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Calcul de valeurs de fonds  
pédo-géochimiques sur la Métropole  

de Lyon avec la méthodologie nationale 

 
Baptiste SAUVAGET1*, Hélène DEMOUGEOT-RENARD2 

Résumé 

Entre 2018 et 2023, une méthode statistique de calcul de valeurs de fonds des sols urbains a été développée 

par l’équipe du projet « Etablissements de fonds pédo-géochimiques – FGU »1. Celle-ci est présentée dans la 

nouvelle version du guide national de détermination des valeurs de fonds à l’échelle d’un territoire, en cours de 

parution2. Sur la même période, au cours de deux études successives 3,4, le bureau eOde a pu tester la méthode 

et l’ajuster sur un grand jeu de données rassemblé dans une base (Geomely) par la Direction du Foncier et de 

l'Immobilier de la Métropole de Lyon : la base Geomely renfermait les analyses chimiques de 5 948 

échantillons de sol à la date de réalisation des études, collectés dans le cadre de projets de construction sur le 

territoire métropolitain. 

Le jeu de données a été divisé en deux sous-ensembles représentatifs des fonds pédo-géochimiques naturel et 

anthropisé, et des corrections ont été apportées pour réduire l’effet de leur répartition spatiale en grappes 

(dégroupement) et des valeurs inférieures aux limites de quantification (substitution des valeurs par une 

méthode originale par discrétisation). Pour chacune des 14 substances analysées dans les sols (As – Ba – Cd – Cr 

total – Cu – Hg – Mo – Ni – Pb – Sb – Se – Zn – 16HAP – PCB), la limite supérieure interne de la vibrisse a été 

calculée comme valeur haute des gammes de valeurs, pour définir une « ligne de base » opérationnelle 

permettant de différencier les fonds pédo-géochimiques entre eux et les anomalies anthropiques. Des lignes 

de base différentes ont été calculées par entités géographiques cohérentes (EGC), qui partitionnent le 

territoire en fonction de la géologie et de l’occupation des sols.l 

Les résultats bruts issus du traitement statistique ont été arrondis par la Métropole de Lyon pour constituer 

des valeurs locales utilisables dans la pratique, afin de favoriser la réutilisation de terres excavées et la 

protection de la ressource sol. Une note technique à destination des professionnels pour décrire les conditions 

d’utilisation de ces lignes de base est en cours d’élaboration. 

  

 
1 eOde, 7 chemin de Mont-Riant, CH-2000 Neuchâtel, baptistesauvaget@eode.ch 
2 eOde, 7 chemin de Mont-Riant, CH-2000 Neuchâtel, helenedemougeotrenard@eode.ch 
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Introduction 

En France, les guides de valorisation des terres excavées hors site5,6 demandent l’estimation de la qualité des 

sols par comparaison au fond pédo-géochimique, qui comporte lui-même plusieurs niveaux.  Le premier 

niveau, national, rassemble des valeurs seuils libératoires relativement faibles autorisant la réutilisation des 

terres sur l’ensemble du territoire français (hors France d’outre-mer). Afin de pouvoir valoriser davantage de 

terres tout en protégeant la qualité chimique des sols urbains, deux autres niveaux sont proposés 

correspondant à des fonds pédo-géochimiques locaux dont les valeurs peuvent être supérieures aux seuils 

nationaux. De manière plus générale, ces valeurs locales représentatives des concentrations chimiques 

« habituelles » des sols d’un territoire urbain ou péri-urbain – quartier, métropole, bassin versant ou région – 

sont utiles aux gestionnaires de ces zones dans le cadre de la planification urbaine et de la préservation de la 

ressource sol. 

 

Afin de déterminer ces référentiels locaux, une approche statistique est possible. Elle consiste à calculer une 

valeur seuil statistique sur un jeu de données représentatif des valeurs de fond. La méthode de détermination 

de cette « ligne de base » est décrite dans la version actualisée du guide de détermination des valeurs de fond 

à l’échelle d’un territoire (à paraître), reprise entre 2022 et 2024 par l’ADEME avec le concours du bureau eOde 

et la participation d’un groupe de relecteurs2 : elle consiste à calculer la limite supérieure interne de la vibrisse 

sur une gamme de valeurs représentatives du fond pédo-géochimique naturel ou anthropisé d’une entité 

géographique cohérente (EGC). Cette méthode a été établie entre 2018 et 2023 par le BRGM, l’Ecole des Mines 

de Paris, le bureau eOde et l’INRAE, dans le cadre du projet « Etablissements de fonds pédo-géochimiques – 

FGU » cofinancé par l’ADEME. 

 

En parallèle, depuis 2010, la Métropole de Lyon rassemble dans une base (Geomely) les données sur la qualité 

chimique de sols prélevés dans le cadre de projets de construction et d’aménagement menés sur son territoire. 

Cette base est actuellement l’une des plus fournies des collectivités territoriales françaises, avec près de 6 000 

échantillons de sol..  Par le projet CARTIFOND soutenu par l’ADEME, le bureau eOde a eu pour mission 

d’analyser les données de la base pour établir des valeurs de fonds pour la Métropole de Lyon. Ce travail a servi 

à la fois à déterminer des « lignes de base » pour la Métropole, et à expérimenter les méthodes en cours de 

développement dans le cadre du projet FGU. L’objectif est de présenter ici les résultats de ces travaux. 
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Matériel et méthodes 

Données d’entrée 

La base de données Geomely contenait 5 948 échantillons de sol en juillet 2018. Chacun des échantillons 

présentait des informations sur le positionnement des points de prélèvement et leur profondeur, les méthodes 

de prélèvement, les protocoles et les résultats d’analyse, renseignées par une centaine de variables sous 

format : numérique, catégoriel, ou sous forme de texte libre ou prédéfini à choix en menu déroulant. 

Les substances analysées renseignées dans la base sont : dans les échantillons de sol brut et dans les éluats, les 

éléments traces métalliques As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn ; dans les échantillons de sol 

brut uniquement, la somme des 16 HAP de la liste US EPA, la somme de 7 PCB, les hydrocarbures totaux (HCT) 

et les BTEX ; dans les éluats uniquement, les fluorures, l’indice phénol, la fraction soluble, les chlorures et les 

sulfates. 

Positionnement des données 

Pour des raisons de confidentialité, le positionnement précis des points d’analyse n’est pas indiqué dans la 

base. Un maillage a été superposé à la carte du territoire de la Métropole de Lyon, et les données ont été 

attribuées à une maille carrée de 100 m de côté. Chacune des mailles d’une surface d’1 hectare peut donc 

contenir un à plusieurs échantillons, sans que leur position XY dans le système de coordonnées de référence 

soit précisée. Pour les besoins du projet CARTIFOND, des tests menés sur un cas synthétique et un sous-

ensemble de données de la base nous ont conduit à positionner aléatoirement les échantillons dans la maille. 

Attribution des données aux fonds pédo-géochimiques anthropisé et naturel 

Au stade de leur saisie par les bureaux d’étude, les données de la base Geomely ont été classées dans 3 

catégories : « bruit de fond géochimique naturel » (BFGN), « bruit de fond géochimique avec apports d’origine 

naturelle » (BFGAN) et « bruit de fond géochimique avec apports d’origine anthropique » (BFGAA). Les 

définitions de ces catégories ont été posées antérieurement à celles définies dans le guide national2, qui ne 

distingue que 2 fonds pédo-géochimiques : naturel (FPGN) pour du sol - d’origine naturelle en place ou déplacé 

(remblais) - qui n’est pas marqué par l’activité humaine, ou anthropisé (FPGA) pour du sol - naturellement en 

place ou déplacé (remblais) - marqué par une activité anthropique diffuse. 

Des analyses de variance (ANOVA) pour les 14 substances d’intérêt et une analyse de variance multiple 

(MANOVA) suggèrent que la catégorie BFGN se différencie le plus systématiquement des 2 autres catégories, 

BFGAN et BFGAA. Les catégories de sol BFGAN et BFGAA semblent en revanche plutôt assez proches l’une de 

l’autre. Ces tendances ont conduit à la décision de :  

• Regrouper les données des bruits de fonds de remblais naturels (BFGAN) et de remblais anthropisés 
(BFGAA), pour former le fond pédo-géochimique anthropisé (FPGA) ; 3 721 échantillons sont ainsi 
attribués au FPGA, 

• Traiter séparément les données du fond pédo-géochimique naturel (BFGN = FPGN) ; 2 203 échantillons 
caractérisent le FPGN. 

Gestion des tailles variables d’échantillons (support) 

Les échantillons de sol présentent des longueurs de carottes très variables dans les 2 fonds, allant de moins de 

0.3 m à 1.9 m, avec une moyenne à 1 m. Les échantillons de sol de tout support ont néanmoins été conservés 

dans les 2 fonds pour les traitements ultérieurs, compte-tenu de l’influence négligeable de leur support sur les 

statistiques, et notamment sur la vibrisse supérieure interne utilisée comme ligne de base de référence. 
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Profondeur d’échantillonnage 

Les échantillons attribués au fond anthropisé FPGA ont été prélevés dans les terrains de surface, en moyenne 

jusqu’à 1.0 – 1.2 m de profondeur. Les échantillons classés dans le fond naturel FPGN sont généralement plus 

profonds, situés en moyenne à 1.6 – 2.2 m de profondeur. Les échantillons de toutes les profondeurs ont été 

conservés, étant donné le peu d’influence de la mise à l’écart des profondeurs les plus extrêmes (9.8 m dans le 

FPGN, 10.5 m dans le FPGA) sur les statistiques. 

