cette tâche. 

 Reprise sur incident : Décrire les possibilités offertes par le logiciel. 

 Langages de personnalisation et de 
développement 

Pour chaque logiciel ou applicatif proposé le prestataire 
indiquera le ou les langages de personnalisation et de 
développement proposés. Les langages standards sont 
à distinguer des langages propriétaires. 

 Clients Le prestataire fournira une liste des clients possibles 

4.1.3. Fonctionnalités complé

Fonctionnalités complémentaires. Détails et explications. 

 Gestion de la 3D Indiquer le mode de prise en compte de la 3D ou 2D +Z. 

Indiquer si le drapage du raster (sur MNT) est possible 

Indiquer si la représentation cartographique en 3D est 
possible. 

 MNT et interpolation Préciser si la génération d’un MNT à partir de courbes 
de niveau est possible, et l’inverse. 

Indiquer la possibilité de génération des pentes, de 
l'orientation des pentes, de l'ombrage… 

 Analyses de proximité (voisinage), Préciser quelles analyses de proximité et de visibilité 
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visibilité… sont disponibles en standard 

 Itinéraires Précisez les fonctions de gestion d’itinéraires possibles 
(plus court chemin,…) 

 Cartographie des flux Indiquez si une représentation des flux est possible. 
L’usage recherché est la représentation des migrations 
alternantes entres communes (flux domicile-travail). 

4.2. Fonctionnalités générales 

4.2.1.

La solution recherchée comprend en fait trois parties distinctes : 

1. Une solution progicielle du type « serveur géomatique » ou « spatial » (basé sur un SGBDR 
ORACLE déjà existant au CG95, 1 licence site est disponible pour la version 7.3.4) complété 
d’un outil SIG professionnel (ArcInfo, 1 licence disponible au CG95) qui doit présenter une 
grande richesse fonctionnelle et avoir vocation à répondre aux niveaux d’utilisation 
« administration » et « expert ». 

2. Une solution de gestion, d’analyse et de consultation des données qui répondra au niveau 
« gestion ». 

3. Une solution de diffusion des informations basée sur les technologies de l’intranet et l’internet 
et intégrable à des applications ou à des outils communs et qui répondra au niveau 
« consultation ». 

Le système serveur complété du logiciel SIG professionnel doit proposer des fonctionnalités 
génériques puissantes, parmi lesquelles : 

Gestion topologique et relationnelle des données, 
Gestion de la duplications de la base géographique de référence (avec un maximum 
d’automatisation dans les échanges) 
Gestion de données géographiques vectorielles : points, arcs, polygones, etc. 
Gestion de données géographiques raster (images et scans), 
Gestion de données alphanumériques géocodées, 
Gestion de géométries complexes notamment de type « route-system » calibré en PR + 
abscisse et permettant une géolocalisation par des fonctions de type « segmentation 
dynamique ». 
Gestion des métadonnées en intégrant les caractéristiques de la prénorme européenne 
(basée sur les accès par profil d'utilisateurs) 
Fonctions graphiques de production de cartes techniques et thématiques, 
Création interactive et composition de cartes, complexes ou non, 
Manipulation de cartes : rotations des cartes, etc. 
Entrée des données par digitalisation automatique ou manuelle, 
Entrée des données par scannage, 
Analyse et combinaison des données, 
Intégration de données sous forme textuelle, 
Fonctions 3D : représentations cartographique, MNT, drapage … 
Fonctions d’analyses de réseau : itinéraires 
Cartographie des flux, de type migrations alternantes par exemple 
Etc. 

Cette liste n’est pas limitative, le jugement des offres présentées se fera sur la base de critères au 
sein desquels la richesse fonctionnelle et la puissance de l’outil proposé tiendront une place majeure. 
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4.2.2.

Les fonctions énumérées ci-après sont des fonctions transversales indispensables à la mise en œuvre 
des applications (projets fonctionnels ou « métiers »). 

Les candidats détailleront les traitements correspondants à ces points. En particulier ils mentionneront 
l’outil qu’il envisage d’utiliser pour y répondre : fonction du SIG central, SIG « bureautique », autre 
solution. 

Administration des données : 

 Gestion et structuration de la BD Com en couches. 
 Organisation des mises à jour des couches de la BD Com.
 Organisation et gestion des échanges. 
 Gestion des métadonnées 

Conception et composition de cartes : 

 Construction de tracés et de remplissages. 
 Habillage et mise en page. 
 Gestion de couleurs. 
 Rendu de la géométrie selon divers critères (attributs, échelles, classes, etc.). 

Utilisation de symboles : 

 Méthodes de représentations cartographiques et statistiques  
 Rendu des symboles selon des critères choisis. 

Sélections géographiques, thématiques ou autres : 

 Délimitation des zones par un polygone, par une information générique, par une 
combinaison, etc. 

 Sélections par les opérateurs : intersection, exclusion, mitoyenneté, etc. 
 Enregistrement de contours géographiques préétablis. 
 Contours « standards » : planches officielles, carroyage, etc. 

4.3. Cartographie thématique 

Dans la majorité des situations, les services mettront localement en œuvre des fonctionnalités de 
cartographie simple. 

Il s’agira dans la plupart des cas de : 

 Consultation et affichage de thèmes ou de couches de la base BD Com ; 

 Sélection d’un ou plusieurs de ces thèmes pour affichage plus fin ; 

 Pointage sur un lieu ou une adresse : commune, toponyme, point repéré par ses coordonnées, 
etc.

 Superposition à l’écran puis en édition du résultat d’une action ou d’une tâche. 

Mais il pourra également s’agir d’effectuer des représentations thématiques utilisant des méthodes de 
représentations cartographiques répandues (seuils naturels, égale étendue, symbole gradué,…) 
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Dans un contexte de mise à disposition rapide de l’information géographique au plus grand nombre, le 
CG95 souhaite mettre en œuvre un outil SIG « intranet/internet ». Cet outil proposera un applicatif 
standard qui permettra une mise en ligne rapide sur l’intranet et l’internet. Dans un second temps cet 
outil logiciel devra permettre le développement d’applicatifs spécifiques, et notamment d’applicatifs 
métiers ou transversaux sur l’intranet. De même il constituera le support à l’habillage géomatique des 
données métier disponibles ou non dans la base géographique de référence. 

 Dans ces cas, les plus fréquents, l’utilisateur n’aura à effectuer aucune action telle que mise à 
jour, enrichissement ou modification de la base cartographique de référence. Ces tâches 
seront réservées à l’administrateur de la BD Com et aux experts, c’est à dire aux différents 
propriétaires de couches. 

 Le Département dispose d’une licence site du SGBDR ORACLE à maintenir (version 7.4.3), 
d’une licence ArcInfo (SIG professionnel), et déjà de deux outils de cartographie thématique, 
les progiciels ArcView et MapInfo. La demande consiste donc à considérer 2 options, comme 
précisé au paragraphe 3.2 « Organisation du SIG du Val d’Oise » 

recensées qui ne fait pas l’objet du présent marché  notamment en lecture, par exemple. Cette 
solution SIG bureautique devra dans ce cas être parfaitement cohérente et donc compatible 
(transparente) avec la solution SIG professionnel et SIG Intranet/Internet. 

4.4. Gestion des données géographiques 

4.4.1. Accès à la base de données

Le système devra permettre plusieurs types d’accès à la base de données, ces accès et donc 
traitements autorisés étant fonction des profils des utilisateurs : 

1. Un accès en lecture / écriture sur l'ensemble de la base de référence sera réservé à 
l’administrateur (voire sous certaines conditions, aux « experts ») ; 

2. Un accès écriture sur les couches "propriétaires" sera autorisé aux propriétaires, soit 
directement soit en utilisant le versionnement pour les divers propriétaires autorisés à éditer les 
couches dans les différents clients de la base. L'administrateur est chargé d'effectuer la 
réconciliation des bases. 

3. Un accès en lecture seule sur l'ensemble de la base (hormis sur les couches "propriété" d'un 
service et non diffusables) sera autorisé à l'ensemble des utilisateurs; 

Ces trois types d'accès correspondent aux cas de mises à jour les plus courants. Pour des cas 
particuliers, deux types d'accès complémentaires devraient être possibles. 

4. Si nécessaire un accès en lecture par extraction et conversion de formats devra être possible 
pour certaines applications « métiers » (exceptions à la règle de gestion et d'administration 
"simple") et donc probablement par certains utilisateurs « avertis » ; 

5. Un accès en écriture différée par import de fichiers (et par conversion de formats si nécessaire) 
devra être possible (éventuellement pour les bases dupliquées). Dans ce cas les utilisateurs 
« avertis » ayant la charge de fournir le fichier des mises à jour et l’administrateur celle de 
l’intégrer à la BD Com. 
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4.4.2. Import / export

Le système doit pouvoir recevoir et exporter des données de toutes natures : objet, donnée 
topologique, information vectorielle, pixel (scan, image). 

Les données importées doivent pouvoir être historisées. 

L’exportation des données vers les postes clients consistera à sélectionner les informations selon des 
critères très divers aisément combinables : 

 Sélection géographique par opérateur topologique (intersection, exclusion, mitoyenneté, etc.). 

 Sélection non graphique sur attributs. 

Cette exportation devra pouvoir être faite dans différents formats. 

Enfin, le SIG devra être en mesure d’effectuer des conversions de système de coordonnées (par 
exemple entre le système Lambert cartographique 2 étendu et le système Lambert cartographique 1). 

4.5. Intégration avec l’existant 

En termes de logiciels, le Département dispose : 

 d’une licence site du SGBDR ORACLE à maintenir (version 7.4.3 ; le candidat), la demande 
consiste à préciser la version du SGBR ORACLE nécessaire à la mise en œuvre du projet SIG 
départemental. La DSI se chargera de l’acquisition de la mise à jour de sa licence site qui ne 
fait pas l'objet du présent marché. 

 d’une licence ArcInfo (SIG professionnel) à maintenir pour l'administrateur et pour des usages 
occasionnels par les "experts". Cette licence dédiée à la DIT jusqu'à présent n'est plus destinée 
à ce service, le serveur géographique ayant pour fonction de servir les objets complexes (route-
system ou polyligne M) afin que la DIT puisse effectuer des opérations de segmentation 
dynamique avec le client dont elle disposera. L'édition de ces objets complexes devra être 
possible au sein de la DIT. 

 de deux outils de cartographie thématique, les progiciels ArcView et MapInfo. La demande 
consiste donc à considérer 2 options, comme précisé aux paragraphes 3.2 « Organisation du 
SIG du Val d’Oise » et 4.3 "Cartographie thématique". 

recensées notamment en lecture, par exemple. Cette solution SIG bureautique devra dans ce 
cas être parfaitement cohérente et donc compatible (transparente) avec la solution SIG 
professionnel et SIG Intranet/Internet.D'une, à la DES 

Du décisionnel Business Object 5.1. La demande consiste à permettre d'une part l'utilisation des 
Univers BO dans les logiciels SIG bureautique et professionnel. D'autre part, d'ajouter la dimension 
géographique aux rapports BO mis à disposition des agents du Conseil Général du Val d'Oise. Toute 
la démarche de pilotage en cours de mise en place au Conseil Général du Val d'Oise est basée sur 
l'outil Business Object. 
En termes de données, le Conseil Général du Val d'Oise souhaite reprendre toutes les données 
géographiques existantes et intégrer les référentiels en cours d'acquisition, le prestataire se 
réfèrera aux paragraphes 3.4 "Etat de l'existant" et 3.5 "Données du SIG départemental"

De plus, toutes les fonctionnalités particulières et organisations particulières des données
listées dans les paragraphes 3.4 "Etat de l'existant" et 3.5 "Données du SIG départemental" déjà 
mises en œuvre doivent être pérennisées dans la solution retenue.

En outre, ces fonctionnalités et données doivent être complétées de nouvelles fonctionnalités 
détaillées aux chapitres 4.1 et 4.2. 

Les différents services disposent de bases de données (BD "métiers"), notamment MS ACCESS, les 
outils logiciels SIG mis en œuvre doivent permettre l'habillage "géomatique/cartographique" de ces 
données (sans les dupliquer) ainsi que des usages particuliers tels la segmentation dynamique. En 
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conséquence, la possibilité de connection des bases ACCESS avec les outils SIG doit être présente 
en standard dans les outils logiciels SIG proposés par le candidat. 

Le candidat précisera également les possibilités de connection, en standard (ou par développement) 
avec le logiciel VISAGE et les bases de données réalisées avec File-Maker. 

4.6. Dimension Intranet/Internet 

La dimension SIG sur l'intranet et l'internet constitue un élément primordial dans le déploiement du 
SIG départemental. L'objectif étant de diffuser rapidement l'information géographique au plus grand 
nombre. Cette diffusion concerne tant des données vectorielles que raster (orthophoto au format 
SID…). De plus, notamment pour l'applicatif SIG à déployer sur l'Intranet (un flux vectoriel doit donc 
exister entre le client intranet et le serveur), l'utilisateur devra être en mesure de modifier sa 
composition cartographique (couleurs des couches, couches à afficher ou non…) et d'interroger les 
informations des différentes couches. 

Le logiciel proposé par le prestataire permettant de mettre en ligne des applicatifs SIG sur l'intranet et 
l'internet devra disposer d'un applicatif standard permettant un déploiement rapide sur l'intranet et sur 
l'internet, et également de moyens de personnalisation et donc de développement à terme 
d'applicatifs spécifiques par le Conseil Général. 

De plus l'outil devra constituer un client du serveur géomatique, et s'intégrer de manière homogène 
dans la solution globale proposée. Cet outil devra proposer une automatisation maximale, comme 
l'ensemble de la solution recherchée par le Conseil Général. 

Ainsi afin d'évaluer, le temps de travail pour la mise en ligne des données sur l'intranet ou l'internet 
(site web), le prestataire détaillera toutes les opérations à effectuer pour la mise en ligne. De plus, il 
fournira une description détaillée des procédures d'intégration dans l'intranet et l'internet. 

4.7. Environnement technique 

4.7.1.

Le Département attend une solution « clef en main » immédiatement exploitable. Tout composant 
omis et nécessaire au fonctionnement du système dans des conditions acceptables pour les 
utilisateurs ne pourra pas faire l’objet d’un avenant au marché. 

4.7.2. Système serveur

Le système serveur à fournir sera configuré pour atteindre les objectifs fixés et offrir le niveau de 
performance attendu par ce type d’application. 

Le système d’exploitation demandé est le système Windows NT ou Unix. 

Le système de gestion de bases de données utilisé par le Département est Oracle V7.3.4. Le candidat 
précisera la version du SGBR ORACLE nécessaire à la mise en œuvre du projet SIG départemental. 
La DSI se chargera de l’acquisition de la mise à jour de sa licence site, si nécessaire. 

Le titulaire aura précisé la configuration optimale requise pour le serveur avec son offre afin que le 
Conseil Général du Val d'Oise puisse rapidement acquérir les matériels nécessaires à la mise en 
place des progiciels. 
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Les outils logiciels complémentaires nécessaires seront proposés, les candidats étant réputés 
connaître l’environnement informatique du Val d’Oise. 

Comme précisé au paragraphe 3.2.1 "Scénario de mise en œuvre/ Communication et échanges"( voir 
figure 5), le prestataire précisera en détail le process de duplications et de gestion des 
duplications de la base de référence (duplications de la bases centrale localisée au Campus sur les 
trois sites de La palette, de La BDP, et de Maubuisson (SDAVO)), ainsi que les process de mise à 
jour des données des données éclatées sur les 4 sites. Une automatisation maximale concernant 
la duplications, puis la réconciliation des bases modifiées est recherchée par le Conseil 
Général. 

4.7.3. Postes de travail

Les postes de travail seront du type PC sous Windows (95, 98 ou NT) ou pour les sites distants des 
terminaux Windows de la Société ERIDAN (voir chapitres 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 concernant les contextes 
réseau, logiciels et matériels). 

Le titulaire aura indiqué dans son offre la configuration minimale mais également optimale (permettant 
une utilisation souple de la solution évitant ainsi de compléter les solutions matérielles après la prise 
en main des outils par les usagers) requise tant au niveau matériel que logiciel (système 
d'exploitation…) afin que le Conseil Général du Val d'Oise puisse rapidement acquérir les matériels 
nécessaires à la mise en place des progiciels. 

Cette configuration tiendra compte des niveaux d'utilisateurs et donc des logiciels SIG proposés sur 
les divers postes de travail. De plus les configurations seront également proposées en fonction des 
modules spécifiques nécessitant des ressources complémentaires, tels les modules utilisant la 3D 
impliquant des cartes vidéo spécifiques, par exemple. 

4.7.4.

Le titulaire aura proposé les périphériques spéciaux nécessaires au bon fonctionnement de leur 
solution afin que le Conseil Général du Val d'Oise puisse rapidement acquérir les matériels 
nécessaires avant la mise en place des progiciels. 

Sans constituer ici une liste exhaustive des périphériques, il est important de disposer des 
spécifications concernant les : 

 imprimantes jet d'encre couleur A3/A4 

 imprimantes A3/A4 laser couleur 

 traceurs A0+ 

 tables à digitaliser 

 scanners 

De plus le candidat précisera les limites liées à la mise en réseau de certains de ces périphériques et 
les solutions réseau (VPN…) à mettre en œuvre par le Conseil Général du Val d'Oise. Hormis 
l'équipement, au vu des besoins, de chaque site équipé en logiciels SIG (jet d'encre…), le 
département envisage notamment la mise à disposition d'un traceur A0+ à l'ensemble des agents 
pour les utilisateurs ayant des besoins ponctuels de grands formats. Dans ce cas le candidat 
précisera par exemple que le traceur devra intégrer des options permettant une mise en veille de 
l'impression si les cartouches d'encre ou le papier ne sont pas suffisants… De plus une imprimante 
A3/A4 laser couleur est également envisagée pour l'ensemble des utilisateurs afin de permettre des 
restitutions ponctuelles de meilleure qualité que ne le permettent aujourd'hui les imprimantes jet 
d'encre. 
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Par ailleurs, les fichiers d'impression générés par les utilisateurs "experts, avertis, gestion" sont 
volumineux dans la majeure partie des cas, le prestataire proposera une solution permettant 
d'accélérer ces temps d'impression. 
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5. Contenu et modalités des prestations 
Les prestations et fournitures attendues par le Département du Val d’Oise sont réparties de la manière 
suivante : 

P 1 : Fourniture, installation et mise en œuvre d’un SIG « serveur géomatique » ; 

P 2 : Fourniture et installation du logiciel SIG Intranet/Internet, ainsi que de l'application standard 

P 3 : Fourniture et installation des logiciels des postes de travail ; 

P 4 : Chargement des référentiels cartographiques disponibles au démarrage et reprise des 
données; 

P 5 : Définition et installation des pilotes des périphériques spécialisés et leur mise en état de bon 
fonctionnement ; 

P 6 : Formation des personnels ; 

P 7 : Personnalisation et adaptations. 

P 8 :  Développement, assistance et formations complémentaires sur devis. 

Les prérequis nécessaires au démarrage des prestations : le titulaire aura précisé la configuration 
optimale (hardware) pour le serveur, les postes de travail et les périphériques spécialisés afin que le 
Conseil Général puisse rapidement acquérir les matériels nécessaires à la mise en place des 
progiciels. 

Le contenu de chacune des prestations est détaillé ci-après. 

5.1. Prestation 1 : Fourniture d’un « serveur géomatique » 

Cette prestation comprend : 

 La fourniture de la solution logicielle du serveur géomatique ainsi que du poste 
d’administrateur ; 

 La prestation d’installation et de mise en ordre de marche du serveur et du poste 
d’administrateur ; 

 La mise en place et la mise en ordre de marche de la solution de duplication de la base de 
référence et de la gestion de cette duplication du campus sur les trois autres sites. 

 La préparation de l'environnement de production, 

 Le tuning du système. 

Toutes les fonctions du système souhaitées par le Département et décrites au chapitre 4 doivent faire 
l'objet d'une information détaillée (en terme de description) de la part des soumissionnaires et elles 
seront qualifiées de la manière suivante : 

 fonction native du système, 
 adaptation d’une fonction du système, 
 complément à apporter au système, 
 fonction dont la mise en œuvre est impossible (incompatibilité avec la solution proposée). 

Toute fonction présentée au chapitre 4 et qui n'aura pas fait l’objet d'une information particulière de 
la part du soumissionnaire sera considérée comme une fonction native du système faisant partie 
de la fourniture contractuelle de base. Le titulaire sera dans l'obligation de mettre en œuvre cette 
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fonction dans les délais impartis par le Val d’Oise et sans pouvoir faire prévaloir un coût 
supplémentaire pour le Département. 

5.1.1.

Le fournisseur devra préciser : 

 les délais de disponibilité des modules ; dans le cas où le produit ne serait pas disponible 
dans son intégralité à la date de la proposition, il sera nécessaire de préciser le calendrier 
pour chacun des modules, 

 la durée d'installation prévue du système proposé, 
 le coût des droits d’utilisation décomposés par phase du projet, 
 les coûts d’extension par groupe de dix utilisateurs (ou un nombre voisin si la tarification 

pratiquée est plus favorable). 

Le fournisseur s'engagera sur l'évolution du logiciel face à : 

 l'évolution technique (prise en charge dans la maintenance), 
 l'évolution fonctionnelle (rôle du club utilisateur de l’éditeur). 

Il précisera les conditions de mise à disposition des nouvelles versions ainsi que leur rythme et la 
modularité qu'il propose. 

D’autre part, il lui est demandé de rendre compte de l'environnement de développement utilisé pour la 
solution proposée. 

Le chiffrage du coût de progiciels éventuellement associés à l’offre principale sera présenté comme 
une option dans la présentation de l'offre par le soumissionnaire. 

Le titulaire devra effectuer l'ensemble des actions permettant la mise en ordre de marche 
opérationnelle du système. 

5.1.2.

Les candidats décriront la méthode et les modalités qu’ils prévoient de mettre en œuvre pour dérouler 
la procédure de recette du système fourni. Cette description sera faite pour chacune des étapes de la 
procédure : vérification d’aptitude et vérification de service régulier. 

La mise en œuvre éventuelle d’un plan qualité adapté sera explicitée. 

5.1.3. Documentations

Les documentations suivantes seront fournies dans la mesure où elles existent. L'ensemble de la 
documentation sera fournie en français. 

Documentation fonctionnelle 

 Liste et présentation des fonctions du système, des concepts et règles de gestion, 
 Présentation des traitements par fonctions, 
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 Description des paramétrages, 
 Liste et description des codifications utilisées, 
 Description de la gestion des accès et de la confidentialité. 
 Description de la solution de duplication des bases 

Documentation utilisateurs 

 Aide en ligne contextuelle, 
Manuel utilisateur en Français. 

Documentation technique 

###Guide d’installation, 
###Documentation du détail des procédures de reprise et de sauvegarde, 
###Documentation d’architecture technique des traitements, si possible, 

 Procédures de recette, 
 Manuel de l’administrateur, 
 Manuel de l’informaticien, 
 Documents sur les entrés / sorties. 

5.1.4. Assistance

En plus de l’assistance habituellement appelée « aide en ligne », le candidat proposera une 
assistance téléphonique du type « hot line ». 

5.1.5.

Le progiciel devra posséder ou intégrer un outil permettant la création de requêtes ainsi qu’un outil de 
génération d'états. 

Les éditions à forte volumétrie seront réalisées sur le serveur, les autres doivent pouvoir être traitées 
en local selon un mode d'exploitation qui sera défini lors de la mise en œuvre. 

L'édition centralisée de travaux (éditions graphiques) réalisés en local est également envisagée. Le 
prestataire précisera la solution réseau et les mécanismes à mettre en place, sans altérer le 
fonctionnement du réseau du Conseil Général du Val d'Oise. Par exemple par la mise en place d'un 
VPN (Virtual Private Network) et/ou de mécanismes permettant le transfert de batch la nuit. 

5.1.6. Services associés

L'assistance fonctionnelle et technique correspond à une prestation visant à accompagner le Groupe 
projet du Département dans l’accomplissement de certaines tâches entrant dans le cadre du 
déploiement et du démarrage opérationnel du système. 

A ce titre, le titulaire du marché interviendra en assistance auprès des services utilisateurs lors de la 
réalisation des actions suivantes. 

Définition des plateformes hardware  
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 Définition de la plateforme nécessaire au département pour assurer le bon 
fonctionnement de l’architecture technique objet de ce marché pour aboutir à un SIG 
performant. 

Déploiement et intégration du système. 

 Analyse de la codification et paramétrage du système. 
 Paramétrage du système pour la gestion des métadonnées 
 Assistance à la mise en œuvre des interfaces éventuelles. 
 Le cas échéant, modalités de prise en compte des reprises. 

Le chiffrage du coût de l'adaptation à la prénorme européenne du module de gestion des 
métadonnées sera présenté comme une option dans la présentation de l'offre par le soumissionnaire. 

Démarrage opérationnel du système. 

 Prise en main du système par les utilisateurs, 
 Assistance technique auprès de l’administrateur du système (dans les premiers jours de 

préparation puis d’exploitation). 

Pour les autres prestations d’assistance technique, le soumissionnaire proposera : 

 Les modalités d’intervention, les limites du champ de l’intervention et l'organisation souhaitée 
pour le déroulement de la prestation (interlocuteurs, présence, logistique,...) ; l'organisation 
proposée sera cohérente avec la structure de projet du Département,  

 Les charges associées à chaque prestation d’assistance. 

5.1.7.

Le logiciel devra permettre des accès contrôlés par mots de passe, en fonction des profils utilisateurs 
et de paramètres à définir. 

5.2. Prestation 2 : Fourniture et installation du logiciel SIG 
Intranet/Internet, ainsi que de l'application standard 

La prestation intègre : 

 La fourniture de la licence du logiciel SIG Intranet/Internet complété d'un applicatif standard 
pour une mise en ligne rapide sur le site web du Conseil Général du Val d'Oise ainsi que sur 
l'intranet.

 L'installation et le paramétrage du logiciel et de son applicatif en assurant leur fonctionnement 
sur l'intranet et l'internet. 

 Sur l'applicatif standard pour l'intranet seront mis en ligne : l'orthophoto, les scans 25, les limites 
administratives (BD TOPO), les infrastrures routières (BD TOPO) sur l'ensemble du 
Département du Val d'Oise (sous réserve de la disponibilité des données au CG95), et les 
limites administratives (GEOFLA) sur l'ensemble de la Région Ile de France (+ départements de 
l'Eure et de l'Oise). 

L'applicatif standard constituera un outil simple d'accès pour tous les agents du Conseil Général. Il 
constituera un outil de cartographie et de consultation simple, permettant à chaque agent d'accéder à 
l'ensemble des informations. L'utilisateur devra être en mesure de n'afficher que les couches 
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l'intéressant et d'en modifier les couleurs aisément. Une mise en page standard devra être intégrée, 
apposant automatiquement le logo du Conseil Général du Val d'Oise (auteur de la carte), les sources 
(issues du dictionnaire des métadonnées), l'échelle et le nord, la légende et proposant à l'utilisateur de 
compléter une zone de titre. L'impression de la carte ne devra pas comporter le contexte du 
navigateur, mais uniquement la carte dont l'impression en A3 et A4 doit être possible. 

Le titulaire devra effectuer l'ensemble des actions permettant la mise en ordre de marche 
opérationnelle du système. 

Le prestataire devra définir la plateforme hardware nécessaire au département pour assurer le bon 
fonctionnement du logiciel SIG "Intranet/Interenet". 

La personnalisation probable de l'applicatif sur l'internet ayant recours à des développements 
spécifiques sera le cas échéant commandé sur devis préalable, par prestation de type « Prestation 
8 ». 

5.2.1.

Pour le produit retenu, le fournisseur devra communiquer les mêmes informations que pour le logiciel 
serveur. 

Le fournisseur devra notamment  préciser : 

 la durée d'installation prévue du logiciel et de l'applicatif standard proposé, 
 les coûts d’extension de la licence par nombre d'accès ou capacité du serveur. 

Le fournisseur s'engagera également sur l'évolution du logiciel face à : 

 l'évolution technique (prise en charge dans la maintenance), 
 l'évolution fonctionnelle (rôle du club utilisateur de l’éditeur). 

Le logiciel SIG "Intranet/Internet" est complété de l'applicatif standard pour la mise en ligne des 
données sur l'Intranet. Ce même logiciel doit permettre le développement de nouveaux applicatifs et la 
personnalisation de l'applicatif standard par le Conseil Général. 

Le logiciel SIG Intranet/Internet doit être un client du serveur géomatique. 

D’autre part, il lui est demandé de rendre compte de l'environnement de développement utilisé pour la 
solution proposée. 

