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AVANT-PROPOS 

Le présent rapport fait le point sur les travaux d'exploration effec-

tués sur la propriété du lac Fabiola, constituée de 34 claims jalonnés en 1977 

et de 25 autres jalonnés en 1980. 	Il se présente en trois parties, correspon- 

dant à autant de volets du travail effectué. 

La première partie, qui traite de la géochimie des sols, couvre les 

claims de 1977 seulement. Les résultats d'analyse y sont présentés sous forme 

d'histogrammes. Cette partie comprend également des propos de Marc Beaumier, du 

service de Géophysique-Géochimie du MER, suite à diverses études de vérifica-

t ion. 

La seconde partie, qui traite de l'étude géologique du terrain, se li-

mite également aux claims de 1977. Elle contient des observations de l'auteur 

sur la lithologie, la structure, la géologie économique. 	Elle se termine par 

des notes sur cinq forages effectués par Jean Descarreaux pour suivre la struc-

ture et la minéralisation en profondeur et par les résultats de la lithogéochi-

mie des roches. 

La troisième partie, qui fait état des travaux de géophysique, couvre 

l'ensemble de la propriété. Ces travaux avaient pour but de délimiter les con-

tacts lithologiques, reconnattre les structures majeures et déceler des conduc-

teurs. Cette partie est une reproduction légèrement retouchée du rapport de la 

compagnie Géola Ltée. 

Les documents consultés ou reproduits pour les fins du présent rapport 

sont signalés aux endroits appropriés. 
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INTRODUCTION 

LA PROPRIETE 

La propriété du lac Fabiola se situe en 

Abitibi, à environ 35 km au nord de Rouyn-Noranda 

(figure 1). Elle chevauche les cantons de Destor 

et de Poularies, de part et d'autre de la rou-

te 101 qui relie les villes de Macamic et de 

Rouyn-Noranda (figure 1). 

La propriété, qui couvre environ 

21 km2, comprend 59 claims (figure 2), jalonnés 

en deux étapes. Le premier groupe, qui remonte à 

l'automne 1977, compte 34 claims: 

. 18 claims de 40 acres chacun dans le rang X du 

canton de Destor: 	K-187 â K-193; K-196 à 

K-199; K-202, 203 et 205; K-207 à 210- 

. 16 claims de 100 acres chacun correspondant aux 

lots 14 à 29 du rang I du canton de Poularies: 

K-171 1 K-186. 

Le second groupe, jalonné à l'été 1980, comprend 

25 claim de 100 acres chacun: 

. 5 claims dans le rang I du canton de Pourla-

ries: K-349, K-350, K-314, K-315, K-316. 

• 20 claims dans le rang II du même canton: 

K-329 à K-348. 

PHYSIOGRAPHIE LOCALE 

La propriété du lac Fabiola est incluse 

dans la vaste ceinture d'argile de l'Abitibi. 

Les terrains au sud de la propriété sont acciden-

tés (collines de Destor) et culminent à près de 

500 m d'altitude. Ceux au nord et à l'ouest pré- 

s'agit d'une plaine argileuse d'une altitude 

moyenne de 300 m. A l'est, les terrains forment 

une zone plus marécageuse, à relief plus ou moins 

plat. 

FIGURE 1 - Localisation de la 
sentent une topographie plus uniforme puisqu'il 	 propriété 	du 	lac 	Fabiola. 
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FIGURE 2 - Claims constituant la propriété du lac Fabiola. 
Jalonnement de 1980 entouré d'un trait gras. 

La propriété est constituée d'une série 	 HISTORIQUE DES TRAVAUX 

de petites collines, dont la plus élevée, au nord 

du lac Fabiola, atteint 415 m. Ces collines pré- 	 Cet historique est tiré en partie de 

sentent souvent des escarpements sur leurs flancs 	Tremblay, R.L. (1979). 

nord et sont séparées par des zones marécageuses 

ou sablonneuses. Le socle rocheux affleure sur 
	

A l'automne 1977, suite aux résultats 

40% de la propriété, mais uniquement sur les 
	

d'analyses des sédiments de ruisseaux de l'Abiti- 

flancs et les sommets des collines. 
	 bi (Lalonde S. Cockburn, 1977), suite é des véri- 

fications par le groupe de Géochimie du ministére 

et suite é des recommandations de M. Jules Cimon, 
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membre du Comité directeur du Plan quinquennal 

d'exploration de l'Abitibi-Témiscamingue, un bloc 

de 34 claims fut jalonné pour la Couronne sur une 

..~ 	
faible anomalie en molybdène. 	La localisation 

des échantillons de Lalonde & Cockburn, de même 

que les teneurs en molybdène, sont présentés 1 la 

figure 3. 	La distribution des teneurs dans les 

échantillons est présentée â la figure 4. 	Les 

teneurs varient de 1 1 18 ppm. 	La moyenne ré- 

gionale est inférieure 1 1 ppm et le seuil d'ano-

malie se situe à 3 ppm. 

En septembre 1978, un contrat pour la 

coupe de 200 km de ligne et le prélèvement d'é- 

FIGURE 4 - Histogramme pour les teneurs 
en molybdène des échantillons de la fi-
gure 3. 

chantillons de sols par toute l'étendue des 

claims de 1977 fut octroyé à Jean Descarreaux et 

Associés. 	Le travail s'est terminé au début de 

décembre 1978. 
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FIGURE 3 - Localisation des 
seau prélevés par Lalonde & 
dène (ppm) dans les cercles 
blay (1979). 

échantillons de sédiments de ruis- 
Cockburn (1977). Valeurs en molyb- 
Diagramme basé sur celui de Trem- 
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Le tamisage des échantillons, fut effec-

tué par la division de Géochimie du MER. Quant 

aux analyses, el les furent faites par le Centre 

de Recherche minérale. 

Les derniers résultats d'analyse pour 

les échantillons étant parvenus au ministère vers  

effectuer quelques essais sur les sols d'une par-

tie de la propriété au cours de l'été 1979 (zone 

en tiretés sur la figure 5). 

En septembre de la même année, nous 

avons fait la cartographie géologique de la pro-

priété et prélevé des échantillons de roche. No-

tre rapport fut remis à la fin d'octobre et plu- 

la mi-mai 1979 et le report sur carte ayant débu- 	sieurs échantillons de roche furent envoyés à 

té presque aussitôt, le groupe de Géochimie put 	l'analyse. 

Feuillets SNRC 
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Géochimie des sols (1978), Essais géochimiques (1979), 
Géologie-Lithogéochimie (1979), Forages (1980) , Géophysique (1980). 

\, Géophysique (1980) 

o Forages 

li;1i 	Essais géochimiques (1979) 

FIGURE 5 - Travaux effectués sur la propriété du lac Fabiola. 
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Au printemps 1980, cinq forages furent 	d'une anomalie électromagnétique (EM-33) décelée 

	

effectués à proximité de zones minéralisées 	lors du levé aéroporté de Macamlc (M.R.N., 1978). 

	

découvertes lors de la cartographie (petits oer- 	Il semble que cette anomalie ait été causée par 

cles sur la figure 5). 	 du mort-terrain sursaturé d'eau. 

A l'automne, toujours en 1980, un con- 

	

Au début d'août, un levé électromagnéti- 	trat fut octroyé à Géola Ltée pour la coupe de 

	

que à cadres horizontaux fut effectué à proximité 	129 km de lignes sur les claims jalonnés à l'été 

	

de l'intersection de la route 101 avec le chemin 	1980 et l'exécution de 306 km de levés électroma- 

	

de Laferté. Ce levé, effectué par Claude Robert, 	gnétiques V.L.F., 329 km de levés magnétiques et 

	

du ministère,* avait pour but la vérification 	8.9 km de polarisation provoquée. 

GEOCHIMIE DES SOLS 

(groupe de claims de 1977) 

Comme mentionné précédemment, le groupe 	nière glaciation et la partie basse a été submer- 

de claims de 1977 a fait l'objet, par J. Descar-

reaux, d'une campagne d'échantillonnage de sol. 

Une partie de ces claims a aussi fait l'objet, 

par le service de Géochimie-Géophysique du minis-

tère, d'essais géochimiques pour une étude du 

comportement des teneurs en molybdène; la zone 

d'essai est indiquée par tiretés sur la figure 5. 

Avant de passer à la description de ces travaux, 

il y a toutefois lieu de présenter un sommaire de 

la géologie du Quaternaire de la propriété, la-

quelle est sommairement illustrée à la figure 6. 

Cette présentation s'impose pour en arriver à une 

meilleure interprétation des données analytiques 

des sols. 

L'ensemble de la région a subi la der- 

* Robert, C, 1980, rapport interne conservé au 

service de Gitologie. 

gée par le lac Barlow-Ojibway. 

Des sédiments morainiques forment le 

fond des tourbières de méme que la majeure partie 

des matériaux dans les dépressions entre les col-

lines rocheuses. Par endroits, ces dépressions 

sont remplies de sable et de gravier sur lesquels 

s'est développée une mince couche de sol. 

Des "terrasses", vestiges d'anciennes 

plages, se retrouvent sur le flanc sud des colli-

nes dans le centre-ouest de la propriété. De di-

rection ENE, elles sont formées de galets arron-

dis, d'une moyenne de 30 cm (figure 7). Les ga-

lets les plus souvent rencontrés sont faits de 

granite et de diorite. 

Aux extrémités NE et NW de la propriété, 

le sol est consitué d'argile varvée, ou se re-

trouvent d'anciens champs cultivés. 
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1: Roche en place 

FIGURE  6: Dégâts 
meubles sur la pro-

priété du lac Fabiola. 
D'après Tremblay (1974). 

2b: Sédiments moraini-
ques non modifiés 
par les eaux du lac 
Barlow-Ojibway 

5b: Sables et graviers 
lacustres 	(sédi- 
ments de rivage) 

5c: Argile varvée du 
lac Barlow-Ojibway 

7: Sédiments tourbeux 
(correspondant 	à 
des aires mal drai-
nées) et dépôts ai-
luvionnaires. 

FIGURE 7 -- Ancien niveau de plage. Ga-
lets arrondis, d'un diamètre moyen de 
30 cm. 

TRAVAUX DU SERVICE DE GITOLOGIE 

ECHANTILLONNAGE 

Les propos qui suivent sont tirés en  

partie du rapport de fin de campagne de Descar-

reaux et Associés (1978). 

La ligne de base du réseau pour l'échan-

tillonnage des sols coTnclde avec celle séparant 

les cantons de Destor et de Poularies. Les li- 

gnes du réseau ont été coupées â Intervalles de 

50 m en directions N-S. L'échantillonnage s'est 

effectué suivant une maille de 50 m. La locali-

sation des sites d'échantillonnage se retrouve 

sur la carte 1 du DP-828 (Leduc, 1981). 

L'horizon échantillonné a été le A1,  

sauf dans les secteurs marécageux oû i i a fa l l u 

recourir à l'horizon Ao- 	Les échantillons 

de Ao sont toutefois peu nombreux. 

L'horizon Al est défini comme étant 

un horizon de couleur plutôt foncée ou noire, 

al la matière organique a été accumulée et mélan- 
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gée aux matières minérales par des processus bio-

logiques et où la décomposition de cette matière 

organique est à son maximum, supprimant ainsi 

toute reconnaissance des structures végétales 

pré-existantes. L'horizon Ao, pour sa 

part, n'est composé que d'un ensemble de débris 

organiques partiellement décomposés. 

Toutes les précautions nécessaires ont 

été prises pour éviter de prélever des échantil-

lons contaminés. Quelques routes, un dépotoir de 

rebuts et un dépotoir de terre (voirie) sont les 

seules causes possibles de contamination artifi- 

cielle qui aient été remarquées. 	L'échantillon- 

nage a quand même été effectué près de ces en-

droits, tout en prenant note de ces conditions 

exceptionnelles. Le seul champ (de petites di-

mensions) qui était labouré n'a pas été échantil-

lonné. 

Les prélèvements ont été difficiles sur 

les terrains élevés, bien drainés, recouverts de 

sable, de gravier et de blocs erratiques. Ce 

genre de terrain, ainsi que les terrains d'af-

fleurement rocheux, prédominent dans l'aire étu-

diée. Ce qui signifie que de grandes superficies 

ont été mise en cause pour obtenir les volumes 

désirés d'échantillon. 