Gestion des données en grappes (dégroupement) 

Le rassemblement dans la base Geomely de données collectées dans le cadre de projets de construction et 

d’aménagement induit une répartition spatiale en grappes sur le territoire : les données collectées dans les 

sites d’intérêt sont séparées par de petites distances, les groupes de données ainsi constitués pouvant être très 

éloignés les uns des autres. Cette organisation peut avoir un effet sur les statistiques, la qualité chimique des 

sols étant sur-représentée au niveau des sites, sous-représentée en dehors. Un dégroupement a été appliqué 

aux données afin de corriger cette redondance d’information en pondérant les données. Une fenêtre carrée de 

600 m de côté a été utilisée pour calculer des poids de dégroupement pour les données du fond FPGN, de 500 

m de côté pour les poids des données du fond BFGA. 

Substitution des valeurs inférieures aux limites de quantification 

Les fortes proportions de valeurs inférieures aux limites de quantification (<LQ) peuvent influencer les 
paramètres statistiques calculés sur la substance d’intérêt, notamment la ligne de base. Pour corriger 
cet effet de censure des données, la méthode de substitution par discrétisation développée par 
l’équipe du projet FGU et présentée dans le nouveau guide national2 a été appliquée dès que 25% des 
valeurs ou plus étaient censurées. Elle consiste à substituer chaque valeur inférieure à la LQ par « n » 
valeurs réparties uniformément entre 0 et la LQ et chacune pondérée par 1/n. 

Calcul des lignes de base par EGC ou sur tout le territoire 

Conformément à la méthodologie mise en place dans FGU, la limite supérieure interne de la vibrisse a été 

utilisée comme ligne de base pour toutes les substances. La méthodologie a été appliquée sur l’ensemble des 

données pour la totalité du territoire, puis par entités géographiques cohérentes (EGC) construites à partir de 

regroupements de faciès géologiques pour le FPGN et d’occupation des sols pour le FPGA (Figure 1) : 

• Les géodonnées de Corine Land Cover 2012 (CLC12) ont été classées en 3 usages correspondant à 3 
catégories « activités urbaines et industrielles », « zones vertes : parcs et jardins, forêts, terres agricoles, 
etc. » et « cours d’eau »,  

• Les formations lithologiques de la carte géologique au 1/50 000 du BRGM ont été classées dans les groupes 
des « Alluvions » (Fz), « Zones de transition » (NFGy), « Moraines » (Gy+Granit) et « Autres formations ». 
Ces regroupements ont été établis en concertation avec Blandine Clozel, géologue cheffe de projet au 
BRGM Auvergne-Rhône-Alpes. Les lignes de base calculées sur ces EGC se révélant très semblables, ce 
découpage n’a finalement pas été conservé. 
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Groupes d’usage du sol 

 

Groupes de formations géologiques 

 
 

  

Figure 1  – Localisation des groupes d’usage du sol (gauche) et de formations géologiques (droite), formant les EGC définies 
sur le territoire de la Métropole de Lyon pour établir les fonds. 

Résultats  

Les lignes de base retenues par la Métropole de Lyon pour caractériser les fonds sont présentées dans le 

Tableau 1 ci-dessous. Elles résultent d’adaptations pratiques des valeurs de fonds issues du traitement 

statistique des données :  

• Les valeurs calculées par EGC ont été retenues lorsqu’elles apparaissaient bien différenciées (cas du cuivre, 
du plomb et du zinc par exemple), 

• La valeur globale calculée pour l’ensemble du territoire a été adoptée lorsque les valeurs par EGC ont été 
jugées peu différenciées (cas des paramètres Cr total – Hg – Mo – Ni – 16HAP – PCB dans le FPGA et de 
toutes les substances dans le FPGN),  

• La valeur du FPGN a été attribuée à la valeur du FPGA dans les zones vertes (voire au FPGA dans tout le 
territoire) lorsque cette dernière était inférieure à la première (cas de Ba – Cr total – Ni), en partant de 
l’hypothèse que les teneurs dans le fond anthropisé doivent être au moins égales à celles du fond naturel. 
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Tableau 1 – Lignes de base retenues par type de fond sur le territoire de la Métropole de Lyon (unité : 
mg/kg ms) 3. 

Lignes de 
base 

Fond pédo-géochimique 
anthropisé 

Fond pédo-
géochimique 

naturel 

TEX 
niveau 

1 

ASPITET niveau 
2 

(anomalie 
modérée) 

Substances Zones 
urbaines 

Zones 
vertes    

As 55 30 30 25 30 – 60 

Ba 285 160 160 150 - 

Cd 1 0,6 0,6 0,4 0,7 – 2 

Cr total 50 50 90 90 – 150 

Cu 100 45 35 40 20 – 62 

Hg 1,0 0,2 0,1 0,15 – 2,3 

Mo 4 2 1,5 - 

Ni 40 40 60 60 – 130 

Pb 215 120 55 50 60 - 90 

Zn 265 155 120 150 100 - 250 

16HAP 10 2 10 - 

7PCB 0,1 0,07 0,1 - 

TEX niveau 1 : seuil libératoire national du guide de valorisation des terres excavées5,6, ASPITET niveau 
2 7, - : valeurs non renseignées. 
 

La comparaison aux valeurs nationales (TEX niveau 1 ou Aspitet niveau 2 (anomalie modérée)) montre que les 

valeurs locales de nombreuses substances sont égales ou plus élevées que les valeurs libératoires nationales 

(TEX niveau 1) (cas d’As ou Cd), autorisant davantage de réutilisation de terres excavées. Quelques-unes en 

revanche sont plus faibles, reflétant ainsi le contexte géologique et d’occupation des sols propre à la 

Métropole de Lyon. 

Conclusions et perspectives 

Le projet CARTIFOND représente un premier cas d’application de la méthodologie nationale révisée de 

détermination des fonds des sols urbains d’un territoire, sur un grand jeu de données. En étant mené en 

parallèle à la troisième phase du projet FGU, il a non seulement permis de construire un premier référentiel des 

sols spécifique au territoire lyonnais, mais également de contribuer à l’approfondissement de la méthodologie 

nationale pour calculer des lignes de base.  

Cela a notamment permis de mettre l’accent sur les facteurs limitants de chaque étape de calcul des valeurs 

de fond et sur les points d’attention principaux tels que les effectifs, les proportions de valeurs <LQ, ou bien 

encore le besoin de dégroupement spatial. 
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A l’échelle de la Métropole de Lyon, ces valeurs de référence représentent une première étape dans la prise en 

compte des fonds pédo-géochimiques locaux dans l’aménagement du territoire, qui pourra être complétée à 

l’avenir par une mise à jour des valeurs avec les nouvelles données rassemblées dans la base Geomely depuis 

2018, ainsi que par une cartographie géostatistique des fonds. 

Enfin, avec 12 substances bénéficiant de lignes de base et 2 fonds, naturel et anthropisé, un outil de 

croisement des différents résultats semble nécessaire pour déterminer rapidement les possibilités de 

réutilisation des terres et la qualité chimique multi-paramètre d’un sol. Un outil interactif de croisement des 

différents résultats et de comparaison à des analyses de sols pourrait être développé pour remplir ce rôle en 

intégrant,si-besoin, le découpage des parcelles cadastrales. 
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Carte d’anomalies géochimiques 

Outil national de valorisation des terres excavées 

Noémie DUBRAC1*, Stéphane BELBEZE1, Valérie LAPERCHE1, Jérémie MELLETON1, Samuel COUSSY1 

 
1BRGM (French Geological Survey), 3, av. Claude Guillemin, 45060 Orléans, France, n.dubrac@brgm.fr, s.belbeze@brgm.fr, 
v.laperche@brgm.fr, j.melleton@brgm.fr, s.coussy@brgm.fr  

Résumé 

Dans le cadre de la mise à jour de la méthodologie nationale de valorisation des terres excavées de 2020, une 

carte nationale d’anomalies géochimique a été mise en place afin d’aider les parties prenantes à valoriser 

certaines terres excavées non issues de sites et sols pollués sans caractérisation préalable. En 2021, un premier 

retour d’expérience a permis d’identifier les besoins d’évolution de la carte, qui ont été mis en œuvre en 2022 

et 2023. Cette carte a été mise en place à partir de plusieurs sources de données, et un traitement statistique 

particulier a été déployé afin d’aboutir à une carte dont la résolution est de 3 km. Cette carte est actuellement 

diffusée sur le visualiseur Infoterre du BRGM et sur l’application TERRASS. 

