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MASSE DôEAU SOUTERRAINE HG105 

« EOCENE DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ » 
« La Directive Cadre sur lôEau (2000/60/CE) introduit la notion de « Masses dôEaux SOuterraines è (MESO) quôelle 

définit comme « un volume distinct dôeau souterraine ¨ lôint®rieur dôun ou de plusieurs aquif¯res » ; un aquifère 

représentant « une ou plusieurs couches souterraines de roches ou dôautres couches g®ologiques dôune porosit® et 

dôune perm®abilit® suffisantes pour permettre soit un courant significatif dôeau souterraine, soit le captage de quantit®s 

importantes dôeau souterraine ». 

Cette fiche de caract®risation a pour vocation de d®crire la masse dôeau, les pressions et usages auxquels elle est 

soumise et dô®valuer le risque de ne pas atteindre les objectifs fix®s pour cette masse dôeau. Les informations 

présentées dans cette fiche bien que répondant en premier lieu aux attentes européennes de rapportage (directive cadre 

sur lôeau 2000/60/EC) et reprenant le lexique SANDRE, mobilisent dôautres connaissances et données disponibles à la 

date de publication de la fiche (non-exhaustives). Une mise-à-jour régulière de ces informations est prévue, notamment 

aux rythmes des cycles de la DCE et de réévaluations à mi-parcours.  

 

 

Source dôArmenti¯res-sur-Ourcq (01306X0044/HY) (AESN)  

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?rubrique28
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200060ec
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200060ec
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/mdo/1.2/sandre_dictionnaire_MDO_1.2.pdf
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1.  Identification et localisation géographique 

Code de la masse dôeau : FRHG105  

Libell® de la masse dôeau : Eoc¯ne du bassin versant de lôOurcq  

Type de Masse dôeau souterraine
 
: Dominante sédimentaire non alluviale 

Superficie de lôaire dôextension (kmĮ) : 

 Surface % de la surface totale 

A lôaffleurement 1629.5 99.8 

Sous couverture 3.3 0.2 

Totale 1632.8 100 

Localisation géographique et contexte administratif : 

Coordonn®es du centroµde de la masse dôeau 

RGF93 / Lambert 93 (ESPG n°2154) European Terrestrial Reference System 1989 (ESPG n°4258) 

X (en mètres) Y (en mètres) Longitude (en degrés) Latitude (en degrés) 

724909 6892250 3.342036 49.129232 

 

Départements et régions concernés 

Code du 
département 

Nom du département Région 
Part relative de la masse 
dôeau incluse dans ce 
département (en %)* 

2 Aisne Picardie 61.5 

51 Marne Champagne-Ardenne 14.1 

60 Oise Picardie 11.9 

77 Seine-et-Marne Île-de-France 12.5 

*Ces parts relatives sont estimées par croisement des limites administratives de la BD Carto avec les 
extensions compl¯tes des masses dôeau souterraine tir®es du r®f®rentiel. 

 

La MESO HG105 correspond aux terrains du Tertiaire du bassin versant de lôOurcq, prolong® au sud jusquô¨ 

la vallée de la Marne. Cette r®gion se d®veloppe autour de lôOurcq et de ses affluents, le chevelu 

hydrographique étant bien développé notamment en rive gauche de lôOurcq. La vall®e de lôOurcq entaille la 

série sablo-calcaire du Bartonien puis sôencaisse dans les calcaires du Lut®tien en aval de F¯re-en-

Tardenois. Le territoire est marqué par la présence de buttes oligocènes boisées dominant des plateaux 

bartoniens cultivés et sillonnés par de petites vallées humides et encaissées. 
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Figure 1 : Carte de situation de la masse dôeau souterraine HG105. Source : IGN 
 

Masse dôeau sur plusieurs districts : NON  

Districts associ®s ¨ la masse dôeau 

Code DCE du District District gestionnaire Libellé 
Part relative de la masse 
dôeau incluse dans ce district 

(en %) 

H OUI 
La Seine et les cours d'eau 
côtiers normands 

100 
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Caract®ristique principale de la masse dôeau souterraine :  

Nature de lô®coulement 

NON Inconnu 

NON Entièrement libre 

NON Entièrement captif 

OUI 
Une ou des partie(s) libre(s) et une ou des partie(s) captive(s), 
les écoulements sont majoritairement libres. 

NON 
Une ou des partie(s) libre(s) et une ou des partie(s) captive(s), 
les écoulements sont majoritairement captifs. 

Caract®ristiques secondaires de la masse dôeau souterraine : 

Présence de karst 
Frange littorale avec risque 

dôintrusion saline 
Regroupement dôentit®s disjointes 

NON NON OUI 

Présence de karst : La partie supérieure des calcaires du Bartonien peut être karstifiée et très productive. 

Cependant aucune donn®e hydrodynamique nôa ®t® retrouv®e dans la BSS (Banque du Sous-Sol, données 

sur les ouvrages souterrains) pour confirmer la présence de karst. Des microkarsts ont également pu se 

développer dans les calcaires du Lutétien, notamment dans la forêt de Retz, au nord-ouest de la masse 

dôeau, et dans le Valois (HG105 et HG104). Cependant côest la perm®abilit® de fissures qui r®git les 

écoulements souterrains à travers le calcaire du Lutétien. 

Bibliographie associ®e ¨ lôidentification et la localisation de la masse dôeau : 

Type de 
documents 

Référence 
Date de 

publication 
Commentaires 

Rapport 

Brugeron A., Schomburgk S. - 2013 - Mise 
en îuvre de la DCE : Identification et 
d®limitation des masses dôeau souterraine 
au deuxième cycle. Rapport final - 
BRGM/RP-62275-FR. 