Le titulaire devra effectuer l'ensemble des actions permettant la mise en ordre de marche 
opérationnelle du système. 

5.2.2.

Les candidats décriront la méthode et les modalités qu’ils prévoient de mettre en œuvre pour dérouler 
la procédure de recette du système fourni. Cette description sera faite pour chacune des étapes de la 
procédure : vérification d’aptitude et vérification de service régulier. 

La mise en œuvre éventuelle d’un plan qualité adapté sera explicitée. 

5.2.3. Documentations
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Les documentations suivantes seront fournies dans la mesure où elles existent. L'ensemble de la 
documentation sera fournie en français. 

Documentation fonctionnelle 

 Liste et présentation des fonctions du logiciel, des concepts et règles de gestion, 
 Présentation des traitements par fonctions, 
 Description des paramétrages, 

Documentation utilisateurs 

 Aide en ligne contextuelle, 
Manuel utilisateur en Français. 

Documentation technique 

###Guide d’installation, 
 Manuel de l’administrateur, 
 Manuel de l’informaticien, 

5.2.4. Assistance

En plus de l’assistance habituellement appelée « aide en ligne », le candidat proposera une 
assistance téléphonique du type « hot line ». 

5.2.5.

L'applicatif standard sur l'intranet doit permettre l'édition de la représentation cartographique 
comportant : 

 La carte avec le nord et l'échelle associés 
 Un titre 
 La légende 
 Les sources et l'auteur (avec une récupération automatisée des informations issues du 

dictionnaire de métadonnées) 

La mise en forme réalisée, l'édition sous forme papier (impression) et sous forme numérique doit être 
réalisable. Cette dernière solution doit permettre la récupération de la représentation cartographique 
sous forme numérique afin de l'intégrer dans d'autres documents, tels les documents word. 

5.3. Prestation 3 : Fourniture et installation des postes de travail 

Cette prestation comprend : 

 La fourniture des licences des logiciels des postes de travail des services, 

 Leur installation et leur mise en ordre de marche. 
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 L’installation des développements (ou modules) complémentaires et leur mise en ordre de 
marche.

5.3.1. Nombre d’utilisateurs

A titre indicatif nous vous communiquons une estimation du décompte du nombre d’utilisateurs 
potentiel par service. Les besoins particuliers liés aux services ou aux données étant exprimés aux 
paragraphes 3.2 "Organisation du SIG du Val d'Oise", 3.4 "Etat de l'existant" et 3.5 "Données du SIG 
Départemental". 

Utilisateurs SIG Départemental 

DIT 1 utilisateur SIG bureautique 

2 utilisateurs SIG professionnel 

(ou SIG bureautique complété de 
modules ou fonctions spécifiques) 

SDAVO 3 utilisateurs SIG bureautique 

2 utilisateurs SIG professionnel 

(ou SIG bureautique complété de 
modules spécifiques) 

Environnement 2 utilisateurs SIG bureautique 

DDEA 2 utilisateurs SIG bureautique 

DGAS (SEP) 3 utilisateurs SIG bureautique 

BDP 3 utilisateurs SIG bureautique 

DSI 1 utilisateur SIG professionnel, 
bureautique (accès à tous les 

composants du SIG Départemental) 

(Administrateur) 

Chaque solution SIG professionnelle ou bureautique sera complété du module permettant 
l'accélération des impressions. 

Un module complémentaire permettant d'intégrer le décisionnel Business Object dans les outils SIG 
professionnels et bureautique serait mis à disposition de certains services tels le SEP. De plus ce 
module serait également destiné à intégrer la dimension géographique aux rapports mis à disposition 
des agents du Conseil Général. 

D'autres modules (ou développements) complémentaires seraient à installer dans les services 
suivants : 

Services Modules, développements complémentaires 

BDP Cartographie des flux pour effectuer la représentation des migrations 
alternantes à partir de polygones (et de points) représentant les 
communes. 

DIT (service transport) Cartographie des flux pour effectuer la représentation des migrations 
alternantes à partir de polygones (et de points) représentant les 
communes. 

SDAVO Mise en place de modules (ou selon la solution retenue, maintien des 
modules existants) permettant le maintien des fonctions avancées 
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utilisées au SDAVO concernant la 3D, les MNT, et le calage des raster 
(voir chapitre 3). 

5.3.2.

Les logiciels mis en œuvre sur les postes de travail des utilisateurs correspondront à un des trois cas 
suivants : 

1. Mise en œuvre de la solution logicielle SIG bureautique 

2. Mise en œuvre de la solution logicielle SIG professionnelle 

3. Mise en place des modules complémentaires fournissant des fonctionnalités complémentaires 
tels la 3D, la cartographie des flux, l'intégration du décisionnel BO pour les services concernés. 

4. Mise en place du module permettant l'accélération des impressions. 

Pour les produits retenus, le fournisseur devra communiquer les mêmes informations que pour le 
logiciel serveur. 

Notamment, il s'engagera sur l'évolution des progiciels face à : 

 l'évolution technique (prise en charge dans la maintenance) en tenant compte ou non de 
l'évolution des versions de logiciels bureautiques éventuellement associés, 

 l'évolution fonctionnelle (rôle d'un club utilisateur). 

De la même manière, il précisera les conditions de mise à disposition des nouvelles versions ainsi que 
leur rythme et la modularité qu'il propose. 

Le chiffrage du coût de progiciels éventuellement associés à l’offre principale sera présenté comme 
une option dans la présentation de l'offre par le soumissionnaire. 

Chaque module complémentaire (accélération des impressions, cartographie des flux, 3D, intégration 
du décisionnel BO…) figurera comme option dans la présentation de l'offre par le soumissionnaire. 

Le titulaire devra effectuer l'ensemble des actions permettant la mise en ordre de marche 
opérationnelle du système. 

5.3.3. Déploiement

Au lancement de l’installation, le titulaire mettra au point avec le groupe de projet du Département un 
calendrier de déploiement des postes de travail dans les services. 

5.4. Prestation 4 : Chargement des référentiels cartographiques 
et reprise des données 

Le système de projection retenu par le Conseil Général du Val d’Oise est le Lambert 1 zone (encore 
appelé Lambert 1 carto). 

Cette prestation comporte les tâches suivantes et concerne les données de référence et les données 
spécifiques (listées au chapitre 3.5) : 
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 L’installation des fonds cartographiques de référence disponibles au démarrage du serveur 
(voir chapitre relatif aux données du SIG Départemental) ; 

 La reprise des données concernera l'ensemble des données listées au chapitre 3.5.2. 

Le candidat distinguera le coût d'intégration des données de référence, et le coût de la reprise des 
données qui seront chiffrés en option dans la présentation de l'offre par le soumissionnaire 

5.5. Prestation 6 : Installation de périphériques spécialisés 

Le cas échéant, les soumissionnaires indiqueront les matériels complémentaires spécialisés et les 
drivers nécessaires à la mise en œuvre de la solution qu’ils proposent. 

Le titulaire en assurera la mise en œuvre fonctionnelle incluant l’installation et la configuration des 
drivers nécessaires. Cette opération sera chiffrée en option dans la présentation de l'offre par le 
soumissionnaire. De plus elle distinguera l’installation et la configuration des drivers nécessaires aux 
matériels installés en local des imprimantes envisagées pour des impressions en réseau (cf chapitre 
4.7.4).

5.6. Prestation 6 : Formation 

Les soumissionnaires proposeront librement le plan de formation qui leur paraîtra le mieux adapté au 
contexte du projet. Néanmoins, ils s'assureront de proposer au minimum une formation par type de 
logiciel mis en œuvre, et adaptée aux profils d'utilisateurs type définis (administrateur,experts, gestion, 
consultation…). Chaque formation sera accompagnée d'une documentation de type support de cours. 
Les soumissionnaires veilleront également à ce que soit traitée de manière spécifique la formation de 
l’administrateur. 

Le programme de formation sera impérativement proposé selon deux options, le Conseil Général 
effectuera son choix après notification du marché. 

 Option 1 : Un programme de formation sera proposé sur le site du Conseil Général du Val 
d'Oise disposant d'une salle de formation. Les sessions de formation seront prévues dans ce 
cas pour des groupes de 8 utilisateurs. A cet effet, le prestataire précisera les prérequis 
techniques à mettre en place : configuration des postes, logiciels… 

 Option 2 : Le même programme de formation sera proposé dans les locaux habituels de 
formation du prestataire. 

La prestation de formation doit prévoir un transfert de connaissance vers les équipes du 
Département, ce transfert concernant toutes les prestations objet du présent marché (également 
l’installation des progiciels mis en œuvre), y compris celle de formation. 

5.7. Prestation 7 : Personnalisation et adaptations 

5.7.1.

Ces aspects relèvent de la personnalisation du progiciel, en rapport avec le contexte des utilisateurs. 
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Les éventuelles procédures et fonctions répondant à la gestion du référentiel et s'appuyant sur la 
réglementation en vigueur seront de fait incluses dans la fourniture contractuelle du marché et ne 
sauraient constituer des fonctions spécifiques ou des adaptations à apporter à la solution proposée 
par le soumissionnaire. 

5.7.2. Adaptations, évolutions

Les interventions de type adaptations ou évolutions fonctionnelles spécifiques peuvent être classées 
en deux catégories : 

 Les adaptations propres à assurer l'intégration des fonctions du système dans l'environnement 
technique de production ; 

 Les adaptations relatives à une modification ou un complément du champ fonctionnel du 
système proposé. 

a)  Les adaptations propres à assurer l'intégration des fonctions du système dans 
l'environnement technique actuel. 

 Elles concernent toutes les modifications à intégrer dans les traitements afin d'assurer une 
exploitation normale du système dans le contexte du Département. 

b) Les adaptations relatives à une modification ou à un complément du champ fonctionnel du 
système proposé. 

 Elles concernent toutes les modifications ou évolutions fonctionnelles à intégrer dans les 
traitements afin de répondre aux attendus fonctionnels décrits précédemment. 

5.8. Prestations de développement, assistance et formation 
complémentaire sur devis 

Le Val d’Oise pourra définir seul ou avec le soumissionnaire un cahier des charges sur la base duquel 
le soumissionnaire devra proposer une offre conforme aux prix de journée de l’acte d’engagement par 
profil d’intervenant. Ces prestations porteront sur tout type de prestation de développement 
(intégration comprise) d’assistance ou de formation s’inscrivant dans l’objet du marché. 

5.9. Garantie et maintenance 

Le Val d’Oise demande une garantie d'un an, à compter de la date de réception (Vérification de 
Service Régulier). Cette garantie couvre un an de maintenance curative et évolutive gratuite (hotline, 
nouvelles versions…). 

Le soumissionnaire précisera dans son offre les modalités de ses interventions au titre de la garantie 
(délai d’intervention, mode d’intervention, logistique associée,...) ainsi que la prestation couverte par la 
garantie. 

Les activités de maintenance souhaitées par le Département couvrent : 

 la maintenance curative (hors période de garantie), 

 la maintenance évolutive fonctionnelle et technique (prise en compte des nouvelles versions 
des outils utilisés : OS, SGBD,… et des outils logiciels fournis par le présent marché). 
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Les coûts de cette maintenance (hors première année) sont à fournir pour mémoire. Un contrat 
spécifique sera signé entre les deux parties à l’issue de la garantie d'un an. 

Les soumissionnaires sont appelés à décrire précisément le champ couvert par la maintenance 
évolutive ainsi que les modalités de prise en compte des différents types de maintenance du progiciel 
et les coûts de ces prestations. 

Ils présenteront la logistique associée (télémaintenance, télédiagnostic, visite sur le site) ainsi que les 
délais d'intervention garantis. 

5.10. Modalités d’intervention et calendrier 

Compte tenu de ce qui précède, il est demandé aux candidats de préciser dans leurs offres : 

 la composition de l’équipe projet qui sera chargée de l’exécution des prestations du marché, 

 le mode de communication et de fonctionnement entre l’équipe projet du titulaire et celle du 
Département. 

Afin de tenir compte des moyens mobilisables par le Val d’Oise, un cadencement du projet en phases 
sera proposé par les candidats. En particulier, la proposition d’une phase pilote sera appréciée. 

Un démarrage de la phase pilote à la fin de l’année 2000 paraît réaliste. 

Le calendrier ci-après est donné à titre purement indicatif. Les candidats en proposeront un à l’appui 
de leur offre, sachant que le calendrier définitif sera arrêté au démarrage de la mise en œuvre. 

Phases et étapes Période prévue 

 Notification du marché : Janvier 2001 

 Installation de la solution serveur (déployée sur les 
4 sites) et des logiciels, paramétrages et formation :

Mars/Avril 2001 

 Reprise des données (option) : Avril 2001 

 Vérification d’aptitude (VA) : Mai 2001 

 Réception (VSR) : Juillet 2001 
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6. Annexes 

6.1. Glossaire 

Sigle Définition 

 BD Com Base de Données Commune : base cartographique de référence commune à 
tous les services 

 DIT Direction des Infrastructures et des Transports : Direction en charge des routes 
départementales 

 DSI Direction des Systèmes d’Information : Direction en charge de l’informatique 

 SDAVO Service Départemental d’Archéologie du Val d’Oise 

 DES Direction de l’Education et du Sport 

 DEDU Direction de l’Economie et du Développement Urbain 

 CDTL Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs 

 CEEVO Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise 

 DGAS (SEP) Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité (Service Etudes et 
Prospectives) 

 CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

avec



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

911

4 - CCTP INTÉGRATION DES FONDS

SIG SDAVO
Gestion et enrichissement des fonds 

planimétriques cartographiques, 
photographiques

et archéologiques dans le SIGVO 
Cahier des clauses techniques sommaire (CCTS) 

et fiches de procédure 

Mars 2005 
Version  2 

LC
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.I.
NUMERISATION DES FONDS 

Photographies aériennes verticales, documents cartographiques et planimétrie 
générale

I. A - CONTEXTE 

I. A. 1 - Description sommaire des fonds : 

Le service archéologique s’est doté de deux fonds documentaires :  
LE FONDS CARTOGRAPHIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE du service archéologique se 
compose de documents cartographiques ou de photographies aériennes 
verticales concernant le département du Val-d’Oise du XVIIIe siècle (pour les 
cartes anciennes), jusqu’aux années 2003 (pour les photographies aériennes et 
les cartes topographiques). Il est le résultat de la politique d’acquisition 
documentaire  menée par le service depuis les années 1980.  
L’accent a été mis sur : 
- d’une part l’acquisition de fonds cartographiques anciens qui recouvrent 

l’ensemble du département (cf. tableau 2)  
- d’autre part sur l’acquisition de missions photographiques aériennes verticales 

permettant  de documenter les périodes les plus récentes. 
Ces documents sont organisés au sein d’une cartothèque selon une logique de 
fonds. Un fonds se définit comme un ensemble documentaire dont la cohérence 
est assurée par une unité qui peut-être : la nature du document, le cadre 
géographique, le type de projet associé ou le producteur. Un fonds peut donc se 
composer de 1 à n documents qui peuvent être de natures, de supports, de 
formats variés.  
Chaque document et chaque fonds est décrit et recensé dans le cadre d’un 
inventaire des fonds en cours actuellement. Ce travail d’inventaire devrait être 
achevé mi 2005 (cf. annexe : Inventaire des fonds planimétriques et 
cartographiques). 

Les principaux fonds, composé des cartes les plus courantes, ont été collectés 
auprès des archives départementales (cadastres, plans d’intendance…), des 
services des impôts (cadastres actuels…), de l’IGN (cartes topographiques 
anciennes, photographies aériennes…), des archives ou de la bibliothèque 
nationale (cartes de Trudaine…). Les autres fonds sont généralement issus :  
- d’initiatives intégrées dans le cadre du projet SIGVO (assemblages 

cadastraux, mosaïques de cartes…), 
- de travaux liés aux études et aux missions du service archéologique 

(diagnostics, fouilles, études préalables…) ou de producteurs spécialisés 
(BRGM, Service des carrières…). 

LE FONDS PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE est constitué de documents traitant 
d’objets ou d’approches ayant traits à l’archéologie ou à l’histoire du département. 
Ces derniers documents ont généralement été réalisés dans le cadre des 
différentes actions menées par le SDAVO ou ses collaborateurs (opérations de 
diagnostics archéologiques, de fouilles archéologiques, d’études spécifiques…). 
Ils sont inventoriés dans le cadre de l’inventaire graphique des plans et des 
relevés en cours actuellement. Ce travail devrait être achevé courant 2006 (cf. 
annexe : Inventaire des relevés graphiques). 

3
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Ce fonds est composé majoritairement de documents graphiques thématiques 
planimétriques ou stratigraphiques associés aux différents sites et aux éléments 
qui les composent (structures, stratigraphies). Il est organisé en fonds selon une 
logique de projet.  Un projet se définit comme une série cohérente d’actions 
donnant lieu à la production d’une documentation (fonds Francilienne, fonds 
Marines, fonds Beaumont-sur-Oise Agglomération secondaire, fonds Beaumont-
sur-Oise médiéval). 

I. A. 2 - Objectifs de la numérisation : 
L’utilisation des supports numériques est aujourd’hui indispensable à la réalisation 
effective des missions incombant aux services du département.  
Le nombre des échanges et des travaux centrés autour de ces fonds documentaire et 
donc les acteurs impliqués sont en constante augmentation. On compte actuellement 
plusieurs conventions d’échange déjà signées donnant lieu à des échanges de 
données (Convention ENSAV-SDAVO, Convention ONF-SDAVO) et d’autres en 
cours de constitution (Convention PNR 3 forêts-SDAVO). Pour les trois premiers mois 
de l’année 2005, on compte déjà plus 10 mises à disposition d’ensembles 
documentaires  associés à des travaux d’études ou de travaux universitaires. De 
plus, les actions et les projets du service s’appuient sur un développement massif des 
outils et des données numériques (ex : ensembles des réponses administratives au 
PLU). En outre, on assiste à un foisonnement des données et à la multiplication des 
cadres techniques (différents formats, différentes définitions de numérisation…) 
L’intégration des données présentées ci-dessus dans le SIG départemental impose la 
mise en place de procédures raisonnées de numérisation assurant la cohérence de 
leur numérisation 

La numérisation systématique des fonds répond à plusieurs objectifs : 
- éviter l’utilisation et donc la dégradation des originaux, 
- rationaliser la gestion de la documentation 
- faciliter les échanges et les utilisations potentielles avec les différents 

partenaires, 
- engager la vectorisation des fonds stratégiques dans le cadre des opérations 

d’étude et de valorisation des sites départementaux, 
- permettre l’intégration de la donnée dans le système d’information 

géographique départemental (SIGVO). 

Une politique générale et systématique de numérisation est donc mise en place dans 
le cadre d’un projet validé « acquisition et gestion des connaissances ».  (2 – 
inventaire archéologique, Projet Atlas des patrimoines : 02.1 - Archéomorphologie ; 
02.2 - Cartographie et SIG en archéologie et patrimoine ; 02.16 - SIG du patrimoine ; 
02. 17 - Topographie et archéologie ; 02.18 - Cartographie de l’occupation du sol au 
XIXe siècle ; 02.19 - Acquisition, numérisation et intégration des cartes anciennes au 
SIG ; SIG du patrimoine). 

4
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I. B - APPLICATION 

I. B. 1 - Principes généraux applicables à tout document :  
Les opérations de numérisation s’effectuent selon la logique de fonds précitée. Les 
fonds sont numérisés au choix : 

- en interne : une fiche de procédure basée sur les outils du service 
archéologique est mise à disposition dans le présent document (cf. procédure 
de numérisation SDAVO). Elle explicite étape par étape la procédure à suivre 
pour numériser une documentation. 

- en externe : la commande devra respecter le cahier des charges proposé en 
annexe (cf. doc1). Les travaux ne seront considérés comme  réalisés qu’à 
partir du moment où la recette des travaux sera réalisée et où le responsable 
aura validé la numérisation et déposé sur le serveur ou dans les espaces de 
stockage une copie des fichiers. 

Dans tous les cas les fichiers numérisés doivent être stockés sur un support de 
type CD Rom et accompagnés d’un fichier d’indexation. 

I. B. 2 - Dispositions relatives au fonds cartographique et photographique 

I. B. 2. 1 - Photographie aériennes verticales : 
Les photographies aériennes verticales se présentent sous la forme de tirages 
photographiques noir et blanc. Les formats sont variables (cf. tableau 1).  
Ces documents sont regroupés par ensembles cohérents appelées 
« missions » correspondant à une unité de survol du territoire (1 par année 
voir deux selon la saison).  
Les 11 missions disponibles au service couvrent différentes zones du territoire 
des années 1934 jusqu’aux années 2000. Elles sont pour la plupart réalisées 
par l’IGN ou l’IFN. 

Principes généraux et dispositions techniques liés à la numérisation des 
photographies aériennes : 

1. les photographies aériennes verticales sont numérisées en niveaux 
de gris 8 bits.

2. la résolution à respecter est de 600 DPI pour les moyens formats. Pour 
les petits formats (à préciser) la résolution sera doublée soit 1200 DPI.
Pour les grands formats (à préciser), elle sera réduite à 400 DPI.

3. les autres paramètres généraux à respecter sont les suivants : 
- Netteté : Haute, 
- Echelle : 100%, 
- Exposition : 1, 
- Gamma : 1.30, 
- Haute lumière : 233, 
- Ombre : 15, 
- Correction tonale : linéaire, 
- Couleur : aucune correction de couleur, 

4. la numérisation doit couvrir l’intégralité du document y compris les 
bordures comportant les références du document,

5. le fichier est enregistré sous un format Tiff sans option de 
compression, 

6. la dénomination des fichiers suit la règle suivante : « année de prise de 
vue »  « numéro de photo » (ex : 1985_45). En aucun cas il ne peut 
dépasser 13 caractères. Il ne doit comporter ni espace (a remplacer 
par  « _ »), ni caractères accentués (é, à, ù, °, /…).

5
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7. Pour le stockage et le transfert : 
a.  si le support est amovible (CD, DVD, ZIP, JAZZ…), il doit 

obligatoirement associer : une jaquette précisant le contenu 
précis du support. Elle mentionnera les informations suivantes : 
nom des fichiers, correspondant document, format du fichier, 
poids du fichier. Un fichier d’inventaire, au format Excel ou texte 
séparateur tabulation, accompagnera les fichiers numérisés. 

b. si les fichiers sont stockés sur un disque dur, un fichier 
d’inventaire doit être associé. Il contient les rubriques 
suivantes : nom des fichiers, correspondant document, format 
du fichier, poids du fichier, auteur de numérisation, date de 
numérisation.

8. Dans tous les cas, les fichiers numérisés sont stockés et archivés 
avant toute transformation sur support amovible de type CD Rom. Ces 
Cd Roms gravés au format ISO 9660 associent une jaquette précisant 
le contenu précis du support (cf. rubrique ci-dessus). Ils sont ensuite 
stockés dans le bureau de cartographie, tiroirs photographie. Un 
double du fichier numérisé est mis à disposition des utilisateurs sur le 
serveur du service. 

Tableau 1 : liste des missions et des formats 
Mission Année Format Définition 

31 x 31 400 DPI 
24 x 24 600 DPI 
21 x 19 600 DPI 
19 x 19 600 DPI 
18 x 24 1200 DPI 
18 x 13 1200 DPI 

I. B. 2. 2 - Documentation cartographique : 
Le fonds cartographique du service se compose de documents qui renvoient à 
deux échelles d’appréhension du département : 
- une échelle globale qui permet d’appréhender les réseaux principaux (des 

routes royales, aux autoroutes actuelles par exemple), les structures 
principales de boisement ou d‘habitat tout en gommant les diversités 
locales.

- Une échelle locale qui permet d’avoir une connaissance fine des 
territoires. A cette échelle la carte se veut plus exhaustive sur le(s) 
thème(s) qu’elle intègre. Des informations sur la nature des sols peuvent 
être indiqués (plans d’intendance, minutes d’Etat Major), ou les 
parcellaires fonciers (cadastres napoléoniens, plans terriers). 

Ces deux ensembles peuvent eux-mêmes se diviser en deux grands sous 
ensembles en fonction de leur justesse géométrique. On dispose de plans qui 
sont planimétriquement fiables (la plupart des cartes à partir du milieu du 
XVIIIe et durant le XIXe siècle) et d’autres dont la planimétrie n’est pas 
cohérente (Atlas du début du XVIIe, Plans d’intendance…) (cf. tableaux). 

Les documents sont pour la majorité des reproductions d’originaux 
(photocopies noir et blanc ou tirages photographiques couleurs). On compte 
aussi des documents originaux réalisés par le service (Fonds assemblages 
cadastraux, fonds KRIER, fonds ROBERT, fonds WABONT). Les formats de 
document se répartissent du format A4 jusqu’au format A0+. 

6



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

917

Tableau 2 : liste indicative des principaux fonds cartographiques 
collectés par le service archéologique 

XVIIe
- Carte de Bullet-Blondel de 1673 à 1676, au XXX, 

XVIIIe
- Atlas cartographique du début XVIIIe du Musée Condé de Chantilly 
- Carte de l’abbé de la Grive de 1740 au 1/17 280e, feuilles 1 à 9, 
- Carte de Cassini de 1750-1756, au 1/86400e, feuilles 1,2 25, 26,
- Atlas de Trudaine de 1745- 1780, au 8 640e

- Carte des Chasses du Roi de 1764 à 1774 au 1/28 800e feuilles 2 et 3, 
- Plans d’Intendance de 1776-1791, à env. 1/7 200e

- Carte de L. Capitaine de1790 au 1/345600e, feuille 7,
- Carte de Picquet de 1800 au 1/67 000e, feuille X,  

XIXe
- Carte d’Etat-Major de 1832-1839 au 1/80 000e, feuilles 31, 32, 47, 48 
- Minutes d’Etat-Major de 1819-1855 au 1/10 000e, feuilles XXX,
- Minutes d’Etat-Major, de 1855, au 1/40 000e, feuilles 47 NE, 31 SE, 
- Cadastre par masses de culture, de 1802 à 1823, au 1/5000e

- Cadastres napoléoniens de 1807 à 1834, du 1/1250e au 1/2500e

- Carte d'Etat-Major type 1889 de X à X, au 1/80 000e

- Carte d'Etat-Major type 1889 de 1903 à 1914, au 1/50 000e, feuilles 31, 32 SO, 
47, 48 NO, 
- Carte du lieutenant Pelet de 1839 au 1/40 000e, feuilles 1 à 9,
- Plans directeurs au 1/10 000e de 1872 à 1900, feuilles X 
- Plans directeurs au 1/20 000e de 1872 à 1900, 
- Plans au 1/20 000e de X à X, 
- Atlas du département de la Seine au 1/5 000e de 1875 à 1900, feuilles 1 à 65 

PREMIERE MOITIE XXe 
- Atlas du département de la Seine au 1/5 000e de 1922 à 1935, feuilles 1 à 65 
- Plans directeurs au 1/10 000e de 1934 à 1947, feuilles X 
- Carte topographique au 1/50 000e Type 1900, de 1878 à 1901, 
- Carte topographique au 1/50 000e Type 1922 de X à X, 
- Carte de France au 1/20 000e de X à X, 
- Atlas du département de la Seine au 1/5 000e révisé de 1922 à 1941, 
- Carte de France 1/20 000e

- Type 1900 au 1/50 000e

- Type 1922 au 1/50 000e

DEUXIEME MOITIE XXe 
- Type 1972 au 1/50 000e,
- Série Orange IGN au 1/50 000e de X à X, 
- Carte de France au 1/25 000e de 1961 à X, 
- Série verte IGN au 1/100 000e de X à X, 
- Série Rouge au 1/200 000e IGN de X à X
- Série bleue IGN au 1/25 000e, de 1976 à X 
- Plan d'ensemble de la région Ile-de-France dit PERDIF au 1/2 000e (Pontoise). 
- Plans de la vallée de l'Oise (VNF), à partir de 1962, au 1/5 000e

- Carte de la Région Ile-de-France au 1/5 000e de 1981 à 1997 
- Cadastres de 1930 à 1983 (?), du 1/500e au 1/2500e
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Principes généraux et dispositions techniques liés à la numérisation des 
documents cartographiques : 

1. les cartes dont l’original ou la reproduction est monochrome seront 
numérisées en niveaux de gris 8 bits ou en mode bitmap. Pour les 
documents polychromes, le mode 256 couleurs (RVB) sans 
détramage est choisi.

2. la résolution à respecter est de 300 DPI pour les grands formats 
(supérieur à A3). Pour les petits formats (inf. à A3) la résolution est de 
400 DPI pour les documents niveaux de gris, bitmap ou 256 
couleurs ou de 600 DPI si la finesse du document le justifie.