RESULTATS D'ANALYSES ET CARTES DES VALEURS 

Les échantillons au ncmbre de 3936, ont 

été analysés pour Mo, U, Li, Cu, Zn, As et Mn, de 

même que pour la perte au feu. Les données numé-

riques de l'analyse font partie d'un document an- 

nexe au présent rapport (Leduc, 1981), où ils 

sont présentés sous forme de liste d'ordinateur 

et sur cartes à 1:5 000 produite par ordinateur 

pour chacun des éléments analysés. Ces données 

ont été traitées statistiquement pour produire 

des histogrammes de distribution et des courbes 

d'isoteneurs. 

HISTOGRAMMES DE DISTRIBUTION 

Des histogrammes de distribution ont été 

tracés avec des valeurs et des distributions 

arithmétiques et logarithmiques. 	Ils sont pré- 

sentés aux figures 8 à 14 pour Mo, U, Li, Cu, Zn, 

As et Mn et à la figure 15 pour la perte au feu. 

Pour Mo, U et Li, les distributions ne 

sont ni normales ni log-normales (figures 8 à 

10). Ce phénomène peut être expliqué par une li-

mite de détection trop élevée. Pour Cu, Zn, As 

et Mn, la distribution est log-normale (figu- 

res 11 à 14). 	Il est à noter que, en plusieurs 

points sur les histogrammes, l'absence de valeurs 

dans certaines classes est due au fait que les 

résultats d'analyse sont en unités entières de 

ppm. Dans certains cas, des valeurs de coupure 

devraient être introduites. 

La perte au feu sera traitée ultérieure-

ment et mise en corrélation avec différents fac-

teurs, tels l'horizon échantillonné et le type de 

matériel prélevé. 

Le tableau 1 présente les données sta- 

tistiques pour chaque élément. 	Les moyennes et 
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les écarts-types n'étant pas représentatifs avant 	maximales ne dépassent pas 97 ou 98% des valeurs, 

coupures, ces données ne sont présentées qu'à ti- 	les fortes valeurs étant très ponctuelles. 

tre indicatif. 

Les comportements de chacun des éléments 

COURBES D'ISOTENEURS 	 sont revus dans les paragraphes qui suivent. 

Les courbes d'isoteneurs pour chaque 	 Molybdène 

élément sont présentées aux figures 16 à 22 (dans 	 (figure 16) 

le même ordre que pour les cartes des valeurs et 

les histogrammes). Ces courbes ont été tracées 	 Les différentes anomalies en molybdène 

par la méthode des moyennes roulantes, avec neuf  forment une large zone de direction NE-SW entre 

valeurs pour chaque point. 	Le tableau 2 donne, 	les lots 19 et 16 du rang 1 du canton de Poule- 

pour chacun des éléments, la limite des courbes 	ries. Les valeurs maximales (290 ppm) se situent 

d'isoteneurs et le pourcentage cumulatif corres- 	au voisinage immédiat de la route 101 (voir 

pondant. DP 828). 

Règle générale, l'isocourbe de plus bas-

se valeur correspond grossièrement à la moyenne. 

Dans certains cas (p.e. Li et U) on note que, dû 

Règle générale, les anomalies en molyb-

dène ne coincident pas avec les aires d'affleure-

ments. On notera oependant que l'anomalie prin- 

à l'emploi de moyennes roulantes, les valeurs 	cipale se situe au-dessus d'affleurements décou- 

TABLEAU 1 - Valeur statistiques pour les 
échantillons de sol, sans coupure (en ppm) 

Nombre 	Valeur 	Valeur 	Moyenne 	Ecart- 	Moyenne 	Moyenne 
d'échan- 	maximum 	minimum 	 type 	mondiale 	régionale 
tillons 	 * 	 ** 

Mo 3899 	290.00 	1.00 	 4.08 	9.47 	2 	 1.3 

U 3850 	 20.00 	1.00 	 1.32 	1.17 	1 	 1.7 

Li 3899 	 50.00 	1.00 	 2.52 	3.26 	30 	 19.9 

Cu 3698 	750.00 	2.00 	61.69 	51.54 	25 	 17.5 

Zn 2698 	1 	000.00 	4.00 	58.08 	48.64 	50 	 70.4 

As 3864 	120.00 	0.10 	 4.59 	5.79 	5 	 2.9 

Mn 3698 	48 	400.00 	4.00 	290.83 	1 638.62 	200 à 5000 	373.0 

PAF 3899 	 98.00 	4.00 	49.23 	23.18 
(%) 

* Pour les sols en climat tempéré. 	Tiré de Levinson 	(1980) 

** Tirée d'un levé régional de sols par le service de Géophysique-Géochimie du ministère 
le territoire des 	feuillets 	32 D/10, 	11, 	12, 	14, 	15 

sur 



FREOUENCE RELATIVE FREOUENCE CUMULÉE 

INTERVAL DE CLASSE t 	PRU6, t FRED, 	t NOME. t PROS, t FRED, 1 NUNS. 

1,000000v A 15.449900 :.0520 s 3712 	1 	 i .9520 t 371E t 	 

15,449999 A 29.m09099 t,0315 i 123 	i.• 1 .0036 t 3835 t 	 
26.869999 A 44.340009 : 	.0005 : 37 	: i 9931 t 387E i 	 

90.349999 A 56,790099 t 	.0033 i 13 	t 1 ~9964 t 3A85 1 	 

58.799999 A 73.249049 t 	.0021 t 8 	1 1 ~00~5 t 3503 t 	 

73.289990 A 87.699998 1 .0003 t 1 	i 1 ;9987 t 3090 t 	  

87,600998 A 102.14999 t 	.0005 r 2 	t t .9992 1 3808 t 	 

102.14999 A 116,59999 t 	.0003 t 1 	1 t .9995 1 3891 t 	 

116.59999 A 131.04099 s,0000 t O 	I t .9995 1 3891 1 	 

131.04999 A 145.49999 1 	.0000 t 0 	1 1 .9995 1 3897 t 	 
145.49999 A 159.94999 t 	.0000 i 0 	I 1 .9995 1 3897 1 	  

159.94999 A 174,39999 t .0000 s 0 	1 t .0995 : 3897 1 	 

174.39900 A 1148.84999 t .0000 I O 	t t .9995 1 3697 1 	 

188,84499 A 203.29099 1,0000 1 0 	t I 9995 : 3817 1 	 

203,29999 A 217,74999 I .0000 t 0 	t 1 .9995 t 3897 1 	 
217.70999 A 232.19998 1 	.0000 t O 	s 1 .9995 t 3897 t 	 

232.19998 A 246,44098 : 	.0000 1 0 	t 1 .9995 t 3897 1 	 

246,64998 A 261.09908 t 	.0000 1 0 	t t .9995 1 3891 t 	 

261.09996 A 275.54908 t,0003 i 1 	t 1 .9997 i 3898 t 	 

275.50990 A 289.09998 1 	.0003 t 1. t 1.0000 t 3099 3 	 

A 

Distribution arithmétique 

Distribution Logarithmique 
tREOUENCE RELATIVE EREOVENCE CUMULEE 

INTENVAL DE CLASSE t 	PRUd, t FRED, 1 NOMS, t PROS, t F9EO. 1 NOM$, 

1,0000000 A 1.3271609 1 	,3705 1 1468 t 	  I .37bS I 146$ I 	 
1.3271609 A 1,7629891 t,0000 1 0 1 1 .3765 1 1469 t 	 
1.1029491 A 2,3401151 I,1611 1 1018 I 	 I .6376 

t 
t 24li6 I 	  

2,3401751 A 3,1079898 I 	.1223 I 471 1. 	 .7599 t 2903 J 	 
3,1079898 A 4.1260675 t 	,0595 I 212 I 	 t .8194 s 3195 t 	 
0.1266675 A 5,4792281 J.0362 t 149 t.••. t .8577 I 3344 t 	 
5.4792281 A 7,2751052 1 	,0372 1 145 I.... I .8948 1 3400 t 	 

7.2151052 A 9,6596008 1 	.0189 1 72 1.11 t .9133 t 3561 1 	 
9,6596008 A 12,825640 1 	,0264 1 105 I... r ,9402 r 3666 z 	 

12,825e40 A 11,029384 J,0192 1 75 1.. I .9595 I 3741 1 	 
17,029380 A 22,614992 1,4138 1 S4 1•. 1 .9133 1 3795 t 	 
22.610952 A 30,021939 1 	,0114 1 46 I.. t ,9851 t 3841 t 	 
30.021939 A 39,861958 t 	.0059 1 23 1 t .9910 I 3860 t 	 
39.861950 A 52.927191 1 ,U033 1 13 s t .9944 I 3877 I 	 

52.921 151 A 7(1.274602 1 	,003n t 15 I 1 .9982 I 3892 t 	 
70,274002 A 93.307670 1 	,UeuS 1 2 1 .9981 1 3894 t 	  

93,307870 A l23,89054 I ,0008 1 3 t .9995 1 3897 I 	 

123.89054 A 164,49702 1 	.0000 1 0 t .9995 1 3891 1 	 

164.49702 A 216,01271 I 	.0000 1 0 t .9995 I 3897 

218.41271 A 289.99946 1 	.u095 1 2 I 1.0000 I 3849 I 	 

FIGURE 8 - Histogrammes du molybdène 



Distribution arithmétique 

FNECUENCE RELATIVE 1 FRFOUENCE CUMULEE 

INTERvAL DE CLASSE I 	4408. t FREQ. 	t NO98. t 19R08, I FRED. t NOME, 

1.0000000 	A 1.9499999 t 	.8657 t 3333 	1 	 g .8657 1 3333 t 	 
1.9499990 	A 2."999049 t.0623 1 240 	1..• I .9281 1 3573 t 	 
2.N999044 A 3.1,400090 i 	,0325 I 125 	I.. 1 .0605 t 3648 1 	 
3.1'499999 	A 4,7009004 t,0142 1 70 	t 1 .0787 t 3768 t 	 
4.7999404 A 5.7490094 I.0060 1 23 	t 1 .9847 1 3791 1 	 
5.7999499 A 6.6999900 1 	.0052 t 20 	t 1 .9899 t 3811 t 	  

6,6949999 A 7.6449490 1 	.0024 1 11 	t I .9927 I 3821 1 	  

7,6499499 A 8.5990999 t.0031 g 13 	1 i .9961 1 3639 1 	 
8.5949499 A 9,5499998 t 	.0010 1 O 	t 1 .9971 t 3634 1 	 
9.5499996 A 10.400990 1 	.0005 t 2 	i .9977 t 3841 
IC.499499 	A 11.449999 1 	,0000 t 0 	t 1 .0977 t 3841 t 	 
11.449499 	A 12.399999 t.0010 1 4 	1 1 9987 1 3849 t 	 
12.309990 	A 13,349909 I.0001 1 1 	g 1 0090 1 3846 1 	 
13.349999 	A 14,209990 I,0000 I 0. I .9990 I 3846 1 	 
14.299099 A 15.249990 1 	.0000 1 0 	I 1 .9990 1 3846 1 	 
15.240994 A 16.109999 t 	.0003 t 1 	t g .9902 1 3847 1 	 
16.199099 	A 17.140909 1 	,0000 t 0 I .9992 1 3647 I 	 
17.140999 	A 16,000119b 1 	.0000 I O 	t 1 .9992 1 3847 1 	 
18.090906 	A 1 9.040990 1 	.0000 I 0 	I 1 .9992 1 3847 1 	 

19.049119e5 	A 19,904498 t 	,0004 1 3 	i t 1,0000 1 3850 1 	 

I~ 
D 

Distribution Logarithmique 	 I 

FkEOUENCE RELATIVE FktaUENCE CUMULEE 

INTERVAL 	DE 	CLASSE t 	PHO1. i FRED, t NO48, t 'RDB, t FRED. t N048, 

1,0000000 	A 	1.1615863 t 	.8657 t 1333 I 	 t 	.8657 t 3333 t 	 
1.1615863 	A 	1.3492828 I 	.0000 1 0 1 t 	.8657 t 3333 t 	 
1,3492828 	A 	1.5673085 t 	.0000 1 0 I I 	.8657 1 3313 I 	 A 
1.5673085 	A 	1.8205612 t ,0090 I 0 1 1 	,8657 I 3333 1 	  

1,8205642 	A 	2.1197425 I 	.0621 t 290 to.. 1 	,9281 t 3573 t 	 
2,1147425 	A 	2,4564560 t 	,0000 t 0 t t 	,9281 t 3513 t 	 
2,4504560 	A 	2.8533858 t 	,0000 t 0 1 I 	,9281 I 3571 t 	 
2,8533158 	A 	3,3144539 t,0125 1 125 t.. g 	.4605 1 3694 t 	 
3.3144539 	A 	3,8500244 I 	,0000 1 0 1 ► .9b05 I 3898 I 	 
3.8500244 	A 	4,4721358 1 	.0182 t 70 t 1 	,9787 I 3768 1 	 
4,4721358 	A 	5,1947118 1 	,0000 i 23 1 ► ,9897 t 3791 t 	 
5.1947718 	A 	0.0341760 1 .0052 t 20 I t 	.9899 t 3811 t 	 
0.0141764 	A 	7,0092169 t ,0029 1 11 I t 	.9927 t 38?2 
7.0092104 	A 	8.1418100 I.0034 1 13 I g 	.9961 ►  3835 1 	 
8,1418100 	A 	9.4574152 1.0010 1 4 t t 	.9971 1 1839 1 	 
9.4574152 	A 	10,985604 1 	,0005 1 2 t t 	.9977 I 3811 1 	 
10.985004 	A 	12,760727 1.0010 t 4 1 g 	.9987 I 31149 g 	 
12.760727 	A 	14.822686 1,0003 1 1 1 1 	.9990 t 301b I 	 
14,822680 	A 	17.217829 I 	.0003 1 1 1 1 	.9992 t 31t41 t 	  

17,217124 	A 	19.999995 g 	,0008 1 3 1 t 	1,0000 1 3850 t 	 

FIGURE 9 - Histogrammes de l'uranium 



Distribution arithmétique 
FREOUE*.CE NELA71vE EREOUEwCE CUMULEE 

INTERv► L DE CLASSE 1 	PR06. t FREQ. 	t 0048, t PROP, s FREO. t NOMB. 