2013 

Action men®e au titre de lôAction 1 
de lôAxe ç Appui à la conception 
et ¨ la mise en îuvre des 
politiques » de la convention 2013 
entre le BRGM et lôOffice National 
de lôEau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA) 

Rapport 

Etat des lieux du bassin Seine et cours d'eau 
côtiers normands, au titre de la directive 
cadre européenne sur l'eau 2000/60/CE. 
AESN, préfet coordonnateur du bassin 
(DRIEE) 

2013 
Adopté par le comité de bassin 
délibération n°CB 13-08 du 5 
décembre 2013. 

Rapport 

Normand M., Gravier A. - 2005 - Mise en 
îuvre de la DCE. Premi¯res synth¯ses des 
caractéristiques des masses d'eau 
souterraine et de l'analyse du Risque de Non 
Atteinte du Bon Etat environnemental en 
2015. Pistes de réflexion pour la 
caractérisation plus détaillée. Rapport final 
BRGM-53924-FR 

2005   



   
 

FICHE DE CARACTERISATION DE LA ME HG105 
 

Fiche éditée en 2015 ï cycle DCE 2016 - 2021  

 
Page | 7  

2.  Description - Caractéristiques intrinsèques 

 Caractéristiques des limites de la masse dôeau  2.1.

Critères utilisés pour la d®limitation de la masse dôeau souterraine : 

Détail des limites 

Nature de la limite 
Position de la  

limite 
Commentaires Sources de données 

Limite 
topographique 

des bassins 
versants 

Latéralement au 
nord-est 

Bassin versant de la Marne (zone 
hydrographique de la BD-Carthage) 

BD-Carthage  

Limite 
topographique 

des bassins 
versants 

Latéralement au 
nord-ouest 

Bassin versant de lôOurcq (zone 
hydrographique de la BD-Carthage) 

Fiche MESO 2005 
BD-Carthage  

Réseau 
hydrographique 
(Rivière/fleuve) 

Latéralement au 
sud-ouest 

Limite repr®sent®e par le cours dôeau de la 
Marne, rivi¯re structurante, jusquô¨ la 
confluence avec lôOurcq 

Fiche MESO 2005 
BD-Carthage 

Géologie 
Latéralement au 

sud-est 

Limite dôextension verticale des formations 
éocènes dans la vallée de la Marne (limite 
entre Eocène (Yprésien) et Paléocène 
(Than®tien)) dôapr¯s la g®ologie au 
1/50 000 

Fiche MESO 2005 
BDRHFV1 (013a) = 
Géologie au 
1/50 000 

Géologie 
Latéralement à 

lôest 

Limite dôextension verticale des formations 
éocènes (limite entre Eocène (Yprésien) et 
Pal®oc¯ne (Than®tien)) dôapr¯s la g®ologie 
au 1/50 000 

Fiche MESO 2005 
BDRHFV1 (013a) = 
Géologie au 
1/50 000 

Géologie Au mur 
Limite dôextension horizontale des 
formations éocènes (limite entre Yprésien 
inférieur et Thanétien) 

 

Géologie Au toit 
Limite très locale dôextension horizontale 
des alluvions de la Marne définies dans 
HG004 

 

Les limites de la MESO HG105 correspondent aux formations du Tertiaire (Eocène et Oligocène) du bassin 

versant de lôOurcq, prolong® au sud jusquô¨ la vall®e de la Marne. 

Le bassin versant topographique de lôOurcq jusquô¨ sa confluence avec la Marne ainsi que celui de la Marne 

d®terminent la limite nord et ouest. Le cours dôeau de la Marne, vall®e structurante qui entaille les formations 

du Tertiaire, peut être consid®r®e comme une barri¯re ®tanche drainant lôensemble des nappes de lôEocène. 

La rivière constitue la frontière sud-ouest de la masse dôeau. La masse dôeau sôarr°te au sud-est, dans la 

vall®e de la Marne, et ¨ lôest ¨ lôextension des formations de lôYprésien inférieur (Sparnacien) dôapr¯s la 

géologie au 1/50 000. 

Les argiles du Sparnacien, incluses dans la MESO HG105, constituent le substratum imperméable de la 

masse dôeau. Elles s®parent la masse dôeau du Than®tien sous-jacent dont les formations perméables 

(sables de Bracheux) sont considérées comme en continuité hydraulique avec la craie du Crétacé supérieur 

(HG207 et HG208 définies sous la partie est de la HG105). 
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Relations hydrauliques : 

o Connexions avec au moins une masse dôeau encadrante : OUI 

La MESO HG105 est en connexion avec la MESO des formations alluviales de la Marne (HG004), du 

Tertiaire (HG103, HG104 et HG106) et de la craie du Crétacé supérieur (HG207 et HG208). 

La masse dôeau HG004 (Marne), définie en amont du bassin tertiaire, sô®coule entièrement sur la craie et les 

sables du Thanétien (HG208) puis sur les argiles du Sparnacien (HG105 et HG103). Elle nôa aucune relation 

hydraulique avec la MESO HG105. Les sources naissant en limite dôextension du Cuisien (HG105), au 

contact des argiles du Sparnacien (Yprésien inférieur) se réinfiltrent dans les alluvions perméables (HG004). 

En aval de Dormans, la limite entre les masses dôeau ®oc¯ne HG105 et HG103 est repr®sent®e par la 

Marne. Entre Dormans et Romeny-sur-Marne, la vallée se développe sur les argiles du Sparnacien, mur des 

formations éocènes, et les masses dôeau HG105 et HG103 nôont alors pas de connexion. Entre Romeny-sur-

Marne et la confluence avec lôOurcq, la rivi¯re est considérée comme une barrière étanche drainant les 

nappes éocènes mais des ®changes entre les masses dôeau HG105 et HG103 seraient possibles. 

La masse dôeau HG105 est s®par® des masses dôeau Tertiaire HG104 et HG106 par des crêtes 

topographiques. Les cartes piézométriques mettent en évidence la similitude entre crêtes piézométriques et 

topographiques. Des ®changes entre les masses dôeau pourraient cependant °tre possibles. 