3. les autres paramètres généraux à respecter sont les suivants : 
- Netteté : Haute, 
- Echelle : 100%, 
- Exposition : 1, 
- Gamma : 1.30, 
- Haute lumière : 233, 
- Ombre : 15, 
- Correction tonale : linéaire, 
- Couleur : aucune correction de couleur, 

4. la numérisation doit couvrir l’intégralité du document y compris les 
bordures qui comportent généralement les références du 
document,

5. le fichier est enregistré sous un format Tiff sans option de 
compression pour les images niveaux de gris ou Bitmap et en 
JPEG avec un taux de compression moyen pour les images en 256
couleurs,

6. la dénomination des fichiers suit la règle suivante : « fonds 
cartographique »  « numéro de planche » (ex : Cassini_beauvais 3). 
En aucun cas il ne peut dépasser 13 caractères. Il ne doit comporter ni
espace (a remplacer par  « _ »), ni caractères accentués (é, à, ù, °, 
/…).

7. Pour le stockage et le transfert : 
a.  si le support est amovible (CD, DVD, ZIP, JAZZ…), il doit 

obligatoirement associer : une jaquette précisant le contenu 
précis du support. Elle mentionnera les informations suivantes : 
nom des fichiers, correspondant document, format du fichier, 
poids du fichier. Un fichier d’inventaire, au format Excel ou texte 
séparateur tabulation, accompagnera les fichiers numérisés. 

b. si les fichiers sont stockés sur un disque dur, un fichier 
d’inventaire doit être associé. Il contient les rubriques 
suivantes : nom des fichiers, correspondant document, format 
du fichier, poids du fichier, auteur de numérisation, date de 
numérisation.

8. Dans tous les cas, les fichiers numérisés sont stockés et archivés 
avant toute transformation sur support amovible de type CD Rom. Ces 
Cd Roms gravés au format ISO 9660 associent une jaquette précisant 
le contenu précis du support (cf. rubrique ci-dessus). Ils sont ensuite 
stockés dans le bureau de cartographie, tiroirs cartographie. Un double 
du fichier numérisé est mis à disposition des utilisateurs sur le serveur 
du service. 

I. B. 3 - Dispositions relatives au fonds « patrimoine et archéologie » : 
Le fonds « patrimoine et archéologie » est composé de documents issus 
d’études généralement liées soit à un site archéologique ou à une de ses 
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parties (Beaumont-sur-Oise, Antique, zone 26) ou à un projet spécifique 
(Déviation de Marines, Liaison Cergy-Roissy).
La typologie des documents se répartit en : 
- relevé initiaux : information de premier niveau, sans traitement autre que le 

relevé de l’information brute issue directement du terrain. Ils peuvent être 
à l’échelle du site, d’une zone de site ou de la structure. Ils peuvent être 
associés à des éléments de stratigraphie. Et prendre la forme de notes ou 
de croquis manuscrits. 

- Relevés et planimétries mises au propre : informations de second niveau 
présentant un travail d’organisation et de mise au propre de l’information. 

- plans d’analyse thématiques et de répartition : information de troisième 
niveau où la donnée fait l’objet d’une sélection ou d’un traitement 
spécifique. 

- Relevés, planimétrie et documents autres, 
Ces fonds sont sur des supports variés (papier, calques, polyester, papiers 
millimétrés…) et leurs formats varient du A4 au format A0+. La grande 
majorité de ces documents est monochrome mais des éléments de couleurs 
peuvent être présent. 

Principes généraux et dispositions techniques liés à la numérisation des 
documents du fonds « planimétrie archéologique » : 

1. Les documents dont l’original ou la reproduction est monochrome 
seront numérisées en niveaux de gris 8 bits ou en mode bitmap. 
Pour les documents polychromes, le mode 256 couleurs  (RVB) sans 
détramage est choisi.

2. la résolution à respecter est de 600 DPI pour les moyens formats. Pour 
les petits formats (inf. à A3) la résolution sera doublée soit 1200 DPI.
Pour les grands formats (sup. A3), elle sera réduite à 400 DPI.

3. les autres paramètres généraux à respecter sont les suivants : 
- Netteté : Haute, 
- Echelle : 100%, 
- Exposition : 1, 
- Gamma : 1.30, 
- Haute lumière : 233, 
- Ombre : 15, 
- Correction tonale : linéaire, 
- Couleur : aucune correction de couleur, 

4. la numérisation doit couvrir l’intégralité du document y compris les 
bordures comportant les références du document,

5. le fichier est enregistré sous un format Tiff sans option de 
compression, 

6. la dénomination des fichiers suit la règle suivante : « projet - année»  
« référence document » « numéro de document dans la série » (ex : 
BSO1985_AtMun_doc1). Il ne doit comporter ni espace (a remplacer 
par  « _ »), ni caractères accentués (é, à, ù, °, /…).

7. Pour le stockage et le transfert : 
a.  si le support est amovible (CD, DVD, ZIP, JAZZ…), il doit 

obligatoirement associer : une jaquette précisant le contenu 
précis du support. Elle mentionnera les informations suivantes : 
nom des fichiers, correspondant document, format du fichier, 
poids du fichier. Un fichier d’inventaire, au format Excel ou texte 
séparateur tabulation, accompagnera les fichiers numérisés. 

b. si les fichiers sont stockés sur un disque dur, un fichier 
d’inventaire doit être associé. Il contient les rubriques 
suivantes : nom des fichiers, correspondant document, format 
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du fichier, poids du fichier, auteur de numérisation, date de 
numérisation.

8. Dans tous les cas, les fichiers numérisés sont stockés et archivés 
avant toute transformation sur support amovible de type CD Rom. Ces 
Cd Roms gravés au format ISO 9660 associent une jaquette précisant 
le contenu précis du support (cf. rubrique ci-dessus). Ils sont ensuite 
stockés dans le bureau de cartographie, tiroirs planimétrie 
archéologique. Un double du fichier numérisé est mis à disposition des 
utilisateurs sur le serveur du service. 

10



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

921

.II.
GEOREFERENCEMENT

Photographies aériennes verticales, documents cartographiques et planimétrie 
générale

Le géoréférencement peut s’appliquer aux documents en mode raster (fichiers numérisés) 
ou aux fichiers vecteurs (fichiers dessins type Illustrator ou autocad). Le présent chapitre 
s’applique à définir la procédure pour les documents en mode raster. Les documents en 
mode vecteur sont traités dans le chapitre III - Intégration de données vecteur 

A. Principes généraux applicables à tout document raster : 
Pour les fichiers raster, le géoréférencement est réalisé sur la base des fichiers 
numérisés tels que définis dans le Chapitre I du présent document.  

Le géoréférencement se définit comme le travail de mise en 
correspondance entre une source (la documentation planimétrique ou non 
en mode raster ou en mode vecteur) et un objet géographique définit 
comme référence. Il permet ainsi de replacer dans un espace géoréférencé 
(positionné sur la surface du globe, généralement à l’aide de coordonnées 
définies selon un système de projection contemporain. Ex : Lambert I) des 
informations constituées à des époques, selon des modalités et des 
procédures multiples. 

Cette opération permet donc de construire des supports dynamiques de gestion, 
de recherche et de restitution de la documentation cartographique, planimétrique 
et archéologique dans le cadre du projet de système d’information géographique 
départemental

Le géoréférencement peut-être : 
- direct par calcul de coordonnées propres à la documentation dans un 

système de projection référencé. Pour le Val-d’Oise les informations 
sont localisés de préférence selon le système de projection Lambert I 
(cf. annexe : références du système de projection Lambert I). 

- indirect par point d’amer : Il s’appuie alors sur la fixation de point 
d’amer ou points de calage établissant les bases de la correspondance 
entre le document source et la référence (cf. schéma). Il peut aussi 
être

- indirect par référence externe : une référence spécifique à une entité 
géographique (numéro d’INSSE ou nom de commune, nom du 
département) permet de rattacher l’objet source par jointure à un objet 
géographique donné. 

Les bases de donnée de référence choisies pour les opérations de 
géoréférencement indirect par point d’amer sont : 

- pour le territoire intra-départemental, la Bd Topo de l’IGN, 
- pour les territoires extra-départementaux, les Scans 25 de l’IGN.  

Pour les opérations de géoréférencement indirect par référence externe les
bases de données sont : 

- pour le territoire intra-départemental, la couche entité communale  de 
la Bd Topo de l’IGN. Le champs de jointure préférentiellement choisi 
est le code INSEE, 

- pour les territoires extra-départementaux la base GéoFla de l’IGN. Le 
champs de jointure préférentiellement choisi est le code INSEE. 
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La procédure concerne ici principalement les données en mode raster. L’outil 
logiciel choisi pour réaliser le géoréférencement est Arc-GIS et le format de 
géoréférencement est le .tfw. 
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B. Cadrage technique général pour le géoréférencement direct par calcul 
de coordonnées : 

Le système de projection est le système Lambert I. Les coordonnées relevées sur 
le terrain ou calculées prennent la forme suivante : 

- X : 500 000 
- Y : 1 111 111 

Les limites en coordonnées pour le Val-d’Oise sont les suivantes : 
Ymax  

1 169 000 
Xmin

566 000 
X max 

625 000 
Ymin

1 136 000 
Coordonnées d’après la Bd Topo 

Les coordonnées des objets censés se trouver sur le territoire départemental 
doivent être cohérentes avec ces dernières. Au niveau de l’enregistrement, les 
coordonnées X et Y doivent se trouver dans des champs séparés. 

Si le système de coordonnées n’est pas le système Lambert I, le système de 
référence doit être précisé. 

Une fiche de métadonnées, livrée en annexe, basée sur le modèle du Conseil 
Général doit être associée à chacune des couches géoréférencées. 
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C. Cadrage technique général pour le géoréférencement indirect par 
points d’amer : 

La fixation des points d’amer : 
 Le calage est réalisé sur le principe de la mise en correspondance visuelle 

de points jugés pérennes dans le paysage. Les points retenus comme 
points d’amer sont : les carrefours, les inflexions de voies, les bâtiments 
remarquables.

 Les points d’amer doivent être disposés de manière homogène sur l’ensemble 
du document. 

 Un minimum de 5 points d’amer est obligatoire par documents.  
 Une photographie d’écran ainsi que la liste des coordonnées des points 

d’amer et l’erreur RMS devront être fournit avec le fichier géoréférencé 
permettant d’apprécier la pertinence du placement des points d’amer et le 
niveau de déformation. 

La validation finale du géoréférencement : 
La validation du géoréférencement n’est possible qu’à partir du moment ou la 
correspondance visuelle est jugée bonne à l‘échelle de référence du document 
source. Le niveau cohérence visuelle est jugé satisfaisant lorsque l’état 
général du calage permet une utilisation de l’information géoréférencée à 
une échelle équivalente à celle du document initial sans aberration visible.
Par exemple, un calage d’un cadastre possédant une échelle du 1/2500e doit 
permettre sont affichage dans de bonnes conditions et sans incohérences 
apparentes jusqu’au 1/2500e.

Dans le cas de document non fiables planimétriquement un redressement doit 
être appliqué. Il est réalisé dans le logiciel Arc-Gis sur la base des points d’amer 
fixés préalablement. On utilisera dans l’ordre de priorité, selon le document et son 
taux de déformation, une déformation du premier ordre (5 points d’amer 
minimum), une déformation de second ordre (15 points d’amer minimum) et une 
déformation de troisième ordre (20 d’amer points minimum).  

La mise à jour du géoréférencement se fait sans recalcul. Le fichier est livré au 
format tif avec son fichier de géoréférencement au format tfw complété d’un 
fichier de projection en Lambert I et de la liste des points d’amer.  

Dans le cas d’une mosaïque associant plusieurs documents, la cohérence entre 
les documents doit être assurée. Un document joint doit préciser dans le cas 
contraire les causes de la non cohérence. 

Une fiche de métadonnées basée sur le modèle du Conseil Général doit être 
associée à chacune des couches géoréférencées (cf. annexe). 
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D. Cadrage technique général pour le géoréférencement indirect par 
référence externe : 

L’unité préférentielle de géoréférencement indirect par référence externe est la 
commune définie selon la nomenclature de l’INSEE qui propose pour chacune 
des 36000 communes de France un nom et un code numérique. On utilisera de 
préférence le code numérique qui est unique (95002 : Aincourt)  par rapport au 
nom textuel (permet d’éviter les variations orthographiques d’une base à l’autre). 

La Bd Topo pour le Val-d’Oise et la base de donnée Géofla pour l’Ile-de-France, 
l’Oise et l’Eure constituent des supports de référence et fournissent les 
informations sur les codes INSEE des communes. Un répertoire des 36000 
communes avec les références INSEE est disponible sur le serveur et permet de 
réaliser les géoréférencements dépassant l’échelle régionale. 

L’information est organisée sous forme de tableau. Chaque champ d’information 
qui compose la base est séparé dans une colonne individuelle et comporte sur sa 
première ligne le titre explicite de la colonne. Le titre ne doit comporter aucun 
caractère accentué.

Le fichier est enregistré au choix au format Excel (.xls), dbf (.dbf) ou Texte 
séparateur tabulation (.tab). Le nom du fichier ne doit en aucun cas comporter de 
caractères accentués et ne doit pas dépasser 13 caractères.

Le travail de jointure est ensuite réalisé dans Arc-GIS (cf. fiche de procédure).

Une fiche de métadonnées basée sur le modèle du Conseil Général doit être 
associée à chacune des couches géoréférencées.
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.III.
VECTORISATION

Photographies aériennes verticales, documents cartographiques et planimétrie 
générale

A. Principes généraux applicables à tout document vecteur : 
La vectorisation au sein du SIGVO s’effectue sur la base des documents 
géoréférencés tels que définis dans le chapitre II ou sur la base d’acquisitions 
terrain.

On définit comme vectorisation l’opération de saisie,  manuelle 
(digitalisation) ou automatique (vectorisation automatique), d’objets sous 
un mode vecteur. Le mode vecteur se définit par la structure de ses objets : 
ils sont indépendants les uns des autres et composés d’une représentation 
graphique dynamique qui peut être modifiée. En outre, dans les logiciels de 
type SIG on peut y associer une table attributaire définissant des 
caractéristiques propres à l’objet. Ils peuvent prendre la forme d’une 
surface, d’une ligne ou d’un point. 

Pour la saisie réalisée en interne dans Arc-Gis, la logique de vectorisation se fait 
sur la base d’un projet dont le contenu est précisé dans la fiche de métadonnée. 
Elle précise les raisons de la vectorisation, ses objectifs, les sources utilisées, le 
modèle logique et la structuration prévisionnelle de la base de donnée 
géographique, le niveau de précision attendus, le développement sémantique de 
la base, les intervenants dans la vectorisation ainsi qu’un calendrier de 
réalisation.

L’information est organisée sous la forme de tables composées elles-mêmes 
d’objets cohérents, l’ensemble composant une base de données. L’organisation 
physique des données est régie selon l’organisation générale du système 
d’information géographique départemental (cf. annexe : schéma général 
d’organisation des données dans le SIG départemental).  

Dans le projet SIGVO, la vectorisation est réalisée avec les outils de vectorisation 
du logiciel Arc-GIS. Les objets sont structurés sous la forme d’un fichier de forme 
de type Shape ou de classes d’entité de géodatabase personnelle.  

Le modèle logique et la structure de la base de données sont définis au sein d’un 
document associé. Les objets sont généralement vectorisés selon un modèle 
topologique simple mais doivent respecter une cohérence générale (par exemple 
au niveau des nœuds des parcelles) qui doit être définie pour chacune des 
couches dans document associé (cf. modèle de descriptif sommaire de la base de 
donnée).

Les couches de données doivent être intégrées dans le système de projection 
Lambert I. 
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B. Exemple de la carte des réseaux  

PRESENTATION DE LA CARTE DES RESEAUX 
Contexte : 
Dans le cadre de ses missions d’étude et de protection du patrimoine départemental, 
le service archéologique a mis en place le projet Atlas des patrimoines.

Ce projet cherche à développer des bases de données de référence permettant de 
travailler sur l’évolution du territoire départemental dans le temps. Il est intégré et 
prend appui sur le système d’information géographique départemental. 

Les bases de données de l’Atlas du patrimoine se séparent en deux grands 
ensembles : 

- l’un structuré sur le mode raster qui vise à intégrer dans un référentiel 
contemporain  (Bd Topo) les sources anciennes telles que : photographies 
aériennes verticales ou cartes anciennes, 

- l’autre qui découle du premier et dont il est question dans le présent document, 
qui s’appuie sur des données thématiques intégrées en mode vecteur. 

La base référentielle qui résulte de ce travail est dénommée carte des réseaux. Elle 
se structure actuellement en deux pôles eux mêmes divisés en plusieurs 
composantes.

Thème I : sources 
- une première composante image basée sur le géoréférencement des 

assemblages cadastraux au 1/5000e

- une seconde composante image basée sur le géoréférencement des feuilles 
cadastrales du cadastre napoléonien, 

Thème II : thématiques 
- une composante réseau de voies,
- une composante zones bâties, 
- une composante réseau hydrologique, 
- une composante toponymes 
- une composante parcellaire. 

La carte des réseaux : 
La carte des réseaux a été conçue pour être techniquement exploitable par la plupart 
des logiciels SIG. Elle propose des couches d’informations thématiques structurées 
et homogènes en tout point du département. Elle est la base de référence pour toute 
les réflexions sur l’évolution du territoire et la sauvegarde des paysages de l’échelle 
du projet (1/2000e), à celle de la commune (1/25 000e ) jusqu’au du département 
(1/400 000e).

La carte des réseaux contient une description vectorielle (structurée en objets 
indépendants) de différents indicateurs composant le paysage. Ces composantes 
sont issus d’une vectorisation à l’écran d’informations extraites de fonds rasters 
géoréférencés (cadastre napoléonien complétés d’autres comme les minutes d’Etat-
Major, le plan directeur…) sur une base de donnée de référence géographique 
actuelle : la Bd Topo de l’IGN.  
L’information se veut donc cohérente par rapport à cette dernière et vise une 
précision planimétrique similaire. 

SPECIFICATIONS GENERALES DE CONTENU 

17



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

928

Extension géographique 
Chacune des composantes de la Carte des réseaux à vocation à couvrir l’intégralité 
du territoire départemental. Actuellement, les composantes assemblages cadastraux, 
voies, hydrologie, habitats couvrent l’intégralité du territoire départemental. 

Description géométrique et références sémantiques 
Les objets sont définis géométriquement par des points, des lignes ou des surfaces. 
Un même thème peut prendre successivement une forme ponctuelle ou surfacique, 
linéaire ou linéaire selon le mode de traitement qui lui est destiné. 

Composante vecteur Couches associées Formalisation
réseau de voies CAD_NAP_RESEAU_L Linéaire
zones bâties CAD_NAP_HABITAT_S Surfacique

SECTION _B Surfacique
réseau hydrologique CAD_NAP_HYDRO_S Surfacique

CAD_NAP_HYDRO_L Linéaire
Toponymes CAD_NAP_TOPON_P Toponymes 
Parcellaire CAD_NAP_PARC Surfacique

SPECIFICATIONS GENERALES DE QUALITE 
Observations générales : 
La qualité de l’information géographique est dépendante de la source et du mode 
d’acquisition.  

Globalement les objets ont été vectorisé par rapport aux assemblages cadastraux au 
1/5000e eux-mêmes géoréférencés. La précision globale actuelle des géométries est 
donc décamétrique compte tenu des déformations constatées sur les assemblages. 

Des travaux de calibrage de l’information sont en cours sur le support des feuilles 
cadastrales géoréférencées sur la Bd Topo possédant une qualité infra-planimétrique 
permettant d’obtenir compte tenu des contraintes de numérisation une précision 
moyenne métrique. 

Dans le tableau ci-dessous sont récapitulés les éléments permettant d’apprécier la 
qualité des composantes « vecteur » en fonction des sources dont elles sont issues. 

Composante Sources Précisions estimées 
Réseau de voies 

CAD_NAP_RESEAU_L Assemblages au 1/5000e Décamétrique
Sections cadastrales Métrique

Zones bâties 
CAD_NAP_HABITAT_S Assemblages au 1/5000e Décamétrique
SECTION _B Sections cadastrales Métrique

Parcelles et entités foncières 
CAD_NAP_LIM_FORTES_L Assemblages au 1/5000e Décamétrique
CAD_NAP_MASS_PARC_S Assemblages au 1/5000e Décamétrique
CAD_NAP_PARC_S Sections cadastrales Métrique

Réseau hydrologique 
CAD_NAP_HYDRO_S Sections cadastrales Métrique

Assemblages au 1/5000e Décamétrique
CAD_NAP_HYDRO_L Sections cadastrales Métrique

Assemblages au 1/5000e Décamétrique
Toponymes 

CAD_NAP_TOPON_P Sections cadastrales /
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Exhaustivité et confusion : 
L’exhaustivité des thèmes définis est un objectif fort. Cependant la lisibilité des 
sources (assemblages au 1/5000e) peut conduire à des oublis ou à des confusions 
(fossés enregistrés comme chemins).  
Le taux d’oubli ou de confusion reste cependant généralement faible puisque 
l’information est validée ensuite par rapport au document original. 

Source des attributs : 
Les données attributaires proviennent majoritairement du relevé direct des sources. 
Le cadastre napoléonien constitue l’élément principal. Un travail de complètement 
avec d’autres sources vient enrichir le modèle initial. Les données géométriques des 
et les données sémantiques sources coïncident donc parfaitement. Et la base 
constitue une modélisation simplifiée du cadastre napoléonien. 

SPECIFICATIONS GEOMETRIQUES ET SEMANTIQUES DETAILLEES 

Attributs communs aux couches vecteurs : 
Nom Cad nap 
Définition : cet attribut commun à l’ensemble des couches permet d’identifier l’objet 
par sa dénomination sur le cadastre napoléonien. 
Type : textuel, 50 caractère. 

COMPOSANTE RESEAU DE VOIES 

CAD_NAP_RESEAU_L 
Définition : voies de communication 
homogène pour l’ensemble des attributs 
qui la concernent.  
Sont intégrées les rues, chemins, sentier, 
boulevards, sentes et tout autre élément 
terrestre formalisé sur le cadastre comme 
support de flux. 

Attributs :
Nom Cadnap (txt 150 Car. Nom littéral du 
tronçon de voie sur le cadastre 
napoélonien) 
Rel_parc (txt 5 Car : ncplp, clp. Relation 
topologique qu’entretient le tronçon de 
voie avec les parcelles qu’il traverse. On 
considère que le chemin coupe les 
parcelles lorsqu’il traverse une ou 
plusieurs parcelles en diagonale ou dans 
une direction incohérente avec 
l’orientation des parcelles concernées) 

Modélisation géométrique 
Description Source Modélisation géométrique 
Modélisation des 
chaussées par tracé de 
l’axe de la 
représentation.
Une entité correspond 
à un ensemble 
cohérent entre deux 
carrefours.
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COMPOSANTE ZONES BATIES 

A. CAD_NAP_HABITAT_S 
Définition : Zones construites et 
assimilables. 

Attributs :  
Nom Cadnap (Txt 50 car. Nom littéral de 
la zone urbanisée d’après le cadastre 
napoléonien) 
Num Section (Txt 5 car. Nom littéral de la 
section cadastrale) 
Num Feuille (Txt 5 car. Nom littéral de la 
feuille cadastrale) 

B. CAD_NAP_BATI_S 
Définition : Zones construites et 
assimilables. 

Attributs :  
Nom Cadnap (Txt 50 car. Nom littéral de 
la zone urbanisée d’après le cadastre 
napoléonien) 
Num Section (Txt 5 car. Nom littéral de la 
section cadastrale) 
Num Feuille (Txt 5 car. Nom littéral de la 
feuille cadastrale) 
Statut (Txt 50 car. Statut spécifique du 
bâtiment sur le cadastre) 

Modélisation géométrique 
Description Source Modélisation géométrique 
A. Contour généralisé 
des zones construites 
réunies sous un 
polygone qui englobe 
tous les bâtiments quel 
que soit leurs statuts et 
les terrains attenants. 
Le document de 
référence est le 
document du cadastre 
napoléonien. 

Assemblages au 1/5000e
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B. Contour détaillé de 
chaque unité bâtie 
sous un polygone 
indépendant. Les 
parcelles de références 
sont les parcelles du 
cadastre napoléonien. 

Feuille cadastrale au 1/2500e

Schéma topologique pour les entités bâtiments
Les objets sont généralement 
regroupés au sein d’une même 
couche. Si les entités sont 
conjointes alors les polygones 
des bâtiments sont 
topologiquements cohérents et 
partagent les mêmes sommets. 

Observation sur la topologie générale de la composante zones bâties  
Il n’existe pas de relation topologique entre les objets zones bâties et les entités 
bâtiments qui sont issus de deux sources différentes et qui correspondent à deux 
niveaux d’analyses différentes.

COMPOSANTE PARCELLES ET ENTITES FONCIERES 

CAD_NAP_LIM_FORTES_L 
Définition : Alignements remarquables 
dans le parcellaire présentant une 
cohérence d’orientation et de contiguïté 
définissant des axes structurants dans le 
foncier.
Les alignements remarquables peuvent 
être complété par des tracés repérés sur 
d’autres objets de statuts différents : 
chemin, réseau hydro, etc… 

Attributs :  
Statut  (Txt 50 car. Statut de l’objet 
permettant d’identifier sa nature : rivière 
limite parcellaire…) 

Modélisation géométrique 
Description Source Modélisation géométrique 
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A. Linéaire 
décrivant les 
alignements
remarquables
dans le foncier. 
Les parcelles de 
références sont 
les parcelles du 
cadastre
napoléonien. 

Assemblages au 1/5000e

CAD_NAP_MAS_PARC_S 
Définition : Ensemble cohérent de 
parcelles pouvant être regroupées. La 
cohérence est définie par la contiguïté, 
l’orientation et la taille des parcelles. 

Attributs :  
Statut  (Txt 50 car. Statut de l’objet 
permettant d’identifier sa nature…) 
Nbre de parcelles (Entier court. 
Comptabilisation du nombre de parcelles 
composant l’entité masse) 

Description Source Modélisation géométrique 
Polygone
regroupant
plusieurs
parcelles en un 
seul objet. Les 
parcelles de 
références sont 
les parcelles du 
cadastre
napoléonien. 

Assemblages au 1/5000e

Schéma topologique pour les masses parcellaires
Les objets sont généralement 
regroupés au sein d’une même 
couche. Si les entités sont 
conjointes alors les polygones 
des bâtiments sont 
topologiquements cohérents et 
partagent les mêmes sommets. 
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CAD_NAP_PARCELLES_S 
Définition : Plus petite unité de division du 
territoire. La parcelle est aussi l’entité 
foncière élémentaire. Elle définit les 
limites de la propriété. Les parcelles 
prises en compte sont les parcelles du 
cadastre ancien. 

Attributs :  
Num parcelle (Txt 5 car. Numéro de la 
parcelle d’après le cadastre napoléonien) 
Num Section (Txt 5 car. Numéro de la 
section cadastrale) 
Num Feuille (Txt 5 car. Nom littéral de la 
feuille cadastrale) 
Statut (Txt 50 car. Statut spécifique de la 
parcelle sur le cadastre) 

Description Source Modélisation géométrique 
A. Polygônes 
représentant une 
parcelle

Assemblages au 1/5000e

Schéma topologique pour les parcelles
Les objets sont généralement 
regroupés au sein d’une même 
couche. Si les entités sont 
conjointes alors les polygones 
des parcelles sont 
topologiquement cohérentes et 
partagent les mêmes sommets. 
Les masses parcellaires ou les 
parcelles peuvent être réparties 
sur des couches différentes en 
fonction de l’unité de saisie 
(communes, section ou projet). 
Dans ce cas les entités d’un 
même type doivent être 
cohérente topologiquement. 

Observation sur la topologie générale de la composante parcelle et entité 
foncière
Il n’existe pas de relation topologique entre les objets masses parcellaires et les 
objets parcelles qui sont issus de deux sources différentes et qui correspondent à 
deux niveaux d’analyses différentes. 

COMPOSANTE HYDROLOGIE 

CAD_NAP_HYDRO_S 
Définition : relevé planimétrique des 
éléments de l’hydrologie ancienne non 
linéaire tels que lacs, mares…etc. 
complété des éléments de l’hydrographie 
linéaire dont l’importance justifie une 

Attributs :  
Nom (Txt 50 car. Nom littéral du cadastre 
napoléonien) 
Type (Txt 15. Type d’éléments 
hydrologiques : mare, bassin, source, 
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modélisation surfacique (rivière, fleuve…) rivière, fleuve, plan d’eau…) 

CAD_NAP_HYDRO_L 
Définition : relevé planimétrique du 
réseau hydrologique ancien tels que 
présenté sur les documents 
cartographiques anciens. Le relevé inclut 
le réseau hydrologique naturel (ru, rivière) 
et le réseau hydrologique artificiel 
(fossés). La modélisation se fait sous la 
forme d’une polyligne. 