1,000000r A 	3,4499999 : 	.8518 t 3321 	: 	 t .8518 t 3321 t 	 
3,e404944 8 5,6944999 : 	.0551 t 215 	8... f .9D69 t 3536 t 	 
5,8944oQo A 	P,3400004 t 	,0428 t 107 	I.. .•  ,0497 : 3703 t 	 
8,3409444 A(w.700999 : ,015• t 62 	1 8 ,9656 t 3765 t 	 
10.749999 A 	13.249999 t.0146 t 57 	t t .9803 I 3822 t 	  
13.244949 A 	15,699999 1 	.0085 t 33 	t t .9887 t 3855 t 	 
15.699999 A 	18,149949 , 	.0049 1 19 	t t .9036 t 3894 t 	 

18,149909 A 20.594949 t.0018 1 7 	1 t .9954 t 3881 t 	 
20.509999 A 	23.049909 t,0015 t 6 	1 ,9469 : 3807 t 	  

23,040994  A 	25.400999 1 	.0010 t 4 	1 t .9979 I 3871 t 	 
25.409999 A 	27.949966 : 	,0005 t 2 	1 t .9985 t 3803 8 	 
27.949998 A 	30.109006 t 	.0000 : 0 	1 t .9985 t 3893 I 	 
30,399908 A 	32,849998 t 	.0000 t 0 	t t .9985 1 3893 t 	 
32,849998 A 	35,209998 t ,0003 1 1 	t t 9987 : 389 9 t 	 

35.249998 A 	37,749998 :,0003 t 1 	t t ,4990 : 3895 t 	 
37.749998 A 	40,199907 t 	.0000 t 0 	t t .9090 t 3895 
40.10099 7 A 	42.649907 .0003 t 1 	t I .9992 1 3896 t 	 
42.649497 A 	45.094997 t 	.0005 t 2: I .9997 t 3898 t 	 
05,0949Q7 A 	47,5u9Q97 t 	.0000 t 0 	t t .8897 t 3898 t 	 
47,549997 A 	49.949097 t ,0003 t 1 t 1.0000 t 3699 t 	 

Distribution Logarithmique 

FREUUENCE RELATIVE y FAEQUENCF CUMULÉE 

INTERVAL DE CLASSE t 	PROd. t FRED, 1 NORA, 1 0408. t FRED.  t NO08. 

1.0000000 A 1,2286253 t 	.4912 t 1915 1 	 t .4912 I 1 9 15 1 	 
1.2286253 A 1,5095202 t,0000 1 0 I 1 ,4912 1 1915 1 	 
1,5095202 A 1,8546398 I,0000 1 0 1 t .4912 1 1 9 15 t 	 
1,6546348 A 2.2786914 I .2767 1 1079 1 	 y .7619 t 2994 1 	 
2,2780514 A 2.7996088 I 	,0000 I 0 1 t .7679 t 2999 1 	 
2.7996088 A 3.4390709 1 	,u839 I 127 I 	 t .8518 1 3321 1 	 
3,4396704 A 4.2200663 1 	.0357 t 139 1... I .8874 t 3440 1 	 
4,2260063 A 5.1922522 1,0199 1 76 1.. ( .9069 1 3516 1 	 
5,1922522 A 6.3193327 1 	.0189 t 72 t.. 1 .9254 1 1609 1 	 
6.3793327 A 7,8318099 1 	,0167 1 65 8.. 1 .9420 1 3071 1 	  
7.8378099 A 9.0297318 t,0107 1 65 8.• 1 ,9587 t 3738 t 	 
9,6297318 A  11,831332 I 	.0141 1 55 t 1 .9728 1 3798 I 	 
11.831332 A  1 4 .530274 1.0126 t 49 I 1 .9854 I 3842 1 	 
14.516214 A 17,859035 t 	.0077 1 30 I y .9931 1 3672 
17,859635 A  21,942800 I 	.0031 1 12 t I .9962 1 3884 1 	 
21,942000 A 20,959 481 t,0021 1 8 t y .9982 t 3892 t 	 
26,959481 A 33.123101 I 	.0000 t 1 t ( .9465 t 3893 1 	 
33,123101 A 40.095881 t,0009 1 2 1 y .9990 t 3895 1 	 
40,695681 A 49.99999( 1 	.0010 1 4 t 1 1.0000 t 5899 1 	 

FIGURE 10 - Histogramme du lithium 



t FREQJFNCE RELATIVE FREOUENCE CUMULÉE 

INTERVAL DE CLASSE t 	PRO8. t F110. 	t MDMR, t P408. t 	FREO. t 90MB, 

2.0000000 A 39,309999 : 	.3937 t 1456 	t 	 t .3937 1 	1456 t 	 
39,390090 A 76,709999 t 	.3399 t 1257 	. 	 t .7336 t 	2713 t 	 
70.799909 A 114,19999 t.1401 1 118 	t 	 t .8737 t 	3231 t 	 
114.19999 
151,59999 

A 
A 

151.59990 
188,99909 

t 	.0640 
t.0297 

t 
t 

236 	t 	 
110 	t... 

t 
t 
.0381 
,v67! 

t 

35
3aN 

t 	79 
t 	 
t 	 

188,99909 A 22a,39909 t 	,0189 t 70 	t.. t .98b7 t 	36~9 t 	 
226.39999 A 263.79909 t.0065 t 20 	t t ,9932 t 	3673 t 	 
263.79999 A 301.19909 t.0027 t 10 	t t ,9959 t 	3683 t 	 
301.19949 A 338,59099 t 	.0016 t b 	t t .9976 t 	3689 t 	 
338,59999 A 375,09998 t .0010 t S 	t t .0989 t 	3690 t 	 
375.99998 A 413,39098 t 	,0000 t 0. t 9989 t 	3604 t 	 
413,39998 A 450,79098 1.00011 t 2 	1 t .0005 t 	3696 : 	 
050.79998 A 486,19998 t 	,0003 t 1 	t : .9097 1 	3607 t 	 
486,19996 A 525.59097 t.0000 t 0 	t : .9097 t 	3697 t 	 
525,59997 A 502.99998 t 	.0000 t 0 	t t .Ov07 t 	3691 t 	 
562.99996 
b00.39996 

A 

A 
600.39996 
637,79995 

t .0000 
t 	.0000 

7 
t 

O 	t 
0 	t 

t 
t 

.0907 
,9997 

t 	3607
7 S 	369 

t 	 
t 	 

637.79995 A 675.19995 t .0000 t 0 	t t .9997 t 	3601 t 	 
675,19995 A 712,59994 1,0000 t 0 	t t .9997 : 	3699 t 	 
712,50994 A 749.09903 t 	.0003 t 1 	t i 1,0000 : 	360• t 	 

f. 

i 1 FREAUFNCF RELATIVE FRtQIENCE CUMULES 

t 	IN7ERVAL 	DE 

t 	2,0000000 	A 

CLASSE 

2,6898116 

1 	PRnt1, 

t,00u1 

1 

t 

FRt0. 

t 

1 

t 

NpMfi. 1 

t 

19908. 

.0003 

t 

t 

FREO. 

t 

1 

1 

NOMB. 

t 	2.6898716 	A 3.6177047 t 	.0008 t I t t .0011 t 4 t 
1 	3.4171047 	A 4,8655807 t 	.J024 t 9 t t ,0035 1 13 1 
i 	4,4655907 	A 6,5438937 t,0119 1 44 t... t ,0154 t 51 1 
t 	6.5938931 	A 8.8011170 t,0105 1 61 1.... 1 .0319 1 115 1.. 
t 	8.8011170 	A 11.830917 1,0249 1 92 1 	 1 .0568 1 210 t.. 
t 	11,836937 	A 15,919926 t.0433 1 160 1 	 1 .1001 1 310 l'... 
t 	15.919920 	A 21.411271 t,o705 t ]83 t 	 1 .1166 t 653 I 	 
t 	21,411271 	A 28,7967A5 1.0917 t 339 t 	 t .26r3 I 992 t 	 
t 	28,746185 	A 38.729827 1.1l08 t 432 t 	 t ,3551 t 1424 t 	 
t 	18,729827 	A 52,089111 ,154N I 573 t 	 t ,5400 1 1991 t 	 
t 	52,089131 	A 10,056515 t 	,1011 t 998 t 	 .7017 t t 2595 t 	 
i 	10,u56515 	A 94.221519 t.1117 1 487 1 	 t ,8334 t 1082 t 	 
i 	94.221539 	A 120,72191 t,4017 t 228 t 	 .8951 t t 3310 t 	 
t 	120.72191 	A 170,43283 t,0635 1 235 t 	 t ,9586 t 3545 t 	 
t 	170,43261 	A 229.22121 1,J281 t 104 1 	 1 .9807 t 3649 t 	 
I 	229,22121 	A 30e,28781 t 	,0091 t lb IAA 1 .99h5 1 3685 1 	 
t 	308,28781 	A 414.02730 t.0024 t 9 t t .9989 1 3694 1 	 
t 	414,02130 	A 557,04708 t,0008 1 I I t .9997 t 1601 1 	 

t 	551,04708 	A 749.99950 1,u001 1 1 t : 1,0000 1 3695 1 	 

.. 

Distribution arithmétique 

Distribution Logarithmique 

FIGURE 11 - Histogrammes du cuivre 



Distribution arithmétique 
FREUUENCF RELATIvE t FREQuENCE CUMULES 

1NTERvAL OE CLASSE I 	PROb, t FRED, 1 NDM9, t 0448. 1 FRFQ. 1 NOMS. 