Introduction 

Le cadre réglementaire et technique dans le domaine de la valorisation des terres excavées s’étoffe depuis 

plusieurs années. Associée à la publication des guides de valorisation hors site des terres excavées issues de 

sites et sols potentiellement pollués ou non dans des projets d’aménagement (Coussy et al., 2020a ; Coussy et 

al., 2020b), une mise à jour importante des différents outils d’aide à la valorisation des terres excavées tels 

qu’Hydrotex (Boissard et al., 2018), le guide de caractérisation des terres excavées (Coussy et al., 2020c), ou 

l’application TERRASS (Dubrac, 2019) a été initiée en 2018.  

La carte d’anomalies géochimiques a été réalisée pour le guide de valorisation hors site des terres excavées 

non issues de sites et sols pollués sorti en 2020. Elle définit des zones (hors anomalies, d’anomalies 

géochimiques et d’anomalies géochimiques spécifiques) au sein desquelles il est possible de valoriser les terres 

excavées non issues de sites pollués, sans réaliser d’analyses physicochimiques et sous certains conditions. 

Cette carte est fonctionnelle et commence à être utilisée par les parties prenantes. En 2021, un premier retour 

d’expérience sur cette carte a permis d’identifier les besoins d’évolution de la carte, qui ont été mis en œuvre 

en 2022 et 2023. 
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Matériel et méthodes 

La littérature scientifique (McBratney et al., 2003) montre qu’un grand nombre de facteurs influe sur la nature 

d’un sol et les teneurs que l’on y mesure et qu’il est possible de modéliser les teneurs dans les sols avec des 

méthodes d’interpolation adaptées (krigeage à dérive (KED) ou forêts d’arbres aléatoires (GQRF) et à partir de 

7 facteurs : le SCORPAN) :  
S=f(s,c,o,r,p,a,n) 

Avec S : la grandeur physique du sol (attribut ou teneur) à modéliser, f : une fonction ou un modèle, s : une 

mesure des sols connue, c : les conditions climatiques de l'environnement, o : les usages du sol (forêt, effets 

anthropique, …), r : relief, topographies, attributs du paysage, p : la lithologie du sol, a : l’âge du sol et n : la 

position spatiale du point. 
 

En vue d’établir une gestion raisonnée des terres excavées qui ne viennent pas de sites pollués, le BRGM a 

choisi un modèle hybride KED-GQRF (Ballabio et al., 2024) pour tirer le meilleur des deux modèles et a 

sélectionné les facteurs les plus adaptés. La première version de la carte d’anomalies géochimiques a ainsi été 

élaborée en 2019 à partir de 3 sources de données : 

• la base de données RMQS de l’INRAE qui donne la qualité (dont les éléments traces métalliques ETM) des 
sols agricoles et forestiers sur 2 240 sites d’échantillonnage (maille de 16 km x16 km) à plusieurs 
profondeurs (0-30 et 30-50 cm),  

• la nouvelle carte de lithologie de surface du BRGM avec une résolution de 500 m x 500 m, 

• les cartes de zones anomaliques issues de l’inventaire minier du BRGM (données ponctuelles à des échelles 
variables). 

En 2023, ces données ont été complétées par les teneurs en argile et en limons dans les sols à partir des 

données du programme LUCAS ainsi que la topographie (altitude, pente et direction de pente) avec une 

résolution de 30 m x 30 m de l’IGN, pour aboutir à la version actuelle de la carte d’anomalies géochimiques. 

Une première analyse a été réalisée pour estimer les corrélations entre les ETM et la lithologie de surface et 

aussi entre chacun des 8 ETM. Il n’est pas possible de calculer un coefficient de corrélation entre une teneur en 

élément et une variable catégorielle comme la géologie mais il est possible d’évaluer l’effet ou non d’un 

paramètre sur la variance des valeurs. 
    

Globalement, l’étude montre des corrélations de la géologie avec les ETM positives mais peu élevées pour tous 

les composés (hormis le mercure pour le sub-surface). La lithologie est donc exploitable comme valeur 

auxiliaire d’interpolation (covariable), ce qui permet d’augmenter la précision des interpolations à des échelles 

inférieures au maillage de 16 km x 16 km puisque la lithologie est connue à une échelle de 500 m x 500 m.  

L’étude montre également que les corrélations entre ETM sont significatives pour certains éléments mais aussi 

entre les ETM et la topographie et les teneurs en argile et limons. La mise en évidence de ces corrélations 

positives impose de choisir une méthode de traitement et d’interpolation qui préserve ces liens comme une 

analyse multivariée qui analyse l’ensemble des variables simultanément. Ces techniques de traitement (CODA) 

permettent de corriger le biais engendré par la prise en compte de l’ensemble des variables si plusieurs teneurs 

sont expliquées par le même phénomène. 
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Suite à ces constats, le traitement a consisté en plusieurs étapes (cf. figure suivante) : 

• l’identification et le retrait des données anomaliques hautes et basses (outliers) pour chaque teneur en 
ETM, 

• une analyse des données avec des transformations ILR (isometric log ratio) pour obtenir des variables 
exploitables statistiquement (ETM-> ILR), (Madani et al., 2020) 

• une analyse en composantes principales (ACP) pour corriger le biais engendré par la prise en compte de 
l’ensemble des variables corrélées (plusieurs teneurs sont expliquées par le même phénomène). On 
obtient ainsi des nouvelles variables polymétalliques à traiter, appelées composantes (ILR -> Composante). 
Ces composantes sont décorrélées c’est-à-dire qu’il n’y a pas de relation entre elles et leur traitement 
n’induira pas de biais. Ces composantes subissent une transformation normale (n-score) pour être 
exploitables géostatistiquement, 

• la modélisation des variogrammes des composantes, 

• le co-krigeage à dérive externe et les 100 simulations conditionnelles pour chaque composante. Les 
covariables utilisées sont la lithologie de surface, la topographie et les teneurs en argile et limons. Les 
simulations conditionnelles sont une représentation possible de la réalité qui respectent la distribution 
des données et les statistiques de ces données (en chaque point de mesure, on peut retrouver la valeur 
mesurée). On obtient donc un grand nombre de situations possibles. 

• une transformation inverse (Composante –> ILR -> ETM) pour estimer les valeurs des variables initiales 
(ETM) pour chaque simulation.  

Le traitement des données d’analyses complémentaires (données minières) a été réalisé de manière similaire : 

• homogénéisation et correction des différentes données acquises dans des objectifs différents, 

• transformation normale des données pour être exploitables géostatistiquement, 

• traitement par forêt d’arbres aléatoires (GQRF),  

• transformation inverse pour estimer les valeurs des variables initiales (ETM). 

L’ajustement local des valeurs estimées en ETM avec les teneurs issues de l’inventaire minier du BRGM a ensuite 

été réalisé pour fusionner les 2 traitements : 

• affectation du maximum entre les krigeages locaux miniers et celui de la France par ILR pour chaque 
maille, 

• application d’un filtre gaussien pour lisser les limites, la fusion pouvant produire des “sauts” très 
importants (x 10 000). 

Enfin, un traitement statistique des simulations (en ETM) a été réalisé pour calculer des quantiles en chaque 

point de mesure. Contrairement à la première version où les Q90 avaient été déterminés, c’est la ligne de base 
(LB) qui a été recherchée dans cette version, en cohérence avec les différents groupes de travail nationaux sur 

les valeurs de fond.  
𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝑸𝑸𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏,𝟕𝟕 × (𝑸𝑸𝟕𝟕𝟕𝟕 − 𝑸𝑸𝟐𝟐𝟕𝟕) 
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Cela a permis d’obtenir à l’issue de ce traitement complexe, pour chaque maille de 250 m de côté, une teneur 

pour chacun des 10 ETM. 

 

 
Figure 1 : Représentation des étapes de calcul pour aboutir à une cartographie des lignes de bases pour chaque ETM. 
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Résultats et discussion 

Un traitement informatique a été créé pour automatiser la création des zones d’anomalies géochimiques. Ce 

traitement est basé sur : 

• calcul du facteur d’enrichissement pi en chaque point et pour chaque ETM et du facteur d’enrichissement 
intégré NIPI (NIPI pour l’ensemble des ETM), 

• création d’un plan de zonage pour obtenir des zones d’anomalies géochimiques et éconduire des points 
anomaliques isolés, 

• intégration des zones obtenues précédemment aux zones d’anomalies géochimiques obtenues en 2020, 

• utilisation de l’indice de Moran pour déceler les zones à fortes variations et intégration de ces zones aux 
zones d’anomalies géochimiques spécifiques obtenues en 2020. 

 

 
Figure 2 : Etapes de construction de la carte d’anomalies géochimiques à partir de l’interpolation des teneurs en ETM 

 

 

 

 
Figure 3 : Carte des anomalies géochimiques en métropole – version 2023 (© BRGM et INRA, Unité INFOSOL, Orléans, 2018)  
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Conclusions et perspectives 

Une page spécifique à la carte des anomalies géochimiques a été réalisée sur le site internet dédié à la 

valorisation des terres excavées www.tex-infoterre.brgm.fr. Cette page permet d’accéder à la carte (via le 

visualiseur Infoterre et via TERRASS). Elle recense également l’ensemble des questions formulées au BRGM et 

leurs réponses dans une foire aux questions (FAQ). Deux vidéos explicatives pour présenter sa construction et 

montrer un exemple d’utilisation de la carte ont également été intégrées. La notice de la carte, disponible sur 

le visualiseur Infoterre a également été mise à jour. 