Attributs :  
Nom (Txt 50 car. Nom littéral du cadastre 
napoléonien) 
Type (Txt 15. Type de réseau 
hydrologique : naturel, fossé, non 
identifié)
Représentation (Txt : 2. Attribut 
permettant d’exclure un objet de la 
représentation cartographique. O, N) 

Schéma topologique pour les couches hydrologie  
Les objets sont généralement 
regroupés au sein d’une même 
couche.
Si les entités sont conjointes 
alors les polygones des parcelles 
sont topologiquement cohérentes 
et partagent les mêmes 
sommets.

Observation sur la topologie générale de la composante hydrologie  
La relation topologique entre les objets hydro linéaire et hydro surfacique n’est 
assurée que lorsqu’elle est explicite sur le fonds original.  
La continuité des réseaux linéaires n’est pas assurée et l’ensemble n’est pas 
structuré selon un modèle hiérarchique mais sur une logique spaghetti.

COMPOSANTE TOPONYMIE 

La composante toponymie est gérée de manière indépendante dans une base de 
donnée File-Maker pro par M. WABONT. L’intégration des données se fait par export 
de fichiers ponctuels repérés en coordonnées. 

CAD_NAP_TOPON_P 
Définition : relevé des noms de lieu tels 
que mentionnés sur le cadastre 
napoléonien complété des toponymes 
issus d’autres sources tels que les plans 
d’intendance, terriers… 

Attributs :  
Voir base 

MODELE LOGIQUE DES COMPOSANTES VECTEUR DE LA CARTE DES 
RESEAUX 

La cohérence de l’ensemble des données est assurée par le fonds de référence par 
rapport auquel les données ont été calées (Bd Topo). 

Les couches n’entretiennent pas de relations topologiques strictes mais sont 
constituées pour maintenir une cohérence graphique telle qu’une production 
documentaire  cohérente à une échelle allant du 1/5000e au 1/25000e est possible. 
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Composante Expression Topologie de 
la couche 

Relations

CAD_NAP_RESEAU_L Polyligne Topologie
entre les 
tronçons de 
voies 

Cohérence graphique 
avec la couche : 
HABITAT_S, PARC_S 

CAD_NAP_HABITAT_S Surfacique Topologie
entre les 
zones.

/

CAD_NAP_BATI_S Surfacique Topologie
entre les 
bâtiments.
Topologie avec 
la couche 
Parcelle

Cohérence graphique 
avec la couche : 
RESEAU_L 

CAD_NAP_LIM_FORTES_L Polyligne Topologie
entre les 
limites.

/

CAD_NAP_MASS_PARC_S Surfacique Topologie
entre les 
masses. 

/

CAD_NAP_PARC_S Surfacique Topologie
entre les 
parcelles.
Topologie avec 
la couche 
bâtiments

Cohérence graphique 
avec la couche : 
RESEAU_L 

CAD_NAP_HYDRO_S Surfacique Topologie
entre les 
entités.

Cohérence graphique 
avec la couche réseau 
de voie et hydro_L 

CAD_NAP_HYDRO_L Polyligne Topologie
entre les 
entités.

Cohérence graphique 
avec la couche 
réseau_L et hydro_S 

CAD_NAP_TOPON_P Ponctuel Pas de relation 
topologique 

Pas de relation 
topologique 

ETAT DE LA BASE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

Etat de la base 
Une première vectorisation des géométries à l’échelle du département est aujourd’hui 
terminée. Elle s’est appuyée sur le fonds des assemblages cadastraux au 1/5000e

géoréférencé pour les 185 communes du département. 

Actuellement, la donnée géométrique et la donnée attributaire doivent être validée et 
calibrée afin d’être compatible avec des échelles équivalentes au 1/5000e.

La constitution d’un nouveau fonds de référence, basés sur le géoréférencement des 
feuilles cadastrales par rapport à la Bd Topo, a donc été engagée de manière 
systématique.

Ce fonds permettra de calibrer l’information géométrique pour qu’elle soit 
planimétriquement fiable, de valider la donnée attributaire déjà saisie et de compléter 
les manques et oublis (pour plus d’information on se reportera aux fiches de 
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procédure : géoréférencement d’un cadastre, calibration et vérification de la carte des 
réseaux).

Perspectives d’évolution 
Comme dit ci-dessus la priorité a été donnée à la finalisation du noyau de la base tel 
que défini dans le présent document. Les saisies sont, pour l’instant, principalement 
centrées sur les données du cadastre napoléonien. Des développements 
complémentaires sont déjà prévus. 
Pour les données en mode vecteurs 

 Sur les données des attributs qualitatifs :  
o des données complémentaires issues d’autres fonds seront intégrées : 

Les données issues des Plans d’Intendance, de la carte de Cassini 
notamment sont pour certaines saisies et intégrées ponctuellement. Le 
nom du segment de voie sur la carte de Cassini ou sur le plan 
d’intendance viendra compléter l’existant. Leur définition précise  et 
leur saisie systématique devrait être engagée prochainement.

o Des données de calculs seront être associées orientations par rapport 
au nord, longueurs. Une calibration sous la forme de poylignes M 
permettant de travailler sur les distances de parcours par exemple 
pourra être réalisée pour la composante réseau viaire. 

 Sur les données existantes au niveau de leur expression géométrique : des 
travaux de complètement des données existantes. 

 Sur la création de nouvelles données :  
o une composante carrefour doit être crée, issue notamment de la carte 

des réseaux, 
o un travail de complètement ponctuel selon les projets du service : des 

travaux de digitalisation des données à la parcelle ont été engagés 
notamment sur la commune d’Argenteuil.  

o La création d’un référentiel sur l’occupation du sol basé sur les minutes 
d’Etat Major et les plans d’intendance dans un premier temps 
permettant de restituer un état de l’occupation des sols fin XVIIIe, 
début XIXe.  
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OBJECTIF DU DOCUMENT :

Le présent document constitue le catalogue des ressources primaires (relevés planimétriques et 
stratigraphiques) disponibles suite à la campagne archéologique 2007 sur le site d’Umm Hadar à Wadi 
Kufrein, Jordanie.
Il est constitué au titre de l’archivage et du cataloguage de la documentation. Il est conçu comme un 
outil de travail pour la réalisation des rapports et des articles ultérieurs. 
A ce titre, l’ensemble des sources primaires qui ont été constituées sont inventoriés dans une base de 
données dont le présent document est une impression à la date du 01 Mars 2007. 

On y trouvera un recensement exhaustif des relevés archéologiques stratigraphiques et des relevés 
planimétriques accompagné d’un bref descriptif archéologique.

de relevé (I - les relevés stratigraphiques et les élévations, II - les relevés planimétriques) est introduit par 
un schéma général de localisation des relevés.

document ;
- un chapitre informations archéologiques où l’on trouve une brève description des caractéristiques 
archéologiques de chacune des coupes ;

numériques rasters et vecteurs ;
- un chapitre conditionnement qui reprend les données sur le stockage des originaux. Le stockage des 
supports numériques est traité à part ;
- la mise au propre de la coupe ;

document ;
- un chapitre informations archéologiques où l’on trouve une brève description des caractéristiques 
archéologiques de chacune des coupes ;
- un premier extrait du plan masse général issu de la base de données géographique où l’entité est 
replacée dans son contexte immédiat ;
- un second extrait du plan masse général issu de la base de donnée géographique où le relevé de 
l’entité est replacé dans le plan avec positionnement des points topographiques et des altimétries.

Sont livrés dans ce document les principes utilisés pour la constitution de cette documentation et les 
protocoles mis en œuvre pour leurs numérisation et leur mise au propre.

Les ressources numériques inventoriées (documentation primaire et documentation mise au propre) et 
une version électronique de ce rapport sont livrés sur le CD Rom associé à ce rapport.

PRINCIPES ET MODALITÉS DE RELEVÉS ET DE MISE AU PROPRE :

Les relevés des élévations, des stratigraphies et des planimétries de détails ont été réalisés selon deux 

- une approche manuelle classique sur la base d’une échelle de relevé au 1/10e, 1/20e et 1/50e

pour les planimétries, les élévations et les stratigraphies,
- une approche photographique pour les zones non relevées manuellement. Les entités sont alors 

XYZ (cf. Rapport de mission Campagne topographique Juin 2006, Février 2007 & Mise en œuvre 
d’une base de données géographiques).

Les relevés stratigraphiques et les élévations, une fois numérisés, sont mis au propre sur le logiciel Adobe 
Illustrator.

Les planimétries une fois numérisées sont géoréférencées dans la base de données géographique 
sur la base des relevés topographiques (cf. Rapport de mission Campagne topographique Juin 2006, 
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Février 2007 & Mise en œuvre d’une base de données géographiques). L’ensemble est ensuite 
vectorisé pour constituer un ensemble de couches d’informations permettant de produire le plan 
masse. Des sorties différentiées selon les besoins peuvent alors être réalisées.

PRINCIPES DE NUMÉRISATION ET D’ARCHIVAGE DES RELEVÉS :

- Les documents dont l’original ou la reproduction est monochrome sont numérisés en niveaux de 
gris. Pour les documents polychromes, le mode 256 couleurs  (RVB) sans détramage est choisi. 

- La résolution à respecter est de 300 DPI pour les moyens formats (A4 - A5). Pour les petits formats 
(inf. à A5) la résolution sera doublée (soit 600 DPI). 

correction de couleur.

- La numérisation doit couvrir l’intégralité du document y compris les bordures comportant les 
références du document.

de compression moyen (5),

auteur de numérisation, date de numérisation.

précisant le contenu précis du support (cf. rubrique ci-dessus). Ils sont ensuite distribués au(x) 
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- I -
RELEVÉS

STRATIGRAPHIQUES
2007
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0 10 205
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CPG

WADI KUFREIN, UMM HADAR
Schéma de positionnement des coupes
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

CPA
SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/10
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

blocs calcaires non taillés intercalés de petits blocs de calages calcaire ou grès. L’ensemble est lié par une matrice 
argilo-limoneuse brune à orange clair et repose sur un substrat composé de cailloutis et galets et matrice limoneuse 
orange.
Le sommet du mur est à une altitude de -91.3 et le socle à une altitude de -92.7.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M3 M2a

C – NUMÉRISATION / VECTORISATION
FICHIER BRUT

D é f i n i t i o n  
Mode

Format Stockage

3 0 0 D P I  
Couleur

FICHIER DEFINITIF

format Stockage
Illustrator CS

D – CONDITIONNEMENT
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/10
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 02-07 Umm Hadar 2007
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

CPB
SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/10
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

Coupe est-ouest, Locus A, façade sud M2a-M2b. Relevé pierre à pierre de l’élévation intérieure de M2a et m2b Locus 

de galets assemblés au limon. Un coup de sabre vient marquer la séparation avec M2a. L’appareil et la profondeur 
de fondation diffèrent eux aussi. L’appareil de M2a est plus commun et se compose de 5 à 6 assises de petits moellons 
non taillés assemblés au limon posés sur un conglomérat de cailloutis, galets dans une matrice argilo-limoneuse brun 
orange qui compose le remplissage du Locus A. A son extrême ouest M2b possède un agglomérat de briques crue en 

Le sommet du mur M2a est à une altitude de -91.3 et le socle à une altitude de -92.7. Le sommet du mur M2b est à une 
altitude de -90.8 et le socle à une altitude de -91.8.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M2a, M2b M3

C – NUMÉRISATION / VECTORISATION
FICHIER BRUT

D é f i n i t i o n  
Mode

Format Stockage

3 0 0 D P I  
Couleur

FICHIER DEFINITIF

format Stockage
Illustrator CS

D – CONDITIONNEMENT
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/10
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 02-07 Umm Hadar 2007
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

CPC
SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC-DF 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

Coupe ouest – est S1, Locus A, façade nord intérieur locus A. Relevé stratigraphique du sondage S1. Il 

- un premier ensemble (1) composé de limon brun sombre possédant des inclusions de charbons 

- un deuxième ensemble composé d’un remplissage de limon feuilleté brun clair - brun sombre 
avec petits galets correspondant peut-être à la tranchée de fondation de l’enceinte; 

- un troisième ensemble composé par un remplissage de galets et de calcaire pulvérulent dans un 
substrat limon brun – orangé correspondant peut-être à un niveau de nivellement primaire.

Le sommet de la coupe est à une altitude de -91.8 et le socle à une altitude de -92.7.
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
S1 M3

C – NUMÉRISATION / VECTORISATION
FICHIER BRUT

Déf in i t ion  
Mode

Format Stockage

3 0 0 D P I  
Couleur

FICHIER DEFINITIF

format Stockage
I l lu s t rator 
CS

D – CONDITIONNEMENT
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé stratigraphique 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 02-07 Umm Hadar 2007
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

CPD
SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

DF 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

Coupe ouest – est S1, M5 Locus C, façade sud. Relevé pierre à pierre de l’élévation intérieure de M5 Locus 

gros blocs calcaires non taillés intercalés de petits blocs de calage en calcaire ou grès. L’ensemble est 
lié par une matrice argilo-limoneuse brune à orange clair et repose sur un substrat composé de cailloutis 
et galets et matrice limoneuse orange.
Le sommet du mur est à une altitude de -90.6 et le socle à une altitude de -91.5.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M5 M7

C – NUMÉRISATION / VECTORISATION
FICHIER BRUT

Déf in i t ion  
Mode

Format Stockage

3 0 0 D P I  
Couleur

FICHIER DEFINITIF

format Stockage
I l lu s t rator 
CS

D – CONDITIONNEMENT
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 02-07 Umm Hadar 2007
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

Coupe ouest – est S2, Locus b, façade nord M5. Relevé pierre à pierre de l’élévation intérieure de M5 

de 80 cm, dans la partie est, 2 à 3 assises d’un appareil en blocs calcaires non taillés liée au limon. La 

L’ensemble est lié par une matrice argilo-limoneuse brune à orange clair et repose sur un substrat composé 
de cailloutis et galets et matrice limoneuse orange.
Le sommet du mur est à une altitude de -90.8 et le socle à une altitude de -91.8.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M5 M1a – M6

C – NUMÉRISATION / VECTORISATION
FICHIER BRUT

Déf in i t ion  
Mode

Format Stockage

3 0 0 D P I  
Couleur

FICHIER DEFINITIF

format Stockage
I l lu s t rator 
CS

D – CONDITIONNEMENT
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 02-07 Umm Hadar 2007
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

CPF
SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

Coupe nord – sud S2, Locus B, façade est M6. Relevé pierre à pierre de l’élévation intérieure de M6 Locus 

appareil en gros blocs calcaires non taillés qui viennent s’appuyer sur M5. L’ensemble est lié par une 
matrice argilo-limoneuse brune à orange clair et repose sur un substrat composé de cailloutis et galets et 
matrice limoneuse orange.
Le sommet du mur est à une altitude de -90.8 et le socle à une altitude de -91.5.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M6 M5

C – NUMÉRISATION / VECTORISATION
FICHIER BRUT

Déf in i t ion  
Mode

Format Stockage

3 0 0 D P I  
Couleur

FICHIER DEFINITIF

format Stockage
I l lu s t rator 
CS

D – CONDITIONNEMENT
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 02-07 Umm Hadar 2007
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

Coupes ouest-est et sud – nord S2, Locus B, angle sud est de la tour 1M2b M1a. Relevé pierre à pierre de 
l’élévation extérieure de la tour 1 de sa partie sud est dans le locus B. On voit l’association de l’appareil en 
pierre et de la brique crue sur environ 30cm de hauteur. Dessous, 3 à 4 assises d’un petit appareil en blocs 
calcaires non taillés lié par une matrice argilo-limoneuse brune à orange clair compose le mur sur une 
hauteur d’environ 80 cm et repose sur un substrat composé de cailloutis et galets et matrice limoneuse 
orange. L’ensemble montre aussi que M1a vient s’appuyer sur M5.
Le sommet du mur est à une altitude de -91.1 et le socle à une altitude de -92.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M1a, M2b M5

C – NUMÉRISATION / VECTORISATION
FICHIER BRUT

Déf in i t ion  
Mode

Format Stockage

3 0 0 D P I  
Couleur

FICHIER DEFINITIF

format Stockage
I l lu s t rator 
CS

D – CONDITIONNEMENT
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 02-07 Umm Hadar 2007
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

CPH
SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

en blocs calcaires non taillés. L’ensemble est lié par une matrice argilo-limoneuse brune à orange clair 
et repose sur un substrat composé de cailloutis et galets et matrice limoneuse orange et vient s’appuyer 
sur M5.
Le sommet du mur est à une altitude de -90.8 et le socle à une altitude de -91.8.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M6 M5

C – NUMÉRISATION / VECTORISATION
FICHIER BRUT

Déf in i t ion  
Mode

Format Stockage

3 0 0 D P I  
Couleur

FICHIER DEFINITIF

format Stockage
I l lu s t rator 
CS

D – CONDITIONNEMENT
IDENTIFICATION

SUPPORT TYPE ECHELLE

Calque Relevé élévation en coupe 1/20
AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 02-07 Umm Hadar 2007
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel01
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

Relevé pierre à pierre de M5 entre la tour 1 et la tour 2. L’ensemble d’une longueur d’environ 18.10 m sur une largeur 
moyenne d’environ 1m possède un appareil en gros blocs de parement extérieur avec un bourrage de petits blocs 

d’une largeur moyenne de 0.9 m de large s’appuie sur M5. A 3 m de M6 le mur M10 (largeur 0.7 m) vient s’appuyer sur 

L’altitude moyenne de M5 est comprise entre -91.3 et -90.2. 
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M5 M6, M10
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel02
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

très lisible. 
L’altitude moyenne de M5 est comprise entre -90.9 et -90.8. 

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M24a /
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel03
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

 Angle des murs M19 et M27. A mettre en relation avec le relevé 10. M19 n’est pas dans l’alignement de M16 et forme 

et le mur de la tour ne sont pas lisibles. L’ensemble est très dégradé en raison des destructions qui l’on touché.
L’ensemble est à une altitude comprise entre -90.3 et -91.03

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M19 (a, b, c) M27 (a, b)
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel04
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

Le mur M10 vient s’appuyer sur le mur d’enceinte M5 au nord. Plus au sud à 2.1 m env. le mur M8 vient s’appuyer sur 

composée de blocs de taille moyenne à petite avec un ensemble de parement sur les côté et un bourrage de petits 
blocs et galets au centre. Son altitude moyenne est de -90.5.

suivi d’un seuil simple qui assure le passage entre le locus C et le locus D. Son altitude moyenne est de -90.7
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M10, M8 M11a M9, M6
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel05
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

comprise entre -90.3 et -90.8
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M9 M8
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel06
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

dans sa partie sud M6 semble présenter un seuil. 
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M5, M6, M7 M8, M1b, M1a, M4
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel07
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

avec des blocs de parement extérieurs et un bourrage de petits galets et de petits blocs. Le tout semble construit de 
manière synchrone. On ne note pas de rupture dans l’appareil sauf au niveau de M12 où l’on trouve un ensemble de 
gros bloc sur le parement ouest délimitant une seconde entité.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M14, M13, M12 M5, M11, M16, M20
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel08
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M20, M15 M14
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel09
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

 Cf. rel17, rel. 16 et rel 15. Jonction entre M16, M17a et M17b dans les locus H et I. La partie nord de M16  ouvre sur un 
seuil simple. Puis le M17b vient barrer celui-ci de l’est vers l’ouest. M16 reprend ensuite pour aller ouvrir sur un second 
seuil.  Plus au nord au niveau de M17b, M17a vient s’appuyer sur M16.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M16, M17a, Ma17b /
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel10
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

 Angle  des entités M27 et M19 dans sondage 7. M17 très dégradé, semble venir s’appuyer sur M27.L’ensemble n’est 
pas dans l’alignement de M16 et délimite une très petite pièce dite locus K.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M19, M27 /
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel11
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

 M16, partie sud dans sondage 6 au sud à proximité de la tour 3.
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M16 /
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel12
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

 M1b dans sa partie nord. L’ensemble montre clairement l’appareil tel qu’il est couramment utilisé sur le site avec des 
blocs de parement extérieurs et un bourrage de petits galets et de petits blocs. Plus au sud on note la présence de 
brique crue encore en place qui reposent sur le lit de galets et petits blocs.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M1b M4, M5
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel13
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

couramment utilisé sur le site avec des blocs de parement extérieurs et un bourrage de petits galets et de petits 
blocs.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M4 M1b, M5
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel14
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

 Angle sud ouest de la tour 1. L’ensemble présente un appareil régulier M3, M2a et M25 possède une largeur et un 
appareil similaire. Seul M2b présente une largeur différente montrant sans doute une construction différente.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M3, M2a, M2b, M25
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel15
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

lequel il s’insère.
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M16 M9, M11, M15, M12



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1005



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1006



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1007

A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel16
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

 Angle des murs M16 et M18 qui délimite les locus I et J. Dans sa partie sud on note la présence d’un seuil simple.
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M16, M18 M20
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel17
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

d’épaisseur plus réduite que les deux autres murs vient s’appuyer contre M20 et dans sa partie Ouest s’appuie contre 

montrant ainsi deux phases d’organisation de l’espace de ces deux locus H et I.
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M17a, M17b, M20
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel18
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

sur M12. On note un seuil dans sa partie centrale marqué par de gros blocs d’arrêts. L’ensemble est composé de blocs 
de taille moyenne sur les côtés avec des blocs de rembourrage au centre.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M11 /
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel19
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M11 M12
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel20
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

 Socle dégagé à demi. L’entité est posée sur M9.
ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M9
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A - SOURCE
IDENTIFICATION

Rel21
SUPPORT TYPE ECHELLE

Stabilo Relevé planimétrique pierre à 
pierre

1/20

AUTEUR DATE CAMPAGNE

LC 01-07 Umm Hadar 2007
IMAGE

B - INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
DESCRIPTION SOMMAIRE

 Angle des entités M23 (M24 sur dessin) et M22 (M23 sur dessin) dans sondage. M23 est dans la coupe et vient s’appuyer 
sur M22. M22 est dans la continuité de M6 (même entité ?). On retrouve M22 dans le sondage Sud. Une céramique a 
été trouvée posée contre M22.

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Principales Secondaires
M23, M22 /
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L’Atlas archéologique d’Itanos

d’information géographique mis en place sur la prospection d’Itanos. Cette série 
de cartes doit être vue comme la première étape d’une série d’analyses qui seront 
développées par la suite.

brutes. On verra notamment une carte des bassins versants et du réseau de circulation 
préférentiel des eaux, ou une carte de répartition des terrasses de culture ou encore 

chacun des documents. On trouvera aussi des documents moins sophistiqués mais que 
nous présentons tout de même en l’état tel que la carte géologique ou la carte des 
pentes ou des orientations de pentes.

Les modalités de constitution des informations qui composent ces cartes sont 



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1028

VA
I

TRA
VO

UN
Y

A
TZIKIA

RI

VA
M
IES

SO
RO
S

A
LA
TO
PA
TELA

TRA
PEZES

G
YA
LIES

KA
LA
M
A
KI

ITA
N
O
S

STEPHA
N
ES

N
O
N
PRO

SPEC
TE

8
7

6

53

1

99
98

96

94

93

91

89

87
83

80

79
78

77
76

75

74
72

69

68
676663

60

58

55

53

51

50
49

4746

4441

38
37

35

34
33

32

31

30
29 28 27

26

25

24

22

21
20

19

18

17

16

15
14

13

12

160

159

158

157

155

154

152

151

150

149

148147146

145 144
143

142

141

140

137

131

128

123

120

119118

116

113

108

105
103

0
1

2
0,5

Km

ITA
N

O
S,C

arte
archéologique

outesp
ériod

esconfond
ues

5

9
9

9
14

1

7
1

6

7

13
17

N
om

bre
de

sites
par

zone
prospectée

1,3

6,0

5,0

5,2

5,4

0,96,4
0,9

5,8

10,8

8,9

16,9

C
artogra

ie
:UM

R
7041

A
rS

A
n

(LC
);Sour

es:M
N

TIta
nosd'a

rèsve
torisa

tion
des

our
esde

niveau
d

es
artesto

ogra
i

ues
au

1/5000e
d

u
SG

A
(ed

80)
ar

'université
de

Ret
m

no
(A

S
)

Zones
u

tivées,Lim
itesdes

zones
ros

e
tées:ProjetItanos

C
oord

onnées:S
stProj

G
SA

,G
reek

G
rid

(A
oût2007)

Sitestoutesp
ériod

es
Zonesd

e
prosp

ection
Zonesnon

prosp
ectées

A
ltim

étrie
Hig

h
208

Low
0

Densité
de

sites
par

zone
prospectée

(km
2)



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1029

&-

VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

10

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Néolithique

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
Rethymno (A.S.). Zones cultivées, Limites des zones prospectées : Projet Itanos. Coordonnées : Syst Proj. EGSA, Greek Grid (Août 2007)

Zones de prospection
Zones non prospectées

Altimétrie
High : 208

Low : 0

&-

&-

&-&-&-

&-

&-

&- &-
&-

&-

&-

&-

&-
&-

&-

&-

&-

&-
&- &-

&-
&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-&-

&-

&-

&-

&-

&-
&-
&-

&-
&-

&-

&-
&-

&-

&- VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

6

99

97
96

95

92

83
80

77
76

69

68

65

63

60 59

57

55

49

47

46

45

44
43

41

39
3735

33

32 31

30

27

23

22
1916

15

14
1312

11

10

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Protohistoire

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
Rethymno (A.S.). Zones cultivées, Limites des zones prospectées : Projet Itanos. Coordonnées : Syst Proj. EGSA, Greek Grid (Août 2007)

Zones de prospection
Zones non prospectées

Altimétrie
High : 208

Low : 0



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1030

&-

&-&-

&-

VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

15

1312

10

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Minoen ancien

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
Rethymno (A.S.). Zones cultivées, Limites des zones prospectées : Projet Itanos. Coordonnées : Syst Proj. EGSA, Greek Grid (Août 2007)

Zones de prospection
Zones non prospectées

Altimétrie
High : 208

Low : 0

#*

#*

VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

96

83

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Minoen moyen

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
Rethymno (A.S.). Zones cultivées, Limites des zones prospectées : Projet Itanos. Coordonnées : Syst Proj. EGSA, Greek Grid (Août 2007)

Zones de prospection
Zones non prospectées

Altimétrie
High : 208

Low : 0



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1031
")

")

")

")")
")

")

")

")

")
") ")

")
")

")

")

")

")")

")

")

")

")

")
")

")

")
")

VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

97
96

83

77
76

69

68

65

63

60 59

55

49

46

44
43

41

39
37

35

33

32 31 27

23

14

11

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Minoén récent

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
Rethymno (A.S.). Zones cultivées, Limites des zones prospectées : Projet Itanos. Coordonnées : Syst Proj. EGSA, Greek Grid (Août 2007)

Zones de prospection
Zones non prospectées

Altimétrie
High : 208

Low : 0

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!( VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

7
6 5

4
3

99

97
96

95

94

86

85

83

82

80

77
76

73

71

70

69

68

67

6665

61
60 59

58

57
56

55

54 53
51

49

48

46

45

44

42

41

39
37

34

33

32 31

30

28

25

24

23

22

20

1918
17

16

15

14
13

11

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Gréco-romain

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
Rethymno (A.S.). Zones cultivées, Limites des zones prospectées : Projet Itanos. Coordonnées : Syst Proj. EGSA, Greek Grid (Août 2007)

Zones de prospection
Zones non prospectées

Altimétrie
High : 208

Low : 0



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1032

") VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

76

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Géométrique

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
Rethymno (A.S.). Zones cultivées, Limites des zones prospectées : Projet Itanos. Coordonnées : Syst Proj. EGSA, Greek Grid (Août 2007)

Zones de prospection
Zones non prospectées

Altimétrie
High : 208

Low : 0

VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

94 76

68

67

65

61
59

57

54 53
51

46

44

39

31

23

22

15

14

11

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Archaique

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
Rethymno (A.S.). Zones cultivées, Limites des zones prospectées : Projet Itanos. Coordonnées : Syst Proj. EGSA, Greek Grid (Août 2007)

Zones de prospection
Zones non prospectées

Altimétrie
High : 208

Low : 0



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1033

VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

3

9994

86

80

73

67

65

59

57

53
51

48

46

44

34

32 31

23

22

13
11

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Classique

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
Rethymno (A.S.). Zones cultivées, Limites des zones prospectées : Projet Itanos. Coordonnées : Syst Proj. EGSA, Greek Grid (Août 2007)

Zones de prospection
Zones non prospectées

Altimétrie
High : 208

Low : 0

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!( VAI

TRAVOUNY

ATZIKIARI

VAMIES

SOROS

ALATOPATELA

TRAPEZES

GYALIES

KALAMAKI

ITANOS

STEPHANES

NON PROSPECTE

99

95

94

86

77
76

73

71

68

67

65

60

58

57

54 53
51

49

48

46

44

42

37
34

32 31

2523

22

16

15

14

11

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Hellénistique

Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
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Cartographie : UMR 7041 ArScAn (LC) ; Sources : MNT Itanos d'après vectorisation des courbes de niveau des cartes topographiques au 1/5000e du SGA (ed. 80) par l'université de
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Commentaire

La carte archéologique de la prospection  compte 113 sites qui ont été 
reconnus à partir des différentes campagnes de terrain. Sur ce total, 103 sites ont été 

par une fonction et le rattachement à une ou plusieurs périodes chronologiques (cf. 
IIIb).