.0001:000 A 53.709909  t .5876 1 2173 t 	  t .5876 t 2173 1 	 
53.749909 A 103.59900 : 	.2999 1 1109  i 	 i .8b75 I 32.2 1 	 
103.54099 A 153.39909 I.0736 1 272 1 	 1 .9611 : 3554 I 	 
153.39909  A  203.19°99 1 	.0251 I 93 1.. i .9862 t 364 7  : 	 
203.1 9999 A 252.9990 9  1.0070 1 2b t .9932 s 3673 t 	 
252.09994 A  302.79409 :.0036 t 14 t I .9070 : 3687 I 	 
302.79999 A 352.59999  i .000S 1 2 t i .9970 i 3659 t 	 
352.59999 A 402.39900  1 	.0008 t 3 t t .9984 s 3692 t 	 
002.39909 A 452.19009 I 	.0003 I 1 1 I .9986 t 3693 t 	 
052.19999 A 501.00909 : .0008 t 3 s 1 .9995 t 3696 1 	 
501.09999 A 551.79998 : 	.0000 1 0 1 s .9995 t 3696 t 	 
551.7099e A 001.50906 I 	.0000 1 0 s I .9995 t 3696 I 	 
001.5909 E A  1551.399 97 1 	.0000 t 0 s t ,9995 s 3696 1 	 
651,39907 A 701.19907 t 	.0000 : 0 1 t .9995 t 3696 1 	 
701.19997 A 750.99990 1 	.0000 : 0 t t .9995 I 3696 1 	 
750.99996 A 800.79996 t 	.0000 : 0 t t .9995 t 3696 t 	 
800.79990 A 850.59996 t 	,0000 1 0 t t .9995 s 3696 I 	 
850.54996 A 900.39995 t 	.0003 : 1 s t .9007  t 3697 1 	 
000,30995 A 950.199 05 i 	.0000 t 0 s I .9997 I 3697 t 	 
050.19095 ►  099.99994 s 	.0003 : 1 t t 1,0000 : 36•8 

Distribution Logarithmique 
FREOt1ENCE RELATIVE FMEOUfN[E CUMUEEE 

7 
INTEMVAL Ut CLASSE t 	NR08, o F11E0, 1 None, t 	PROS, t FRED. I NOMIt, 

4,0000000 A 5.2717764 1 	.0016 1 6 t 1.0016 1 b t 
5.2717704 A 0.9419068 1.0011 T 4 1 1 	.0027 1 10 1 
h.9479466 A 9.1569529 1 .005M 1 14 1 1 	.0065 1 24 1 
9.1569529 A 12,060352 t.0500 1 111 1 	 1.0565 1 135 I.. 
12.008352 A 15.905414 1.0140 1 37 I.. 1 	.0465 1 172 t•. 
15.905414 A 20.902440 1.0795 1 294 I. 	 1 	,1260 1 464 1....f 
20.902440 A 27.627333 1 	0 )646 I 313 1 	 s,2107 t 774 1 	 
27.027313 A  30.411282 1.1549 1 573 1 	 t.3656 1 1352 t 	 
30,4112112 A 41.966015 I ,1440 1 551 : 	 1 	.5146 1 1901 1 	 
47.988035 A 63.245544 I .1721 t 619 1 	 1.0174 1 2542 1 	 
03.245548 A  13.354099 1 	.1341 1 496 1 	 I 	.8215 : 103R I 	 
83,354099 A 109.85004 I.0800 I 296 1 	 1.90.1b s 3334  t 	 
109.45604 A 1 4 4.71412 1 	.9S10  1 1 92 t 	 1 	.9535 1 3576 
144.76 4 12 A  190,11719 I .0279 I 103 1 	 1.9813 1 1629  I 	 
I40.61139 A 251.4Mb60 1 	.0119 I 44 t..A t 	.9932 t 3h13 t 	 
251.46606 A 131.44516 I.J041 1 16 1 1.9976 1  16M0 1 	 

131,04536 A 410.M2hAh I.'001 t 3 1 t .4914 t 369? t 	 
41o.n2o46 A 5 1 5.71287 1.0 011 1 4 1 1 	.9995 t 3604 1 	 
515,71287 A 758.75140 1 .00JO I 0 I 1 	.9995 1 49h 1 	 
756.75740 A 949.99985 I,040: 1 2 1 1 	1.0000 1 Sb9A 1 	 

FIGURE 12 - Histogrammes du zinc 



4ELATI9E 	 FRFOUEwCE 	CUMULEE 

NONB. 1 	PROP., 	. 	F0E0. 	t 140 0111. 

t 	,820 2 	t 	3280 	t 	 
1 	.9J46 	1 	3650 	1 	  

i 	,0746 	i 	3166 	1 	  

t 	.0678. 	t 	381 7 	I 	  
t 	0040 	I 	3801 	1 	 
1 	.0050 	t 	3808 	t 	 
t 	.9972 	I 	3853 	2 	  
t 	.9962 	t 	3857 	t 	 
t 	.9987 	t 	3869 	t 	 
1 	.9902 	t 	3861 	I 	 
1 	.9992 	: 	3B51 	1 	  

1 	.9992 	t 	3881 	1 	 
t 	.9992 	i 	3881 	t 	 
1 	.9992 	t 	3861 	t 	 
1 	.9992 	I 	3861 	1 	 
1 	.9992 	t 	3661 	t 	 
t 	.9995 	1 	3862 	I 	  
t 	.0905 	I 	3862 	I 	 
1 .0095 	i 	386? 	t 	 
I 	1.0000 	t 	38136 	1 	  

INTERVAL 	UE 	CLASSE 	I 	PROb, 	I 	FRED, 

1,00006cC 	A 	00,909 999 	9 ,8292 	i 	1204 
60.94499 / 	A 	120,09999 	I ,1151 	t 

	046 

120,59494 	A 	160.44909 	i.0300 	i 	116 
160.5,4999 	A 	240,7 9990 	1 	,0132 	i 	51 
240.79999 	A 	300.74999 	1 	.0002 	i 	24 
300.74909 	A 	300,09999 	. 	.0018 	i 	7 
360.69999 	A 	420.64999 	1 	.0011 	1 	S 
420.64999 A 	460,5999e 	1 	.0010 	t 	4 
480,59998 A 	540,54998 	I 	.000S 	t 	2 
540,54996 	A 	600,49997 	I 	.0005 	t 	Q 
600.49997 	A 	ob0,44997 	:,0000 	I 	0 
600,44997 	A 	720.39997 	i 	.0000 	1 	0 
720.39907 	A 	780,349015 	1 	.0000 	t 	0 
760.3999e 	A 	840,29996 	t 	.0000 	: 	0 
840.2990o 	A 	000,24090 	1 	.0000 	I 	0 
900.24990 	A 	960,190 05 	t 	.0000 	1 	0 
960.1 000 5 	A 	1020.1099 	1 	.0001 	t 	1 
1020,1499 	A 	1080.0909 	i 	.0000 	t 	0 
1080.0999 	A 	1140,0499 	2 .0000 	t 	0 
1140.04 0 9 	A 	1109,9999 	1 	,0005 	: 	2 

FREOUENCE 

t 

1 

Distribution arithmétique 

Distribution Logarithmique 

FREgHHENCE RELATIVE FREOUFNCE 	CUMULES 

INTERVAL 	OE 	CLASSE 	t 	YNOb. 	t 	FRED, 	1 	 NUMB, t 	PR0B, 	t 	FRFO. 	t 	 N0m5, 

1,0000000 	A 	1.4254112 	1.0007 	I 	26 	16. t 	.0067 	t 	?1 	1 
1,4254732 	A 	2.0319738 	1.0049 	1 	19 	I I 	. 0 116 	1 	45 	I 
2.0319736 	A 	2,6905243 	I 	.0000 	1 	0 	1 I 	,0116 	t 	05 	i 
2,6965243 	A 	4.1289 17d 	1.0101 	t 	O3 	IAA* t 	,0280 	1 	104 	I 
4.1269176 	A 	5,8856618 	1 	,011b 	i 	45 	IAA t 	.0396 	t 	153 	IA. 
5.6856618 	A 	81,34348533 	1.0361 	t 	148 	I 	 1 	.0779 	1 	301 	:AAA 
6.1698533 	A 	11,959511 	1 	.0451 	I 	175 1 	.1232 	t 	978 	t 	 
11.959511 	A 	17.047 9 62 	I.10.13 	I 	399 	1 	  f 	,2264 	t 	874 	I 	 
17.047402 	A 	24.301414 	I 	.1214 	1 	409 	I 	  1 	,3478 	I 	1344 	t 	 
2 4 ,101414 	A 	34,041015 	1 	,1920 	1 	742 	1 	 I 	.5399 	t 	2046 	r 	 
34.041015 	A 	49,374019 	1.2145 	t 	84d 	I 	 1 	.7503 	t 	2934 	t 	 
49.379639 	A 	70,389 638 	I 	,0640 	t 	327 	1 	  1 	.8439 	I 	3211 	I 	 
70.199038 	A 	100.33d54 	1.0727 	1 	281 	1 	  t 	.4 167 	t 	3542 	I 	 
100,31854 	A 	141,02990 	1,o443 	I 	171 	IA 	 t 	.9609 	I 	1711 	I 	 
143.02990 	A 	201,88526 	i 	.0292 	I 	74 	IA.. I 	.9601 	1 	3747 	I 	 
203,88528 	A 	2 4 0.e3300 	1.U132 	t 	51 	11301 1 	,4 933 	t 	1838 	1 	 
2 9 0,03300 	"A 	414,28955 	I,0019 	t 	15 	t I 	,4972 	1 	3653 	I 	 
414,2t1955 	A 	590,55864 	I 	.0018 	t 	7 	t 1 	.9990 	I 	3460 	t 	 
5 4 0.556 64 	A 	841,62550 	1 ,0001 	t 	1 	t I 	,4992 	1 	3661 
841,62554 	A 	1199,999e 	t.0000 	t 	3 	i t 	1,0000 	t 	3864 	t 	 

FIGURE 13 - Histogrammes de l'arsenic 



Distribution arithmétique 
t FREQUENCE RELATIVE t FREOUENCE CUMULEE 

INTERVAL DE CLASSE t 	PROB. 1 FRED, t NDMB. t 	PROS, 1 FREQ. 	I NOMS. 

4.0000000 A  2423.7909 t 	.9786 t 3619  to 	 I 	.9786 I 3619 	1 	 
2423.7999 A  6843.5999 t 	.009T t 36 t t 	.9886 1 3615 	1 	 6 
4803,5999 A 7263.3999 t 	.0027 t 10 t t 	.9911 1 3665 	I 	 
7263.3999 A  9663.1999 t 	.0030 1 14 t 1 	.9949 t 3679 	1 	 ►	 
9683.1999 A  12102.999 t 	.0024 t 9 1 t 	.9973 t 3680 	1 	 6..4• 
12102.999  A  14522.799  t 	.0001 t 2 t t 	.9978 1 3600 	1 	 • 
14522.799 A  16942.509 t 	.0011 t 0 1 t 	.9969 t 3690 	1 	 
16942.599 A 1 9362.399 1 	.0000 1 0 t t.9069 t 3600 	t 	 R6  	1/4.66 
19362.399 A  21782.199 t 	.0000 t 0 t t 	.9989 t 3603 	1 	 
21762,199  A 24201.909 t.0003 t 1 1 1 	.9992 t 3613 	t 	 66406 
20201.999  A 26621.708 t 	.0000 1 0 t * 	.9992 t 3695 	1 	 6.... 
26621.798 A 29041.508 t 	.0003 I 1 I t 	.909S I 3606 	1 	 66 
29041.506 A 31461.398 t 	.0000 1 0 t t 	.99.95 t 3606 	1 	 
31461.398 A 33881.108 t 	.0000 t 0 t S 	,9995 t 3696 	I 	 
33081.196 A  36300.998 t 	.0000 t 0 t ! 	.999S t 3696 	1 	 ►	 
36300,098 A 38720.797 t 	.0000 t O t t 	.9995 t 3606 	I 	 
38720.797 A 41140.597 t 	.0000 t 0 t t 	.9993 t 3606 	1 	 A 	 166.. 
41140.597 A 43560.397 t 	.0000 t 0 t t 	.9995 t 3606 	1 	 
03560.397 A 45980.107 t 	.0000 t 0 t 1 	.9995  t 3696 	t 	 6 
45980.197 A 48390.997 1.0000 1 2 t 11.0000 1 3690 	t 	 6 	 

Distribution Logarithmique 
FREOUENCE RELATIVE FREOuENEE CUNULEf 

INTERVAL DE CLASSE 1 	PROB, 1 FREQ. t NOM6, g PROS. t POLO. 1 NO"9. 

4.0000000 A  6,4002841 t 	,0054 t 20 t 1 ,0054 t 10 t 
6.4002641 A 10,240909 t 	,0224 t 83 1.A.A t .0279 I 113 t 
10,240909 A  10,366182 t 	.0508 t 188 If 	 1 .0787 1 291 I.A. 