Les relations hydrauliques entre les nappes éocènes et celles sous-jacentes du Thanétien-Crétacé supérieur 

(HG207 et HG208) sont très mal connues. Les argiles du Sparnacien (Yprésien inférieur) sont considérées 

comme imperméables mais des échanges par phénomènes de drainance ascendante ou descendante ne 

seraient pas impossibles. En limite dôaffleurement des sables du Cuisien (Yprésien supérieur), des sources 

naissent au contact des argiles du Sparnacien (Yprésien inférieur) et se réinfiltrent dans les formations 

sableuses et perméables du Thanétien (HG208). 

o Connexions avec au moins un cours dôeau : OUI 

La vall®e de la Marne a entaill® les formations du Tertiaire jusquôaux argiles du Sparnacien (Ypr®sien 

inf®rieur), qui constituent le mur de la masse dôeau HG106, entre Dormans et Romeny-sur-Marne. La masse 

dôeau HG105 nôa alors aucune relation directe avec le cours dôeau. La rivi¯re sô®coule sur les sables de 

lôYpr®sien entre Romeny-sur-Marne et Nanteuil-sur-Marne, sur les calcaires du Lutétien entre Nanteuil-sur-

Marne et Reuil-en-Brie et sur les marnes et caillasses du Lutétien entre Reuil-en-Brie et la confluence avec 

lôOurcq. Elle draine alors les nappes de lôYpr®sien et du Lut®tien. 

LôOurcq ainsi que les nombreux affluents de lôOurcq et de la Marne, prennent leur source dans les 

formations du Rupélien (Oligocène inférieur), du Priabonien ou du Bartonien. Ces cours dôeau sont ensuite 

en connexion avec les nappes sous-jacentes libres quôils traversent (Bartonien, calcaires du Lutétien et 

sables du Cuisien de lôYprésien supérieur). 

o Relation avec eau de mer (frange littorale, intrusion saline) : NON 
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 Description du sous-sol   2.2.

 Description du contexte géologique et hydrogéologique de la masse dôeau 2.2.1

2.2.1.1 Caract®ristiques g®ologiques de la masse dôeau dans son ensemble  

La MESO HG105 se situe au nord du Bassin parisien. Les formations géologiques composant la masse 

dôeau datent de lôEoc¯ne et de lôOligocène. 

La formation argileuse du Sparnacien (Ypr®sien inf®rieur) constitue le substratum de la masse dôeau, 

présent sur la totalité de la masse dôeau sans discontinuit®. La craie du Cr®tac® sup®rieur nôest donc pas 

comprise dans la masse dôeau et est essentiellement situ®e sous recouvrement tertiaire. 

Les formations du Rupélien (Oligocène) et du Priabonien (Eocène supérieur) sont présents sur les buttes 

bien d®velopp®es sur la partie est de la masse dôeau. Les plateaux sont constitués des calcaires de Saint-

Ouen (Bartonien supérieur) se terminant par de grandes pentes issues des sables de Beauchamps 

(Bartonien inférieur). Dans les vallées structurantes (Ourcq, Savières et Clignon) affleurent les calcaires du 

Lut®tien, avec un niveau de marnes et caillasses au toit de la formation. Ces cours dôeau sô®coulent en partie 

avale sur les sables du Cuisien de lôYpr®sien sup®rieur. 

Lithostratigraphie 

A lôexception des formations superficielles, regroupant notamment les colluvions des versants, les alluvions 

souvent tourbeuses dans les vallées et les limons des plateaux, les formations géologiques sont décrites de 

lôaffleurant au plus profond. 

Quaternaire 

Les formations d®tritiques dôorigine continentale, ®olienne ou fluviatile masquent les terrains sous-jacents du 

Tertiaire. Depuis la fin du Stampien, la région est restée soumise à un régime de dépôts en milieu 

continental marqué par la mise en place de sables, de graviers, de galets, dôargiles et de tourbes au niveau 

des cours dôeau (terrasses alluviales), de meuli¯res en milieu lacustre, de formations argileuses r®sultant 

notamment de la d®calcification des calcaires, et de d®p¹ts limoneux tr¯s fins form®s in situ ¨ partir dôargiles 

dôalt®ration ou r®sultant du soufflage de particules fines siliceuses et argileuses (limon ®olien). Lôalt®ration et 

la dégradation des différentes formations vont également se traduire par la mise en place de dépôts dits de 

pente plus ou moins épais, résultant du colluvionnement et de la solifluxion des matériaux issus de la roche 

mère. 

Les dépôts alluvionnaires grossiers comblent la plupart des vallées. 

Lô®paisseur des limons de plateaux et de fonds de vall®es s¯ches varie du simple recouvrement peu ®pais, 

jusquô¨ des d®p¹ts atteignant 4 m dô®paisseur sur les zones de plateaux notamment ¨ lôouest. 

Les argiles à meulières, meulière de Brie et de Montmorency couronnent localement les buttes oligocènes. 

Lôargile ¨ meuli¯re de Brie et de Montmorency est compos®e dôun banc de meuli¯re discontinu et dôune 

argile à meulière : 
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- Lôargile ¨ meuli¯re est un produit de lôalt®ration de la meuli¯re de Brie ou de Montmorency et se 

retrouve au sommet de la formation, où la taille des blocs de meulière diminue fortement. Les blocs 

sont emballés dans une matrice argileuse rouge, brune ou jaune ; elle devient plus ou moins 

sableuse et limoneuse au contact des limons et sables rupéliens sus-jacents. 

- A la base, la meulière proprement dite est présente en bancs discontinus formés par une suite de 

blocs décimétriques à métriques. Elle résulte de la silicification dôune assise carbonat®e pr®existante 

et présente divers aspects : massive et compacte ou plus souvent caverneuse, vacuolaire, 

spongieuse ou celluleuse. 

Oligocène 

Les dépôts oligocènes sont représentés par le Rupélien supérieur, également appelé Stampien, et inférieur, 

nommé Sannoisien. Ces formations, tr¯s particulaires au sein de la masse dôeau, se trouvent dans la partie 

sud et est du bassin versant de lôOurcq. 