L’étude plus complète de la répartition des vestiges et de leur caractérisation 

cartographie associée à un commentaire sommaire descriptif de la répartition de ces 
différents établissements.

d’Alatopatela.

des collines d’Alatopatela et de Vamies.

Les 4 sites sont situés au nord dans les zones de Vamies et d’Alatopatela sur des 
sommets buttes plus ou moins élevées.

les 2 sites sont situés au sud dans les zones de Kalamaki et de Stephanes sur des 
zones basses au pied de collines.

La densité de site est très largement supérieure à celle des périodes précédentes 
(28 sites). Les sites sont essentiellement positionnés au sud de la zone de prospection. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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les zones basses, à faible pendage, ou à la base des collines sont choisies de manières 
préférentielles.

répartie dans toutes les zones. Les sommets des buttes sont recolonisés notamment à 
Alatopatela.

le site 76 est situé dans la zone nord de Stephanes au pied des monts de Vai.

Le positionnement des 20 sites de cette période est homogène au niveau des 
différentes zones. On trouve des sites de plaines et quelques sites de sommets et de 

La densité de site (24) semble se maintenir par rapport à la période précédente 
avec la création ou l’abandon de quelques établissements.

des installations.

Si le schéma d’occupation et la densité (20) en plaine se maintiennent en revanche 

On reste sur la base des occupations précédentes mais avec une densité moindre 
(14). On retrouve un établissement de sommet (site 6)

monts d’Alatopatela, de Vai, du Soros et de Vamies semblent plus favorables pour 
cette période (21)

D’une manière générale on note la forte pérennité de certains sites dont le plus 

absence d’indice pour période géométrique). Cette stabilité est particulièrement 
marquée pour les périodes Classiques, Hellénistique et Romaines dont les trois cartes 
de répartitions sont tout à fait comparables.

Au niveau de la densité des établissements, après la pointe du Minoen récent 
(28)  on a dans les périodes suivantes un fort appauvrissement de l’échantillon pour la 
période géométrique, puis une stabilisation du nombre d’indice à partir de la période 

pointe à la période Hellénistique.



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1038

8
7

6

5
3

1

99
98

96

94

93

91

89

8783

80

79 78
77 76

75

74
72

69

68 67
66
63

60

58

55

53

51

50
49

47
45

44
43

41

3837

35

34
33

32

31

3029

28

27

26

25

24

22

2120
19

18

17

16

1514 13

12

160

159

158

157

155

154

152

151

150

149

148
147

146

145

144
143

142

141

140

137

131

128

123

120

119
118

116

113

108

105
103

0 1 20,5
Km

ITANOS, Carte archéologique
Bassins versants & réseau de circulation préférentiel des eaux

Cartogra ie : UMR 7041 ArS An (LC) ; Sour es : MNT Itanos d'a rès ve torisation des our es de niveau des artes to ogra i ues au 1/5000e du SGA (ed 80) ar 'université de
Ret mno (A S ) Zones u tivées, Limites des zones ros e tées : Projet Itanos Coordonnées : S st Proj GSA, Greek Grid (Août 2007)
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Commentaires

territoire d’Itanos. On trouvera en liseret rouge les limites des bassins versants calculés 
d’après le modèle numérique de terrain. Au total, on distinguera 98 bassins différents 
dont le plus grand nombre correspondent à des bassins côtiers de taille réduite. Le reste 
du territoire est drainé par un grand bassin qui aboutit aux environs du site 160 entre 
les zones d’Itanos et de Vai. Il correspond à la grande plaine centrale non prospectée 

partie non permanent. Ils se distingue en un réseau côtier de faible longueur et un 

environnantes.
On remarquera le nombre élévé de sites en liaison directe ou a proximité immédiate 

avec les lignes de partage des eaux correspondant aux limites de Bassins versants (46 
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!! Sites archéologiques

Limites des zones prospectées

Terrasses de culture

Z : 208

Z : 0

Cartogra ie : UMR 7041 ArS An (LC) ; Sour es : MNT Itanos d'a rès ve torisation des our es de niveau des artes to ogra i ues au 1/5000e du SGA (ed 80) ar 'université de
Ret mno (A S ) Zones u tivées, Terrasses de u ture, Limites des zones ros e tées : Projet Itanos Coordonnées : S st Proj GSA, Greek Grid (Août 2007)

Les différentes zones sombres figurées sur cette carte correspondent aux zones où des terrasses de
culture conservées ont été repérées. Pour être cartographiée, cette information a fait l’ob et d’un
repérage sur le terrain à l’aide d’un PS. n tout, ce sont 41 zones qui ont été délimitées sur toute la zone
de prospection. On distingue 3 grandes zones de terrasses principales une zone autour des collines de
rapèzes – Vamies (117 hectares), une zone autour des collines de Soros - Alatopatela – Atzikiari (nord)

(158 hectares) et une zone autour des zones de la zone de Vai – yalies (200 hectares).
Ces trois grandes zones sont complétées deux petites zones, l’une située à ravouny à proximité du site
89 l’autre dans le secteur d’Itanos à proximité du site 128. Une analyse sommaire de l’organisation
spatiale des différents groupes de terrasses montre une répartition assez homogène sur l’ensemble des
collines. oute pente susceptible d’être aménagée pour la culture semble avoir fait l’ob et
d’aménagements en terrasses. On ne distingue donc pas d’installation préférentielle répondant à une
orientation ou a une pente spécifique. n revanche, les zones côtières soumises encore au ourd’hui à
des vents forts et quasi permanent semblent avoir été répulsives pour ce type d’aménagement.

Commentaires
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Commentaire

Le réseau viaire de la zone d’Itanos a été relevé sur la base de 4 missions aériennes 
regroupant au total plus de 70 clichés correspondant à 4 missions aériennes du service 
géographique de l’armée grecque (1945, 1966, 1968 et 2003). Chaque tronçon de 

la dynamique des circulations de cette zone et de la comparer au semi de point des 
sites correspondant aux occupations humaines. 

Quatre étapes du réseau viaire d’Itanos ont été distinguées. Une première analyse 

permet de distinguer deux états traduisant les grandes structures de circulation de ce 
territoire.

successivement abandonnés puis réactivés notamment au niveau du site 22 et 155 ou 

de 1966 sont divergeant par rapport au tracé actuels. La plaine et les zones à faible 
pendage sont totalement quadrillées de voies transversales. 

seconde reliant la zone du soros à la zone de Vai, une troisième relinat les zones 
Alatopatela/Atzikiari à Stephens/vai.

La documentation disponible nous permet de distinguer trois grandes étapes 

très certainement à un état ancien et hérité et d’autre part à un état du réseau après 
mécanisation correspondant peu ou prou à l’état actuel du réseau routier.
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Cartogra ie : UMR 7041 ArS An (LC) ; Sour es : MNT Itanos d'a rès ve torisation des our es de niveau des artes to ogra i ues au 1/5000e du SGA (ed 80) ar 'université de
Ret mno (A S ) Zones u tivées, Limites des zones ros e tées : Projet Itanos Coordonnées : S st Proj GSA, Greek Grid (Août 2007)
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Commentaires
4 missions aériennes (soit plus de 70 clichés) du service géographique de l’armée grecque ont 

été géoréférencées (1945 - 1966 - 1968 - 2003). Le travail de callage a été réalisé sur la base de la carte 
topographique au 1/5000e de l’armée grecque elle-même numérisée et géoréférencée dans le système 
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IMPACT DES APPROCHES 
GEOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS 

DE L’ARCHEOLOGIE

Année universitaire 2008-2009

Université de Paris X Ouest Nanterre La Défense
Ecole doctorale Milieux et Cultures des  sociétés du passé et du présent

Volume 4 - Annexes

Juillet 2009

6 - DOSSIER ALPAGE

6.1 - Projet ANR
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Programme blanc 2006 

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 

 Projet proposé : ALPAGE 

PArisien : approche GEomatique 

Equipes associées  - Laboratoire LAMOP, Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, UMR 8589 
-   Laboratoire OTELO - Université de La Rochelle 
- UMR ArScAn - Nanterre : CNRS - Université 

Laboratoire L3i - Université de La Rochelle 

Porté par Hélène Noizet 

Laboratoire LAMOP, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR 8589  (LAMOP)
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Programme blanc 2006 

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 
ATTENTION : Cette partie (I) sera également à saisir directement sur le site de 

soumission
I - FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Référence : 
(reprendre la référence qui vous sera attribuée automatiquement par le logiciel de soumission) 
Titre du projet (maximum 120 caractères ) 

Acronyme ou titre court (12 caractères)

Secteur disciplinaire principal (cf. liste en dernière page de ce dossier) :           
Mots-clés

Autre secteur disciplinaire secondaire1 (cf .note de bas de page):

Mots-clés
soumission) 
Traitement de l'image, réalité virtuelle et augmentée

Résumé du projet (maximum 5000 caractères) 

1) Contexte scientifique et objectifs du projet 

reconnaissance des formes adaptés aux plans 

nouvelle approche du milieu urbain, intégrant réellement la dimension spatiale, qui pourra être 

dimension spatiale des objets, mais aussi de 
laquelle on peut tirer un discours de type historique, a des implications à la fois politiques, 

et évolutive, dans les mêmes types de documents, des données du patrimoine parisien, et de 
 de vue pédagogique, cet outil servira de support 

                                                
1 Un dossier ne sera effectivement évalué par un secteur secondaire que si un des participants au 

SHS

STIC
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2) Description du projet, méthodologie 

3 - Résultats attendus 
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Abstract (Not exceed 5000 car.) 
1 - Scientific background and objectives 

This project aims at implementing mutualized working tools for both ICT-HSS communities, allowing 
to develop research relating to Parisian urban space, namely, PRAI software (Pattern Recognition 
and Artificial Intelligence) adapted to ancient cadastral maps, and a GIS (Geographical Information 
System) including cadastral and historical layers. It is a new approach to the urban environment, truly 
integrating the spatial dimension, which could implemented thanks to the contributions of recent 
disciplines such as computer vision, geomatic and archeogeography. 

The choice of Paris is explained both by the interest that the French capital city inspires in the 
scientific communities and above all by the extraordinary documentary potential: historical documents 
indeed exist, yet they were insufficiently utilized up to this point due to the lack of appropriate tools.  
The GIS, which allows to start from the semantic data in order to consequently consider the spatial 
dimension of the objects, also allows to consider urban space as a source, from which one can 
generate a historical discourse, having at the same time political, pedagogic and scientific 
implications.  
The political aspect consists of contributing to the management of the Parisian patrimony, allowing 
the public services in charge of the management operations to better integrate the patrimonial 
dimension of the examined projects.  
From a pedagogic perspective, this tool will be used as an aid to teaching in the concerned 
universities and schools. In the long run, we expect to ensure a broader diffusion of this tool via the 
internet, thanks to flexible and adapted formats (SVG). Having in its origins the will to 
develop the interdisciplinarity within the HSS and to set up the scientific synergies ICT/HSS, the 
objectives are numerous: 
- To build innovative  pattern recognition tools adapted to the ancient cadastral maps 
- To produce inventories of Parisian urban space according to a variable scale 
- To integrate the geographical and physical dimension in the societies/environments relations 
- To use explanatory models in order to explain the geographical distribution of objects 
- To analyze the morphology of lots/parcels at the level of the city. 

2) Description of the Project, Methodology 

This project is based on a collaboration between four research laboratories 
(three in HSS and one in ICT).

- LAMOP from the Paris 1 University, carrying the project, which is composed of historians and 
medievist archeologs  that are specialists of Paris. 

- -ArcScan form Paris 10 University, grouping geomaticians that are able to deal with GIS in 
Archeology, Archeologs, Art historians that are Paris specialized 

- - L3i form La Rochelle University, grouping computer sciences researchers, specialized in 
pattern recognition and vectorization. 

-
The project consists in implementing georeferenced cadastral layers, from which layers of a historical 
type could be created, in particular the historical topography and the medieval and modern 
administrative districts. The utilized source maps correspond to the land register according to small 
blocks found in the Vasserot Atlas (1810-1836) for the oldest twelve districts, the aim being to cover 
the Parisian space that is delimited by the general farmers wall at least.  

The data processing specialists from La Rochelle, who will benefit for that reason from a position of 
engineer of studies during the three years of the project, and geomaticians of OTELO who will recruit 
an engineer of studies, qualified in geomatic, remunerated during three years, will work together to 
set up the cadastral layers: they will have to georeference, assemble and vectorize the various raster 
images issuing form the source maps. In paralle

historical layers. This work will take into account the experiences that have ever been lead, especially 
at the Cultural Ministry (CNAU : National Urban Archeological Center)  

3 - Expected Results 

At the end of the 3 years, the goals are to dispose of: 



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE

1099

- innovative software tools for the vectorization and pattern recognition, in the context of ancient 
cadastral documents. The set of the algorithms developed in this context of co-operation between the 
communities ICT and HSS will constitute a reusable basis for equivalent  projectsto the one which is 
presented now. 
- a first GIS containing the historical information integrated according to the fields of specialization of 
the concerned historians. It will allow the realization of these data, put at the disposal of all the 
participants so that they can be re-used for other future research. It is thus a question of solidifying 
robust information likely to become a reusable material by all, according to specific problems. 

A conference, organized in La Rochelle at the end of the project, will make it possible to concretely 
formalize methodologies and the acquirements of the project. 

Coordinateur du projet2 (Partenaire 1) 
Civilité Nom  Prénom Laboratoire (nom complet) Type 

(établissement 
public, fondation, 
association, 
entreprise)

Mme NOIZET Hélène LAMOP : Laboratoire de 
Médiévistique Occidentale 
de Paris 

EP

Nom des responsables scientifiques des autres partenaires 
 Civilité Nom  Prénom Laboratoire (nom complet) Type 

(établissement 
public, fondation, 
association, 
entreprise)

Partena
ire 2 

M. POUGET Frédéric OTELO : Organisation des 
Territoires et 
Environnements dans les 
Espaces Littoraux et 
Océaniques

EP

Partena
ire 3 

Mme BOISSAVIT-
CAMUS

Brigitte ArScAn : Archéologies et EP

Partena
ire 4 

M. OGIER Jean-Marc L3i : Laboratoire 
Informatique Image 
Interaction

EP

Nombre de personnes impliquées dans ce projet (en équivalent temps plein : ETP)3:
Chercheurs et enseignants-chercheurs permanents________ 
Post-doctorant(s) déjà recruté(s)_______ Doctorant(s) _________ Ingénieurs et techniciens _______ 
Personnes à recruter 2 _________ 

Durée du projet :     36 mois        48 mois 

                                                
2 Rappel : le coordinateur du projet doit consacrer au moins 30% de son temps de recherche au projet 
3
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Dimensionnement total du projet

Coût complet du projet : Reporter le total indiqué au tableau (a) du récapitulatif global 
(section D du document)

Reporter le total indiqué au tableau (b) du récapitulatif global 
(section D du document)

Effort en personnel demandé :  homme. mois Reporter le total indiqué au tableau (c) du récapitulatif  
global (section D du document)

Je déclare exactes toutes les 
informations contenues dans ce 

des établissements ou organismes 

laboratoire.

Visa du directeur du 
laboratoire

Nom, Prénom 
Date et signature du coordinateur
du projet précédé de la mention
«

Nom prénom, date et 
signature du directeur du 
laboratoire

En cas de recouvrement thématique avec d’autres appels à projets (AAP) lancés par l’ANR, les 
coordinateurs de projet devront veiller à choisir l’AAP le mieux adapté à leur projet. Les 
personnes impliquées dans plusieurs AAP soumis à l’ANR devront le mentionner dans le 
tableau « demandes de contrats en cours d’évaluation » (Section D du document). 
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Programme blanc 2006 

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 

II - PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET

A - Identification du coordinateur et des autres partenaires du projet 

Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE 

A-1 – Partenaire 1 = Coordinateur du Projet : LAMOP 
Un coordinateur, responsable scientifique du projet, doit être désigné par les partenaires. 
 * champ obligatoire 

Civilité * Nom *  Prénom *
Madame NOIZET Hélène
Grade * Maître de conférences Employeur * Université de Paris-I 
Mail * noizet@univ-paris1.fr 
Tél * 03 20 56 11 98 Fax 01 40 46 31 54 

Laboratoire (nom complet) *
LAMOP : Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris 

N° Unité UMR 8589 
Adresse complète du laboratoire * 
Université de Paris-1, 17 rue de la Sorbonne 

Code postal * 75005 Ville * Paris 
Etablissements de tutelle  (indiquer le ou les établissements et organismes  de rattachement,

:
Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et CNRS 

Principales publications :
Liste des principales publications ou brevets (max. 5) de l’équipe partenaire 1 (définie tableau ci-dessous) au 
cours des cinq dernières années, relevant du domaine de recherche couvert par la présente demande dans 
l’ordre suivant : Auteurs (en soulignant les auteurs faisant effectivement partie de la demande), Année, Titre, 
Revue, N°Vol, Pages. N’indiquez pas les publications soumises. 

BENOIT (P.), BERTHIER (K.), BILLEN (G.), LECHEVALLIER (G.), ROUILLARD (J.) 2004, « Eau, 
industries et pollution dans le bassin de la Seine », PIREN Seine, Rapport 2003, Paris, CD Rom 
Piren Seine, disponible sur le site www.sisyphe.jussieu.fr/internet/piren.
BERTHIER (K.), BENOIT (P.), 2004, « Les aménagements hydrauliques du Moyen Age au XVIe 
siècle à Corbeil-Essonnes », BURNOUF (J.), LEVEAU (Ph.), Fleuves et marais, une histoire au 
croisement de la nature et de la culture. Sociétés préindustrielles et milieux fluviaux, lacustres et 
palustres : pratiques sociales et hydrosystèmes, actes du colloque PEVS-SEDD, Aix-en-Provence, 
8-10 avril 2002, CTHS, Bonchamp, 2004, .p. 321-330.  
BOVE (B.), 2005, « L'urbanisation et le peuplement du quartier Saint-Gervais au Moyen Âge » ; 
« Vies de quartier autour de Saint-Gervais vers 1300 » ; « Une hostie sanglante rue des Jardins » ; 
« Les Juifs dans le quartier Saint-Gervais : perspectives historiques », dans Vivre et survivre dans le 
Marais, dir. J.P. Azéma, Paris, Le Manuscrit, 2005, p. 31-104. 
CHAREILLE (P.), RODIER (X.), ZADORA-RIO (E.), 2004, « Analyse des transformations du 

Histoire & Mesure, vol. XIX, n° ¾, 
n° spécial : Système d’Information Géographique, Archéologie et Histoire, p. 317-343. 
NOIZET (H.), 2005, « Méthodologie des SIG appliqués à l'histoire urbaine », Le Médiéviste et 
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l'ordinateur. Les Systèmes d’information géographique, 44, article disponible sur le site 
http://lemo.irht.cnrs.fr/

Ce projet fait-il partie des projets labellisés (ou en cours de labellisation) par un pôle de compétitivité 
(ou par plusieurs, en cas de projet interpôle) ?  OUI/NON
Si oui, nom du pôle ou des pôles :
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Partenaire 1 = Coordinateur du Projet : LAMOP 

Nom Prénom Emploi 
actuel

Discipline
(à renseigner 
uniquement 
pour SHS) 

% de temps 
de

recherche
consacré
au projet 

Rôle/Responsabilité dans le projet 
4 lignes max 

exemple MARTIN Charles Professeur 30% Caractérisation des facteurs de transcription recombinants en 
système in vitro … 

Coordinateur
Noizet Hélène MCF

Paris-1
Histoire
médiévale 70 Coordination d'ensemble et prise en charge de couches historiques 

Membres de PR
émérite
Paris-1

Histoire
médiévale 30 prise en charge de couches historiques 

IR Conseil 
général
Val de 
Marne

Archéologie 20 prise en charge de couches historiques 

Chareille Pascal PRAG 
Tours

Statistiques
appliquées
aux SHS 

10 mise en oeuvre de modèles d'analyse spatiale et d'outils 
statistiques 

Dallo Alain PRCE
Paris-1

Histoire
contempora
ine

Rouillard Joséphine 
IR
contractue
lle

Histoire
médiévale 20 prise en charge de couches historiques 

Viré Marc IR INRAP Archéologie 10 prise en charge de couches historiques 
Membre de 
l'IRHT
(Institut de 
recherche et 

textes) du 
CNRS
associé au 
LAMOP pour 
ce projet

Histoire
médiévale 30 prise en charge de couches historiques 
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Membre de 
l'EA 1571 
« Pouvoirs, 
savoirs et 
sociétés » de 
Paris-8
associé au 
LAMOP pour 
ce projet

Bove Boris MCF
Paris-8

Histoire
médiévale 35 prise en charge de couches historiques 
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Hélène Noizet : 70 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
NOIZET Hélène, 30 ans 

B/ Autres expériences professionnelles 

C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 
Le Médiéviste et 

l'ordinateur. Les Systèmes d’information géographique

Temps et espaces de l'homme en société, analyses et modèles 
spatiaux en archéologie, XXVe Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes 
(colloque tenu à Antibes les 21-23 octobre 2004)

e e

Fleuves et marais, une histoire au croisement de la nature et de la culture. Sociétés 
préindustrielles et milieux fluviaux, lacustres et palustres : pratiques sociales et hydrosystèmes (actes 
du colloque d'Aix-en-Provence tenu en avril 2002)

Mappemonde

Géoarchéologie de 
la Loire moyenne, Résultats 1996-1999
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Paul Benoit : 30 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
BENOIT Paul, 69 ans 

B/ Autres expériences professionnelles 

Adduction d'eau et évacuation des eaux usées à Paris de l'Antiquité au 
XVIIIe siècle
C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

Paris et Ile-de-France, Mémoires Corps, santé et société

Pêche et pisciculture en eau douce : la rivière et 
l'étang au Moyen Age, actes des 1res Rencontres internationales de Liessies, 27, 28 et 29 avril 1998,

 Milieux poreux et transferts hydriques, 
Bulletin du groupe francophone humidimétrie et transferts en milieux poreux, 

L'Ile de France médiévale
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Caroline Bourlet : 30 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
BOURLET Caroline, 58 ans 

B/ Autres expériences professionnelles 

le Médiéviste et l'Ordinateur
Mémoire Vive

C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

Mélanges de l'École française de Rome, Moyen âge
Bibliothèque de 

l'École des chartes
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Boris Bove : 35 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
BOVE, Boris, 34 ans 
Élève de l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud 1992-1996 

B/ Autres expériences professionnelles 
Histoire urbaine

C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

Vivre et survivre dans le 
Marais

Dominer la ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens de 1263 à 1350,

Palais et pouvoirs. De Constantinople à Versailles

Histoire Urbaine

Villes et religion. Mélanges offerts à Jean-Louis 
Biget
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Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE

A-2 : Autres partenaires du projet (remplir une fiche par partenaire) 

       
Partenaire 2 : OTELO      * champ obligatoire   

Civilité * Nom * Prénom * 

N° Unité 
Adresse complète du laboratoire * 

Etablissements de tutelle 
:

Principales publications :
Liste des principales publications ou brevets (max. 5) de l’équipe partenaire 2 (définie tableau ci-dessous) au 
cours des cinq dernières années, relevant du domaine de recherche couvert par la présente demande dans 
l’ordre suivant : Auteurs (en soulignant les auteurs faisant effectivement partie de la demande), Année, Titre, 
Revue, N°Vol, Pages. N’indiquez pas les publications soumises. 

Geoinformatica

Asociatia Geomorfologilor din Romania, Revista 
de Geomorfologie

Proceedings on the 24th IEEE International Geosciences And Remote-
Sensing Symposium (IGARSS) Anchorage

Revue
Internationale de Géomatique

Geographic
Intervention Systems : an introduction
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Partenaire 2 : OTELO 

Nom Prénom Emploi actuel Discipline (à 
renseigner 
uniquement 
pour SHS)

% de 
temps de 
recherche
consacré
au projet 

Rôle/Responsabilité dans le projet 
4 lignes max 

exemple MARTIN Charles Professeur 30% Caractérisation des facteurs de transcription recombinants en 
système in vitro … 

Responsable
POUGET Frédéric MCF 

géographie
30 % Coordination du groupe de travail géomatique : définition du modèle 

conceptuel de données ; géoréférencement 
Membres de ROUSSEAUX Frédéric ATER géographie 25 % Structuration du modèle conceptuel de données 

PARADIS Laure Technicienne 
SIG géographie 25 % Géoréférencement et assemblage des images raster 
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d’une page maximum

Frédéric Pouget : 30 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 

http://servicesgeographiques.com

B/ Autres expériences professionnelles 

http://www.univ-lr.fr/lpsig
C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

Guide pratique S.I.G

Geographic 
Intervention Systems : an introduction
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Frédéric Rousseaux : 25 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
ROUSSEAUX, Frédéric, 30 ans 

B/ Autres expériences professionnelles 

C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

Geoinformatica

Asociatia Geomorfologilor din Romania, 
Revista de Geomorfologie

Revue 
Internationale de Géomatique

Proceedings on the 21th International Cartographic Conference (ICC)
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Laure Paradis : 25 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
PARADIS Laure,  24 ans 

B/ Autres expériences professionnelles 

6 mois de travail 
(terrain et traitement des données)
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Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE

A-3 : Autres partenaires du projet (remplir une fiche par partenaire) 

       
Partenaire 3 ArcScan      * champ obligatoire   

Civilité * Nom * Prénom * 

Grade* Employeur *
Mail * 
Tél * 02 47 05 22 03 Fax  

Laboratoire * (nom complet)

N° Unité  (s’il existe)  UMR 7041 
Adresse complète du laboratoire * 

Maison René Ginouvès, 21 allée de l’université

Code postal * 92023 Ville * Nanterre cedex 
Etablissements de tutelle  (indiquer le ou les établissements et organismes  de rattachement, 
souligner l’établissement susceptible d’assurer la gestion du projet) :
CNRS
Université de Paris 1- Sorbonne 
Université de Paris X-Nanterre 
Ministère de la Culture 

Principales publications :
Liste des principales publications ou brevets (max. 5) de l’équipe partenaire 2 (définie tableau ci-

dessous) au cours des cinq dernières années, relevant du domaine de recherche couvert par la présente 

demande dans l’ordre suivant : Auteurs (en soulignant les auteurs faisant effectivement partie de la 

demande), Année, Titre, Revue, N°Vol, Pages. N’indiquez pas les publications soumises. 

AUBRY XYZ -

Informatisation des documents d’évaluation du 
patrimoine archéologique des villes de France, bilan d’étapes 2002-2003

Table ronde Villes et SIG : quels sont les besoins géomatiques de l’archéologie urbaine ? 

Art et 
paysage ou la ville au quotidien
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Partenaire 3 : ArcScan 

Nom Prénom Emploi actuel Discipline (à 
renseigner 
uniquement 
pour SHS)

% de 
temps de 
recherche
consacré
au projet 

Rôle/Responsabilité dans le projet 
4 lignes max 

Responsable Boissavit-Camus Brigitte MCF Archéologie 
médiévale

25% Coordinatrice partenaire 2 
Prise en charge de couches historiques  
Structuration du SGBD 

Membres de Aubry Laurent IE Géomatique 20% Structuration du SGBD 
Géomatique 

Costa  Laurent IE Géomatique 10% Structuration du SGBD 
Géomatique 

Robert Sandrine Assistante 
de
conservation 
du patrimoine

Archéologie 10% Archéogéographie et analyse morphologique du parcellaire 

Volti  Panayota MCF Histoire de 20% Prise en charge de couches historiques 

  
d’une page maximum qui comportera : 
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d’une page maximum

Brigitte Boissavit-Camus (responsable) : 25 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 

Le quartier épiscopal de Poitiers : essai de topographie historique d’un 
secteur urbain (IVe  - XIIe siècle)

B/ Autres expériences professionnelles 

Topographie chrétienne des cités de la Gaule
Matériaux, techniques de construction  et datation entre Loire et Saône autour de 

l’An Mil
Membre du Groupe de travail sur la chronochorématique de l’espace urbain français

La configuration architecturale de la ville et de sa périphérie au 
Moyen Age : la dynamique des limites Repenser
les limites :l’architecture à travers l’espace, le temps et les disciplines.