16,180182 A  24.219054 1 	,1349 t 499 t ► 	 t .2136 t 194 t 	 
26,219054 A  41.952149 t,1720 t 630 t 	 t ,3864 t 1420 1 	 
41,952349 A 67,126716 t 	,2060 t 172 t 	 e .5952 t 2281 1 	 
67.126730 A 107,40714 t,1436 t 131 t 	 t .7188 1 2712 t 	 
107.40754 A 171.85970 1,092S 1 342 t 	 I ,8113 t 3074 t 	 
171.81970 A  274,96772 1,0565 1 209 t6 	 t ,8878 t 3263 t 	  

274,98772 A 439.99968 t 	,0364 t 142 16 	 t .9262 t 3425 t•.A.A 	 
419.90986 A 704.03105 t 	,0161 t 67 1.AA t ,9443 t 3492 1 	  

704,01105 A 1126,4996 1,0162 t 60 1A0. I ,9605 t 1552 1 	 
1126,4996 A 1802,4705 1,0138 t 51 1..A 1 .9743 1 3683 1 	 
1802.4795 A 2684,0952 t.0064 t 31 tee t .9627 t 3614 1 	 
2684,0952 A 4614,7568 1 	,0057 t 21 t t ,9684 1 3655 1 	  

4614,7566 
7363,9382 

A 
A 
7381,9182 
11814,824 

1.0031 
t 	,0054 

t 
1 

IS 
20 

1 
1 

t 
1 

.9919 

.9973 
t 
t 

3668 
3610 

1 	 
i 	 	6•A.• 

11814,824 
18904,557 

A 
A 

10904.557 
30248.612 

1,0016 
1,0005 

t 
t 

6 
2 

t 
I 

t 
t 

,9989 
.9995 

1 
t 

3664 
3696 1 	 6 	 

10248,632 A 46399,957 t 	,0005 1 2 I t 1.0000 t 3698 1 	  

FIGURE 14 - Histogrammes du manganèse 



EREOUENCE RELATIVE 1 FREOUENCE CUMULES 

INTERVAL DE CLASH 1 	PROS. 1 FRED. I MOMB. t PROB. t FRED. t NOME. 

4,0000000 	A 10.714215  I 	.0162 1 71 I 	 t .0162 I 71 t 
10,714265 	A 17.428571 t 	.0551 I PIS t 	 1 .0734 t 266 t••• 
17.426571 	A 24.1 4215b t 	.0957 1 173 I 	 1 .1690 1 601 
24.142856 	A 30.857112 I.0680 t 341 t 	 I .2570 t 1002 t 	 
30.157142 A 37.571427  I 	.1016 I 197 I 	 / .3588 t 1399 t 	 
37.571427 	A 44,285713 1.0093 t 167 I 	  .4581 r 1966 t 	  

44.201713 A 50.999006 1 	.1001 s 391 1 	  t .5163 t 2197 s 	 
50,999996 A 57.714263  t,0635 I 325 I 	 t .6417 t 2162 
57.714263 A 64.426566 i 	.0766 I 306 I 	 r .7202 t 2866 	 A•. 
64.426566 A 71.142893 1 	.0736 t 267 I 	 t .7936 I 3011 1 	 
71.142853 A 77.657116 t 	.0516 I 201 14 	 t .5853 1 3206 t 	 
77.657118 	A 84.571423 1 	.0596 1 232 t 	 r .9046 t 3521 t 	  

84,571423 	A 91.285768 t.0644 t 253 I 	 1 .9697 I 3761 t 	 
91.285706 A 97,909993 t 	.0301 t 110 	 t 1.0000 1 3899 I 	 

6 

Distribution arithmétique 

Distribution Logarithmique 

FRSQUENCE RELATIVE FREOiiFNCE CUMULEE 

INTERVAL OE CLASSE I 	PROS, t FRED, t NOMS. t 11108,1 FR29. 1 NOMS, 

4.0000000 A 4.7334015 I,0005 1 2 1 1 .0005 	I 2 t 
4.7334065 A 5.6012690 t 	.0010 t 4 1 1 .0015 	1 6 t 
5.b012890 A 6,6282974 t.0014 t 7 1 I .0033 	1 03 r 
6,0262974 A 1,6436099 t,0021 1 6 1 1 .0054 	I Il I 
7,6436099 A 9,2611525 I 	.0074 I 29 t.. 1 .0126 	1 90 I 
9.2617525 A 10,983581 1 	.0054 I 21 I•. t ,0162 	I 71 I 
10.963581 A 12.997444 I 	.0100 I 19 I... t ,0282 	I 110 t 
12.997444 A 15,380554 1 	.0231 1 91 I 	 1 .0516 	t 241 t.• 
15,360554 A 18.200611 1 	.0359 1 140 I 	 t .0875 	t Sat t••• 
18,200011 A 21.537712 1 	,0354 1 138 1 	 t 0229 t 479 1••••6 
21,537732 A 25,486721 I 	.0611 1 239 It 	 t .1841 	1 711 i 	 
25.466721 A 50.159766 1.072ë I 284 1 	 1 ,2570 	t 1002 t 	 
30.159766 A 35,689624 t 	.0772 I 301 I 	 1 .3342 	t 1303 
35.664624 A 42.233392 1 	.0972 t 379 1 	 1 .4314 	1 166P I 	 
42.233392 A 49,976475 1,99112 t 363 1 	 t .5296 	t 206$ t 	 
49.976975 A 59,140360 I.1341 t 523 ,6636 	1 29411 I 	  

59,140360 A 09.983610 1 	.1091 t 426 t 	  t ,7730 	1 3014 I 	  

69.963670 A 62,815559  I 	.1152 t 444 1 	 I .11682 	t 3463 t 	 
62.815559 A 97.999966 I 	.1118 I 436 1 	 1 0.0000 	t 3P49 I 	 

FIGURE 15 - Histogrammes de la perte au feu 
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TABLEAU 2 - Limites des courbes 
d'isoteneurs 

Elément Teneur 

(PM) 

Cumulatif 
(%) 

Element Teneur 
(PPm) 

Cumulatif 
(%) 

Molybdène 6 87 Uranimum 2 92 

12 94 4 97 

18 96 Lithium 4 88 

24 97.5 6 92 

30 98.5 10 96.5 

36 99 14 98.5 

42 99.2 Cuivre 80 75 

48 99.4 100 84 

54 99.5 120 88 

Zinc 80 81 140 92 

120 93 160 95 

160 97 180 96 

190 98 200 97 

260 99.5 220 98 

Arsenic 5 77 240 99 

9 89 Manganèse 290 88 

14 96 900 95 

20 98 1500 96.5 

30 99.5 3000 98 

6000 99.5 

concentrer è l'intérieur des phases acides du ba-

tholite (granodiorite et granite) qui affleure 

dans la portion nord de la carte. 

Lithium 

(figure 18) 

L'anomalie principale se situe entre les 

lots 17 et 22, au nord de la route 101. 	Elle 

s'allonge en direction NNW et correspond à des 

zones marécageuses ou à faible densité d'affleu-

rements. La forme de l'anomalie semble contrôlée 

par la configuration des cours d'eau. 

Selon Boyle (1974), le lithium est rela-

tivement mobile et sa moyenne dans les sols est 

de l'ordre de 30 ppm. La propriété serait donc 

relativement pauvre en oat élément puisque la 

moyenne (tableau 1) n'est que de 2.52 ppm. 

verts lors de la cartographie géologique de la 

propriété en 1979. Ces affleurements sont en ma- 	 Cuivre 

jeure partie composés de tonalite et de diorite 

quartzique recoupées par de petits dykes de por-

phyrite (voir carte 1, hors texte). 

Uranium 

(figure 17) 

(figure 19) 

Trois anomalies principales sont mises 

en évidence. La première est située dans la por-

tion nord-est de la propriété, entre la route 101 

et oelle menant au village de Laferté. 	Cette 

anomalie correspond à des zones d'affleurements 

	

Les sols de la propriété ne contiennent 	et à un terrain en déclicité vers l'ouest. 

que de faibles teneurs en uranium. Cel les-ci ne 

	

montrent aucun halo bien défini de dispersion et 	 La seconde anomalie se situe entre les 

	

semblent plus concentrées dans la partie centre- 	lots 22 et 26, au nord de la route 101. Elle ne 

	

nord de la propriété. Elles se manifestent dans 	correspond qu'à moitié à une zone d'affleurements 

	

les zones marécageuses ou à faible densité d'af- 	et montre une prolongation vers l'ouest. 

fleurements. Les plus fortes teneurs semblent se 
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La troisième zone, de moindre importan- 	retranche la courbe de 5 ppm, les zones à teneurs 

ce, se trouve dans le centre-sud de la propriété. 	élevées sont toutes détachées. On note toutefois 

Elle se situe dans le prolongement d'une zone 	deux zones anomales au centre-sud de la proprié- 

d'affleurements, à laquelle elle semble reliée. 	té, 	lesquelles correspondent à des terrains ma- 

récageux ou à faible densité d'affleurements. 

Selon Boyle (1974), des marécages 

proximité de roches cuprifères contiennent des 

quantités relativement élevées de cuivre. 	Ceci 

reste à vérifier sur les terrains qui nous occu-

pent. 

Zinc 

(figure 20) 

Contrairement à son habitude, le zinc ne 

forme ici que des petits halos dispersés et peu 

étendus. L'anomalie principale se situe dans la 

partie sud-ouest de la propriété et correspond 

grossièrement à une zone d'affleurements. On y 

trouve les teneurs les plus fortes (1000 ppm). 

Une autre anomalie se situe dans la par-

tie nord-ouest (granitique) de la propriété. Elle 

correspond plus ou moins à une zone d'affleure-

ments. 

Une troisième anomalie, de moindre im-

portance, se situe à l'extrémité nord-est de la 

propriété et correspond à un ensemble d'affleure-

ments parsemés. Aucune anomalie n'a été décelée 

D'après Levinson (1980), la concentra-

tion moyenne dans les sols se situe aux environs 

de 5 pmm. Ce qui signifie que le contenu en ar-

senic des sols de la propriété (tableau 1 et car- 

te 6) serait relativement normal. 	Boyle (1974) 

mentionne que le contenu en arsenic dans les pro-

phyres de cuivre-molybdène est généralement fai- 

ble, spécialement dans le type à molybdène. 	Il 

ajoute cependant que la présence de l'arsénic 

dans les roches, le sol et la végétation de cer-

tains terrains annonce des gisements aurifères. 

Manganèse 

(figure 22) 

Le manganèse montre une grande disper-

sion. Les anomalies se situent surtout dans le 

canton de Destor; la principale, entre les 

lots 20 et 22, coincide avec une aire de lacs et 

de marécages. Comme dans le cas du molybdène, 

les anomalies correspondent généralement à des 

aires sans affleurement. Il resterait à vérifier 

les observations de Boyle (1974) à l'effet que 

des marécages enrichis en manganèse peuvent être 

dans les zones de recouvrement glaciaire. 	 fortement enrichis en molybdène à proximité des 

gisements molybdénifères. 

Arsenic 

(figure 21) 	 CORRELATIONS ENTRE ELEMENTS 

L'arsenic est fortement dispersé. Si on 	 Le molybdène et le cuivre présentent les 
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teneurs les plus élevées sur la propriété. 	Une 
	que dans les aires â faible densité d'affleure- 

brève revue s'impose donc entre le molybdène et 
	

ments. 

les autres éléments d'une part et entre le cuivre 

et les autres éléments d'autre part. 	 Cuivre 

Molybdène 	 Cu vs U: 	Les comportements sont généralement 

opposés. 

Mo vs U: 	Les deux éléments sont concentrés 

dans des aires peu affleurantes. Certaines te- Cu vs Li: 	Tout comme pour l'uranium, le can- 

neurs fortes en Mo correspondent â des teneurs 	portement de ces deux éléments est opposé. 

de seuil en U. 

Cu vs Zn: 	Les fortes teneurs en zinc corres- 

Mo vs Li: 	Les teneurs fortes en Li se re- 	pondent toujours â de fortes teneurs en cuivre. 

trouvent également dans des aires â faible densi- 

té d'affleurement. 	L'anomalie principale en Li 
	

Cu vs As: 	En général, les fortes teneurs de 

recouvre en partie Delle en Mo. 	 cuivre correspondent â un signal en arsenic. 

Mo vs Cu: 	Les comportements de Des deux élé- 

ments sont généralement inverses. Ainsi les for-

tes teneurs en Cu se situent dans des aires d'af-

fleurements alors que celles en Mo correspondent 

â des aires marécageuses ou peu affleurantes. 

Mo vs Zn: 	Tout comme le cuivre, le zinc a un 

comportement inverse de celui du molybdène. 

Mo vs As: 	Occasionnellement, de fortes te- 

neurs en arsenic correspondent â un signal en mo-

lybdène. Mais, règle générale, les concentra-

tions de Des éléments sont opposées. 

Cu vs Mn: 	Les comportements, généralement 

inverses, se rejoignent dans les aires â faible 

densité d'affleurement. 

Tous Des comportements, de même que les 

autres corrélations possibles, sont présentés au 

tableau 3. 