- Sables et grès de Fontainebleau ï Stampien (Rupélien) : Ces sables quartzeux, fins à très fins, sont 

légèrement micacés gréseux au sommet et parfois argileux à la base. Leur épaisseur dépassent 

parfois 10 m. Ils se présentent sous forme de buttes résiduelles en amont du bassin versant de 

lôOurcq (Bois des Cinq Pilles et Bois Meunière). 

- Calcaire de Brie (ou de Sannois) ï Sannoisien (Rupélien) : Ces calcaires lacustres assez compacts 

avec des passées marneuses sont épais de 5 à 6 m. Ils coiffent les buttes entre lôOurcq et la Marne. 

- Argiles et marnes vertes (argiles de Romainville) ï Sannoisien (Rupélien) : Cette formation dôorigine 

lagunaire est présente sur 4 à 7 m dô®paisseur. Elle est constitu®e dôargile compacte tr¯s plastique, 

vert jaunâtre, avec localement de minces lits de marnes blanchâtres. Un niveau de plaquettes 

calcaires mince a été ponctuellement observé au sein de cette formation. 

Eocène supérieur 

- Marnes supragypseuses ï Priabonien supérieur (Ludien supérieur) : La puissance de ce complexe 

marneux est généralement comprise entre 10 et 15 m mais peut atteindre localement 20 à 30 m 

dô®paisseur. 

o les marnes blanches de Pantin (4 à 6 m) sont de couleur blanc-grisâtre à aspect granuleux, 

très riches en carbonate de calcium. Elles présentent généralement un ou plusieurs bancs 

de calcaire, tantôt blanc et crayeux, tantôt beige sublithographique à la partie supérieure. 

Vers le sommet existent de volumineux silex plats à empreintes de plantes aquatiques et à 

aspect de meulière (fausse-meulière). 

o les marnes bleues dôArgenteuil (5 ¨ 10 m) sont des marnes argileuses gris bleuté, très 

plastiques lorsquôelles sont humides, ¨ concr®tions ou granules calcaires et ¨ pass®es de 

marnes blanchâtres s'oxydant en ocre à l'affleurement. La structure est souvent feuilletée. 
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De petits niveaux de gypse saccharoïde impur, appelés « bancs de chien », sôintercalent 

vers la base. 

- le calcaire de Champigny et les masses et marnes du gypse ï Priabonien moyen (Ludien moyen) : 

Sous ce terme sont regroupées les différents faciès du Ludien (marnes, les masses et marnes du 

gypse et les calcaires de Champigny). La puissance totale de cette formation est comprise entre 15 

et 25 m. Au sein de la masse dôeau, la variation lat®rale de faci¯s sôeffectue dôouest (gypse) en est 

(calcaire). Lôhorizon du Ludien reste très particulaire. 

o les formations du gypse (masses et marnes du gypse) présentent une épaisseur de 8 à 

12 m. Elles comportent une alternance 3 masses (niveaux) de gypse intercalées avec des 

niveaux de marnes. 

o Le faciès marneux, appelés marnes du Tardenois, a été distingué au centre et au-nord-

ouest de la masse dôeau. Il est composé de passées gypseuses ou magnésiennes et de 

bancs calcaires ou siliceux. 

o A lôest et au sud de la masse dôeau (Montagne de Reims et rive gauche de la Marne), les 

formations évoluent progressivement vers un faciès équivalent latéralement plus 

franchement calcaire appelé calcaires de Champigny. Ces calcaires, épais de 10 à 15 m, 

sont à grains fins, parfois alvéolaires. 

- Marnes à Pholadomya ludensis ï Priabonien inférieur : les marnes à Pholadomya ludensis, 

appelées également marnes infragypseuses, dô®paisseur r®duite comprise entre 0.5 et 2 m au 

maximum, se pr®sentent sous la forme dôun calcaire marneux jaun©tre mouchet® ou encore dôune 

marne grise, blanche ou verte. 

- Marnes et calcaires de Saint-Ouen - Bartonien supérieur (Marinésien) : Le Marinésien est composé 

sur 15 à 20 m dôune alternance de calcaires et de marnes laguno-lacustres avec intercalations 

sableuses individualisés ponctuellement : 

o Les sables du Marinésien, appelés également sables de Monceau, sont présents 

uniquement sur le quart sud-ouest de la masse dôeau. Ce sont des sables verdâtres ou 

jaunes, plus ou moins argileux avec parfois des bancs de grès ou des passées marneuses 

(épaisseur 3 à 12 m). 

o Le marno-calcaire de Saint-Ouen s.s. est composé dôune alternance de couches 

marneuses, blanc-grisâtre à beige clair et de bancs calcaires compacts, sublithographiques, 

à débit naturel en moellons. Le sommet de la formation présente fréquemment des marques 

de dissolution karstique ou des figures de cryoturbation. Quelques niveaux sont bréchiques 

par suite de la formation de fentes de retrait lors d'exondations. La puissance du marno-

calcaire de Saint-Ouen s.s. est comprise entre 10 et 25 m et sô®paissit vers le sud o½ le 

faciès calcaire prédomine. 
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o Les sables de Mortefontaine (0 à 3 m dô®paisseur) constituent une s®rie sableuse verte ou 

ocre plus ou moins marneuse à intercalations gréseuses ou calcaires. Le sommet est 

imprégné de calcaire beige et pétri de fossiles. Le niveau de Mortefontaine, décrit dans 

lôOise, peut manquer localement. 

o A la base, la formation de Ducy se présente comme une mince succession de marnes 

calcaires jaunâtres, vertes ou violacées, de sables micacés, de grès durs et de calcaires 

siliceux, généralement fossilifères et à empreintes de plantes. Ce niveau, décrit dans lôOise, 

est très réduit en épaisseur (généralement inférieure à 1 m) et peut manquer localement. 