C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

Bulletin monumental

Informatisation des documents d’évaluation du patrimoine archéologique 
des villes de France, bilan d’étapes 2002-2003

Archéologie du bâti, pour une harmonisation des méthodes. Actes de la table ronde 
de Saint-Romain-en-Gal, 9-10 novembre 2002,

Medioevo, Immagini e ideologie, Atti del V congresso internazionale di 
studi

Temps et espaces de l’homme en société, Analyses et modèles spatiaux en archéologie, 
actes des XXVe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes
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Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE

A-4 : Autres partenaires du projet (remplir une fiche par partenaire) 

Partenaire 4 : L3i      * champ obligatoire   
Civilité * Nom * Prénom * 

M. OGIER Jean-Marc

Mail * j

N° Unité 
Adresse complète du laboratoire * 

Pole Sciences 

Etablissements de tutelle 
:

Principales publications :
Liste des principales publications ou brevets (max. 5) de l’équipe partenaire 2 (définie tableau ci-dessous) au 
cours des cinq dernières années, relevant du domaine de recherche couvert par la présente demande dans 
l’ordre suivant : Auteurs (en soulignant les auteurs faisant effectivement partie de la demande), Année, Titre, 
Revue, N°Vol, Pages. N’indiquez pas les publications soumises.

. Graphic Recognition: The Concept Lattice Approach

Definition of colour object signatures 
based on Zernike moments

M. Delalandre
Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 

(ELCVIA)
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Partenaire 4 : L3i 

Nom Prénom Emploi actuel Discipline 
(à

renseigner 
uniquement 
pour SHS)

% de 
temps de 
recherche
consacré
au projet 

Rôle/Responsabilité dans le projet 
4 lignes max 

Responsable OGIER Jean-Marc Professeur  30% Gestion et pilotage scientifique global du projet : vectorisation, 
architecture logicielle, segmentation couleur 

Membres de MULLOT Rémy Professeur  30% Co-animation scientifique ; architecture système pour le 
développement de la plate-forme logicielle 

BERTET Karell Maître de 
Conférences

 30% Modélisation formelle pour la reconnaissance des objets graphiques, 
en particulier des symboles  

FRANCO Patrick Maître de 
Conférences analyse multi résolution pour la fusion des réseaux filaires 

BURIE Jean-
Chiristophe 

Maître de 
Conférences

 30% Segmentation couleur 

GUILLAS Stéphanie Doctorante  20% Coopération avec le doctorant sur la question de la modélisation 
vectorielle

DELALANDRE Mathieu Post 
Doctorant

 10% Vectorisation de plans à partir de multi représentation 
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Jean-Marc Ogier : 30 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
OGIER, Jean-Marc, 38 ans 

B/ Autres expériences professionnelles 

C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 
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Rémy Mullot : 30 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
MULLOT, Rémy, 42 ans 

B/ Autres expériences professionnelles 

C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

International conference on document analysis and recognition (IAPR – ICDAR),

International Conference on Advances in Pattern Recognition
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Patrick Franco : 25 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
FRANCO, Patrick, 35 ans 
DEA Systèmes Automatiques et Microélectronique, 

C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 
A topological  measure for image object recognition 

Template matching by minimum spanning trees 

Proposition d’un modèle de description d’un objet 
dans une  image 
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Karell Bertet : 30 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
BERTET, Karell, 33 ans 
DEA Informatique Fondamentale de l'université Paris-7 1995 
Doctorat Algorithmique de l'université Paris-7 1999 
ATER au département Informatique de l'université Paris-7 1999-2000 
MCF au département Informatique de l'université de La Rochelle et membre de L3i depuis 2000 
C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 
Activités scientifiques : Les systèmes implicatifs offrent un cadre méthodologique complet et robuste 
pour exprimer et traiter efficacement des liens entre des données sous forme de règles conjonctives. 
La pertinence d'un tel cadre méthodologique provient essentiellement du lien formel entre les 
systèmes implicatifs, la théorie des treillis (via le treillis des fermés, ou encore le treillis des concepts 
ou treillis de Galois) et la logique propositionnelle (via les clauses de Horn). Ses contributions 
actuelles sont à la fois orientées modèle et modélisation. L'étude du modèle passe par une étude 
théorique et algorithmique de la base directe canonique, système implicatif aux propriétés 
algorithmiques intéressantes ([1] et [2]). Les aspects modélisation concernent l'utilisation pertinente 
d'un treillis de Galois comme outil de classification dans un contexte de reconnaissance d'images 
détériorées ([3] et [4]). Une perspective récente s'intéresse à l'utilisation de la base canonique directe 
par un système expert dans un contexte d'aide à la décision. 
[1] K. Bertet and B. Monjardet. The multiple factes of the canonical direct basis. soumis à 
Theoretical Computer Science. 2005. 
[2] K. Bertet and M. Nebut. Efficient algorithms on the family associated to an implicationnal 
system. Discrete Mathematical and Theoretical Computer Science. 2004. 
[3] S. Guillas and K. Bertet and J.M. Ogier. Les treillis de Galois : un outil pour la sélection de 
primitives ? Traitement du Signal (numéro spécial ). 2005. 
[4] S. Guillas and K. Bertet and J.M. Ogier. Concept lattices: a tool for primitives selection ? In 
procedings of Sixth International Workshop on Graphic Recognition. Hong Kong, Chine, August 2005. 
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Jean-Christophe Burie : 30 % 
A/ Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle 
BURIE, Jean-Christophe, 37 ans 

Technologie de Lille-1 1991 

C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

[1] Camille Counilh, Jean-Christophe Burie, Pierre Courtellemont, Definition of colour object 
signatures based on Zernike moments

.
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Programme blanc 2006 
B - Description du projet 

Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE

B-1 – Objectifs et contexte : (2 pages maximum en Arial 11, simple interligne) 
1) Objectifs politiques 
Ce projet contribuera efficacement à la gestion du patrimoine parisien grâce à des accords avec les 
services de la ville de Paris. Une collaboration 

les documents cadastraux du XIXe

2) Objectifs pédagogiques 

e siècle, dans le cadre 

ème

3) Objectifs scientifiques 
a) Développer l’interdisciplinarité au sein des SHS 

- produire des états des lieux en fonction d’une échelle variable
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(ville, quartier, îlot, parcelle), à condition de tenir compte du problème cartographique de la 

par le biais de restitutions cartographiques correspondant à des états successifs de Paris. 
- intégrer la dimension géographique et physique de la ville dans les relations sociétés/milieux : le 

 en découlent (circulation fluviale, activités 

époque, et non pas à partir de la seule situation 

en 2D et restitution en 3D seront également explorés. 
- mettre en œuvre des modèles explicatifs pour tester des hypothèses sur la répartition 
géographique des données socio-spatiales : la forme des circonscriptions administratives 

distance au chef-lieu (polygones de Thiessen). Ces modèles produisent un maillage théorique de ces 

paramètres explicatifs. 
- analyser la morphologie du parcellaire à l’échelle de la ville : une analyse véritablement 

ou en augmentant la densité et la diversité du parcellaire et du réseau viaire. 
b) Mettre en place des synergies SHS/STIC 

pour une ville de la taille de Paris, est automatisable à la condition de créer des outils génériques de 

international, de véritable logiciel de reconnaissance qui soit capable de rétro-convertir 
automatiquement et avec pertinence un document graphique, du type plan parcellaire ancien. En 

pour lequel la précision de la vectorisation est un facteur important dans le processus de rétro-
se de documents particulièrement denses reste un 

analysées (Ref Trier, Nagy).  

tes différents. Une des pistes importantes pour 

adaptabilité à des problématiques différentes. Des outils de représentation des connaissances des 
experts historiens seront ainsi implémentés, et serviront de base au déclenchement et au 

pour la lecture automatique de documents graphiques, permettant notamment de respecter la 
précision originale des documents : segmentation couleur, segmentation texte-graphique, 
vectorisation, reconnaissance de texte et de symboles multi-orientation multi-échelle. Dans ce 
contexte, pour les algorithmes de segmentation couleur, les techniques modernes issues de la vision 
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B-2 – Description du projet et résultats attendus : (8 pages maximum en Arial 11, simple
interligne)

1) Construction des couches cadastrales et des filaires 
a) Les sources planimétriques 

b) Description des couches 
1. Îlots cadastraux : dessin surfacique (polygones) 

2. Parcelles cadastrales : dessin surfacique (polygones) 
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- n° identifiant unique pour chaque parcelle (à partir de celui pour les îlots) : pour obtenir les 
centroïdes
- nombre de côtés : pour mesurer la diversité parcellaire 

le degré de diversité de la forme parcellaire 

plus ou moins laniérée 

procédures ultérieures de géocodage 
- numéro 1851 : numéro de la parcelle 1805 converti
pour permettre des procédures ultérieures de géocodage 

- lien avec la table image : photo du plan-source 
3. Segments parcellaires : dessin linéaire (segments) 

parcellaires 
- longueur 

4. Filaire des rues au début du XIXe siècle : dessin linéaire des tronçons de rues (polylignes) 

une sous-table 
- date apparition 
- date disparition 

5. Filaire des rues à la fin du XIVe siècle (à partir de la carte de Paris fin XIVe éditée par le 
CNRS) : dessin linéaire des tronçons de rues (polylignes) 

une sous-table 
- date apparition 
- date disparition 

c) Méthodologie 
Cadre général 

ualiser informatiquement des objets cohérents en 

des membres compétents issus des quatre laboratoire

En pratique 

Ce cahier des charges doit notamment :  
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- évaluer la précision des documents finaux, 
- choisir le référentiel géographique de travail, 

Pour la vectorisation, dont toute la communauté scientifique internationale 
(http://www.cs.cityu.edu.hk/grec2005/

Une stratégie de couplage des informations couleurs avec les techniques optimales de vectorisation 

des algorithmes de segmentation couleur int

couplage des polygones contours des régions issues de la segmentation couleur à des outils de 

informations structurelles liées au parcellaire (sur

(http://www.cs.cityu.edu.hk/grec2005/

adopterons consiste à les laisser travailler dans un environnement naturel (dessin manuel sur le 

connaissance des formes associés constitueront 

modélisation ontologique du domaine concerné (histoire et cadastre ancien) permettra de générer 

2) Construction des couches historiques 
a) Le domaine d’expérimentation 
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imparti, et si le travail déjà fait pour la zone centrale de Paris permet de valider une méthode efficace, 

e

b) Mise en place d’un modèle conceptuel de données 

 Entités fonctionnelles 

 Entités spatiales 

et al

paraît a priori plus lourde à mettre en place, mais

c) Arborescence du SIG 

1. Topographie historique : dessin ponctuel, linéaire ou surfacique selon les objets 
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 date apparition 
 date disparition 
 lien avec la table source : références 
 lien avec la table image 

La première référence bibliographique à exploiter pour 

que chacun devra ensuite compléter avec les travaux

2. Censives vers 1750-1780 : dessin surfacique (en reprenant les parcelles cadastrales) [B. 
Bove]

 nom 

 date première mention 
 superficie 

3. Paroisses vers 1750-1780 : dessin surfacique qui peut passer indifféremment au milieu 
des rues ou des îlots (en reprenant les parcelles cadastrales) 

 nom de la paroisse 
 date première mention 

desservant de la paroisse 
 superficie 

4.  Paroisses fiscales vers 1300 : dessin surfacique (en reprenant les parcelles des 
paroisses réelles, sans passer au milieu des îlots) [C. Bourlet] 

 nom de la paroisse 
 date de constitution de ces circonscriptions administratives 
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5. Quartiers : dessin surfacique  

d) Le SGBD associé au SIG 
 Politique d’implémentation du SGBD 

 Structure du SGBD 

Bibliographie

Adam 2000

Machine perception and artificial intelligence World Scientific
Berty 1866-1897 

Topographie historique du vieux Paris
CNAU 2004 
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B-3 – Justification scientifique des moyens demandés pour chaque équipe partenaire impliquée 
dans le projet.
On présentera ici une justification scientifique des moyens demandés pour chacun des partenaires 
impliqués dans le projet, en distinguant les demandes en équipement, fonctionnement, personnels. Pour 
les demandes d’équipement, préciser si les achats envisagés doivent être complétés par d’autres 
sources de crédits, le montant et l’origine des crédits complémentaires qui seront utilisés. 
Partenaire 1 : LAMOP 
Équipement : achat, à prévoir la 3ème année du projet, une fois le SIG mis en place, pour éviter la trop 
rapide obsolescence du matériel, de 3 postes informatiques dédiés au SIG pour équiper les trois sites du 

postes informatiques (prix universitaire 8000 euros HT l'unité) 
Petits matériels

Prestations de service

Partenaire 2 : OTELO 
Personnel afin de concevoir 

Équipement

Petits matériels 

Prestations de service

 : déplacements à Paris pour une personne, participation  à des conférences 

Partenaire 3 : ArScAn 
Équipement

achat de 3 postes clients 

couleur pour les sorties de travail 
Petits matériels : achat de 3 licences informatiques  

Prestations de service

Partenaire 4 : L3i 
Personnel

Équipement
Haute Performances pour informatique de recherche 
Petits matériels

Prestations de service
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Propositions d’experts et confidentialité 

SHS :

Mèl :

STIC :

Mèl : Josep.Llados@uab.es 

Équipe Imadoc, Laboratoire Irisa/Insa 
20 avenue des Buttes de Coësmes 

35043 Rennes Cedex
Mèl : guy.lorette@irisa.fr 
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Programme blanc 2006
C - Moyens financiers et humains demandés par chaque équipe partenaire du projet

(laboratoire public ou fondation ; entreprise ou association) en fonction de son appartenance.  
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Programme blanc 2006 

Fiche de demande d’aide – Laboratoire public / Fondation 

Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE 

Partenaire 1 LAMOP - Coordinateur (nom, prénom) : NOIZET, Hélène 

Euros HT 

Taux
spécifique
s à 
chaque
établisse
ment

Nbre
Hom
me.m
ois

Coût
Homme.
mois 
(salaire
chargé)

Nombre
de
personn
es
impliqué
es

Dépenses de personnel (1)

catégorie 1 : enseignant-chercheur 
PR
catégorie 2 : enseignant-chercheur 
MCF
catégorie 3 : ingénieur

36

36

36

3550

2362,5

3698

0,3

1,05

0,8

38340

89302,5

106502,4
Total  P1 =  
234144,9

15 % P = 269267 

Dépenses de personnel non 
permanent à recruter(2)

catégorie 1 
catégorie 2 

(Q1) = 0 Taux Env Q = (Q1)* 
Taux Env = 0 

détail § B-3 
R1 = 20000 

Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 
0,196

R= (R1) * 
(1+Taux TVA 
non réc) = 
23920

Petits matériels, consommables, 
fonctionnement, etc 

S1 = 17000 

Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 
0,196

S = (S1) 
*(1+Taux TVA 
non réc) = 
20332

Frais de missions
si montant > 5% de la somme 
demandée, justification § B-3 T1 = 4000 

Taux TVA 
non réc. = 
0 % 

T = (T1) * 
(1+Taux TVA 
non réc) = 
4000

Prestations de service externes, 
sous-contractant (3) U1 = 21000 

Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 
0,196

U = (U1) * 
(1+Taux TVA 
non réc) = 
25116

Total des dépenses de 
fonctionnement (X1)= 

S1+T1+U1 = 
42000

 X = X1 
*(1+Taux TVA 
non réc) = 
50232
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Frais généraux (assistance, 
encadrement, coût de structure) 
(max 4 % du coût total des 
dépenses)

Y = 4 % 
(Q+R+X) = 
2966,08

(4)  Z=Q1+R+X+Y 
= 77118,08 

Aide demandée
 ZZ (5)

 Aide 
demandée = 
77118,08

Coût complet du projet (6) CC = P+Q+R+X+Y = 346385,08 

 5 grandes catégories (CDD ou CDI) : Ingénieur, 
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Programme blanc 2006 

Fiche de demande d’aide – Laboratoire public / Fondation 

Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE 

Partenaire 2  OTELO - Coordinateur (nom, prénom) : Pouget, Frédéric 

Euros HT 

Taux
spécifique
s à 
chaque
établisse
ment

Nbre
Hom
me.m
ois

Coût
Homme.
mois 
(salaire
chargé)

Nombre
de
personn
es
impliqué
es

Dépenses de personnel (1)

Catégorie enseignant-chercheur 
MCF
Catégorie enseignant-chercheur 
ATER
Catégorie technicien

36

36

36

2362,5

1311

3243

0,3

0,25

0,25

25515

11799

29187
Total P1 =  
66501

80 % P = 119701,8 

Dépenses de personnel non 
permanent à recruter(2) 36 3516 1 (Q1) = 

126576 80 % 
Q = (Q1)* 
Taux Env = 
227836,8

Détail § B-3 
R1 = 18000 

Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 
0,196

R= (R1) * 
(1+Taux TVA 
non réc) = 
21528

Petits matériels, consommables, 
fonctionnement, etc 

S1 = 15000 

Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 
0,196

S = (S1) 
*(1+Taux TVA 
non réc) = 
17940

Frais de missions
si montant > 5% de la somme 
demandée, justification § B-3 T1 = 7000 

Taux TVA 
non réc. = 
0 % 

T = (T1) * 
(1+Taux TVA 
non réc) = 
7000

Prestations de service externes, 
sous-contractant (3) U1 = 3000 

Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 
0,196

U = (U1) * 
(1+Taux TVA 
non réc) = 
3588

Total des dépenses de 
fonctionnement

(X1)= 
S1+T1+U1 = 
25000

X = S+ T + U 
= 28528 

Frais généraux (assistance, 
encadrement, coût de structure) 
(max 4 % du coût total des 

Y = 4 % 
(Q+R+X) = 
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dépenses) 11115
(4)  Z=Q1+R+X+Y 

= 187747 

 ZZ (5)

 Aide 

187747

Coût complet du projet (6) CC = P+Q+R+X+Y = 408709,6 
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Programme blanc 2006 

Fiche de demande d’aide – Laboratoire public / Fondation 

Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE 

Partenaire 3 ArScAn - Coordinateur (nom, prénom) : Boissavit-Camus 

partenaire

Euros HT 

Taux

ment

Hom
me.m
ois

Homme.
mois 
(salaire

de
personn
es

es
Dépenses de personnel (1)

MCF classe normale 
36

36 3307 0,40 47620,8
Total  P1 =
85893,3

80 % P = 

Dépenses de personnel non 
(2)

(Q1) = 0 Taux Env Q = (Q1)* 
Taux Env = 0 

détail § B-3 
Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 

S1 =

Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 
0,172

S = (S1) * 

28 607,82 
Frais de missions Taux TVA 

non réc. = 
0 % 

T = (T1) * 1 = 

Prestations de service externes, 
sous-contractant (3) U1 = 14000 

Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 

U = (U1) * 

16 744 
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Total des dépenses de 
fonctionnement

(X1)= 
S1+T1+U1 =  

X = S + T + U 
= 50351,82 

Frais généraux (assistance, 
encadrement, coût de structure) 
(max 4 % du coût total des 
dépenses)

Y = 4 % 
(Q+R+X) = 
2014.07

(4)  Z=Q1+R+X+Y 
= 52 365,89 

Aide demandée
 ZZ (5)

 Aide 
demandée = 
52 365 

Coût complet du projet (6) CC = P+Q+R+X+Y = 206 973,83 

 5 grandes catégories (CDD ou CDI) : Ingénieur, 

calculer le coût complet du projet. 

sociales. Exemple : post-doc (catégorie 1), ingénieur 

10 000 euros dans la réalisation de son projet. 

réglementation.
(6) Pour le calcul en coût complet, il faut augment

s (infrastructure, par exemple). Par exemple, 
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Programme blanc 2006 

Fiche de demande d’aide – Laboratoire public / Fondation 

Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE 

Partenaire 4 - Coordinateur (nom, prénom) : OGIER, Jean-Marc 

partenaire

ment

me.m

de

(1)

PR

MCF

168667,2

1
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Prestations de service externes, 
sous-contractant (3) U1 = 15000 

Taux TVA 
non réc. = 
100 % = 
0,196

U = (U1) * 
(1+Taux TVA 
non réc) = 
17940

Total des dépenses de 
fonctionnement (X1)= 

S1+T1+U1 = 
37000

 X = X1 
*(1+Taux TVA 
non réc) = 
44252

Frais généraux (assistance, 
encadrement, coût de structure) 
(max 4 % du coût total des 
dépenses)

Y = 4 % 
(Q+R+X) = 
11361,9

(4)  Z=Q1+R+X+Y 
= 194149,9 

Aide demandée
 ZZ (5)

 Aide 
demandée = 
194149,9

Coût complet du projet (6) CC = P+Q+R+X+Y = 599011,66 

 5 grandes catégories (CDD ou CDI) : Ingénieur, 

calculer le coût complet du projet. 

sociales. Exemple : post-doc (catégorie 1), ingénieur 

(3) Propriété intellectuelle, location de matériel, service, etc. 

10 000 euros dans la réalisation de son projet. 

réglementation.
(6) Pour le calcul en coût complet, il faut augment

s (infrastructure, par exemple). Par exemple, 
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Programme blanc 2006 

D - Récapitulatif global de la demande financière pour le projet 
Acronyme ou titre court du projet : ALPAGE 

a-Estimation du coût complet de cette demande
(reporter les valeurs (CC) des fiches des différents partenaires)

Coût complet 
Coordinateur (Partenaire 1) 346385,08
Partenaire 2 408709,6
Partenaire 3      206973,83
Partenaire 4 599011,66
Total
Le total obtenu doit être le 
même que celui calculé par le 
logiciel de soumission 

    1561080,17 

b-Total de l’aide demandée 
(reporter les valeurs (Aide demandée) des fiches des différents partenaires)

Aide demandée 
Coordinateur (Partenaire 1) 77118,08
Partenaire 2 187747
Partenaire 3 52 365 
Partenaire 4 194149,9
Total
Le total obtenu doit être le 
même que celui calculé par le 
logiciel de soumission 

     511379,98 

c- Effort en personnel demandé
(reporter les valeurs des fiches des différents partenaires)

en homme. mois 
Coordinateur (Partenaire 1)  0 
Partenaire 2 36
Partenaire 3 0
Partenaire 4 36
Total
Le total obtenu doit être le 
même que celui calculé par le 
logiciel de soumission 

72
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Contrats publics et privés sur les trois dernières années (effectués et en cours)
Nom du membre 
participant à cette 

demande

%

cation
projets

Source de financement 

Titre du projet Nom du 
coordinateur 

Date fin 

Berthier, Karine Paris 2005, 20000 euros
Adduction d'eau et évacuation des eaux usées à Paris de 

l'Antiquité au XVIIIe siècle

15%
15%

ACI Masses de 
patrimoiNE : MADONNE 

Costa Laurent 

Brigitte

Demandes de contrats en cours d’évaluation 4

Nom du membre 
participant à cette 

demande

%

cation
projets

Source de financement 

Titre du projet Nom du 
coordinateur 

Brigitte

                                                
4 Mentionner ici les projets en cours d’évaluation  soit au sein de programmes du GIP-ANR, soit  auprès d’organisme,  de fondations, à l’union européenne, etc. 
que ce soit comme coordinateur ou comme partenaire. Pour chacun donnez le nom de l’appel à projets, le titre du projet et le nom du coordinateur.
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ATLAS HISTORIQUE
DU VAL D’OISE

INTRODUCTION

Depuis une vingtaine d’années, le service départemental d’archéologie du Val d’Oise (SDAVO) a entrepris de 
constituer une cartothèque illustrant l’évolution historique de notre territoire. Quelque 5000 documents ont ainsi 
été reproduits et recensés. Les originaux sont conservés principalement à l’Institut Géographique National (IGN) et 
aux Archives départementales du Val-d’Oise (ADVO), mais aussi aux Archives Nationales (AN), à la Bibliothèque 
Nationale (BN), au Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT) et aux Archives de Chantilly.

La constitution du fonds a privilégié les documents permettant une couverture large du territoire dépar-
temental, mais certains autres plus partiels ont été également intégrés, comme la Carte des chasses du 
roi (1764-1774), par exemple.

ème siècle. A cette 

latitude et longitude. Leur précision géométrique a permis de les assembler, de les géoréférencer et de 
les transférer dans le système d’information géographique départemental (SIG). 

-
sini pour la seconde moitié du XVIIIème siècle ; assemblage des minutes de la carte d’Etat-Major et des 
cadastres napoléoniens pour la première moitié du XIXème siècle ; assemblage de la carte d’Etat-Major et 

ème et le début du XXème siècle. 

L’assemblage et le géoréférencement de ces cartes à l’échelle d’un département constitue l’originalité de la 
cartothèque numérique constituée par le service d’archéologie. Pour le cadastre napoléonien, il a permis en 
outre de constituer une base de données sur les réseaux hydrauliques, routiers et de l’habitat, couvrant les 185 
communes du Val d’Oise, ce qui constitue, à cette échelle, une expérience inédite à ce jour en France. 

Ces cartes intégrées au SIG nous permettent de retracer l’évolution du territoire du Val d’Oise à partir du 
XVIIIème siècle et révèlent également des formes anciennes du paysage transmises à travers le tracé d’une 
route, la forme d’une parcelle ou l’implantation d’un habitat. Elles sont exploitées régulièrement par le 
service pour enrichir l’inventaire des sites archéologiques connus ou présumés (carte archéologique dé-
partementale), pour l’instruction de projets d’aménagement ou la conduite d’opérations archéologiques. 
Elles sont consultées également par des archéologues extérieurs ou des bureaux d’études travaillant sur le 
territoire départemental, à l’occasion d’analyses sur l’évolution de l’occupation du sol ou des zones natu-
relles, préalables à des aménagements. De nombreux étudiants en géographie, archéologie ou architecture, 
réalisant des diplômes sur le département, l’utilisent aussi régulièrement. 

Depuis 2005, une partie du fonds de la cartothèque a été mis en ligne sur site Web du Conseil général, dans 
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l’application « Val d’Oise historique ». Les cartes y sont associées à une base de données permettant une 
localisation par rapport aux adresses actuelles.

départemental d’archéologie a élaboré ce présent document. Il détaille le contenu de la cartothèque du 
SDAVO et fait un état de ce qui a été numérisé et géoréférencé dans le SIG. Il propose des tableaux d’as-
semblage qui permettent de visualiser rapidement les zones couvertes, un historique des cartes accom-
pagné d’un commentaire sur les limites d’interprétation ainsi qu’un légendage des cartes anciennes qui 
n’en comportaient pas. Il s’inspire dans la démarche d’un numéro des Cahiers de l’Institut d’Urbanisme 
et d’Aménagement de la Région Ile-de-France (IAURIF 1997), dirigé par H. Blumenfeld, mais ici, les 
tableaux d’assemblage, les descriptifs et le légendage ont été systématisés pour tout le département. Ces 
apports sont inédits et renforcent l’originalité de l’ouvrage. 

Ce document est le fruit du travail sur plusieurs années de Laurent Costa, membre du service d’archéologie 
de 1996 jusqu’au début 2006, de Sandrine Robert, en charge de la cartothèque et de Mélanie Foucault, 
stagiaire puis contractuelle au SDAVO entre 2004 et 2006.

Cet Atlas historique du Val d’Oise commente ainsi, pour le territoire départemental, les ressources cartographi-
ques qui sont dispersées dans plusieurs centres d’archivage. Conçu initialement comme un outil interne facili-
tant l’exploitation du SIG départemental, il est susceptible d’intéresser un public plus large, désireux de mieux 

Les auteurs remercient tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la réalisation de ce rapport et 
particulièrement Hervé Blumenfeld, pour sa relecture critique.
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- 1 -
CARTES ANCIENNES
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CARTE DE BULLET-BLONDEL
PLAN DE PARIS DEVELOPPE PAR ORDRE DU ROI ; PRESENTE A SON
ALTESSE SERENISSIME MONSEIGNEUR LE PRINCE, PAR SON TRES

OBEISSANT ET TRES OBLIGE PIERRE BULLET
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CARTE DE BULLET-BLONDEL

non géoréférencé

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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CARTE DE BULLET-BLONDEL

Observations sur la qualité du document

La carte représente le réseau hydrographique, les routes (uniquement les principales) et 
l’habitat un siècle avant la carte de Cassini. On y trouve aussi les limites de Châtellenies. 

des routes et des ruisseaux a été largement généralisé. Le relief n’est pas représenté. 
Comme sur Cassini, seul le positionnement des noyaux d’habitat, rattaché à une 

précisant leur statut. 
La comparaison avec la carte de Cassini et avec des cartes plus récentes montre une 

ruinés ou d’abbayes isolées. Par contre, les mentions liées à l’occupation du sol sont 
succinctes et on ne trouve qu’une indication imprécise des zones forestières.