Un travail a été effectué par le service informatique du BRGM pour rendre les données de cette carte 

téléchargeable par le public au format SIG et conformes du point de vue des métadonnées. La carte est ainsi 

téléchargeable et utilisable d’une manière plus aisée pour l’ensemble des acteurs, ce qui devrait augmenter son 

utilisation. Le géoservice (WFS/WMS) de téléchargement est le suivant : 

http://mapsref.brgm.fr/wxs/infoterre/anomalie_geochimique?  

Des travaux de comparaison des résultats (carte pour chaque ETM) avec ceux produits à l’aide d’algorithmes 

différents par l’INRAE sont envisagés dans le cadre du Gis Sol. 
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Résumé 

Le projet FGU (Fonds pédoGéochimiques Urbains) réalisé au cours de trois conventions entre l’ADEME et le 

BRGM (2009-2014, 2014-2018, 2018-2022) avait pour principal objectif la détermination de fonds 

pédogéochimiques anthropisés en milieu urbain sur l’ensemble du territoire national. Ces référentiels sont au 

cœur des démarches de gestion des sites et sols (potentiellement) pollués, en particulier pour mener à bien les 

diagnostics des sites potentiellement pollués et valoriser les terres excavées. Pour atteindre cet objectif, une 

base de données des analyses de sols urbains, BDSolU, a été construite afin d’y bancariser les résultats 

d’analyses obtenus par divers projets relatifs à des aménagements urbains ou à la détermination de fonds 

locaux ou régionaux. Au terme de la 3e convention FGU, la BDSolU compte près de 163 000 analyses pour 4 000 

échantillons analysés. Ces travaux ont aussi conduit à la mise au point d’une méthode propre à déterminer les 

lignes de base des fonds pédogéochimiques anthropisés et à les restituer au public. Depuis 2021, le 

Groupement d’Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol) compte la BDSolU au nombre de ses programmes. Dans ce 

cadre, les prochains travaux ont pour ambition l’augmentation du nombre d’analyses bancarisées, 

l’amélioration de l’ensemble de la chaîne de production de résultats et la mise au point de l’interopérabilité 

entre les données des bases BDSolU et DoneSol d’INRAE.  
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Introduction 

Les agglomérations urbaines, si l’on écarte leur empiètement sur les territoires agricoles, s’étendent sur des sols 

souvent mal connus ou sur des remblais de qualité douteuse, parfois impactés par des décennies d’histoire et 

d’activités artisanales et industrielles. Le fond pédogéochimique y est donc fortement anthropisé. Dans un 

contexte de croissance constante du taux de population vivant en ville, la connaissance de la qualité chimique 

des sols urbains devient une préoccupation prépondérante, partagée par de nombreux pays. Comme plusieurs 

d’entre eux, la France a adopté une politique d’encadrement des sites et sols pollués, fondée sur la gestion des 

risques sanitaires et environnementaux suivant l’usage des milieux. Or, celle-ci ne comprend pas de recueil de 

valeurs guides permettant de statuer sur l’état des sols. En cas de suspicion de pollution, la démarche 

commence par la comparaison de l’état du sol considéré à celui des sols « sains » voisins de la zone 

d’investigation. Il s’agit de différencier, parmi les concentrations de substances observées dans les sols, la part 

habituellement présente dans la zone, le fond pédogéochimique anthropisé (FPGA), de celle attribuable aux 

activités du site étudié (MEEM, 2017). De plus, les terres excavées, longtemps considérées comme des déchets 

une fois franchi le périmètre de leur site d’origine, et déposés en Centre de Stockage de Déchets (CSD), sont 

peu à peu entrées dans une logique d’économie circulaire. Leur valorisation, fondée sur la compatibilité avec le 

FPGA du site receveur, est devenue l’objet d’importants enjeux. Pour répondre à ces besoins, l’ADEME et le 

BRGM ont signé en 2010, 2014, puis en 2018 en partenariat avec INRAE et eOde et avec l’appui de Mines Paris, 

des conventions pour la détermination des gammes de teneurs habituellement rencontrées pour les 

principales substances minérales (métaux, métalloïdes) et organiques (hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, polychlorobiphényles, dioxines, furanes) présentes dans les sols urbains (projet Fonds 

pédoGéochimiques Urbains, FGU). En produisant ces FPGA urbains avec la Base de Données des analyses de 

Sols Urbains (BDSolU) le BRGM vise à aider les aménageurs et les décideurs urbains impliqués dans la gestion 

des sites (potentiellement) pollués en apportant les données indispensables à l’engagement d’un diagnostic de 

site ou d’une démarche de gestion des terres excavées. Les informations recueillies peuvent également servir 

dans le cadre d’interprétations de l’état des milieux, d’aménagements urbain (jardins collectifs, projets 

d’agriculture urbaine), d’études sanitaires, d’états des lieux préalables à l’implantation d’installations classées, 

ou d’états des lieux post accident. A partir de 2021, le BRGM a rejoint le Groupement d’Intérêt Scientifique Sol 

(GIS Sol) pour y poursuivre, en interaction avec INRAE, le développement de la BDSolU et la mise au point de 

l’interopérabilité des données de leurs bases respectives. 

Matériel et méthodes 

Collecte des données 

Contrairement au programme national d’observation des sols agricoles (Saby et al, 2011), le projet FGU ne 

comporte pas de campagne de prélèvement et d’analyse des sols en propre. En 2010, pour recueillir les 

analyses nécessaires à ses travaux, il a d’abord été adossé au projet « Diagnostic des établissements accueillant 

des enfants et des adolescents, Etablissements sensibles ou ETS » (MTECT, 2022). Ce projet ETS a été déployé 

par le BRGM pour le ministère en charge de l’environnement entre 2010 et 2021, pour donner suite aux 

recommandations des Plans Nationaux Santé Environnement PNSE 2 puis PNSE 3 (MSP, 2022). Cette démarche 

d’anticipation a concerné, 1 359 établissements construits sur des sites superposés ou contigus à un ancien site 

industriel ou une ancienne activité de service répertorié(e) dans la base de données BASIAS. Les diagnostics 

réalisés ont compris des prélèvements d’échantillons des sols des établissements et des lieux témoins voisins 

jugés hors influence d’anciennes activités industrielles. Ces échantillons ont été prélevés en surface 

(essentiellement de 0 à 5 cm de profondeur en visant l’exposition potentielle des populations susceptibles 

d’ingérer des particules de terre, en particulier en portant les mains à la bouche. Les analyses ont été 

enregistrées par le BRGM en vue de déterminer des FPGA de surface dans les grandes agglomérations 

métropolitaines pour venir en appui à la démarche de diagnostic des sols. En 2014, le besoin de données 

supplémentaires a conduit à la création de la Base de Données des Analyses de Sols Urbains (BDSolU ; Brunet 
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et al., 2018) et à élargir la collecte à d’autres projets (aménagements urbains : quartiers Nantais ; Le Guern, 

2017, Nantes-Pirmil ; Le Guern, 2023, détermination de référentiels régionaux : GeoBaPa ; Soltracing, 2022, FGU 

Toulouse ; Belbèze, 2019). BDSolU permet de conserver les informations sur les sols recueillis dans des 

conditions et selon des protocoles variés : description de lieux de prélèvement (références historiques, 

occupation du sol), des sondages, des niveaux de sols et des matériaux rencontrés, des modalités 

d’échantillonnage, des échantillons, des analyses. Des conventions entre le propriétaire des données et le 

BRGM encadrent les conditions de fourniture des données et les éventuelles contraintes d’utilisation ou de 

diffusion attachées à leur confidentialité.  

Traitement des données 

Au terme de la 3e convention FGU, l'observation des données bancarisées dans la BDSolU a fait apparaître 

plusieurs zones géographiques métropolitaines présentant un nombre d'analyses suffisant pour y envisager la 

détermination de valeurs de fond. Les analyses des échantillons dits de surface (0-5 cm ou 0-30 cm) ou 

profonds (supérieur à 30 cm) sont utilisées selon que le FPGA recherché est respectivement destiné à un 

diagnostic de l’exposition sanitaire à des polluants du sol, ou à la gestion de terres excavées (ADEME, 2018). 

Préalablement aux calculs, une étape de sélection des données vise l’obtention de la population la plus 

représentative possible en fonction de ces deux objectifs (Waldvogel, 2018). Cette étape est rendue nécessaire 

en raison de la diversité des projets qui contribuent à la BDSolU et des hétérogénéités qui en découlent. 