Les considérations ci-dessus permettent 

de regrouper ces éléments en deux classes princi-

pales de même affinité: 

I- Mo, U, Li, (Mn). 

2- Cu, Zn, (As). 

Mo vs Mn: 	Le plus souvent, les fortes te- 

neurs en Mn correspondent è un signal en Mo. Les 	Mn et As sont présentés entre parenthèses â cause 

deux éléments ont en commun de n'être concentrés 	d'une individualité moins marquée. 
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TABLEAU 3 - Tableau des comportements des 
éléments dans les sols de la propriété du 

lac Fabiola. 

Eléments Mo 	U 	Li 	Cu 	Zn As Mn 

Mo m.s. 	s. 	m.o. 	o. m.o. m.s. 

Um.s. m.o. 	o. m.o. m.o. 

Li o. 	o. m.o. m.o. 

Cu s. m.s. m.o. 

Zn m.s. m.s. 

As m.s. 

Mn 

s. 	- similaire dans tous les échantillons 
o. 	- opposé dans tous les échantillons 
m.s. - similaire dans la majorité des échantillons 
m.o. - opposé dans la majorité des échantillons 

CONSIDERATIONS SUR L'ECHANTILLONNAGE DES SOLS 

La propriété du lac Fabiola a fait l'ob-

jet d'un échantillonnage des sols dans le but de 

vérifier une hypothèse à l'effet qu'elle renfer-

merait une zone de minéralisation en molybdène de 

type porphyre. 

Avant d'en arriver à une conclusion sur 

son image géochimique, il y a lieu de s'arrêter 

sur certains facteurs régissant la concentration 

des éléments minéraux dans les sols, plus parti-

culièrement oelle du molybdène dans l'horizon A. 

Dans l'échantillonnage des sols, les conclusions 

relatives aux résultats doivent faire intervenir 

un certain nombre de considérations, dont la na- 

ture du sol, la distribution des halos de disper- 

sion et la concentration des éléments. 	La na- 

ture du sol, qui dépend du climat, de l'activi-

té biologique, du matériel source, de la topogra-

phie, etc. doit être connue pour l'interprétation 

des résultats. Dans des régions ayant subi la 

glaciation, la connaissance de la provenance du 

sol analysé est de première importance pour re-

tracer la source des concentrations anormales. 

Cette connaissance n'est pas toujours des plus 

facile. Ainsi, dans le cas d'un till, la source 

peut être définie par la composition des diffé- 

rentes fractions qui constituent le till. 	Pour 

les argiles, par contre, 11 est quasi impossible 

d'en arriver à identifier la roche mère; très peu 

d'information existe sur leur composition de même 

que sur leur pouvoir de capter, conserver et con-

centrer les éléments traces. Dans le cas de fai-

bles épaisseurs, il est possible que les anoma-

lies de sol reflètent la composition du socle ro-

cheux. 

La distribution des halos de disper-

sion est liée à la mobilité des différents élé-

ments, elle-même liée à des conditions de Eh, pH 

et H20 bien spécifiques. 	La dispersion des 

éléments est dirigée par un éventail de mécanis-

mes et de conditions physiques ou chimiques tels 

la topographie, la migration des éléments dans 

les eaux souterraines (et même dans les eaux de 

surface), les phénomènes de diffusion chimique, 

les mécanismes d'adsorption et de réaction inter-

éléments, l'influence de la végétation, etc. 

Dans un environnement donné, l'importan- 
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ce de chacun des mécanismes peut varier. 	De 

plus, la concentration des éléments traces dans 

le sol, pour un même environnement physico-chimi-

que, varie avec: 

. la profondeur et l'horizon pédologique 

. le type de sol 

. la granulométrie de la fraction minérale (figu-

re 23) 

. le contenu en eau du sol (figure 24) 

Les facteurs influençant la concentra-

tion des éléments dans les sols sont spécifi-

ques à chaque environnement et ê chaque élément; 

dans la plupart des cas, ils ne sont pas quanti- 

fiables. 	Il est oependant possible de tenir 

SAND 	 SILT 	 CLAY 

FIGURE 23: 	Relation générale entre 
les minéraux présents dans un sol et 
la dimension de ces minéraux (sable, 
silt ou argile). Le quartz prédomine 
dans le sable et la partie grossière 
du silt. Les silicates primaires, 
comme les fedspaths, la hornblende et 
les micas, sont présents dans le sable 
mais tendent à disparaître dans la 
fraction silteuse. Les silicates se-
condaires prédominent dans la fraction 
argileuse. Les minéraux secondaires, 
comme les oxydes de fer et d'alumi-
nium, sont abondants à l'intérieur du 
silt fin et des fractions grossières 
de l'argile. Tiré de Brady 1974. 

FIGURE 24: Pourcentages des dif-
férents constituants d'un sol de 
surface (loam silteux). L'air et 
l'eau sont en proportions très 
variables. Tiré de Brady (1974). 

compte d'un certain nombre de paramètres, établis 

au moyen de différents tests pour un environne-

ment donné. 

La concentration des éléments varie 

énormément en fonction de l'horizon pédologique 

prélevé. En effet, Goldschmidt (1937) démontre 

que certains éléments, dont Zn, As, Ag et Au, 

peuvent être extraits du sol par les racines des 

arbres. Les éléments ainsi captés migrent jusque 

dans les feuilles, lesquelles enrichissent éven-

tuellement l'humus en éléments métalliques. Ain-

si, l'horizon Ao  (débris organiques décompo-

sés), qui reflète la chimie de la végétation lo-

cale, peut reflèter des zones minéralisées sous 

les sites de fortes anomalies. 	L'horizon Al  

peut aussi être un bon indicateur du fait qu'il 

renferme un fort pourcentage d'humus (Levinson, 

1980). 
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Cependant, comme dans le cas qui nous 

intéresse, l'interprétation des données des hori-

zons Ao et Al est souvent complexe du 

fait que oaux-ci peuvent contenir des teneurs 

anomales non nécessairement liées 1 une minérali-

sation sous-jacente. Ces teneurs peuvent souvent 

être imputées à d'autres mécanismes, tels l'ad-

sorption. Ainsi, dans oertains types de sols, 

les oxydes de fer et de manganèse peuvent absor-

ber de grandes quantités de Li, Sr, Ba, Mo, W, 

Co, Ni, Cu, Ag et Zn (Boyle, 1974). De plus, se-

lon Goldschmidt (1937), les réactions chimiques 

argiles-métaux qui accompagnent le processus de 

météorisation peuvent aussi décroître la mobilité 

de certains éléments, ce qui a pour effet d'aug-

menter considérablement les valeurs de fond. 

Dans le cas du molybdène, il a été dé-

montré par plusieurs auteurs que les sols è fort 

pourcentage de matière organique peuvent, à par-

tir des eaux souterraines ou même des eaux de 

surface, capter et concentrer des quantités ap-

préciables de molybdène, tout spécialement quand 

le pH du sol est inférieur à 5 (figure 25). 

Le molybdène a tendance è se concentrer 

dans les couches riches en humus (figure 26) à la 

base de l'horizon A ou au sommet de l'horizon B. 

Ce sont des endroits ou le pH est minimum. 

D'après Boyle (1974), du point de vue 

mobilité, le molybdène a une attitude inverse de 

celle du cuivre. Dans certains cas, on note une 

séparation marquée des deux éléments, particuliè-

rement dans les environnements supergènes (figu-

re 27). 

FIGURE 25 - Lessivage du molybdène se-
lon le pH des sols dans la région de 
Lanna, Suède. Dessin basé sur un gra-
phique de Karlsson (1961). 

FIGURE 26: Distribution d'éléments et 
du pH avec la profondeur du sol dans une 
région minéralisée de l'Ontario. Modi-
fication d'une illustration de Horsnail 
& Elliott (1971). 



CONCLUSION 

Malgré tout, les sols de la propriété du 

lac Fabiola offrent un très bel exemple de dis-

persions pouvant être associées à une minéralisa-

tion de type porphyre. 
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FIGURE 27: 	Diagramme Eh-pH montrant 
les mobilités relatives du cuivre et 
du molybdène. Tiré de Hansuld (1967). 

Ainsi, de façon à obtenir une image aus-

si exacte possible de la géochimie des sols de la 

propriété (spécialement pour le molybdène), nous 

comptons vérifier les zones anomales, pour chaque 

type de sols, par des coupes morphopédologiques, 

avec échantillonnage de chaque couche pédologi-

que. Des échantillons seront également prélevés 

à différents espacements sur des affleurements 

minéralisés, à proximité de Deux-ci et, partout 

où il y aura possibilité, dans les zones enri-

chies par les eaux de surface (lessivage d'af-

fleurements minéralisés). Des échantillons des 

La littérature est abondante sur les as-

sociations d'anomalies en divers éléments dans un 

contexte de porphyres. Ainsi Learned & Boissen 

(1973) ont démontré l'association directe d'ano-

malie en or dans les sols avec une minérali- 

sation de type porphyre. 	L'association or- 

argent a été démontrée par Archer & Main (1971) 

au Yukon. L'association zinc-plomb est aussi 

présente dans les sols recouvrant le gisement de 

San Manuel (Lovering et al., 1950). 	Une as- 

zinc-manganèse est liée à la miné-

de Vekol (Chaffeee & Hessin, 1971). 

anomalies en zinc ont également été 

signalées en périphérie de minéralisations de ty-

pe porphyre. 

Plusieurs de ces associations sont aussi 

décelables dans les sols de la propriété du lac 

Fabiola, mais nous ne pouvons affirmer qu'un en-

vironnement porphyrique corresponde aux anomalies 

délimitées sur l'une ou l'autre des figures 16 à 

22. 

sociation 

ralisation 

De fortes 

horizons Ao  et 	A1 	(possiblement 	enri- TRAVAUX DU SERVICE DE GEOCHIMIE 

chis), prélevés à proximité des zones minérali- 

sées, feront aussi l'objet d'une étude de 

raux lourds et d'une analyse géochimique. 

miné- 	 Afin de définir le type de signal géo- 

chimique que l'on peut obtenir sur une aire miné-

ralisée de type porphyre, le service de la Géo-

chimie du ministère a effectué, en 1979, deux sé-

ries d'essais sur deux aires bien précises de la 

propriété du lac Fabiola. La première série 

d'essais a porté sur la mobilité horizontale de 

différents éléments alors que la seconde a porté 

essentiellement sur le comportement vertical du 

molybdène dans la matière organique. Les propos 
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qui suivent sont inspirés d'un rapport de M. 

Beaumier (1981). 

MOBILITE HORIZONTALE DES ELEMENTS 

Les facteurs qui ont présidé au choix de 

l'aire des essais (lignes tiretées sur la figu-

re 5) sont la présence d'une anomalie en molybdè-

ne dans les sols (figure 16), la correspondance 

du lieu avec le prolongement probable d'une zone 

d'altération propylitique (décelée lors de l'étu-

de géologique décrite plus loin) et la présence 

d'une faible anomalie EM (décelée lors du levé 

aéroporté de Macamic aux lignes 21E à 23E). 

Les sols de cette zone ont été échantil-

lonnés à nouveau (figure 28) en vue d'analyses 

complémentaires et un test sur la provenance des 

ions a été effectué. 	Vue la possibilité d'une 

minéralisation de type porphyre, certains élé-

ments sortant de la gamme habituelle des éléments 

analysés dans le province géologique du Supérieur 

ont été dosés: tungstène, étain, or et argent. 

De plus, l'or se révélant spatialement relié â 

l'anomalie de molybdène, le fluor, le sélénium et 

le tellure méritaient d'être dosés en raison de 

leur association habituelle avec l'or. On a aus-

si dosé le niobium puisque celui-ci se rencontre 

souvent associé â des roches granitiques 

(Kish, L. et al., 1979). 

FIGURE 28 - Localisation et numérotation 
des échantillons de sol au site des es-
sais géochimiques de 1979. 



- 32 - 

Le tableau 4 fournit les résultats d'a- 	TABLEAU 5: Données statistiques des 
résultats d'analyse. 

nalyses. Le tableau 5 présente les moyennes et 

les écarts-types pour chacun des éléments. 

TABLEAU 4 - Résultats d'analyse pour 
les échantillons de sol de la figure 28 
et pour cinq autres échantillons 
(34076, 34079, 34086, 34093, 34151) non 
localisés sur cette figure. 