Description générale et origine du document

Ce plan fut édité en 1676 à partir des travaux de levés réalisés entre 1673 et 1675 par 
Pierre Bullet, ingénieur de l’Académie des sciences. Il couvre les alentours de la ville 
de Paris.
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Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines

CARTE DE BULLET-BLONDEL
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ATLAS DE CHANTILLY
Atlas du duché de Montmorency

Feuille de Persan-Beaumont
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�

communes documentées

limites communales
limites départementales0 20 4010

Km

ATLAS DE CHANTILLY

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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ATLAS DE CHANTILLY

Observations sur la qualité du document

Les parcs et les villages associés sont levés par des arpenteurs qui en donnent une 
représentation assez détaillée. Ces documents contiennent de précieux renseignements 

documents reste assez aléatoire.

Description générale et origine du document

Il s’agit de relevés en plan réalisés sur le terrain, dans le courant du XVIIIe siècle et réunis 
dans un atlas cartographique. Ils traitent principalement des parcs, des châteaux, des 
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FORTIFICATIONS DE PONTOISE
AU BORD DE L’OISE
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Fiche signalétique :

SDAVO

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :

FORTIFICATIONS DE PONTOISE
AU BORD DE L’OISE

Observations sur la qualité du document

Description générale et origine du document

C’est une vue en semi-perspective qui montre un état de Pontoise depuis Saint-Ouen. 

et le château de Pontoise, sont représentés. L’original est un dessin à la plume sur 
parchemin, coloré.
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Fief de La Braques à Cergy

FIEF DE LA BRAQUES A CERGY
FIEF DE LA BRAQUES SIS AU TERROIR DE CERGY
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Fiche signalétique :

SDAVO

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :

FIEF DE LA BRAQUES A CERGY

Observations sur la qualité du document

La forme des parcelles et les représentations des bâtiments semblent symboliques mais 
certains détails dans la représentation des bâtiments laissent supposer une observation  
sur le terrain.

Description générale et origine du document

Braques à Cergy, montre l’ensemble des parcelles et des bâtiments de cette zone 
selon une représentation en semi-perspective. Le nom des propriétaires des parcelles 
est mentionné systématiquement.
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d’une feuille de l’Atlas de (F14 / 8443 Planche 46)

F14 / 8443 Planche 46

ATLAS DE TRUDAINE
ATLAS DES ROUTES ROYALES OU ATLAS DE TRUDAINE
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Paris Rouen

s

Vallée de l'Oise
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Itinéraire de référence :

�

12

11

ATLAS DE TRUDAINE

numérisées et géoréférencées.

Fiche signalétique :

demande aux archives nationales. Certains documents disponibles sur Internet 

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
IAURIF 1997 - Archim2004
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Observations sur la qualité du document

Les plans de bâtiment sont détaillés et donnent une vision très précise de l’état 
e

réseau hydrographique est détaillé avec la présence des canaux, fossés et ruisseaux 
permanents ou intermittents. Les mares et autres plans d’eau complètent la description. 
Les abords des zones urbanisées et les parcs sont soigneusement représentés. Les haies 
sont systématiquement mentionnées ainsi que les zones humides liées aux ruisseaux et 

à du remplissage sans rapport avec le découpage effectif. Le relief est symbolisé 
par un lavis brun en surcharge et ne permet de donner qu’une idée générale de la 
topographie sans information sur l’altimétrie précise mais les creux ou bosses isolés sont 
mentionnés. Les plantations d’alignement et certains arbres isolés en plein champs 
sont mentionnés. Cette carte est aussi une bonne ressource pour les croix, calvaires et 
autres éléments qui marquaient le paysage. 

Delagrive ou la carte des Chasses. Par contre, sa qualité géométrique est très limitée 
et devient approximative dès que l’on s’éloigne de l’axe routier qui reste l’élément 

faut procéder alors à un report à vue des éléments.

Description générale et origine du document

totalisant 3000 planches manuscrites aquarellées. Ils ont été réalisés entre 1745 et 1776 

cadre de l’amélioration du réseau routier du royaume. A une échelle de 1/8640, soit 
dix fois plus précis que la carte de Cassini, ils comportent un relevé précis autour des 
principales routes royales des vingt-deux généralités de pays d’élections régies par des 
intendants (Bourgogne, Ile-de-France, Provence, Languedoc et Bretagne) ainsi que 
les pays d’imposition (régions frontalières conquises sous Louis XIV). Ces documents ne 
sont généralement pas datés et se présentent sous la forme de bandes d’environ 500 
mètres encadrant les itinéraires routiers.

ATLAS DE TRUDAINE
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Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines

ATLAS DE TRUDAINE
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PLANS CADASTRAUX
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PLAN D’INTENDANCE
PLAN D’INTENDANCE OU

CADASTRE DE BERTIER DE SAUVIGNY
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PLAN D’INTENDANCE

d’Oise).

numérisées et 48 feuilles sont géoréférencées.

Fiche signalétique :

demande aux archives départementales concernées.

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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PLAN D’INTENDANCE

Observations sur la qualité du document

Ces plans sont inégaux dans les représentations et dans leur qualité géométrique.  

globalité du plan au détriment des détails. Le nord géographique n’est pas respecté 
systématiquement.

pas soumis à imposition doit être prise avec plus de précautions (IAURIF 1997). La 
comparaison du contenu de ces documents avec les données archéologique montre 
que certains éléments peuvent être oubliés ou localisés de manière approximative 
(dérive d’une centaine de mètres observée). Le bâti “banal” et le réseau hydrologique, 
souvent trop schématique, posent problèmes si l’on souhaite réaliser des confrontations 
de détail avec des données relevées sur un chantier archéologique. 
L’intérêt de ces plans réside surtout dans la systématisation du relevé des paroisses. 
Cette homogénéité dans le mode de fabrication permet de reconstruire une vision des 
paysages et de l’occupation du sol à une échelle relativement précise à une époque 
où les seuls plans détaillés (terriers) n’existaient que sur des portions très limitées de 

malgré leurs imperfections géométriques, les rendent d’une richesse incomparable. Ils 

- l’habitat, détaillé maison par maison pour les villages et les écarts. Les parcs des 
châteaux sont souvent représentés avec extrême précision,

- le réseau hydraulique avec une image des rivières avant canalisation, à croiser 
avec la précision géométrique du cadastre napoléonien. Le réseau des prés dans le 

Description générale et origine du document

Les plans d’Intendance ont été levés et diffusés à l’initiative de l’intendant Bertier de 

de chaque paroisse. Les territoires ont donc été arpentés systématiquement. Ces 
plans sont les premiers établis systématiquement par paroisses (futures communes. 

Chaque paroisse possède un plan aquarellés, présenté sur une feuille unique, à une 
échelle proche du 1/7 200. Sur chaque plan, un tableau récapitule le nombre d’arpents 

procès verbaux rédigés qui décrivent les points d’arpentage et les limites adoptées 
e siècle.
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mares, fontaines, abreuvoirs en réseaux ou non sont indiqués,
- l’occupation du sol avec les natures d’occupation du sol, nous donnant une image 
du vignoble, des bois, friches, prés, zones humides, exploitation des carrières etc. à la 

- les arbres repères, les croix, moulins etc. 
D’une manière générale, les plans d’intendance présentent une légende plus 
détaillée que les autres cartes du XVIIIe siècle, par exemple, pour les zones forestières 

Comme pour le réseau hydrologique, pour peu que l’on s’appuie sur un référentiel 

e siècle.

PLAN D’INTENDANCE
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PLAN D’INTENDANCE

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines

Les vergers et jardins sont traités 
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CADASTRE PAR MASSES DE CULTURE
CADASTRE PAR MASSES DE CULTURE OU AUTRES DE PROPRIETES OU

PLANS DE BRUMAIRE OU CADASTRES DE L’AN XI OU CADASTRES
CONSULAIRES
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CADASTRE PAR MASSES DE CULTURE

d’Oise)

couvertes pour le Val-d’Oise

géoréférencées

Fiche signalétique :

départementales

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
IAURIF 1997
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CADASTRE PAR MASSES DE CULTURE

Observations sur la qualité du document

Les modes de représentation ne sont pas systématiques et dépendent, comme pour les 
plans d’intendance, de l’arpenteur qui a eu la charge du levé. Quelques éléments se 
retrouvent sur la plupart des documents.

d’urbanisation des agglomérations au début du XIXe siècle. Les voies sont détaillées et la 
plupart sont accompagnées de leur toponyme. Pour le réseau hydrographique, seuls les 

des modes d’occupation. On regrette cependant le manque d’homogénéité dans les 
modes de représentation. La toponymie est assez développée.
Le relief est symbolisé par un lavis léger qui ne donne qu’une idée générale de la 
topographie de la commune.
Ces documents donnent le même type d’information que les plans d’intendance mais dans 

e siècle et le cadastre napoléonien du début du XIXe siècle. Leur échelle à 
1/5 000 est facile à manipuler et donne une vision globale de la commune.

Description générale et origine du document

Basé sur une volonté de refonte de l’impôt, la réalisation des plans par masses de culture 

de recueillir toutes les connaissances utiles sur la population, (commerce, agriculture, 

était basé uniquement sur des registres descriptifs rarement accompagnés de documents 
graphiques (cf. aussi plans d’intendance). 
Le XII Brumaire de l’an XI (1er décembre 1790), les consuls décidèrent de l’exécution d’un 
cadastre général sur 1/3 des communes (soit près de 2000 communes) tirées au sort sur le 
territoire, à raison de 2 à 8 communes par département. Ces communes devaient servir 
d’étalon pour déterminer le potentiel d’imposition des autres communes. Pour limiter 
l’entreprise et conformément aux normes de la commission de topographie de 1802, il 

plane sans rattachement au système géodésique de la France. Le nord est placé en haut 
de la carte et l’échelle choisie est le 1/5000. Leur production fut très vite stoppée. 
L’administration du cadastre, après avoir tenté de contrôler les déclarations des 
propriétaires, reportait la différence entre la somme des contenances déclarées et le 
résultat de l’arpentage sur toute les contenances fournies, si bien que le propriétaire dont 

nombre limité de communes dont l’exécution était décidée produisait l’inverse de l’équité 
recherchée. L’établissement de l’impôt à partir d’un échantillon de 1900 communes 
servant à déterminer la force contributive de l’ensemble des autres communes se révélait 

d’un cahier des charges rigoureux et d’un personnel formé et désigné selon des normes 
précises. Ils ont été remplacés par le cadastre parcellaire.
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Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines

CADASTRE PAR MASSES DE CULTURE

Les zones de jardins ou de vergers sont 
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CADASTRE NAPOLEONIEN
CADASTRE NAPOLEONIEN, PARCELLAIRE, IMPERIAL OU ANCIEN

CADASTRE
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76 communes géoréférencées

Fiche signalétique :

départementales

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
IAURIF 1997

CADASTRE NAPOLEONIEN
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Observations sur la qualité du document

Les modes de représentation sont systématiques et permettent d’avoir, quel que soit 
le lieu d’étude, une représentation soignée et extrêmement précise de l’occupation 
foncière des sols au XIXe siècle. Les plans de bâtiment sont détaillés et donnent une 
vision très précise de l’état d’urbanisation des agglomérations au milieu du XIXe

siècle. Le réseau des voies est complet, toponymie comprise. L’ensemble du réseau 

pas détaillées. Un numéro renvoie à la matrice cadastrale où sont détaillés le nom du 
propriétaire et la nature d’occupation des sols. Le relief n’est pas représenté. De la 
même manière, des éléments topographiques (motte féodale, talus etc.) non inscrits 
dans le foncier n’apparaissent pas. Les mares, carrières etc. apparaissent lorsqu’elles 

remarquable du paysage.
Le cadastre napoléonien est un document de référence pour l’étude du paysage au 
début du XIXe siècle mais il fossilise aussi dans son découpage parcellaire des formes 
plus anciennes qui peuvent être d’origine antique, médiévale voire protohistorique. 

rapport à nos documents actuels. Il permet alors de faire le lien avec des documents 

les formes peuvent être reportées à vue dans l’espace géométrique du cadastre 
napoléonien.

Description générale et origine du document

La mise en place d’un nouveau document au niveau parcellaire fut décidée le 15 
Septembre 1807 avec une mesure du parcellaire en fonction des changements de 

plus de cent millions de parcelles, de les classer toutes d’après le degré de fertilité du 
sol, d’évaluer le produit imposable de chacune d’elles et de réunir au nom de chaque 

de 1808 en précisait le contenu, le mode de réalisation et le mode d’utilisation. Cette 
vaste opération cartographique fut achevée dans les années 1850. Chaque commune 
comporte un atlas avec un tableau d’assemblage au 1/10 000 et un relevé par sections 
au 1/2 500  pour les feuilles rurales, au 1/1 250 pour les zones urbaines ou rurales très 
denses et au 1/500 voire au 1/200 pour certaines agglomérations urbaines. Les plans 
ne comportent pas de coordonnées géographiques et les sections sont orientées de 

le formalisme de la représentation est extrêmement rigoureux. Il est accompagné 
d’un état de section et d’une matrice cadastrale, registre récapitulatif donnant pour 
chaque propriétaire la liste des biens et leur évaluation.

CADASTRE NAPOLEONIEN
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Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines

CADASTRE NAPOLEONIEN
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ASSEMBLAGE COMMUNAL
DU CADASTRE NAPOLEONIEN
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Fiche signalétique :

d’après les originaux auprès du SDAVO

DAC/SDAVO

Droits d’utilisation et mentions :
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ASSEMBLAGE COMMUNAL
DU CADASTRE NAPOLEONIEN

Observations sur la qualité du document

La réduction et l’assemblage altère la lecture des feuilles originales mais permet d’avoir 
une vision d’ensemble sur la commune.

Description générale et origine du document

Le SDAVO a réalisé un assemblage systématique des cadastres napoléoniens des 
communes du Val-d’Oise. Les photocopies des feuilles originales sont été réduites et 
assemblées, par commune, sous forme d’une mosaïque à l’échelle du 1/5 000. Ce 
document présente l’avantage de donner une vision d’ensemble de la commune 
tout en permettant une lecture de détail des formes parcellaires. Ces mosaïques ont 
servi de base à l’établissement de la carte des réseaux sur le Val-d’Oise.
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CADASTRE ACTUEL
NOUVEAU CADASTRE OU CADASTRE ACTUEL
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Observations sur la qualité du document

Ce document détaille le parcellaire foncier suivant les natures d’occupation du sol. 
Ainsi, tous les plans de bâtiments sont détaillés, les voies et le réseau hydrologique sont 
représentés. Les parcelles foncières sont détaillées. Un numéro renvoie à la matrice 
cadastrale où sont détaillés le nom du propriétaire et la nature d’occupation des sols. 
La toponymie est systématique. Par contre, il n’y pas de représentation du relief.

Description générale et origine du document

du cadastre napoléonien à partir du 16 avril 1930. Contrairement à l’ancien cadastre, 

géomètres agréés par les services du cadastre. La rénovation a été réalisée selon deux 

série de tests, soit par un levé parcellaire régulier entièrement nouveau, appuyé sur 
une nouvelle triangulation. Le mode de représentation des feuilles est assez similaire à 
celui du cadastre ancien même si le formalisme des représentations est plus moderne. 
On a gardé les mêmes échelles, à savoir le 1/500, le 1/1250 et le 1/2500, en fonction du 

d’orientation de l’information. Des coordonnées Lambert viennent parfois compléter 
l’ensemble.

CADASTRE ACTUEL
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Le relief
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Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines

CADASTRE ACTUEL
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CARTES 

TOPOGRAPHIQUES
(XVIIIe siècle)
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CARTE DE CASSINI
CARTE GEOMETRIQUE DE LA FRANCE
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CARTE DE CASSINI

France, 4 pour le Val-d’Oise

géoréférencés

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1195

CARTE DE CASSINI

Observations sur la qualité du document

Seuls les réseaux principaux sont représentés. Ainsi, seules les voies royales ou dont 

secondaires n’apparaissent pas.

grands massifs forestiers, des représentations schématiques des principaux parcs de 
châteaux...

chaque habitat est signalé par un symbole qui en précise la nature, le statut et l’état 

une représentation planimétrique assez schématique, présente les grandes lignes 

- Les grandes lignes du relief sont suggérées par des hachures. 

les gibets, les exploitations de carrières, tuileries, etc.

Si la carte de Cassini présente de nombreux défauts dans le détail, elle n’en reste pas 
moins le document de référence pour toute étude historique. Les réseaux sont peu 
géométriques. Certaines informations mentionnées sur les documents sont de l’ordre 

du positionnement des symboles sont remarquables (vraisemblablement en raison de 
l’utilisation des clochers d’église comme point de repères pour la triangulation). 

Description générale et origine du document

l’initiative de Louis XV et s’est appuyée sur la triangulation mise en place par Cassini 
II dans le cadre de l’académie des sciences créée en 1666. Cassini III réalisa la 
cartographie à partir de 1750 et les levés se terminèrent en 1789 sous la direction de 

La feuille de Paris (feuille 1)  présente un niveau de détail un peu supérieur aux autres. 
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CARTE DE CASSINI
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CARTE LOUIS CAPITAINE
CARTE DE FRANCE AU 1/345 600, DITE DE CAPITAINE
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CARTE LOUIS CAPITAINE

feuilles acquises
feuilles non-acquises
limites communales

limites départementales
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Fiche signalétique :

DAC/SDAVO

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1199

CARTE LOUIS CAPITAINE

Description générale et origine du document

Louis Capitaine était l’associé et le premier ingénieur de Cassini IV. Il dirigea l’exécution de 
la carte de l’Académie, tout en tirant par réduction au quart une carte d’ensemble.
Les premiers essais furent présentés à la constituante en 1790. La carte portait, en plus 
des informations existantes sur Cassini, la nouvelle division de la France par départements 

furent transférées au dépôt de la guerre. 

comprenait alors 21 feuilles. Jusqu’au année 1821, on améliora sa lisibilité et en étendit la 

publiée en 1822 en 22 feuilles.

Observations sur la qualité du document

de Cassini. C’est surtout par l’expression du relief que l’originalité de ce document se 
manifeste. Pour la première fois, la topographie est traitée en lumière oblique, même si 

La représentation utilisée, tout comme l’information prélevée, montrent qu’il s’agit 
d’une œuvre de transition. On retrouve la symbolisation des noyaux d’habitat propre 

carte est moins précise au niveau du contenu de l’information puisque les hameaux 
et les constructions isolées ne sont pas mentionnés. Les voies de communications sont 
classées en route de 1ère, 2eme et 3eme classe. Comme Cassini, elle ne représente que les 
axes principaux.
Cette carte est surtout utile pour mener l’étude des grandes voies de communications 
à l’échelle régionale ou supra-régionale (bassin parisien par exemple). Concernant 
la qualité géométrique du document, l’assemblage des cartes de Cassini en réduit 
l’imprécision.

Pour la légende se référer à la carte de Cassini
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CARTE DE L’ABBE DE LA GRIVE
CARTE DES ENVIRONS DE PARIS, LEVEE GEOMETRIQUEMENT PAR
M. L’ABBE DE LA GRIVE, DE LA SOCIETE ROYALE DE LONDRES ET

GEOGRAPHE DE LA VILLE DE PARIS, DEDIES A MR. LE MARQUIS DE
VATAN, PREVOT.
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CARTE DE l’ABBE DE LA GRIVE
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CARTE DE L’ABBE DE LA GRIVE

Description générale et origine du document

été élaborée par Jean Delagrive, géographe de la Ville de Paris. Il avait réalisé une carte 
du Cours de la Seine en 1731 et participé à l’établissement du canevas géométrique pour 

du Val-d’Oise est concernée par ce document (cf. index communal).

Observations sur la qualité du document

l’information ne nuit aucunement à la lisibilité de l’ensemble. Il donne une bonne image 
de la campagne rurale Parisienne du XVIIIe. 
C’est un document de bonne qualité géométrique pour cette époque. Son calage par 
rapport aux données actuelles est assez aisé. 

Le réseau viaire est représenté en détail pour toutes les zones rurales. Les plantations 
d’alignement lorsqu’elles existent sont notées avec une grande précision. Ce document 
présente un état du réseau routier avant la mise en place des grandes routes royales. 
Il permet de dégager ainsi certains routes anciennes de grand parcours et d’observer 
l’impact du passage de la voie dans les bourgs anciens (en comparant avec la carte de 
Chasses par exemple).
Le niveau de détail du réseau hydrologique est important. Le cours des rivières est très 

secondaires et les rus sont indiqués en forme réelle. Certains réseaux de fossés sont indiqués. 
Les mares semblent notées systématiquement.

Le bâti n’est pas détaillé, les zones construites sont représentées sous forme d’aplats de 
couleur rouge.  Par contre, le plan des châteaux et de leurs parcs est systématiquement 
détaillé, même à l’intérieur des bourgs. 

bâtiments publics...), les limites de parcelles (qui sont sans doute symboliques), les divisions 

la campagne, la description des différentes agglomérations urbaines est très limitée et à 
l’exception de quelques bâtiments remarquables, les zones construites des villes et villages 
sont généralisées par blocs séparés par quelques rues principales.

On trouve dans ce document un certain nombre d’éléments qui sont notés de manière 

les gibets, les exploitations de carrières...

exemple sont rarement nommées.
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CARTE DE L’ABBE DE LA GRIVE

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines
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CARTE DES CHASSES
CARTE TOPOGRAPHIQUE DES ENVIRONS DE VERSAILLES DITE CARTE DES

CHASSES DU ROI OU DES CHASSES IMPERIALES
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CARTE DES CHASSES
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CARTE DES CHASSES

Description générale et origine du document

groupe de topographes capable de seconder les généraux sur les théâtres des opérations 

et pour son usage propre une carte représentant ses territoires de chasses dans les environs 

cartographie devint un outil stratégique dont l’évolution était directement dépendante 
des besoins militaires.
Levée de 1764 à 1774, la carte des Chasses est composée de 12 feuilles dont la gravure, à 
l’échelle du 1/28 800, n’à été achevée qu’en 1807. Des minutes en couleur sont conservées 

surface de plus de 3400 km2.

Observations sur la qualité du document

La qualité et l’exhaustivité de ce document en font un excellent témoin de l’occupation 

nombre de bâtiments remarquables tels que les bâtiments industriels (verreries, moulins). 
Les parcs des châteaux sont très détaillés. Avec les plans d’intendance, cette carte donne 

L’ensemble du réseau des voies est représenté quelque soit son statut (du petit chemin 
rural au grand axe). Les routes royales et allées se distinguent par la rectitude du tracé, la 
présence de plantations d’alignement ou un trait gras soulignant les bords de la route. Les 
voies ne sont pas nommées.

systématiquement notés ce qui fait de cette carte un document très précieux pour la 
vision du réseau hydrographique dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

113). On y trouve des indications sur les vignes, les prairies, les cultures, les zones boisées, 
les bruyères...
Le parcellaire, dans le détail, correspond à du remplissage, sans rapport avec le terrain. 
Par contre, les lignes structurantes tels que les fossés, haies etc. ont un tracé relativement 

sont détaillées. 
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d’intendance mais elle les surpasse au niveau de la qualité géométrique ce qui en rend le 
contenu d’autant plus précieux.

On trouve dans ce document un certain nombre d’éléments qui sont notés de manière 

les gibets, les exploitations de carrières...

exemple sont rarement nommées.

CARTE DES CHASSES
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CARTE DES CHASSES
Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines
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CARTE DE PICQUET
ATLAS TOPOGRAPHIQUE DES ENVIRONS DE PARIS DRESSE D’APRES LE
TABLEAU DES ENVIRONS DE PARIS JUSQU’AUX LIMITES DU DIOCESE

DRESSE PAR D. G. COUTANS
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CARTE DE PICQUET
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CARTE DE PICQUET

Description générale et origine du document

supérieure les précédents documents sur l’Ile-de-France.

Observations sur la qualité du document

Dans la plupart des cas, les maisons sont représentées sous leur forme planimétrique. Seuls 
les noyaux d’habitats plus denses sont représentés sous forme d’aplats de couleurs, où 
l’ensemble des rues et ruelles sont distinguées. 
Le réseau des voies est largement développé. Les plantations d’alignement sur le bord des 
chemins sont notées et peuvent donner une indication sur le statut des voies. Les chemins 
forestiers et les chemins ruraux sont pour la plupart mentionnés (si on compare avec De La 

les grands axes seulement.
Le réseau hydrologique est particulièrement développé sur ce document. La représentation 

canaux qui relient les étangs sont systématiquement représentés. Pour les cours d’eau plus 

l’exception de quelques zones où l’on sent les limites techniques des levés de l’époque 
(ex. dans la boucle de Cergy).

une représentation du réseau hydrologique assez remarquable.

La facture cartographique et la qualité de ce document permettent de lire les modes 

humides dans les fonds de vallée ou vallons. On peut aussi différencier les vergers, des 
bruyères, des zones boisées classiques.

remplissage sans rapport avec le terrain. 

Comme sur Cassini, le relief reste approximatif. Seules les grandes lignes de la topographie 
sont exprimées par un lavis foncé en surcharge. Les carrières sont indiquées. 

La facture cartographique générale est bonne avec une précision de la gravure qui laisse 
voir de nombreux détails notamment au niveau des bâtiments, du réseau hydrographique 
ou encore du réseau viaire mais il semble que la carte soit parsemée d’erreurs qui rendent 
son utilisation délicate (IAURIF 1997) 



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1214

CARTE DE PICQUET

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1215

- 3 -
CARTES

TOPOGRAPHIQUES
(XIXe et XXe siècle)
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MINUTES DES CARTES D’ETAT MAJOR
CARTE DE FRANCE DITE CARTE D’ETAT MAJOR, DESSINS MINUTES AU

1/10 000 ET AU 1/40 000



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1218

35 36 37 38 39 40

47 4843 44 45 46

33 34

41 42

35 36 37 38 39 40

47 4843 44 45 46

33 34

41 42

0 20 3010
Km feuilles acquises

feuilles non-acquises
limites communales

limites départementales

57

49 50 51 52 53 54 55 56

6463626160
5958b

58

1 2
2b

10b

18b

26b

34b

42b

50b
58b

3
4 5 6 7 8

11
12 13 14

15
15b 16

19
20 21 22 23 24

27
28 29 30 31 32

35 36 37 38 39 40

47 48

55 56

6463
6261

43 44 45 46

51 52 53 54
59 60

9 10

1817

25 26

33 34

41 42

49

57 58

50

1 2
2b 3 4 5

10b

6
7 8

11

11b
12

12b
13

13b
14

14b 15 16

19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 31 32

35 36 37 38 39 40

47 48

55 56

64636261

43 44 45 46

51 52 53 54

59 60

9 10

1817

25 26

33 34

41 42

49

57 58

50

57

49 50 51 52 53 54 55 56

6463626160
5958b

58

1 2
2b

10b

18b

26b

34b

42b

50b
58b

3
4 5 6 7 8

11
12 13 14

15
15b 16

19
20 21 22 23 24

27
28 29 30 31 32

35 36 37 38 39 40

47 48

55 56

6463
6261

43 44 45 46

51 52 53 54
59 60

9 10

1817

25 26

33 34

41 42

49

57 58

50

1 2
2b 3 4 5

10b

6
7 8

11

11b
12

12b
13

13b
14

14b 15 16

19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 31 32

35 36 37 38 39 40

47 48

55 56

64636261

43 44 45 46

51 52 53 54

59 60

9 10

1817

25 26

33 34

41 42

49

57 58

50

Fe
ui

lle
 d

e
Pa

ris
Fe

ui
lle

 d
e

M
el

un
Fe

ui
lle

 d
e

Be
au

va
is

57

49 50 51 52 53 54 55 56

6463626160
5958b

58

1 2
2b

10b

18b

26b

34b

42b

50b

58b

3
4 5 6 7 8

11
12 13 14

15
15b 16

19
20 21 22 23 24

27
28 29 30 31 32

35 36 37 38 39 40

47 48

55 56
6261

43 44 45 46

51 52 53 54

59 60

9 10

1817

25 26

33 34

41 42

49 50

57

49 50 51 52 53 54 55 56

6463626160
5958b

58

1 2
2b

10b

18b

26b

34b

42b

50b

58b

3
4 5 6 7 8

11
12 13 14

15
15b 16

19
20 21 22 23 24

27
28 29 30 31 32

35 36 37 38 39 40

47 48

55 56
6261

43 44 45 46

51 52 53 54

59 60

9 10

1817

25 26

33 34

41 42

49 50

MINUTES DES CARTES D’ETAT MAJOR (1/10 000)

Val-d’Oise)

d’Oise

forme de photographies couleur, agrandies au 
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d’Oise Historique.