Plusieurs niveaux de sélection plus ou moins sévères sont appliqués pour rechercher une population 

représentative du FPGA visé et présentant l’effectif le plus élevé possible, malgré le nombre encore faible 

d’analyses bancarisées. Pour chaque niveau, l’étape de calcul transcrite dans un algorithme en langage « R » 

comprend plusieurs fonctions dont : a) un dégroupement spatial des points de prélèvements distribués 

irrégulièrement dans les zones géographiques étudiées en raison de l’orientation de certains projets 

contributeurs et des contraintes de prélèvement en milieu urbain. La méthode de dégroupement spatial 

retenue, dite par « fenêtres » (Goovaerts, 1997), repose sur la segmentation du territoire étudié en 100 cellules 

et le comptage du nombre d’échantillons dans chacune d’elles. Le pourcentage moyen d’échantillons dans 

chaque cellule (idéalement proche de 1) permet l’obtention d’un indicateur de répartition spatiale. Puis, dans 

chaque cellule, les résultats d’analyse associés aux échantillons sont pondérés par l’inverse du nombre 

d’échantillons ; b) un test d’Hartigan pour évaluer, pour chaque paramètre, la présence de plusieurs 

populations (plurimodalité de la distribution des valeurs de concentration ; Hartigan et al., 1985) ; c) le calcul 

des principales valeurs statistiques (moyenne, médiane, écart type, coefficient de variation, quantiles) et des 

limites basse et haute de la gamme de concentrations selon les formules respectives des vibrisses inférieure et 

supérieure internes de Tukey (Tukey, 1977 ; Le Bas et al., 2024). Par souci de cohérence avec les travaux 

conduits jusqu’à présent par INRAE (Villanneau et al., 2008), le projet FGU a choisi de retenir ces vibrisses 

calculées selon les équations suivantes : Vinf. = Q1 – 1,5 x (Q3-Q1) et Vsup. = Q3 + 1,5 x (Q3-Q1) (avec Q1 : 

premier quartile, Q3 : troisième quartile, Vinf. : vibrisse inférieure interne, Vsup. : vibrisse supérieure interne, 

aussi appelée ligne de base) ; d) la prise en compte des valeurs inférieures à la limite de quantification ou LQ 

(valeurs < LQ) dites valeurs censurées : substances détectées par les méthodes d’analyse mises en œuvre au 

laboratoire, mais à des concentrations trop faibles pour être quantifiées de façon fiable. Souvent ignorées ou 

substituées par des valeurs arbitraires entraînant des biais statistiques (par exemple, 0 ou LQ/2), ces valeurs 

sont pourtant porteuses d’information. Elles ont donc été prises en compte par discrétisation du calcul de la 

vibrisse, lorsque le taux de mesures non quantifiées dépasse 25%. Il s’agit, à condition d'introduire un vecteur 

de poids, de remplacer chaque donnée non quantifiée par k valeurs discrétisées (et non pas simulées) entre 0 

et LQ, chacune recevant (pour cette donnée) un poids 1/k. Chaque donnée quantifiée reçoit un poids égal à 1. 

Ensuite, la vibrisse de Tukey est calculée avec les données pondérées (initiales et reconstituées) (ADEME et al, 

2022) ; e) le calcul des sommes de concentration pour certaines familles de substances (16 HAP, PCBi, dioxines 

et furanes…), lequel prend aussi en compte les concentrations <LQ. Ainsi, dans tous les cas la somme obtenue 

correspond à la somme de l’ensemble des concentrations et des LQ indiquées. Si au moins l’une des 

concentrations concernées est <LQ, alors la somme est indiquée comme <LQ. Les limites de quantification des 

sommes ont été calculées selon le même principe. En outre, les sommes de dioxines et de furanes sont 

fournies en TEQ OMS 2005. Il s’agit de Quantités Equivalentes Toxiques calculées par pondération des 
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concentrations de chaque congénère au moyen de Facteurs de Toxicité Equivalente (TEF proposés en 2005 par 

l’Organisation Mondiale de la Santé) (Migne et Claude).  

Restitution 

Pour l’instant, le processus de sélection et de calcul sous R ne comprend pas le choix automatisé du niveau de 

sélection des données le plus pertinent. Ce choix relève d’une analyse au cas par cas des résultats obtenus 

pour chaque zone géographique, chaque profondeur, et chaque paramètre. Cette analyse prend en compte i) 

les valeurs de quantiles, et de la ligne de base éventuellement calculée, ainsi que leur stabilité d’un niveau de 

sélection à l’autre, ii) la fiabilité relative de ces valeurs entre chaque niveau, iii) l’effectif de la population 

sélectionnée, iv) l’évaluation de la plurimodalité (test d’Hartigan), v) la dispersion de la population sélectionnée 

au moyen du coefficient de variation (moyenne/écart type), vi) l’allure de l’histogramme de la population 

sélectionnée, vii) le taux de valeurs inférieures à la limite de quantification, viii) l’éventuelle influence de valeurs 

anormales dont la présence peut être indiquée par leur apparition sur l’histogramme et la boite à moustache, 

ou par l’amplitude des valeurs minimale et maximale. Le niveau de sélection et donc les résultats de calcul les 

plus pertinents sont ainsi retenus. En outre, un indicateur de fiabilité tient compte de ces principaux critères et 

est traduit en nombre d’étoiles : * peu fiable, ** moyennement fiable, *** fiable. Les résultats obtenus sont mis à 

disposition sur le site internet BDSolU.fr. Ils sont accompagnés de l’indice de fiabilité, afin d’aider les personnes 

qui les consulteront à relativiser les valeurs statistiques fournies. En outre, ces informations sont accompagnées 

d’un avertissement, principalement pour rappeler qu’elles constituent l’un des outils permettant d’apprécier 

une situation mais ne sont pas des valeurs officielles et encore moins réglementaires. Pour chaque zone 

géographique, une page du site web présente : i) un tableau de résultats simplifiés, ii) un fichier PDF présentant 

le tableau de résultats complet, les histogrammes et les boîtes de Tukey, ainsi que les cartes associées 

montrant la localisation géographique des points de prélèvement des échantillons de sol analysés, iii) un lien 

vers un tableau de résultat complet à télécharger au format csv et importable dans un rapport. 

Résultats et discussion 

Au terme de la 3e convention FGU, la BDSolU compte près de 163 000 analyses pour 4 000 échantillons 

analysés, et une méthode de calcul des gammes de concentration de fond, adaptée aux spécificités de la base, 

a été mise au point puis utilisée pour proposer des valeurs de fond de plusieurs agglomérations urbaines du 

territoire national. De plus la faisabilité de l’interopérabilité des données de la BDSolU et de la base DoneSol 

d’INRAE a été démontrée. Les travaux de bancarisation des données dans la BDSolU ont été valorisés dans le 

cadre d’échanges de données avec d’autres projets et par plusieurs travaux de communication. Le projet FGU 

Toulouse a été conçu comme une démonstration de l’application de la méthode de détermination des lignes 

de base des FPGA proposée par l’ADEME en 2018 (ADEME 2018). Sa réalisation a donné lieu à l’utilisation de 

données recueillies par Toulouse Métropole et de données obtenues lors de campagnes de prélèvements de 

sols organisées spécialement pour le projet. Mais il a aussi permis de valoriser les données des projets FGU et 

ETS obtenues sur l’agglomération toulousaine et bancarisées dans la BDSolU (Belbèze et al., 2023 ; Belbèze, 

2019). De la même façon, le projet GeoBaPa a donné lieu à un échange d’analyses de sols pour les régions Ile-

de-France et Normandie, lequel a contribué à la réalisation d’une cartographie précise de la qualité des fonds 

pédo-géochimiques du Bassin parisien. Un référentiel public, gratuit et opérationnel a ainsi été constitué pour 

faciliter et sécuriser les opérations de déblais/remblais en fournissant un cadre transparent et adapté aux 

pratiques de terrain (Soltracing, 2022). 
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Conclusions et perspectives 

Les travaux de la troisième convention FGU ont permis la mise au point d’une procédure de traitement des 

données adaptée au contenu de la base BDSolU. En effet, cette procédure repose sur une étape de sélection 

et de préparation qui prend en compte l’hétérogénéité des données disponibles tout en valorisant les résultats 

d’analyse inférieurs aux limites de quantification. Une première mise à disposition des lignes de base de FPGA 

pour les zones géographiques densément représentées dans la base a eu lieu en juin 2024. Le travail accompli 

permet d’entrevoir une utilisation généralisée des référentiels de la BDSolU au niveau national. Pour autant, 

cette méthode peut encore être affinée et développée pour plus de fiabilité et de précision. Les tests réalisés 

lors du projet METOTRASS, associé à la 3e convention du projet FGU, ouvrent la voie vers l’application d’un 

filtrage géostatistique des données (Sauvaget, 2019). L’interrogation simultanée des données interopérables de 

BDSolU et DoneSol sous standard OGC SensorThings fait partie des prochains objectifs pour, à terme, 

permettre des croisements avec d’autres bases de données en France et à l’étranger. La BDSolU devrait aussi 

bénéficier des résultats des projets HOUSES (ANR HOUSES, 2022) et ISLANDR (2022) qui développent 

notamment des algorithmes d’interpolation à partir de données éparses, imprécises ou groupées 

spatialement. De tels outils permettraient de mieux valoriser ces jeux de données qui reflètent la réalité 

concrète du terrain. Au cours du projet de la 3e convention du projet FGU, le système de bancarisation de la 

BDSolU s’est adapté à l’extension du périmètre d’utilisation des FPGA pour la gestion des sites et sols pollués et 

des terres excavées, aux besoins et exigences de plusieurs projets fournisseurs ou utilisateurs de données et à la 

diversité des données recueillies. A l’avenir, il devra encore s’améliorer, évoluer vers plus d’automatisation, et 

prendre en compte certains polluants dits émergents, comme les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). 