Et;n4NlRlCiNy _2±13___,__8m 
ppm 

Au 	i 	89 ! 8m 1'8 	: N630~. 4 

PPm ppb PP. 	, PP. PP. PP. 	PP• 

76-32957 1, 	5.1 I.B. 2.0 7.6 ,3 .1 	1 

58 3 	I 	4.4 6 2.6 1.6 .4 .1 	~ 	2 

59 7 	6.9 10 10.5 24. .2 .1 	9 

60 1 	3.5 12 2.7 8.4 .1 .1 	3 

78-32961 4 	I 	3.0 8 	. .6 	I 640 .2 .1 	6 

62 6 	2.3 	~ 9 	' 2.2 180 .2 .1 	5 

63 21 	1.8 14 4.5 192 .1 .1 	'. 	2 

78-34017 17 	3.1 11 9.0 26. .1 .1 	6 

18 1 	' 	4.8 4 3.9 5.6 	.3 .1 	10 

19 18 	4.2 27 5.8 400 	.7 .1 	4 

20 1 	~, 	4.0 50 12.2 2120 .6  .1 	' 	3 

78-34021 16 	.6 5 7.8 8.4 .1 .1 	I 	1 

78-34035 10 	~ 	2.2 31 112. 240 .1 .1 	' 	1 

36 l 	I 	4.9 6 18. 32. .1 ' .1 	7 

78-34068 3 	3.2 II 38  4.3 iI 	38. .1 .1 	2 

69 12 	'. 	3.0 1 	134 2.3 ' 	260 	.1 .1 	1 

70 8 	.2 56 I 	2.6 30. 	.1  .3 	6 

78-34071  1 	4.0 ' 	4 
4.2 11. 	.1 .1 	1 

72 8 	15. 5 5.3 280 	.2 .3 	~ 	11 
73 2 	5.0 9 7.7 1600 	.1  
74 5 	I 	5.4 I.6. 4.9 126 	.3 .1 	1 
75 2 	, 	.8 62 

1.8 460 	, 	.1 2.0 	1 

- 76-34076 16 	3.9 14 	7.9 450 	
I 
	.1  .6 	5 

77 15 	6.5 10 9.0 320 	i 	.1 ' 	.6 	10 
78 1 	.4 24 1.8 14. 	.1 .1 i 	9 

- 79 25 	I 	2.8 17 
4.1  19. 	.1 .3 	11 

80 7 	i 	3,4 I.B 
8.2 17. 	. 	.1 1.1 	4 

78-34001 61.6 10 6.1 8.4 	.1 II 	.1 	1 
82 13 	I 	7.5 76 .8 19. 	.1 .2 	. 	6 
83 4 	4.3 23 

2.6 30. 	.1 I 	.1 	1 

84 6 	2.5 10 5.2 24. 	', 	.1 .1 	7 
85 	15 	I 	4.7 17 10.4 8.4 	' 	.1 ii 	.1 	I 	1 

	

- 78-34086 	2.7 

	

67 	34 	~. 	3.2 I. 9. 

11.7 
26. 

	

38. 	I 	.4 

	

26. 	I 	.2 
.1  
.1 	~ 	

11 
 5 

88 	1 	, 	1.8 1S 12. 350 	I 	.1 .1 	' 	14 I 
89 1 	2.7 U. 4.8 	~ 	.1 .1 	1 
90 1 	ii 	5.5 104 5.3 14. 	I 	.1 .1 	II 	7 

78-34091 21 	11. - 	7 	2.2 I 	1.0 	.3 I 	.1 	2 
92 8.8 	' 	 2.4 i 	4.0 	.2 

	

1 	.118 	6 
97 19 1.2 8 	~. 	6.5 11. .1 .1 	5 

78-34099 1 4.3 	2 3.6 10. .2 .1 	4 
100 1 1.7 4 5.3 4.8 .1 .1 	5 

78-34101 25 2,2 3 4.1 1.6 .1 .6 	3 
102 1 4.7 8 6.7 380 	.1 .3 	2 
103 4 2.5 6 8.5 26. 	.5 .5 	6 
104 7 2.1 	I 	20 

2.2 42. 	.1 1.7 	7 
105 17 1.4 	i 	4 15. 19. 	.1 .6 	3 

78-34150 2 4.5 	II 	3 15.2 350 .1 .3 	, 	1 

- 78-34151 2 6.2 	3 7.6 210 .1 .1 	' 	1 
152 32 2.3 	4 6.0 9.8 .1 .1 	1 
153 4 	2.9 	~ 	7 8.3 24. .4 .2 	3 
154 6 	1.9 	2 16.1 5.6 .2 .2 	1 
155 25 	.3 	9 1.0 8.4 .1 .2 	1 

78-34156 10 	2.0 	17 6.4 17. .1 '  .21 
157 4 	3.4 	i 	5 15.2 5.6 .1 .1 	i 	1 

76-34166 I,B. 	6,2 	~ 	I,B, 
26. I.B, I .2 	~. 	.1 	i.5. 

167 7 	3,4 
14.4 8.4 .1 	.1 	1 

168  12 	' 	2.5 	8 
26. II 19. 	.2 	.1 	'; 	2 

I.S. - Insuffisant pour analyse 

Elément Moyenne Ecart- 
type 

W03 (ppm) 8.4 8.4 

Sn 3.7 2.6 

Au (ppb) 18.6 26 

Ag (ppm) 10.3 16 

F " 162.7 12.7 

Se 0.17 0.13 

Te " 0.24 0.37 

Nb205 
T. 3.8 3.2 

Présentation des résultats 

Ayant tracé des cartes de teneurs (non 

incluses dans ce rapport) pour W03, Sn, Au, 

Ag, F, Se, Te et Nb205, nous avons re-

marqué que les teneurs ne fluctuent pas de façon 

disparate mais manifestent une oertaine cohéren- 

ce. 	Elles chutent, de 30 m en 30 m, selon une 

progression un peu inférieure à la racine carrée 

de la teneur du point voisin (tableau 6). 	Ce 

concept de chute s'illustre bien a l'aide d'une 

partie de la carte du molybdène (figure 29), sur 

laquelle on a tiré des droites au voisinage de 

l'anomalie principale. 	De teneurs élevées, on 

passe graduellement à des teneurs plus faibles 

(ainsi, sur la droite A, on passe de 72 â 13, à 

5, â 3 et, finalement, à 2 ppm). 	Ces teneurs 

chutent selon une progression que nous savons, 
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FIGURE 29 - Droites tirées sur une anomalies de molybdène pour illustrer la chute 
graduelle des valeurs. Tiré de la carte des valeurs pour le molybdène (Leduc, 
1981, carte 2). 

par un calcul Identique à celui effectué pour 	 A la notion de coefficient de chute, va- 

W03, Sn, etc, étre de *\.7' teneur pour 	riable pour chaque élément, se rattache le con- 

30 m, horizontalement. 	 cept de coefficient de proximité, lui aussi va- 

TABLEAU 6: Coefficient de chute par 
30 mètres latéraux. 

W03 

F 

Au 

Nb, Ag 

Te 

Se, Sn 

riable pour chaque élément. Dans notre esprit, 

ce coefficient a une valeur 1 lorsque le site 

échantillonné correspond à une teneur maximale en 

un élément donné; il indique que ce site, parmi 

tous les autres, est le plus près de la source de 

dispersion géochimique. Les coefficients des au-

tres sites indiqueront des points plus ou moins 

éloignés de la source selon la relation des te-

neurs réelles avec celles prévues par calcul, te- 

nant compte des coefficients de chute. 	Ainsi, 

sachant que la teneur maximale pour Ag est de 



-34- 

112 ppm (tableau 4) et que le coefficient de chu- 

te pour cat élément est de 	1\,7,9/"-(tableau  6), 

le coefficient de proximité du point voisin 

( 1.6 112 ppm = 9 ppm) sera 2 si 	la teneur 

réelle correspond à la teneur calculée; il sera 

proportionnel pour des teneurs intermédiaires 

(1.26 pour 26 ppm, p.e.). 

Ce genre de coefficient, destiné à faire 

remonter à la source, est utile pour les cas de 

minéralisation en un seul élément. Mais une sour-

ce est d'ordinaire porteuse de plusieurs éléments 

et, pour y remonter, on doit faire appel à un mo-

de de représentation des données géochimiques qui 

touche l'ensemble des éléments analysés. 	Nous 

avons donc établi, pour chaque élément, une cote 

de proximité (tableau 7) qui est fonction de la 

mobilité propre à un élément et qui fait interve-

nir les coefficients de chute. Ainsi, on peut 

s'éloigner d'une représentation en un élément 

donné et focaliser sur la source probable d'une 

dispersion polymétallique. Pour les éléments qui 

nous concernent, la figure 30 présente les sour-

ces possibles, avec identification des éléments 

et indication de la cote de proximité. Cette co-

te est fournie, dans les cas de groupements, pour 

l'élément le moins proximal. A titre d'exemple, 

le groupe F - Au - Te (au nord de la route 101, 

figure 30) est considéré comme près de la source 

d'une dispersion géochimique pour ces éléments; 

sa pondération 5 est basée surtout sur la présen-

ce du fluor, dont le coefficient de chute très 

faible suggère une grande mobilité. 	Ce choix, 

biaisé en faveur des éléments distaux, permet de 

TABLEAU 7: Cote de proximité des élé-
ments, en regard des coefficients de 
chute. 

Elément Cote de 
proximité 

Coefficient 
de chute 

( 	) 

W03  6 	(distal) 1.09 

F 5 1.08 

Au 4 1.3 

Nb, Ag 3 1.6 

Te 2 1.7 

Se, 	Sn 1 	(proximal) 2 

réduire au minimum les sources probables de dis-

persions géochimiques. 

Une fois les cotes allouées pour chacun 

des sites, nous avons procédé à leur filtrage en 

établissant que seuls sont considérés comme sour-

ces les sites à cote faible adjacents à des sites 

à cote plus élevée. Ce principe élimine automa-

tiquement, pour l'ensemble des éléments, les si-

tes isolés et les sites à cote faible, adjacents 

à des sites à cote encore plus faible. 

Par truchement des cotes de proximité, 

nous avons pu définir six sources pour les dis-

persions géochimiques. Elles sont indiquées par 

les lettres A à F sur la figure 31. 

Comme nous avions en main des données 

analytiques pour l'or et l'argent, il nous a paru 

utile de vérifier le comportement de Ag/Au, selon 
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le modèle proposé par Nolon (1935) pour la région 

de Tonapah, au Névada. 	Celui-ci suggère qu'un 

rapport Ag/Au élévé indique un point éloigné de 

la source; un rapport plus faible rapproche un 

site de la source. 	On pourra comparer, sur la 

figure 32, les six sources définies à la figu-

re 31 avec æ lles qui pourraient être définies 

avec le rapport Ag/Au. On remarquera que la qua-

si totalité des sources définies 1 partir des co-

tes de proximité se trouvent à l'extérieur des 

aires à rapport Ag/Au élevés considérées comme 

éloignées. On notera aussi l'antithèse dans les 

configurations obtenues par les cotes et par les 

rapports Ag/Au dans la partie centrale de la fi-

gure. Ceci suggère que notre mode d'interpréta-

tion est véritablement basé sur la réalité. 

COMPORTEMENT VERTICAL DU MOLYB- 

DENE DANS LA MATIERE ORGANIQUE 

L'anomalie de molybdène sur la propriété 

du lac Fabiola (figure 16) a été étudiée pour 

comportement tridimensionnel de cet élément. 

FIGURE 30 - Sources possibles de dis-
persions géochimiques en un ou plu-
sieurs éléments. 

1 A 6 - Cotes de proximité 
O - Emphase sur cotes 1 et 2 
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Sept sites, à proximité des points 33157, 33195, 	 Ce phénomène est tout è fait prévisible; 

33219 et 33220 (figure 29) ont été échantillonnés 

verticalement è tous les pieds jusqu'au till de 

base (figure 33). 

Les teneurs obtenues dans chacun des 

sept profils sont présentées au tableau 8. 

On remarque, d'une façon générale, que 

le coefficient de chute vertical dans les teneurs 

è partir de la zone la plus riche n'est pas cons-

tant. Plus la teneur est élevée, plus la chute 

est rapide, ainsi que l' i l l ustre le tableau sui-

vant: 

Site Teneur 	Chute 

2 2227 

4 1440 

5 480 

3 200 

FIGURE 33 - Profils des teneurs en mo-
lybdène aux sites d'échantillonnage. La 
localisation des points 33157, 33195, 
33219 et 33220 peut être relevée entre 
les lignes B et C de la figure 29. 

par contre, il est è noter que, partout, le coef-

ficient de chute est inférieur è la racine carrée 

de la teneur pour une distance verticale de 

30 cm. 