Fiche signalétique :

de droit, citation des Archives de la cartothèque de 

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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MINUTES DES CARTES D’ETAT MAJOR (1/40 000)
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MINUTES DES CARTES D’ETAT MAJOR

Description générale et origine du document

de la France appropriée à tous les services publics et combinée avec l’opération 

Le Dépôt de la guerre assurait les opérations du réseau géodésique ou triangulation 
achevé en 1827 ; Le Cadastre exécutait les réductions au 1/10 000 des plans parcellaires 
ou tableaux d’assemblage pour les fournir au Dépôt de la guerre qui en assure le 
complètement et le travail d’exploitation cartographique. 

équivalente de Bonne, respectant les surfaces au détriment des angles. Les opérations 

l’orographie par courbes de niveau (même si, sur la carte, le relief est représenté 
sous forme de hachures). A partir de 1818, de nombreux travaux de géodésie et de 
nivellement accompagnèrent la réalisation de cette carte (triangulation de 2e et 3e 

- report des points géodésiques et assemblage provisoire des calques des communes 

- complètement des informations au Cadastre et Ponts et Chaussées,

bandes parallèles pour assurer la concordance,
- reconnaissance sur le terrain pour choisir les points cotés, levé des détails planimétriques 
non portés sur les cadastres,
- passage des esquisses au dessin-minute, exécuté avec les couleurs 
conventionnelles.
La France fut découpée en 273 feuilles couvrant chacune 64km sur 40. Débutée en 

dans le Parisis, on trouve, le report de la première ligne de chemin de fer aménagée 
vers 1850 donc postérieurement à l’établissement de la carte.

utilisée comme référence pour les levés de l’ensemble du territoire national. Seules les 
trois première feuilles (Paris Beauvais, et Melun) ont été levées à l’échelle du 1/10 000. 

carte générale, réalisée au 1/80 000.

- la minute, traduction graphique des opérations de terrain, tracée au crayon ou à 
l’encre,
- la mise au net des minutes à la même échelle en couleur,
- la carte gravée réduction de la minute, tirée en noir et blanc.
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MINUTES DES CARTES D’ETAT MAJOR

Observations sur la qualité du document

planimétrie dans les zones peu denses ou assemblées en aplats de couleur dans les zones 

vignes en violet ou gris. Les minutes au 1/40 000 reprennent une symbologie équivalente 

correspondant aux vignes et vergers (gris clair). Contrairement à Cassini, l’ensemble du 

plantations d’alignement, lorsqu’elles existent, sont notées avec une grande précision. La 
toponymie des chemins n’est pas systématiquement mentionnée et se réduit au fur et à 
mesure des échelles. Mais elle permet de dégager les routes de grande communication 
d’origine ancienne. Le réseau est hiérarchisé par une représentation qui fait varier la 
largeur de chacune des voies. Le niveau de détail du réseau hydrologique est important. 

souvent bordé de pointillés. Les mares sont notées systématiquement ainsi que les zones 
humides. Le parcellaire n’est représenté que lorsque qu’il contient une occupation autre 

Sur les minutes au 1/10 000, le relief est représenté par des hachures à la plume suivant les 
lignes de plus grande pente, par gradins de 2,5 m de dénivelé. Ces hachures s’appuient 
sur des courbes de niveau de 10 m d’équidistance, reportées au crayon sur la minute et 
encore visibles. Aux carrefours, des indications chiffrées semblent correspondre à l’attitude 

même système de hachures suivant la ligne de plus grande pente mais le niveau de détail 
est réduit. Le niveau de détail des minutes au 1/10 000 permet de repérer les anomalies 

paysage. Sur les minutes au 1/40 000, des informations portées sur la minute au 1/10 000 

mais ni au 1/40 000, ni au 1/80 000).  Ce sont les informations correspondant à l’ échelle du 
1/40 000 que l’on retrouvera sur la gravure au 1/80 000.

D’un point de vue géométrique, la carte présente des imperfections géodésiques avec des 

cependant pour son géoréfencement et la comparaison par superpositions avec d’autres 
cartes géométriques. 

et de l’urbanisation au début du XIXe siècle. C’est une carte réalisée sur le terrain et il 
reste le seul document à l’échelle nationale et en couleur qui permette de donner pour 
cette époque le détail de l’occupation du sol (bois, prés, bâti, etc.). Il peut être utilisé en 
complément du cadastre pour relever les natures d’occupation du sol lorsque l’on ne peut 
avoir recours à un relevé souvent fastidieux des matrices. Certains éléments non représentés 
sur le pan cadastral car non inscrits dans le foncier (tertres indiquant la présence d’une 

XIXe siècle, des routes etc.

le contenu que sur la précision planimétrique. Il marque l’avènement de la cartographie 
moderne.
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MINUTES DES CARTES D’ETAT MAJOR

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines
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CARTE DE PELET
CARTE DES ENVIRONS DE PARIS OU CARTE DU DEPARTEMENT DE LA

SEINE EXECUTEE EN 1839 AU DEPOT GENERAL DE LA GUERRE SOUS LA
DIRECTION DU GENERAL DE DIVISION PELET
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CARTE DE PELET
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Références bibliographiques :
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Description générale et origine du document

e  siècle.

CARTE DE PELET

Observations sur la qualité du document

Le mode de représentation et les codes utilisés pour ce document correspondent à ceux 

Le réseau viaire est représenté en détail sous forme de deux traits parallèles. Le réseau 
est hiérarchisé par une représentation qui fait varier la largeur de chacune des voies. On 
retrouve au moins 3 niveaux de réseaux. La toponymie des chemins n’est que très rarement 

d’alignement, lorsqu’elles existent, sont notées avec une grande précision. Le niveau de 
détail du réseau hydrologique est important. Les mares sont notées systématiquement ainsi 
que les zones humides. 
Le relief est représenté par des hachures suivant les lignes de plus grande pente, par gradins 
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CARTE DE PELET

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines
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CARTE D’ETAT MAJOR AU 1/80 000
CARTE DE FRANCE DITE CARTE D’ETAT MAJOR
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CARTE D’ETAT MAJOR AU 1/80 000

au 10 000, de 1825 à 1835 pour les minutes au 1/40 
000 et publiée au 1/80 000 de 1832 à 1839 (1832 à 
1835 pour le Val-d’Oise)

France dont 4 pour le Val-d’Oise

en tirages d’après les plaques, les cartes sont 

Fiche signalétique :

libre de droit, citation des Archives de la cartothèque 

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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CARTE D’ETAT MAJOR AU 1/80 000

Description générale et origine du document

avec un pantographe, puis, à partir de 1860, au moyen de la photographie. Le travail 

hachure. La carte est peu généralisée par rapport aux minutes au 1/40 000, ce qui la 
rend très dense.
Pour la première fois dans l’histoire de la cartographie, des coordonnées en système 
métrique associées aux méridiens et parallèles (tous les dix grades) furent portées sur 
les rebords de la carte.

été éditée entre 1832 et 1839. 

Observations sur la qualité du document

Les informations des minutes au 1/40 000 sont reportées avec une légère généralisation 
(ex. réseau hydrographique). Les natures d’occupation du sol sont délimitées de 
manière moins nette que sur la minute car les aplats de couleur, remplacés par des 
symboles sont moins lisibles et surchargent encore la carte. Pour le relief, on utilise le 

peut avoir recours parfois à des 1/50 000, 1/20 000 voire 1/10 000 beaucoup plus précis 
et détaillés.
Cette carte est surtout utile pour mener des études à petite échelle, notamment  

régionaux.

restent des documents d’une extrême précision et d’une grande richesse de contenu. 

négligeable d’être disponible et homogène sur la totalité du territoire national. Ce 
type de carte marque l’avènement de la cartographie moderne. 
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CARTE D’ETAT MAJOR AU 1/80 000
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CARTE D’ETAT MAJOR TYPE 1889 
AU 1/50 000

CARTE DE FRANCE DITE CARTE D’ETAT MAJOR ET CARTE DE FRANCE
DITE CARTE D’ETAT MAJOR TYPE 1889
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en photocopies noir et blanc. Les cartes sont 

Fiche signalétique :

libre de droit, citation des Archives de la cartothèque 

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :

CARTE D’ETAT MAJOR TYPE 1889 
AU 1/50 000
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CARTE D’ETAT MAJOR TYPE 1889 
AU 1/50 000

Description générale et origine du document

au 1/40000 (plus tard au 1/50000) des cartes au 1/80 000. L’agrandissement permit 

porté sur ces cartes à partir du début du siècle (on les trouve alors parfois sous le nom 

nouvelle carte au 1/50 000.

Observations sur la qualité du document
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CARTE D’ETAT MAJOR TYPE 1889 
AU 1/50 000
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ATLAS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE
AU 1/5 000

DEPARTEMENT DE LA SEINE
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ATLAS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE AU 1/5 000
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numérisées.

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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ATLAS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE AU 1/5 000

d’Oise)
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forme de photocopies des cartes acquises auprès de 

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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Description générale et origine du document

(délibération du 28 décembre 1893). Il comprend 99 feuilles de format 60 X 40 cm 
numérotés en continu de 1 à 104. Les 7 feuilles représentant la partie centrale du 
territoire de Paris sont absentes. L’Atlas est imprimé en couleur (végétation en vert, 

d’un nouveau levé et non de la reprise d’un document antérieur. Une première édition 
a été réalisée entre 1895 et 1900.

Observations sur la qualité du document

La cartographie est géométrique et très détaillée. Le bâti est précis. Le parcellaire 
d’usage est représenté autour des habitations mais il n’est pas détaillé pour les 
champs. Les microtoponymes et les noms de chemins sont indiqués. Le relief et le 
micro-relief sont détaillés (talus de chemin de fer, carrières, hydrograghie etc.). C’est 

e siècle montrant les 
débuts de l’industrialisation. Ce fonds ne couvre le Val-d’Oise que dans sa partie sud 
est.

ATLAS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE AU 1/5 000

ATLAS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE AU 1/5 000 (REV.)

Description générale et origine du document

révision a été réalisée entre 1922 et 1941, en partie, à l’aide de prises de vues aériennes 
entre 1929 et 1930 par la Compagnie Aérienne Française.

Observations sur la qualité du document

La comparaison avec la série précédente montre les transformations importantes liées 
à l’industrialisation et au développement du pavillonnaire au tournant du XXe siècle.
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Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines

ATLAS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE AU 1/5 000
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CARTE DE FRANCE TYPE 1922
CARTE DE FRANCE AU 1/50 000 TYPE 1900 ET TYPE 1922
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CARTE DE FRANCE TYPE 1922

d’Oise

dont 7 pour le Val-d’Oise

numérisées et géoréférencées.

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation, de publication et de 

1945

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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CARTE DE FRANCE TYPE 1922

Description générale et origine du document

prototype à la carte suivante.

au 1/50 000, numérotés de 1 à 8, pour la moitié sud du pays, et par quart de feuilles 
numérotés 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 pour la moitié nord.
Les procédés d’impressions lithographiques en couleur ont remplacé progressivement 
la gravure traditionnelle. Le bâti était représenté en rouge, l’hydrographie en bleu et 
la végétation en vert. Les premières cartes furent levées sur le terrain. Puis les levés 
en photogrammétrie s’imposèrent peu à peu comme le moyen le plus rapide pour 

réalisa les trois quarts de la carte entre 1950 et 1980.

plus que 6, puis 4 couleurs car on passa de la technique de la lithogravure à celle 
de l’impression offset. Après la guerre de 1914-18, les besoins militaires imposèrent 

Progressivement la carte au 1/25 000 devint le référentiel géographique pour la France 
et la carte au 1/50 000 ne fut plus réactualisée.

de photographies aériennes. 

Observations sur la qualité du document

d’habitants par communes ;

paysages ;

broussailles, les vergers, les vignes etc.
L’utilisation de la couleur facilite la perception de ces différents éléments ; 

y est aussi plus élevé (moins cependant que sur les plans directeurs au 1/10 000).
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CARTE DE FRANCE TYPE 1922
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PLANS DIRECTEURS AU 1/10 000
PLANS DIRECTEURS AU 1/10 000 
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PLANS DIRECTEURS AU 1/10 000

d’Oise (seule la partie sud couverte)

les photocopies des cartes acquises auprès de 

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation, de publication et de diffusion 

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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PLANS DIRECTEURS AU 1/10 000

Description générale et origine du document

été assemblés et publiés sous forme de documents monochromes au 1/10 000 (288 

de la Région de Paris). 
Ces plans possèdent les mêmes principes cartographiques que la carte au 1/50 000 
; Ils sont publiés par seizième de feuilles au 1/50 000, numérotés de 1 à 8, avec un 
découpage en a, b, c, d.

Observations sur la qualité du document

Ces cartes établies directement à partir des levés de terrain fournissent des informations 

être portées sur les plans directeurs au 1/10 000 des années 1890 ou 1930. 
Les plans directeurs et les cartes du début du XXe siècle nous donnent des informations 
sur l’industrialisation des campagnes au tournant des XIXe et XXe

tuileries, verreries etc. sont portées avec une grande précision. Ces cartes permettent 
aussi de suivre l’évolution des carrières à ciel ouvert. Le relief est représenté par des 

est détaillée (cours d’eau, lacs, marais, courbes isobathes etc.). Pour la végétation, 
différentes trames permettent de distinguer les bois, les broussailles, les vergers, les 
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PLANS DIRECTEURS AU 1/10 000

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines
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PLANS DIRECTEURS AU 1/20 000
PLANS DIRECTEURS AU 1/20 000 
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PLANS DIRECTEURS AU 1/20 000

d’Oise (seule la partie sud couverte)

les photocopies des cartes acquises auprès de 

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation, de publication et de diffusion 

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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PLANS DIRECTEURS AU 1/20 000

Description générale et origine du document

et blanc puis sous forme de documents couleur au 1/20 000 (288 feuilles centrées sur 
Paris). Pour le Val-d’Oise,  il s’agit d’un levé réalisé à partir de 1872 et révisé en 1901. Les 
1/10 000 ont été assemblés constituant ainsi un huitième de feuilles au 1/50 000. Une 
bande blanche marque la séparation entre les différentes feuilles originales.  Ils sont 
numérotés de 1 à 8. Pour le Val-d’Oise, la plupart date de 1901.

Observations sur la qualité du document

Cf. Fiche plan directeur au 1/10 000
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PLANS DIRECTEURS AU 1/20 000

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1253

CANEVAS DE TIR AU 1/20 000
GROUPE DES CANEVAS DE TIR AU 1/20 000
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CANEVAS DE TIR AU 1/20 000
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les photocopies des cartes acquises auprès de 

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation, de publication et de diffusion 

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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CANEVAS DE TIR AU 1/20 000

Description générale et origine du document

l’Armée qui ont réalisé, lors de la première guerre mondiale, des relevés topographiques 
des postes militaires ennemis à l’usage des artilleurs. Il existe des fonds monochrome ne 

de connexions, avancée du front alliés et ennemi etc.  Ces cartes ont été réalisées 
au 1/5 000, 1/10 000 et 1/20 000. Pour le Val-d’Oise, des fonds monochrome au 1/20 

directeurs révisés de 1901 au 1/20 000 (dont le levé original daterait donc de 1872) 

utilisées pour les tirs). D’autres constituent des révisions sur lesquels ont été reportées des 

assemblés constituant ainsi une demi feuille au 1/50 000, non numérotées, possédant 
une indication de lieu. 

Observations sur la qualité du document

Cf. Fiche plan directeur au 1/20 000
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CANEVAS DE TIR AU 1/20 000

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines
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CARTE TOPOGRAPHIQUE
DE LA FRANCE AU 1/20 000

CARTE TOPOGRAPHIQUE DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 
TRANSPORTS AU 1/20 000
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CARTE TOPOGRAPHIQUE
DE LA FRANCE AU 1/20 000

numérisée, non géoréférencée 

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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CARTE TOPOGRAPHIQUE
DE LA FRANCE AU 1/20 000

Description générale et origine du document

feuille numérotés 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

Observations sur la qualité du document

Ce document enregistre un état du territoire au sortir de la seconde guerre mondiale. 
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CARTE TOPOGRAPHIQUE
DE LA FRANCE AU 1/20 000
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CARTE DE FRANCE AU 1/25 000
CARTE DE FRANCE : 1/25 000
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CARTE DE FRANCE AU 1/25 000

originales couleur et photocopies noir et blanc 

numérisées.

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation, de publication et de diffusion 

SDAVO

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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CARTE DE FRANCE AU 1/25 000

Description générale et origine du document

publiée au 1/25 000 par réduction photographique de la carte au 1/20 000. C’était 

quart de carte au 1/50 000e, numérotés 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Dans le Val-d’Oise, elle a été 

Le SDAVO possède aussi 6 reproductions de feuilles éditées par l’armée allemande et 
l’armée américaine entre 1943 et 1951, établies sur la base de la carte de France au 
1/25 000. 

Observations sur la qualité du document

résultats.
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CARTE DE FRANCE AU 1/25 000
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CARTE DE FRANCE AU 1/25 000 SERIE
BLEUE

CARTE TOPOGRAPHIQUE AU 1/25 000
CARTE DE FRANCE SERIE BLEUE
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1996 (série bleue) pour le Val-d’Oise 

cartes pliées et roulées sur le Val-d’Oise et pour 

166 tirages couleur des cartes. 

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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CARTE DE FRANCE AU 1/25 000 SERIE BLEUE

Description générale et origine du document

de nouveaux levés stéréoscopiques. Le format a grandi et le pliage s’est généralisé. 

Ouest.

Observations sur la qualité du document

- la précision altimétrique sur les points côtés peut-être estimée à 1 mètre pour les 
éditions récentes.
- la précision planimétrique pour les éditions au 1/25 000 est de l’ordre de 5 à 7 m 
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CARTE DE FRANCE AU 1/25 000 SERIE BLEUE
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TOP 25
CARTE TOPOGRAPHIQUE DE LA FRANCE TOP 25
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TOP 25

originales couleur. 

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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TOP 25

Description générale et origine du document

prioritairement en 16 feuilles les zones touristiques dont les grands massifs forestiers autour 
de Paris. Les feuilles n’entrent plus dans le découpage classique mais sont réalisées sur 
un territoire donné et se recouvrent selon un format adapté à la zone cartographiée 
avec une base d’environ 1 m sur 1 m 30. La symbologie traditionnelle est enrichie par 
une quinzaine de symboles touristiques.

1/25 000, le référentiel géographique étant remplacé peu à peu par des bases de 

Observations sur la qualité du document
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TOP 25
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1/100 000 SERIE VERTE
CARTE TOURISTIQUE AU 1/100 000, SERIE VERTE ET TOP 100
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Références bibliographiques :
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1/100 000 SERIE VERTE

Description générale et origine du document

informations touristiques supplémentaires. 

Observations sur la qualité du document

courbes tous les 20m et ombré.
Cette carte est utile pour analyser les réseaux de voies à petite échelle ou donner une 
perception d’une grande partie du département (Vexin ou Plaine de France) sur une 
seule carte.
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1/100 000 SERIE VERTE
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1/250 000 SERIE ROUGE
CARTE DE FRANCE AU 1/250 000 SERIE ROUGE
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1/250 000 SERIE ROUGE
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Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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1/250 000 SERIE ROUGE

Description générale et origine du document

et sont numérotées de 1 à 16. 

Observations sur la qualité du document

Utile pour la perception de l’ensemble de la région Ile-de-France sur une seule carte.
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1/250 000 SERIE ROUGE
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CARTE DE LA REGION PARISIENNE
AU 1/5 000

CARTE DE LA REGION PARISIENNE AU 1/5 000
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Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :
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CARTE DE LA REGION PARISIENNE
AU 1/5 000

Description générale et origine du document

Les besoins de l’aménagement du territoire de l’après-guerre nécessitèrent 
l’établissement d’une cartographie avec un niveau de détail plus important que la 
carte au 1/25 000. 
Pendant une vingtaine d’années plusieurs document au 1/2 000 et au 1/5 000 furent 

- La carte de la région Parisienne au 1/5 000

et toute la région Ile-de-France en 844 feuilles de format rectangulaire 95x65 cm et 

À partir de 1973, une révision a porté sur certaines coupures dans les zones subissant 
d’importantes évolutions urbaines. 
Obtenues à partir de levés photogrammétriques issues de prises de vues aériennes au 
1/25 000, ces cartes comportent en plus des cartes topographiques au 1/25 000, le 
parcellaire d’exploitation. 

elle a été abandonnée en 1997. 

Observations sur la qualité du document

la toponymie sont celles de la carte topographique. Certaines coupures proviennent 

et 1 m. La précision de l’altimétrie de ces documents est généralement remarquable 

conduisant à une erreur comprise entre 0.4 et 0.6 m.
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CARTE DE LA REGION PARISIENNE
AU 1/5 000

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines
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PERDIF AU 1/2000
PLAN TOPOGRAPHIQUE REGULIER, PLAN D’ENSEMBLE AU 1/2000 DE LA

REGION ILE-DE-FRANCE NORMALISE
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normalisé

normalisés et 5 particuliers (Pontoise) sous forme de photocopies noir et blanc.

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références bibliographiques :

PERDIF AU 1/2000
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PERDIF AU 1/2000

Description générale et origine du document

partir de la restitution de prise de vue aérienne au 1/8 000. Les courbes de niveau sont 

direct complétés par le réseau du nivellement direct des voies principales. 

50X70 cm. L’échelle 1/2000 permet un niveau de détail important ; Le parcellaire du 
cadastre est reporté sans numéro. La toponymie est collectée sur le terrain.
Cette cartographie couvre la surface des trois départements de la petite couronne (92, 
93, 94) et les zones urbaines et péri-urbaines des autres départements d’Ile-de-France 
(77, 78, 91, 95). Dans le Val-d’Oise, elle couvre surtout le sud-est du département et 
Cergy-Pontoise.

l’IAURIF.
Le SDAVO possède également la reproduction de 5 feuilles concernant la ville de 

partie d’une cartographie particulière. Il est en coordonnées locales. 

Observations sur la qualité du document

On y trouve, en plus des informations sur les documents au 1/25 000, des données 

planimétrique est estimée à environ 0.4 m en moyenne ; La précision de l’altimétrie 

m.

limitée.



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1288

PERDIF AU 1/2000

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines
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- 4 -
CARTES THEMATIQUES
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CARTE DES VOIES NAVIGABLES DE
FRANCE

VALLEE DE L’OISE DE LA BOUCHE D’AISNE A CONFLANS-FIN-D’OISE
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CARTE DES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :
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CARTE DES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Observations sur la qualité du document

Les informations contenues sont similaires à celles que l’on peut trouver sur les cartes 
au 1/5 000 ou 1/25 000 mais en plus détaillées pour certaines. Le quadrillage Lambert 
habituellement de 1 Km est réduit à 500m. Le relief est représenté par des courbes de 

générale du document et de l’exhaustivité de l’information. Ils sont issus de levés 
terrestres ou photogrammétriques et possèdent une précision importante, ici la 
précision planimétrique est estimée à environ 0.2 m en moyenne ; et la précision de 
l’altimétrie de ces documents entre 0,2 et 0,4 m. La micro-topographie exploitable 

Comme pour la Carte de la région Parisienne au 1/5000 ou le Perdif, l’intérêt au 
regard du standard 1/25 000 est l’échelle de réalisation qui rend beaucoup plus lisible 
l’information

Description générale et origine du document

restitution stéréo-photographique basée sur des prises de vues réalisées à partir de 

furent publiés en noir et blanc sur des formats différents selon la zone prise en compte. 
La cartographie de l’Oise, de son embouchure à sa source, compte 37 feuilles.



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1294

Le réseau hydrographique est très détaillé avec la mention
de tous les ouvrages ou ornements associés (îles, ponts,
embouchure de ru, canalisation sortante...).

Le mode d’occupation des sols apparait
par des symboles différents : les
parcelles bordées de pointillés
symbolisent un couvert boisé dense
tandis que celles remplies de cercles
correspondent aux parcelles de vergers,
jardins ou très légèrement boisées.

Le réseau routier est dessiné avec soin. Les fossés et remblais sont
indiqués

Les parcellesde culture dulit mineur
sont toutes représentées.

Le pendage et le sens d’écoulement des
eaux sont systématiquement indiqués sur
les courbes de niveau

Les courbes de niveau sont très détaillées
(tous les 0,5 m) et s’appuient sur un réseau
de points de mesure en NGF très dense. En
complément de ces deux ensembles, les
anomalies topographiques sont mentionnées
par des hachures qui en suivent les
pendages.

Les zoneshumides sont mentionnées

Les planimétries de l’habitat sont très
finement détaillées. Les toponymes
précisent le statut des bâtiments publics ou
remarquables

CARTE DES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Le relief

Le réseau hydrologique et les plans d’eau

Le réseau viaire

Le couvert végétal et le découpage parcellaire

L’habitat et les implantations humaines
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ATLAS DES CARRIERES SOUTERRAINES
ATLAS DES CARRIERES SOUTERRAINES DU DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE     
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O
communes documentées

limites communales
limites départementales0 20 4010

Km

ATLAS DES CARRIERES SOUTERRAINES

Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :
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ATLAS DES CARRIERES SOUTERRAINES

Description générale et origine du document

carrières souterraines relevé par des topographes est reporté sur le fond cadastral. Les 
parcelles est numéros de parcelles sont indiquées. 

Observations sur la qualité du document
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ATLAS DES CARRIERES SOUTERRAINES

Voir cadastre actuel
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CARTE GEOLOGIQUE
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CARTE GEOLOGIQUE
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Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :

Références :
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CARTE GEOLOGIQUE

Description générale et origine du document

La carte géologique de la France est réalisée dans le cadre d’un programme 

sur l’état des connaissances concernant le sous-sol national sous la forme de cartes à 

de synthèse régionale et au 1/100 0000 pour la carte nationale. 
A l’ échelle du 1/50 000, la France métropolitaine comprend 1127 feuilles. Cette carte 

- recueil des données et levés de terrain par des équipes de géologues qui parcourent 

structure (plis, failles, ...), âge (fossiles) ;
- étude des photographie aériennes pour le repérage d’anomalies telles que les zones 
humides par exemple ;
- analyse des sédiments  dans le but de fournir des indications sur leur âge, nature 

- les limites des différents terrains sont reportées en couleur sur une carte topographique 
au 1/50 000 accompagnée d’une notice explicative propre à chaque carte. La mise 

Une première version de la carte géologique de la France avait été initiée au XIXe 
siècle à l’échelle du 1/80 000.

Observations sur la qualité du document

en grisé sous les aplats des formations géologiques. Ces dernières sont individualisées 
par une couleur, un symbole et un code alpha-numérique correspondant à l’étage 
géologique et au type de formation sédimentaire. Sont associées des informations 
linéaires correspondant aux courbes structurales du terrain et aux informations sur les 
anticlinaux et les synclinaux. On trouve aussi les indications des points de sondage 
géologiques ou de forage.

coupe géologique représentative de l’ensemble de la zone représentée et à droite 
des coupes stratigraphiques typiques de la zone.
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CARTE GEOLOGIQUE
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FOND ORO-HYDROGRAPHIQUE
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Fiche signalétique :

Droits d’utilisation et mentions :
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FOND ORO-HYDROGRAPHIQUE

Description générale et origine du document

que les courbes de niveau et l’hydrographie. 

Observations sur la qualité du document

Ce fond facilite l’extraction des courbes de niveau ou le relevé hydrographique.
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FOND ORO-HYDROGRAPHIQUE
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CARTE MICHELIN



IMPACTS DES APPROCHES GÉOMATIQUES DANS LES ORGANISATIONS DE L’ARCHÉOLOGIE
Annexes

1308

CARTE MICHELIN
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Fiche signalétique :

société Michelin

sur demande à la société Michelin

Droits d’utilisation et mentions :
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CARTE MICHELIN

Description générale et origine du document

Cartes routières élaborées par Michelin.

Observations sur la qualité du document

Ces cartes à vocation routière ne sont pas des cartes topographiques comme peuvent 

présentent l’intérêt de montrer l’évolution routière du département entre ces deux 
périodes.
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