- Sables et grès de Beauchamp - Bartonien inférieur (Auversien) : Les faciès auversiens sont très 

variables dans le détail, de même que leur épaisseur, comprise entre 10 et 50 m. Ils ne sont pas 

toujours décrits dans la Montagne de Reims. Cette formation reste néanmoins une série 

essentiellement sableuse. 

o Les sables auversiens sont azoïques, d'abord blancs à jaunâtres dans la partie inférieure, 

puis blancs et très purs dans leur partie moyenne (faciès de Fleurines ï HG104) et enfin 

violacés et plus ou moins humifères à la partie supérieure (Rozet-Saint-Albin, Grisolles, 

Latilly), avec localement des passées ligniteuses (Fère-en-Tardenois), témoins de la 

présence de paléosols. Lorsque ces sables ne sont pas protégés par les couches argilo-

marneuses sus-jacentes, ils présentent des intercalations argileuses et ferrugineuses dues 

probablement à des phénomènes pédologiques. Dans lôAisne, ¨ lôextr°me nord de la masse 

dôeau, les sables passent à des calcaires graveleux aux affleurements localisés, quelquefois 

oolithiques, contenant de fortes proportions de grains de quartz (Pierre de Lizy). 

o A la base, quelques mètres de marnes blanches sableuses ou de sables argileux, beiges ou 

jaune clair, représentent l'horizon de Mont-Saint-Martin. Ce niveau de transition du Lutétien 

au Bartonien est peu épais, inférieur à 1 m, et a été distingué au nord de la masse dôeau. 

Eocène moyen (Lutétien) 

Le Lut®tien est pr®sent sur lôensemble de la masse dôeau sauf dans les vall®es de la Marne, de lôOurcq, de 

la Savières et du Clignon où les formations ont été érodées. Le Lutétien présente deux niveaux de faciès 

différents : 

- Marnes et caillasses - Lutétien supérieur et moyen : Les sédiments laguno-lacustres ou continentaux 

sont nommés marnes et caillasses. Ils consistent en une alternance de calcaires fins à débit en 

plaquettes (caillasses) et parfois siliceux et dôhorizons de marnes dolomitiques gypseuses et 

fluorurées. Leur épaisseur est généralement de 10 à 20 m. 

- Calcaires ï Lutétien inférieur : Sur 15 à 30 m environ, le Lutétien inférieur est composé de bancs de 

calcaires massifs appel®s calcaires grossiers, dôabord tr¯s sableux et glauconieux ¨ la base, puis 

plus fins et cohérents. Localement, ces calcaires sont plus ou moins complètement dolomitisés. 
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Eocène inférieur (Yprésien) 

- Argiles de Laon ï Yprésien supérieur : Le sommet de lôYpr®sien est marqu® par un niveau argileux, 

de 1 à 3 m dô®paisseur, appelé argile de Laon. Les limites dôextension de cette formation sont tr¯s 

mal connues. Au sein de la masse dôeau, ce niveau est souvent peu ®pais voire absent. Il disparait 

totalement au sud de la vallée de la Marne. 

- Sables de Cuise ï Yprésien supérieur : Epais de 15 à 40 m, les sables de Cuise forment une masse 

homogène de sables marins, siliceux, fins, souvent glauconieux gris à verts, à bancs gréseux et lits 

dôargiles intercalés vers le sommet. 

- Argiles à lignites et argiles plastiques du Sparnacien ï Yprésien inférieur : Représentant une 

sédimentation lagunaire, cet étage est ®pais dôune vingtaine de m¯tres en moyenne, de 10 m dans 

la montagne de Reims à un maximum de 30 m. Il est constitué des argiles plastiques avec des 

intercalations sableuses et ligniteuses localement incrustés de galets de silex. 

Structure des terrains 

Le bassin du Tertiaire possède une structure sub-tabulaire modelée par dissection de cuestas et de buttes-

témoins. Les formations sableuses et marneuses forment un pays vallonné qui marque une transition entre 

les plateaux monotones du Soissonnais et de Brie. Le pendage léger des couches se fait en direction de 

lôouest-sud-ouest, vers le centre du Bassin parisien. 

Les plis à grand rayon de courbure ayant des axes orientés ouest-nord-ouest/est-sud-est ont joué à la fin du 

Crétacé et pendant le Tertiaire (orogénèse alpine). Ils ont ainsi contrôlé de manière déterminante la 

sédimentation durant le Tertiaire. La tectonique superficielle est peu marquée, mais se remarque tout de 

m°me lôalignement de quelques buttes t®moin dôorientation g®n®rale ouest-nord-ouest/est-sud-est 

perpendiculaires aux principaux axes du Bassin parisien. 
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Figure 2 : Carte géologique de la masse dôeau souterraine HG105 Source : BRGM.  
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2.2.1.2 Caract®ristiques hydrog®ologiques de la masse dôeau dans son ensemble  

La masse dôeau est par une succession de formations géologiques aquif¯res dô©ge Tertiaire, s®par®es par 

des horizons plus ou moins imperméables. Alors que les nappes des formations du Rupélien et du 

Priabonien restent circonscrites aux buttes bien d®velopp®es au sud de la masse dôeau, les nappes du 

Bartonien, du Lutétien et de lôYpr®sien sup®rieur sô®tendent plus largement. 

Certains horizons géologiques, notamment du Bartonien, montrent de fortes variations de faciès et par 

cons®quent, de perm®abilit®s. Ces variations sont ¨ lôorigine de ph®nom¯nes probables de drainance pour 

r®®quilibrer les charges entre les diff®rents lits dô®coulements. 

Aquifère de lôOligoc¯ne 

Au sommet de la stratigraphie du Tertiaire, dominent les calcaires résiduels de Brie (Sannoisien), 

chapeaut®s par des marnes et des lentilles de sables de Fontainebleau dô©ge Stampien. Ces formations 

dô©ge Oligoc¯ne, sont en communication hydraulique et reposent en général sur le niveau imperméable des 

argiles vertes (Sannoisien). 

Constitué essentiellement par les sables de Fontainebleau du Stampien, le réservoir oligocène, très 

lenticulaire et dôune extension extr°mement limit®, contient de petites nappes perchées en haut de collines 

isolées au Bois Meunière et au Bois des Trois-Pilles. Cet aquifère renferme une petite nappe perchée libre, 

aliment®e directement par lôimpluvium. La nappe donne naissance ¨ de nombreuses sources de 

déversement à faible débit. 