L’effort de bancarisation des analyses de sols urbains représentatifs des FPGA doit être poursuivi par la BDSolU. 

Il doit permettre de couvrir densément et à diverses échelles les agglomérations de l’hexagone et ainsi de 

proposer aux aménageurs et planificateurs urbains de précieux outils d’aide à la décision. Afin d’appuyer cet 

effort, l’ADEME apporte son soutien financier aux collectivités soucieuses de mieux connaître la qualité 

chimique habituelle des sols de leur territoire, de maîtriser les risques sanitaires associés, de faciliter la 

reconquête des friches et de promouvoir la valorisation des terres excavées. 
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Résumé 

Dans le cadre des démarches référencées dans la norme NFX 31-620 (2018)[1] et celles recommandées dans la 

méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (MTES, 2017)[2], l’outil CARTORISK permet de 

confronter différents scénarios d’aménagement d’un site pollué en fonction de la pollution, tant vis-à-vis des 

risques sanitaires induits que des économies associées à la gestion des terres à excaver pour la réalisation des 

infrastructures. Développé par eOde, Geovariances, Ginger-BURGEAP et Element-Terre avec un co-financement 

ADEME, CARTORISK s’appuie sur le couplage entre la caractérisation des pollutions de sols et sa modélisation 

géostatistique d’une part et la modélisation des transferts et des risques sanitaires potentiels pour les 

différents usages envisagés d’autre part. Ce couplage permet de produire différents types de cartographies qui 

répondent aux besoins évolutifs du processus d’élaboration du plan de gestion et du plan d’aménagement et 

estime les couts financiers liés à l’excavation des terres. CARTORISK est un outil d’aide à la décision et, de 

dialogue entre spécialistes des sites et sols pollués et aménageurs, pour trouver le meilleur plan 

d’aménagement d’une friche en fonction des risques sanitaires et du budget de dépollution. 
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Introduction 

Plusieurs milliers de sites pollués issus d’activités anciennes sont recensés à l’échelle nationale (base de 

données BASOL). Les friches qui en résultent représentent des opportunités de renouvellement urbain pour les 

collectivités qui représente 150 000 ha selon le CEREMA. Ce renouvellement urbain constitué par la 

reconversion d’anciennes friches est encadré du point de vue de la gestion des pollutions par la norme NFX 31-

620 (2018), la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (MTES, 2017) et la loi pour l’accès au 

logement et un urbanisme rénové [3]. Depuis quelques années, les volontés politiques visant le recyclage 

foncier se sont considérablement accélérées à travers la loi climat et résilience de 2021[4], la loi ZAN du « zéro 

artificialisation nette » (ZAN) du 20 juillet 2023 [5] fixés par le Gouvernement ou la mise en place du « Fonds 

vert » dont le succès à contribuer à le prolonger jusqu’en 2027.   

A côté de ce cadre de gestion, le maître d’ouvrage public engageant cette reconversion intègre de multiples 

critères pour programmer l’aménagement et le concevoir (socio-économiques, schémas d’aménagement 

territorial, besoins d’urbanisme, …). La gestion du passif environnemental du site, contrainte parmi d’autres, 

nécessite pour être bien appréhendée le déploiement d’outils qui favorisent la compréhension et l’intégration 

de ces contraintes par le maître d’ouvrage aménageur.  

Ainsi, le projet CARTORISK est une des premières initiatives nationales de développement d’une méthodologie 

de spatialisation des risques sanitaires prédictive destinée à optimiser les projets de reconversion des friches. 

Disposer, dans le cadre des études, d’une vision spatialisée des opportunités de réaménagement en fonction 

du degré de pollution, des risques sanitaires potentiels et des coûts de gestion des potentielles terres excavées, 

permet une consolidation du plan de gestion. L’intégration des incertitudes spatiales associées aux diagnostics 

fournit en outre le moyen de tenir compte de ces incertitudes dans les processus décisionnels de la 

reconversion.  

Matériel et méthodes 

Après une première phase de développement réalisée entre 2016 et 2019, les travaux réalisés entre 2020 et 

2023 ont porté sur l’élargissement des fonctionnalités de l’outil CARTORISK (cf. Figure 1) : 
1. Améliorer l’estimation des risques sanitaires à hauteur de bâtiments comportant des sous-sols. La 

présence de sous-sols dans les projets de construction est une situation très fréquente, qui n’avait pas 
pu être prise en compte dans la méthodologie précédente. La méthodologie améliorée permet ainsi 
d’intégrer les caractéristiques des sous-sols dans les calculs de risque et de coûts du projet ; 

2. Calculer les surcoûts induits par l’état de pollution des terrains pour les excavations nécessaires aux 
futures constructions. Ces estimations intègrent la variabilité spatiale de la pollution des sols et sont 
assorties d’une incertitude du fait de la mise en œuvre de méthodes géostatistiques qui contribuent à 
l’intégration de la dimension économique dans le choix des projets de réaménagement ; 

3. Améliorer la représentation spatiale des risques sanitaires et des incertitudes, pour en faciliter la 
compréhension par un public large dans le cadre d’actions de communication, et pour en accélérer 
l’appropriation comme outil décisionnel par les professionnels du réaménagement. 
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Figure 1 : Schéma des fonctionnalités actuelles de CARTORISK 1 et ajoutées de CARTORISK 2 

 

CARTORISK (logiciel propriétaire) a été appliqué sur deux sites d’essais présentant des pollutions, usages et 

besoins différents afin de préciser les avantages, limites et l’opérabilité de l’outil et de l’adapter le cas échéant. 

Les développements informatiques nécessaires ont été réalisés dans l’environnement et langage de 

programmation open-source R (www.r-project.org). Les modélisations géostatistiques de la répartition spatiale 

de la pollution dans le sol ont été menées avec des logiciels de traitement géostatistique que sont Kartotrak 

©Geovariances (Geovariances, 2017a)[6] et Isatis ©Geovariances (Geovariances, 2017b)[7]. Il est à noter que les 

modèles géostatistiques peuvent être générés dans d’autres logiciels, sous réserve de respecter le format 

d’import de CARTORISK. 

Enfin, une consultation a été menée auprès de différents acteurs intervenant dans les projets de 

réaménagement de friche afin de déterminer le meilleur mode de représentation des cartes d’opportunités et 

d’aménagement fournies par CARTORISK. Le projet a également été présenté récemment à un public plus 

large lors d’une journée d’échange organisée en partenariat avec l’ADEME, qui a permis de confirmer l’intérêt 

des maitres d’ouvrage pour cet outil. 

Résultats et discussion 

La démarche CARTORISK comporte deux principales étapes :  
1. une étude préliminaire d’analyse des diagnostics pollution conduisant au schéma conceptuel et aux 

choix structurants de la démarche, à l’image des évaluations quantitatives des risques sanitaires. C’est 
au cours de cette étape qu’une modélisation géostatistique des polluants d’intérêt est menée ;  

2. à partir du modèle géostatistique de la pollution et de l’ensemble des paramètres nécessaires aux calculs 
de transfert et de risques (caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques des polluants, 
caractéristiques des sols, des aménagements et bâtiments, des budgets espace-temps des populations 
cibles), la modélisation des transferts, des expositions et des risques sanitaires est conduite avec le 
logiciel CARTORISK. Les cartographies des risques sanitaires sont alors réalisées intégrant l’ensemble de 
ces informations. C’est également au cours de cette étape que les calculs des coûts est réalisée. 

Le principe de l’outil développé et l’interface avec l’utilisateur sont présentés en Figure 1. 
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Figure 2 : Méthodologie de CARTORISK 

Le test et l’expérimentation de l’outil sur deux sites réels aux caractéristiques contrastées a permis de valider 

scientifiquement et techniquement la démarche, et d’illustrer ses possibilités d’utilisation.  

Le premier site, de grande taille et présentant une pollution aux métaux et aux hydrocarbures à l’origine de 

risques sanitaires potentiels par ingestion de sol et de végétaux, a permis de déployer la méthode en 

intégralité en produisant à la fois des cartes d’opportunités de réaménagement et des cartes de risques pour 

différentes variantes spatiales de reconversion. Ces deux types de cartes peuvent être produites suivant l’état 

d’avancement du projet de reconversion, pour accompagner les maîtres d’ouvrage dans leurs choix à différents 

stades du processus décisionnel. 