Les calcaires de Brie sous-jacents, soutenus par les argiles vertes (Sannoisien), renferment une petite 

nappe perch®e aliment®e principalement par lôimpluvium mais ®galement par le d®versement lat®ral de la 

nappe des sables de Fontainebleau via des sources de déversement. La perméabilité de fissures des 

calcaires engendre des sources moins abondantes mais à débit plus élevé (source de Rochères). 

Aquifère multicouche du Bartonien et du Priabonien (Ludien) - Eocène supérieur 

Lôaquif¯re multicouche de lôEoc¯ne sup®rieur est constitu® dôhorizons peu perm®ables assez discontinus. 

A lôextr°me sud-est de la masse dôeau ainsi quôau droit de la Montagne de Reims, les formations du Ludien 

(Priabonien) présentent un faciès calcaire perméable, appelé Calcaire de Champigny. Cet aquifère 

multicouche est composé de plusieurs niveaux semi-perméables et perméables. La pr®sence dôune nappe 

se manifeste par de petites sources naissant ¨ la base de lô®tage, au niveau des marnes gypseuses ou au 

sein même de la formation du fait dôune certaine h®t®rog®n®it® de lôaquif¯re. 

Le Bartonien constitue un aquifère bi-couche sablo-calcaire qui couvre les plateaux de la masse dôeau. 

Lôaquif¯re est aliment® directement par lôimpluvium. Les eaux sô®coulent ¨ travers les sables du Marin®sien 

lorsquôils existent, les bancs calcaires et marneux de Saint-Ouen puis, directement ou par déversement via 

des petites sources, ¨ travers lôhorizon sableux de Beauchamp (Auversien). Les marnes supragypseuses du 

Priabonien et les marnes vertes du Sannoisien inf®rieur forment un niveau imperm®able qui, lorsquôelles 
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sont suffisamment épaisses, limitent fortement les circulations entre les eaux contenues dans le calcaire de 

Brie et les formations du Bartonien et jouent un r¹le de protection pour lôaquifère du Bartonien. 

Les calcaires du Bartonien supérieur (Marinésien) ne constituent pas un réservoir permanent et peut être 

rencontr® sec, notamment lorsquôil est en continuit® hydraulique avec les sables sous-jacents. Sa partie 

supérieure peut être karstifi®e et tr¯s productive. Sur la masse dôeau, cet aquif¯re est peu exploit® parce quôil 

ne pr®sente pas de productivit® suffisante du fait de sa faible perm®abilit® dôinterstice et de la pr®sence de 

niveaux marneux. 

La nappe des sables auversiens est libre sous les plateaux mais toujours de faible épaisseur (inférieure à 

10 m). Elle est drain®e par les affluents de lôOurcq dans leur partie amont. Elle est soutenue par les marnes 

et caillasses du Lutétien supérieur, qui génèrent une ligne de sources émergeant du Bartonien. 

Aquifère des calcaires du Lutétien ï Eocène moyen 

Les formations perméables du Lutétien forment, entre les argiles de Laon (Yprésien supérieur) à leur base et 

les marnes et caillasses du Lutétien supérieur, un aquifère à prédominance calcaire présente des faciès plus 

sableux ¨ la base. Bien que la perm®abilit® dôinterstices pr®domine ¨ la base plus sableuse du r®servoir, la 

perméabilité de fissures régit les écoulements souterrains à travers le calcaire qui peut même localement 

présenter des microkarsts av®r®s dans Valois (HG104) et la for°t de Retz. Lôalimentation de lôaquif¯re est 

assur®e directement par lôimpluvium local au niveau des affleurements ou indirectement par percolation lente 

des eaux du Bartonien sus-jacent, lorsquôil existe, à travers les marnes et caillasses. 

La nappe des calcaires du Lut®tien pr®sente un r®gime consid®r® libre sur lôensemble de la masse dôeau, les 

niveaux sô®tablissant au sein de la formation. Elle est drain®e par les cours dôeau et devient artésienne 

localement sur le cours amont de lôOurcq, du fait de la pr®sence dôalluvions tourbeuses. 

Le toit de lôaquif¯re des calcaires et sables du Lut®tien peut °tre consid®r® comme ®tant la base : 

- des marnes et caillasses du Lut®tien sup®rieur si lôon consid¯re le contraste de perméabilité 

verticale / horizontale 

- des marnes infra-gypseuses du Bartonien, dans le Marin®sien, lorsquôil peut y avoir des ®changes 

hydrauliques au travers des marnes et caillasses. 

Les marnes et caillasses sont considérées comme semi-perméables en grand. Les eaux souterraines 

semblent circuler entre les bancs de caillasses et de marnes, parallèlement à la stratification et dans les 

fissures des bancs de calcaires. Les circulations dôeau sont donc verticales et horizontales. Les marnes et 

caillasses se comportant alors comme un petit aquifère multicouche ayant une certaine productivité. 

Cependant, les bancs de marnes sont relativement imperméables par rapport aux bancs calcaires et se 

comportent comme un écran aux transferts verticaux. Ainsi, les marnes et caillasses ne sont donc pas 

consid®r®s comme le toit imperm®able de lôaquif¯re des calcaires et sables du Lut®tien, sauf si lôon 

considère le contraste de perméabilité verticale / horizontale entre ces formations. 
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Au toit des sables de Cuise de lôYpr®sien appara´t, de faon discontinue, un banc dôargile ligniteuse, connu 

sous le terme « Argiles de Laon ». Continu et ®pais au nord de la masse dôeau (1 ¨ 3 m), il sôintercale entre 

les sables de Cuise et les calcaires du Lutétien. Ces argiles de Laon (Yprésien supérieur) forment alors à 

une échelle locale, le mur des calcaires du Lutétien. Vers le sud de la masse dôeau, les argiles de Laon 

deviennent discontinues et peu ®paisses pour disparaitre au sud de la vall®e de la Marne. Lôaquif¯re des 

calcaires du Lutétien et celui sous-jacent des sables de Cuise (Yprésien supérieur) sont alors considéré 

comme ®tant en continuit® hydraulique et nôabrite quôune nappe unique. 

Aquif¯re des sables de lôYpr®sien sup®rieur (Cuisien) ï Eocène inférieur 

Les sables de lôYpr®sien sup®rieur, appel®s sables de Cuise, forment une r®serve importante, étendue à 

toute la masse dôeau. Au droit de la masse dôeau, la nappe pourrait °tre en communication hydraulique avec 

celle des calcaires du Lutétien ce qui accroît leur productivit®. Plus au nord, les argiles de Laon sôintercalent 

entre les sables de Cuise et les calcaires du Lutétien. Le mur de la nappe est constitué par les formations 

argileuses du Sparnacien (Yprésien inférieur). 

La nappe est drainée par les vallées structurantes quôelle recoupe et est aliment®e très localement par 

lôimpluvium direct lorsquôelle affleure et par d®versement lat®ral des nappes sus-jacentes lorsque son 

sommet argileux est inexistant.  

Les niveaux dôeau de la nappe se stabilisent dans les calcaires du Lutétien. Le régime de la nappe est alors 

captif ou alors lôaquif¯re est en continuit® avec celui des calcaires du Lut®tien et les charges sô®quilibrent. La 

nappe devient captive sous les alluvions de lôOurcq, du Clignon et de la Savières. 

Les sables constituent les versants de beaucoup de vallées, notamment celles du Soissonnais et du 

Noyonnais. De nombreuses sources de débits très faibles apparaissent au contact des alluvions des vallées 

et en limite dôaffleurement. 
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 Description de la zone saturée 2.2.2

2.2.2.1 Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains 

Les buttes du Rupélien (Oligocène) et du Priabonien (Eocène supérieur) renferment des nappes perchées 

dans les formations perméables des sables de Fontainebleau, calcaire de Brie et calcaire de Champigny. 

Les formations du Bartonien (Eoc¯ne sup®rieur), du Lut®tien (Eoc¯ne moyen) et de lôYpr®sien (Eoc¯ne 

inf®rieur) couvrent lôensemble du territoire de la masse dôeau sur une ®paisseur totale de 100 m. Elles 

abritent un système aquifère multicouche constitués des calcaires de Saint-Ouen, sables de Beauchamps, 

calcaires du Lutétien et sables du Cuisien, séparés par des niveaux argileux et marneux plus ou moins 

imperméables. 

Lithologie et lithostratigraphie des couches aquifères (de lôaffleurant au plus profond) :  

Caractéristiques des couches aquifères 

Dominante ? Lithologie Lithostratigraphie 
Epaisseur (en m) 

Min Max Moyenne 

NON Sables Sables de Fontainebleau - 10 10 

NON Calcaires Calcaire de Brie 5 6 5 

NON Calcaires Calcaire de Champigny 0 15 - 

OUI Calcaires Calcaire de Saint Ouen 10 25 - 

OUI Sables et Argiles Sables de Beauchamp 10 50 - 

OUI Calcaires Calcaire grossier du Lutétien 15 30 30 

OUI Sables Sables du Cuisien 15 40 - 

Perméabilité intrinsèque du milieu poreux : / 
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2.2.2.2 Fond géochimique naturel  

Les eaux de la masse d'eau souterraine présentent un faciès homogène de type bicarbonaté calcique et 

magnésien. Les sables de l'Yprésien (Cuisien) entrainent des teneurs en Fe élevées dans les eaux 

souterraines. La présence de F (fluor) est aussi notée dans les eaux qui drainent les calcaires de Champigny 

sur les marnes du Bartonien (Ludien) (Lions, 2013). De plus, le lessivage des sables dôAuvers et des sables 

de Beauchamp est susceptible d'entrainer un fond géochimique élevé en Fe, Mn, F et B (bore) dans les 

eaux souterraines des aquif¯res associ®s ¨ lôEoc¯ne sup®rieur (Vernoux et al., 1998 ; Robaux, 2004 ; 

Damien, 2006). 

La présence de gypse (sous forme de concrétions ou de bancs massifs) est aussi notée dans l'Yprésien, les 

sables de Beauchamp, les marnes du Ludien, les marnes vertes de Romainville. Les marnes du Ludien 

présentent également des niveaux à gypse (Lions, 2013). Le Lutétien, composé de marnes et caillasses et 

de nombreux bancs gypseux, est à l'origine du B (Guillot, 1978) et des pics de SO42- observés. 

Diagramme de Piper : 
 
Le diagramme de Piper permet de repr®senter graphiquement la composition chimique dôune eau. La 

position relative d'un résultat analytique sur chacun des deux triangles inférieurs (cations à gauche, anions à 

droite) permet de déterminer leur dominance ionique. L'intersection, dans le losange supérieur, des deux 

lignes issues des points représentés sur chaque triangle permet d'obtenir le faciès chimique des eaux.  

 

Dans le diagramme de Piper ci-dessous, un même figuré représente la composition chimique des eaux d'un 

même point de prélèvement à différentes dates.  
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Les eaux de la masse d'eau souterraine présentent un faciès homogène de type bicarbonaté calcique et 

magnésien. 

 
Paramètres concernés par un fond géochimique élevé : 
 
Explication sur le classement :  

- Les param¯tres d®passant les normes ou les valeurs seuils ¨ lô®chelle de la masse dôeau sont 

indiqués par une croix « x » ; 

- Les paramètres indiqués par un « 0 è sont ceux dont lôorigine naturelle est ¨ confirmer ; 

- Le fond g®ochimique local ®lev® nôentrainant pas le d®classement de la masse dôeau est indiqu® par 

une valeur de la concentration, sans classement. 