Illustré en figure 2 (à gauche), de telles cartographies de risques sanitaires permettent rapidement d’identifier 

les zones à enjeux en termes d’aménagement (les zones ou l’aménagement est possible ou les zones à risque 

sanitaire trop élevé). En outre, les résultats obtenus permettent d’identifier les secteurs nécessitant des 

investigations complémentaires pour certains types d’usage afin de réduire la probabilité d’avoir des niveaux 

de risques sanitaires non acceptables. Ce site a également servi pour illustrer les coûts de l’excavation des 

terres liés au terrassement du terrain (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. à droite) selon les 

concentrations en HCT et BTEX simulés à partir du traitement géostatistique pour 3 filières d’évacuation 

suivant leurs seuls d’acceptabilité. L’intérêt de CARTORISK basée sur l’approche géostatistique permet de 

fournir une estimation du coût total qui tient compte des incertitudes sur la pollution. Par exemple, ici, on 

estime qu’il y a 80% de probabilité que le coût total soit compris entre 120 et 160 K€.  
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Figure 3 : Carte d’opportunité du risque sanitaire générée sur le site 1 (à gauche)  

et Couts liés à l’excavation des terres (à droite) 

Le second site, de petite taille et présentant une pollution aux hydrocarbures et solvants chlorés qui a permis 

de valider la méthode pour les risques sanitaires par inhalation air intérieur. 

Enfin, la consultation des maitres d’ouvrage a permis de recueillir les avis sur différents modes de 

représentation des cartes de risque présentés en Figure 4. Les développements informatiques ont été conduits 

pour permettre d’adapter les cartes selon les choix de l’utilisateur.  
 

 
Figure 4 : Cartographie du risque sanitaire selon différentes variantes de couleur 

Conclusions et perspectives 

La démarche de spatialisation des risques sanitaires développée dans CARTORISK permet de produire 

différents types de cartes : cartes d’opportunités de réaménagement et cartes de risques pour diverses 

variantes de réaménagement ainsi que les coûts liés à l’excavation des terres qui tiennent compte des 

hétérogénéités spatiales et des incertitudes sur la pollution. L’ensemble de ces éléments peuvent être utilisés 

aux différents stades d’élaboration d’un projet, de la phase amont où les usages et leur positionnement sont 

encore ouverts (cartographie des opportunités de réaménagement qui permet d’identifier les zones à risques 

et sans risques mais aussi les zones incertaines sur lesquelles un effort de caractérisation complémentaire peut 

efficacement améliorer les bilans coûts/avantages des plans de gestion), à la phase avale où le plan de masse 

définitif a été établi. Ces cartes constituent également un outil de communication, pour mettre en avant sous 

l’angle du risque sanitaire et de manière intégrée (additivité des risques pour tous les polluants et voies 

d’exposition) l’effet de mesures de gestion de la pollution (opérations de dépollution).  
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L’utilisation de modèles géostatistiques de la pollution des sols permet d’intégrer dans les calculs spatialisés 

des risques l’incertitude induite par la connaissance lacunaire de la pollution et par les hétérogénéités de sa 

répartition dans le milieu souterrain (sols, eaux, gaz).  

L’élaboration du logiciel dédié à la démarche CARTORISK, permettant de « traduire » les modèles 

géostatistiques de la pollution en cartographies des risques par application de fonctions de transfert et 

d’exposition, a montré qu’un certain nombre de choix méthodologiques et de structure étaient encore à 

mener, par exemple : l’intégration des flux de substances volatiles dans le calcul des risques par inhalation et la 

manière de prendre en compte les flux latéraux dans le cas de sous-sols. 
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Forensie environnementale : outils 
statistique et isotopie 

 

Pollution des sols en ETMM à l’échelle d’un territoire en 
contexte industriel multi-sources 

 

Marie-Odile KHIAT3*, Franck TORRE4, Alain VERON5. 

Résumé 

Dans un contexte industriel historique dense couvrant un territoire vaste, présentant des contaminations 

croisées en ETMM dans les sols de surface, des outils spécifiques d’analyse à vocation de forensie 

environnementale ont été sélectionnés et mis en œuvre pour l’établissement d’une Interprétation de l’Etat des 

Milieux (IEM), dans le but de déterminer les contributions des différentes activités en lien avec la qualité 

géochimique des sols environnants. Les outils retenus sont le traitement statistique et géostatistique des 

analyses menées sur la qualité des sols en 44 ETMM et en isotopie du Pb. La mise en œuvre de ces outils a 

permis la remontée en paternité des pollutions en ETMM enregistrée dans les sols de surface à l’échelle du 

territoire et la définition des zones d’influence de chaque site industriel historiquement émetteur. Le 

traitement statistique et géostatistique ainsi que l’analyse de la signature isotopique en Pb dans les sols 

relèvent de la recherche fondamentale et nécessitent de faire appel à des experts. Dans le cas présent des 

chercheurs du CNRS ont été mis à contribution. Enfin, une stratégie spécifique doit être bâtie pour le traçage 

de source, en complément de la méthodologie nationale des site et sols pollués.  

Introduction 
Les travaux présentés ont été réalisé pour l’établissement d’une IEM prescrite par Arrêté préfectoral, dans le 
cadre de la requalification d’un ancien site industriel pour l’aménagement d’un ensemble immobilier.  

L’étude historique à l’échelle du territoire a mis en évidence de nombreuses activités industrielles historiques 

dans le secteur, avec des process proches ou identiques à ceux qui ont été pratiqués sur le site objet de l’étude 

(notamment les activités de fonderie de plomb avec des mines et sources d’approvisionnement distinctes des 

minerais de plomb) ; la voie de transfert des pollutions en ETMM retrouvées dans les sols de surface 

avoisinants, correspondant aux envols à partir des cheminées des industries qui se sont succédé sur le secteur 

(fonderies, verrerie, …) lorsqu’elles étaient en fonctionnement. 

Au regard des enjeux dans ce contexte industriel dense et multi-sources, il est apparu nécessaire à la Maitrise 

d’Ouvrage d’intégrer à l’IEM une approche de forensie environnementale pour discriminer les responsabilités, 

en identifiant les impacts historiques en provenance du site, des autres contributions industrielles.   

 
3 Ginkgo Advisor, 1 Place Pont Rouge, Genève, mo.khiat@ginkgo-advisor.com  
4 IMBE UMR CNRS 7263, IRD 237, Ainx Marseille Université, Campus St Jérôme, Marseille, franck.torre@univ-amu.fr  
5 CEREGE, TP-Terre et Planètes, Technopôle de l'Arbois-Méditerranée, Aix-en-Provence, veron@cerege.fr  
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Nous proposons de présenter dans le cadre de notre intervention l’application des outils de forensie retenus, 

qui a permis la remontée en paternité de la pollution, en détaillant spécifiquement (1) le traitement statistique 

et géostatistique de données de qualité des sols de surface en 44 ETMM qui a été réalisé en collaboration avec 

Franck Torre, Maitre de conférences en statistiques environnementales à Aix Marseille Université et (2) l’analyse 

de la distribution des empreintes isotopiques en Plomb qui a été réalisée en collaboration avec Alain Veron, 

Chargé de recherche dans l’équipe « Terre et Planètes » du Cerege.  

L’IEM a fait l’objet d’une tierce expertise BRGM qui a notamment portée sur le volet de forensie 

environnementale et ses conclusions. 

Matériel et méthodes 

Stratégie des investigations 

En complément des investigations réalisées pour définir la qualité des milieux et sa compatibilité avec les 

usages constatés, une stratégie spécifique de caractérisation a été menée, dans un objectif de forensie 

environnementale : 

• Prélèvement de sols naturels non remaniés (dont la signature chimique témoigne de l’accumulation des 
retombées historiques, avec notamment une répartition centrifuge centrée sur les sources) et de sols dans 
les jardins des riverains, positionnés selon les données documentaires et historiques et classifiés selon les 
secteurs par rapport aux émissaires historiques de chaque fonderie6. 

• Classification des secteurs et types de prélèvement, ainsi que des catégories de sols rencontrées (terrain 
naturel, remblais avec traces d’apports anthropiques (charbon, ou débris de démolition ou résidus de 
fonderie)) en tant que critères exogènes dans la base de données pour traitement statistique et 
géostatistique 

• Analyses de type paragénèse (screening 44 ETMM) sur 88 échantillons de sols dont 16 échantillons de 
caractérisation des sources et 72 échantillons de caractérisation des sols superficiels hors site 

• Analyses isotopiques du plomb sur 40 échantillons dont 15 échantillons de caractérisation des sources et 
25 échantillons de caractérisation des sols superficiels hors site 

 

Analyse des sols par le CEREGE - CNRS 

Les échantillons de sol ont été analysés par les équipes du CEREGE pour la recherche des 44 ETMM par ICP-MS 
et pour l’analyse des isotopes du Pb par spectrométrie de masse.  

 
  

 
6 Echantillons de bruit de fond urbain et de bruit de fond naturel (BF), Echantillons chez les riverains (RIV), Echantillons au 
voisinage de la cheminée rampante et de l’émissaire du site à l’étude (SdM), Echantillons au voisinage de la cheminée rampante 
et de l’émissaire de la seconde fonderie (Esc), Echantillons des transects centrés sur chacun des émissaires de fonderie (TR), 
Echantillons des zones ou la chasse est pratiquées (CH) 
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Traitement statistique et géostatistique de données de qualité des sols de surface en 44 
ETMM  

Le traitement statistique et géostatistique des données a été réalisé par Franck Torre, Maitre de conférences en 

statistiques environnementales à l’AMU qui présentera lors de l’intervention les méthodes appliquées 

d’ordination7 et de partitionnement8. 

Les premiers traitements ont mis en évidence que les 44 ETMM ne contribuaient pas dans les mêmes 

proportions à la signature chimique des sources. Après analyse, le travail de traitement des données a été 

focalisé sur une sélection de 19 ETMM d’intérêt, associés aux sources dans le secteur à l’étude, il s’agit des 

éléments : Ag, As, Bi, Cd, Co, Cu, Fe, Ge, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, V et Zn. 

Analyse de la distribution des empreintes isotopiques en Plomb 

L’analyse de la distribution des empreintes isotopiques en Plomb a été réalisé par Alain Veron, Chargé de 

recherche dans l’équipe « Terre et Planètes » du Cerege. 

Résultats et discussion 

Traitement statistique et géostatistique de données de qualité des sols de surface en 44 
ETMM  

Les diagrammes de corrélation reporté en figure 1, entre variables projetées selon les axes 1 (Horizontal) et 2 

(vertical) expliquent plus de 85 % de la variance de la population analysée. 

 
Figure 1 - Résultats de l’ACP « MultiSpati » de 66 échantillons de sols de surface sur les 19 ETMM et « kmeans »  

- Représentation de PCA2 (après transformation clr) 

L’ACP réalisée a abouti à la définition d’une partition structurée spatialement selon 4 groupes distincts. Les 

éléments chimiques caractérisant significativement les groupes ont été par ailleurs définis par la répartition 

 
7 Analyse en composante principale (ACP) et ACP sous contrainte de voisinage (Multispati, article Schneider et al), 
Transformation des teneurs en ETMM par transformation clr (Centered-log-ratio, package compositions), Graphes des valeurs 
propres (ade4), Projection des variables sur les directions principales (ade4), Projection des individus et ellipses d’inertie 
suivant les modalités de variables qualitatives exogènes à l’analyse (ade4) et Technique des individus et/ou variables 
supplémentaires. 
8 Classification par moyenne mobiles (fonction kmeans modifiée dans l’article Brewer & Torre), Règle d’arrêt de la division des 
groupes de partition (règle du coude), Aides à l’interprétation de la partition selon les critères endogènes (teneur en ETMM) 
ou exogènes (secteur de prélèvement, coordonnées géographiques, nature des sols, géologie, et position de l’échantillons 
(surface ou profond), Approche intégrée ordination / partitionnement, Partitionnement sur coordonnées factorielles, 
Cartographie des coordonnées factorielles et Polygones des fréquences associés à chaque ETMM. 
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des concentrations en 19 ETMM dans chaque groupe, en la comparant à la moyenne générale avec la précision 

des valeurs significatives à l’échelle de chaque groupe considéré. La répartition géographique des groupes est 

présentée dans la figure 2. 

 
 

 
Figure 2 - Cartographie des Groupes de signature chimique proche, par application  

d’une méthode de partitionnement, sur fond de carte IGN 

Les Groupes 1 et 4 sont cohérents géographiquement, et sont majoritairement et significativement marqués 

chacun par la signature d’une des deux fonderies : Groupe 1, signature Escalette, très marquée en As, Pb, Cd, 

Sb et Tl et Groupe 4, signature du site à l’étude, marquée en As, Pb, Cd et V. 

Le Groupe 3 est peu cohérent géographiquement et particulièrement marqué en V, qui a également été 

retrouvé d’une manière prépondérante dans les encroutements intérieurs de la cheminée sur site, non 

concernée par les activités historiques de fonderie. Ce groupe semble être influencé par une signature de 

combustion (du site et des autres industries disposant d’une cheminée associée à des fours tel que l’ancienne 

verrerie par ex). Les éléments Co et Ni (dans le même domaine de l’ACP) constituants par ailleurs des traceurs 

des activités historiques de verrerie. 

Enfin le Groupe 2, constitué à 100% de parcelles de riverains, présente une signature de bruit de fond industriel 

et de remblais. 

 

Nota : le traitement statistique et le traçage de source induit, basée sur les 44 ETMM n’est pas aussi clair et 

encore moins avec les 8 ETMM (ce dernier panel ne permettant pas de discriminer les signatures chimiques 

complexes entre les deux principales zones sources).  
 

Analyse de la distribution des empreintes isotopiques en Plomb 

L’analyse de la composition isotopique des échantillons, corrigées de la composante naturelle, a permis de 

distinguer deux sources principales de plomb connues sur l’emprise d’étude correspondant à la source du Site 

et la source de l'Escalette (selon le graphique du rapport 208Pb/206Pb en fonction du rapport 206Pb/207Pb). 

D’autres sources industrielles historiques peuvent contribuer à l’impact mais en l’absence de prélèvements 

spécifiques les caractérisant (verrerie réaménagée par ex.) il n’est pas possible de les identifier. 
 

Par soucis de complétude, l’analyse des contributions isotopiques des sources du Site à l’étude et du site de 

l’Escalette, a été complétée par l’analyse plus poussée de la contribution atmosphérique en utilisant 

également l'isotope 204Pb et par une approche calculatoire induite multi-systèmes. Les travaux réalisés ont 
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consisté à : (1) discriminer les divers rapports isotopiques afin de valider la pertinence de retenir chaque 

système, (2) corriger les compositions isotopiques vis-à-vis de la contribution crustale et (3) calculer des 

contributions relatives des diverses sources anthropiques du plomb en excès, qui est réalisé par la méthode du 

Pivot de Gauss, avec la combinaison des trois rapports isotopiques retenus (206Pb/204Pb, 206Pb/207Pb et 
208Pb/206Pb). 

Sur cette base, les échantillons ont été répertoriés selon 3 contributions génériques : (a) Prédominance de 

contribution Escalette, (b) Prédominance de contribution du site à l’étude et (c) Contribution de mélange, 

comme le met en évidence le tableau 1 de synthèse.  
 

Echantillon Contribution site Contribution Esc Echantillon Contribution site Contribution Esc 
Contribution prépondérante du Site Contribution prépondérante Escalette 

TM1 93 (±18) 2 (±0.5) S5Z29 0 98 (±19) 
S6Z29 TM1 67 (±13) 31 (±6) S4Z9 19 (±16) 66 (±18) 
S8Z88 TM1 76 (±13) 12 (±7) S8Z89 23 (±5) 61 (±4) 

 S3Z2 20 (±11) 69 (±8) 

Tableau 1 - Contributions prépondérantes relatives en plomb dans les sols du secteur 

Nota : l’approche algébrique (par pivot de Gauss) a été complétée par un modèle statistique (Bayésien), qui 

permet de conforter l’analyse initiale (publication en cours de rédaction). 

 

La distribution des empreintes isotopiques, déterminée par les deux méthodologies d’interprétation 

développées par le CNRS, montre une large disparité, qui s’explique en partie par la localisation géographique 

des prélèvements par rapport aux 2 sources. L’influence de la localisation géographique confirme une origine 

du plomb liée aux envols à partir des cheminées lorsqu’elles étaient en fonctionnement. En revanche la 

cohérence géographique est perturbée, soit par l’hétérogénéité des sols à l’échelle des parcelles de riverains 

qui sont de nature variée (remblais) et remaniée, soit par l’existence d’autres sources qui s’apprécient dans le 

tableau comme un mélange des 2 pôles, soit encore par les 2 phénomènes combinés. 

Cette disparité est présentée sous forme cartographique au niveau de la figure 3. 
 
 

 
Figure 3 - Cartographie des contributions relatives en plomb dans les sols, basées sur les empreintes isotopiques,  

sur fond de carte IGN 
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Conclusions et perspectives 

La réalisation de paragénèse (44 ETMM) et le traitement statistique des données, ainsi que l’analyse de la 

composition en isotope et l’interprétation des contributions relatives ont permis la remontée en paternité des 

pollutions en ETMM enregistrée dans les sols de surface à l’échelle du territoire et la définition des zones 

d’influence de chaque site industriel historiquement émetteur.  

En cohérence avec la présence de remblais dans les sols et l’historique industriel dense sur le territoire, 

l’analyse statistique comme l’outil isotopique mettent en évidence que les Groupes de riverains (3 et 2) 

représentent des ensembles intégrateurs de signatures proches ou mixtes, assimilées à une signature de 

remblais et de bruit de fond industrielle9. Enfin, certains éléments traces sont caractéristiques d’impuretés du 

charbon signant des impacts potentiels provenant des fumées des cheminées de combustion nombreuses 

dans ce secteur très industrialisé. 

La forensie environnementale nécessite de faire appel à des laboratoires d’analyse de pointe, d’utiliser des 

outils robustes de traitement statistique et géostatistique et de faire intervenir des experts, dans le cas 

présent, deux chercheurs : un statisticien de l’IMBE (AMU) et un géochimiste en isotopie du plomb du CNRS 

(CEREGE). De plus les traitements et analyses des spécialistes doivent être interprétée et mis en perspective 

avec les données historiques et environnementales à l’échelle du secteur selon une expertise solides en 

géologie, géochimie et en Sites et Sols Pollués.  

Enfin, l’outil « isotopie du Pb » a été intégré aux « fiches techniques innovantes » du BRGM, tout comme « la 

géostatistique », néanmoins, rappelons qu’il relève de la recherche fondamentale et que l’analyse des 

contributions peut conduire à des divergences d’avis d’experts.  
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