 

Numéro 
CAS 

Code 
SANDRE 

Substance 
Famille 

chimique 

Classement 
(explication ci-

dessus) 

Concentration 
(ordre de 

grandeur ou 
valeur seuil) 

Unité 

14798-03-9 1335 Ammonium Ion majeur 
  

mg/L 

16887-00-6 1337 Chlorures Ion majeur 
  

mg/L 

16984-48-8 7073 Fluor Ion majeur 
  

mg/L 

14797-55-8 1340 Nitrates Ion majeur 
  

mg/L 

14808-79-8 1338 Sulfates Ion majeur 
 

1138 mg/L 

7429-90-5 1370 Aluminium Métal 
  

µg/L 

7440-43-9 1388 Cadmium Métal 
  

µg/L 

7439-89-6 1393 Fer Métal 
  

µg/L 

7439-96-5 1394 Manganèse Métal 
  

µg/L 

7439-97-6 1387 Mercure Métal 
  

µg/L 

7440-02-0 1386 Nickel Métal 
  

µg/L 

7439-92-1 1382 Plomb Métal 
  

µg/L 

7440-36-0 1376 Antimoine Métalloïde 
  

µg/L 

7440-38-2 1369 Arsenic Métalloïde 
  

µg/L 

7440-42-8 1362 Bore Métalloïde 
  

µg/L 

7782-49-2 1385 Sélénium Métalloïde 
  

µg/L 
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2.2.2.3 Entit®(s) hydrog®ologique(s) du r®f®rentiel BDLISA associ®e(s) ¨ la masse dôeau  

(Les entit®s sont pr®sent®es de lôaffleurant au plus profond) 

Entités hydrogéologiques du Référentiel BDLISA (version 1) 

Code 
BDLISA 

Libellé 

% de chaque 
entité NV3 

inclus dans la 
MESO 

Code 
BDLISA des 

entités 
parentes 

Nature de 
lôentit® BDLISA 

NV3 

107AC05 
Sables et grès de Fontainebleau de l'Oligo-
Miocène du Bassin Parisien en rive droite 

de la Seine (bassin Seine-Normandie) 
0.85 107AC Aquifère 

107AK01 
Calcaires de Brie du Rupélien (Oligocène 

inf.) du Bassin Parisien (bassin Seine-
Normandie et Loire-Bretagne) 

12.97 107AK Aquifère 

110AA01 
Marnes vertes et supra-gypseuses du 
Rupélien (Oligocène inf.) du Bassin 
Parisien (bassin Seine-Normandie 

majoritairement et bassin Loire-Bretagne) 

21.46 110AA Imperméable 

113AA01 
Calcaire Ludien de l'Eocène sup. du Bassin 

Parisien 
5.9 113AA Aquifère 

113AG03 
Masses et marnes du gypse de l'Eocène 

du Bassin Parisien 
17.79 113AG Semi-perméable 

113AI01 
Marnes infra-gypseuses de l'Eocène du 

Bassin Parisien 
32.83 113AI Imperméable 

113AK01 
Sables de Monceau, de Marines, de 

Cresnes du Marinésien supérieur 
(Bartonien inf.) du Bassin Parisien 

29.21 113AK Semi-perméable 

113AK03 
Calcaires de Saint-Ouen du Bartonien inf. 

du Bassin Parisien 
55.59 113AK Semi-perméable 

113AK05 

Sables du Marinésien (sables de 
Mortefontaine, Calcaire de Ducy, Sables 
d'Ezanville) et de l'Auversien (Sables de 

BeauChamps, d'Auvers) du Bassin 
Parisien 

74.85 113AK Semi-perméable 

113AO01 
Marnes et caillasses du Lutétien sup. du 

Bassin Parisien 
84.83 113AO Semi-perméable 

113AQ05 
Calcaires et sables du Lutétien du bassin 

de l'Oise amont et de l'Aisne 
0.07 113AQ Aquifère 

113AQ07 
Calcaires et sables du Lutétien du bassin 

de l'Oise aval 
3.02 113AQ Aquifère 

113AQ09 
Calcaires et sables du Lutétien du bassin 

de l'Ourcq 
59.04 113AQ Aquifère 

113AQ11 
Calcaires et sables du Lutétien du sud du 

Bassin Parisien 
29.1 113AQ Aquifère 

113AT03 
Argiles de Laon semi-perméables de 

l'Yprésien sup. du Bassin Parisien (bassin 
Seine-Normandie) 

90.92 113AT Semi-perméable 

113AV01 

Sables de Cuise sous couverture des 
argiles de Laon de l'Yprésien sup. du 

Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie 
et sud du bassin Artois-Picardie) 

96.41 113AV Aquifère 
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Entités hydrogéologiques du Référentiel BDLISA (version 1) 

Code 
BDLISA 

Libellé 

% de chaque 
entité NV3 

inclus dans la 
MESO 

Code 
BDLISA des 

entités 
parentes 

Nature de 
lôentit® BDLISA 

NV3 

113AV03 
Sables de Cuise de l'Yprésien sup. du 

Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie) 
0.24 113AV Aquifère 

113BA01 
Faciès marneux du Ludien moyen de 

l'Eocène sup. du Bassin Parisien (bassin 
Seine-Normandie) 

9.13 113BA Imperméable 

117AC03 

Argiles, sables et lignites de l'Yprésien inf. 
du Bassin Parisien (bassin Seine-

Normandie et sud du bassin Artois-
Picardie) 

99.83 117AC Semi-perméable 

117AC05 
Argiles plastiques de l'Yprésien inf. du 

Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie) 
0.03 117AC Imperméable 

926AC01 
Alluvions actuelles à anciennes de la 

Marne 
1.3 926AC Aquifère 

La MESO est représentée par 21 entités BDLISA de niveau 3, de natures et dôextensions différentes. 

Lôentit® alluviale nôa pas ®t® enti¯rement d®finie en tant que masse dôeau. 

La succession verticale des entités perméables, semi-perm®ables et imperm®ables, caract®rise lôaquif¯re 

multicouche. Ces entités sô®tendent sur une surface plus importante que la MESO car elles sont d®limit®es 

par lôextension des formations g®ologiques tertiaires, d®pos®es ¨ lô®chelle du centre du Bassin parisien. 
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Figure 3 : Carte des entités BDLISA associées ¨ la masse dôeau souterraine HG105. Source : BRGM 
  










































































































































































