COMPARAISON ENTRE LES COMPORTEMENTS 

HORIZONTAL ET VERTICAL DU MOLYBDENE 

Sur les lignes A et B (figure 29) des 

dispersions se trouvent è remonter la topogra- 

phie. 	Celles-ci ne peuvent être reliées è des 

traînées, des déplacements, des fuites ou autres 

mécanismes. Comme oes teneurs se rattachent è la 

composition même du socle, on peut donc croire â 

un enrichissement primaire en molybdène. Dans un 

cas, en se rapprochant des plus fortes teneurs, 

on ne trouve, sur le flanc ouest de la zone ano-

male qu'un mince sol, constitué de roches légère-

ment désagrégées; alors que sur le flanc orien-

tai, on se trouve dans une quasi tourbière. Dans 

ces deux cas, les teneurs diminuent constamment è 

partir du noyau de l'anomalie. Cette observa-

tion, couplée au fait que les minéralisations mé-

talliques se retrouvent dans les diverses zones 

géochimiques (ex: chalcopyrite dans l'anomalie 

de Cu; molybdénite dans l'anomalie de molybdène) 

suggère une dispersion autant dans le socle (pri-

maire) que dans le recouvrement secondaire. 

La rapidité de chute des teneurs est 

plutôt stable en ce qui concerne les sites en mi-

lieu d'affleurements, où le sol n'est formé que 

d'une mince couche de minéraux désagrégés. Dans 

les sois organiques, la chute présente une plus 
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TABLEAU 8 - Comportement vertical du molybdène 

Site Matériel Profon- 
deur 

Teneur 
Mo 

Chute* Remarques 

1- 33157 M.O. non déc. 1'  5 - Les 	coefficients 	de 	chute 	par 

" 2'  16 1.10 30 cm 	sont 	bien 	différents 	de 

" 3'  12 1.22 ceux par 30 m. 	Le lessivage de 

" 4'  22 1.10 la 	suface 	se 	traduit 	par 	une 

M.O. déc. 5'  30 1.18 augmentation de Mo avec 	la pro- 

" 6'  56 1.45 fondeur 	de 	la 	matière 	organi- 

" 7'  16 - que.  

Till 8'  2 - 
2- 33195 M.O. non déc. 1'  72 - Le 	rythme de 	chute est 	beau- 

" 2'  70 1.8 coup 	plus 	rapide, 	de 	part 	et 

M.O. déc. 3'  2227 - d'autre 	de 	la 	plus 	haute 	te- 
ll 4'  56 1.9 neur. 	Le 	till 	n'a 	pas 	été 

Till - - - atteint. 

3- 50' 	au M.O. non déc. 1' 39 1.45 Différence marquée de la chute 
N de " 2' 200 1.16 entre 	la surface et 	les points 
33195 M.O. déc. 3' 96 1.16 inférieurs. 

" 4' 50 - 
Till 5' 2 - 

4- 50' 	au M.O. non déc. 1'  - - Enrichissement 	du 	till 	en Mo. 
NE de " 2'  228 1.35 Ceci 	est contraire 	au 	compor- 
33195 M.O. déc. 3'  1440 1.8 tement dans 	les sites 	1 	à 3. 

" 4'  52 1.2 
Till 5'  82 - 

5- 33220 M.O. non déc. 1'  - - Site 	se 	prêtant 	mal 	à 	échan- 
" 2'  45 1.6 tillonnage. 
" 3'  480 - 

6- Mi- M.O. non déc. 1' - - Chute très 	lente. 	Enrichisse- 
chemin " 2' 60 1.1 ment en Mo avec 	la profondeur 
entre M.O. déc. 3' 40 1.1 de 	la matière organique. 	Till 
33219 " 4' 64 1.05 faible en Mo. 
et " 5' 78 - 
33220 Till 6' 2 

7' 8 - 
7- 33219 M.O. non déc. 1'  - - Le coefficient de chute change 

" 2'  26 1.05 brusquement 	au 	moisinage 	du 
" 3'  20 1.05 till, 	lequel 	renferme 	une 	te- 

M.O. déc. 4'  16 1.2 neur significative en Mo. 
" 5'  30 1.05 
" 6'  36 1.35 

Till 7'  14 - 

* Coefficient de chute par 30 cm. Lire 	
1.10 16, 	1.22 Ti, etc. 

M.O. - Matière organique déc. - décomposé 
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grande variation, ceci étant peut-être imputable 	de déceler, dans les résultats, des indications 

à l'hétérogénéité du recouvrement glaciaire. de dispersions. 

On peut penser, à partir des résultats 

obtenus, que la dispersion du molybdène dans 

l'environnement organique de l'aire étudiée est 

100 fois plus grande sur le plan horizontal que 

sur le plan vertical. 	On peut penser ainsi que 

la distance de 30 m utilisée pour les coeffi-

cients de chute dans le plan horizontal est exa-

gérée. Pour tester cette seconde hypothèse nous 

avons effectué un échantillonnage à une mail le de 

15 m. 

Cet exercice n'ayant fourni aucune in-

formation réellement nouvelle, il y a donc lieu 

de croire que la dispersion horizontale est, de 

fait, beaucoup supérieure à la dispersion verti-

cale. Une telle relation a été observée dans les 

argiles glacio-lacustres. Par contre, dans oes 

mêmes argiles, la rapidité de chute n'a pas le 

même ordre de grandeur. 	Au lieu de 100 fois la 

distance horizontale par rapport à la distance 

verticale (100 h/v), on ne mesure que 2 à 3 h/v. 

Les données relatives à 	l'échantillonnage par 

rapport à la position des sites échantillonnés 

confirment la mobilité beaucoup plus grande dans 

le sens horizontal que dans le sens vertical 

(voir figure 33). 

L'horizon organique des sols étant un 

médium à grandes dispersions horizontales, son 

échantillonnage permet de maximiser les chances 

CONCLUSIONS 

On peut conclure que, malgré les travaux 

très importants qui y ont été effectués, l'image 

géochimique de la propriété du lac Fabiola demeu- 

re très fragmentaire. 	Des dosages additionnels 

aideraient à mieux comprendre la configuration 

globale de la propriété. 

La présence d'anomalies en W et Sn sup-

porte l'hypothèse d'un gisement de type porphyre 

et suggère fortement la présence de bismuth, ou 

d'autres éléments caractéristiques d'une minéra-

lisation de ce type. D'autre part, la présence 

de très fortes anomalies en Au et Ag dans les 

sols est corroborée par les teneurs relevées dans 

les roches de l'aire d'essais (voir lithogéochi-

mie). Les teneurs en F, Se et Te pointent à une 

source probablement aurifère. La teneur de 

112 ppm Ag ( > 3 onces/tonne) suggère une source 

adj acente. 

Les données géochimiques de l'environne-

ment secondaire sont similaires à celles de l'en-

vironnement primaire. Leur interprétation en 

fonction de la proximité et de la mobilité d'élé-

ments repose sur des principes rationnels et 

pourrait être utile pour détecter des cibles 

ponctuelles d'exploration. 
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ETUDE GEOLOGIQUE 

La cartographie géologique des claims de 

1977 (figure 5) a été effectuée à l'automne 1979 

par' une équipe de quatre personnes. 	Plusieurs 

facteurs, dont l'engagement tardif des hommes 

d'équipe et le temps pluvieux du mois de septem-

bre, ont réduit la cartographie à 12 jours de 

terrain. Malgré tout, la totalité des affleure-

ments fut visitée. 

La carte géologique, réduite à l'échelle 

de 1:5 000 pour la présente publication, a été 

établie à l'échelle de 1:2 000, à partir de fonds 

dressés pour l'échantillonnage de sols. Des che-

minements systématiques, espacés de 50 m, ont été 

effectués en suivant les lignes coupées pour l'é-

chantillonnage géochimique. Ces lignes, au nom-

bre de 86, totalisent plus de 200 km sur une su-

perficie de 10 km2  (voir carte 2 pour locali-

sation). 

La proximité de la route principale a 

facilité l'échantillonnage de la roche en place. 

Plus de 400 échantillons ont été prélevés. Nous 

en avons utilisé un total de 60 pour analyses 

chimiques dont nous ferons état dans la section 

intitulée LITHOGEOCHIMIE. 

TRAVAUX ANTERIEURS 

Nos terrains, même s'ils n'ont pas fait 

l'objet d'une cartographie détaillée, ont oepen-

dent été parcourus par de nombreux géologues au  

cours de travaux à diverses échelles. Ainsi Buf-

fam (1925), de la Commission géologique du Cana-

da, a cartographié la région de Destor. Lang 

(1932), du même organisme, a cartographié les ré-

gions de Palmarolle et de Taschereau. Lee (1951) 

pour le compte du ministère des Mines du Québec, 

a cartographié une partie des cantons de Palma-

rolle, Poularies, Duparquet et Destor; Dugas 

(1956) a fait de même pour le quart nord-ouest du 

canton de Destor. 	Eakins (1972), pour le minis- 

tère des Richesses naturelles du Québec, a dressé 

la carte des cantons de Palmarolle et de Poula-

ries. 

CONTEXTE REGIONAL 

Nos terrains se situent à l'intérieur de 

la ceinture de roches vertes d'Abitibi, laquelle 

appartient à la province du Supérieur. La carte 

stratigraphique de la figure 34 est présentée 

comme synthèse régionale. Selon celle-ci les ro-

ches les plus anciennes appartiennent au groupe 

de Kinojevis et comprennent des laves basalti-

ques, andésitiques et rhyolitiques aux faciès 

massifs, coussinés et bréchiques. Viennent ensui-

te les roches sédimentaires du Groupe de Dupar-

quet, anciennement classées dans les séries Té-

miscamingue (Lang, 1932). La position stratigra-

phique des péridotites et pyroxénites, qui repré-

sentent les roches ultramafiques de la région, 

diverge d'un auteur à l'autre mais se situe vrai-

semblablement avant l'intrusion des roches d'af-

finité granitique. 
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Toutes ces roches ont connu une ou plu-

sieurs périodes de plissement majeur associées à 

l'orogenèse kénoréenne. De ce fait, nos terrains 

se situent sur le flanc nord d'un synclinal dont 

l'axe, de direction 070°, a été placé par Dugas 

(1956) dans l'angle sud-est du lac Lépine, dans 

le centre-ouest du canton de Destor (au sud de la 

propriété. 

Les déformations associées è l'orogenèse 

ont été accompagnées ou immédiatement suivies par 

la mise en place du massif granitique de Palma-

rolle-Poularies et autres masses granitiques 

avoisinantes. Ces intrusions ont elles-mêmes été 

envahies par des dykes, lentilles et masses irré-

gulières de roches folsiques contenant des por-

phyres de quartz et de feldspaths. Ces intru-

sions ont, à leur tour, été recoupées par une sé-

rie de dykes basaltiques et diabasiques. 

Du point de vue structural, les forma-

tions plissées présentent des directions constan-

tes (070 è 075°; Lee, 1951) et des pendages ver-

ticaux ou très abrupts vers le sud. Les sommets 

des formations pointent tous vers le sud. 

Une zone de cisaillement d'une épaisseur 

d'environ 500 m traverse la région à environ I km 

LITHOLOGIE 

L'aire cartographiée (carte 1, hors tex-

te) est constituée en majeure partie par une sé-

rie complexe d'intrusions dioritiques, tonaliti-

ques et granitiques appartenant è la bordure sud 

du batholite de Palmarolle-Poularies et présen-

tant une infinie variété de textures et de compo-

sitions. Le coeur de la série semble constitué 

d'un granite rose è hornblende contenant, acces-

soirement, de la biotite ou de la muscovite. Ce 

granite, confiné è la partie nord-ouest du ter-

rain, contient une zone majeure de cisaillement 

associée è une silicification et è une épidotisa-

tion intense de la masse granitique. li est bor-

dé, au sud, par une roche grise de composition 

granodioritique è tonalitique. 	Encore plus au 

sud, et vers l'est, une série complexe de tonali-

tes, diorites quartziques et diorites constitue 

la majeure partie du socle rocheux. 

Cette série intrusive est è son tour re-

coupée par des masses importantes de porphyres de 

quartz et de feldspaths, particulièrement dans 

les portions nord-est et sud-est de l'aire carto-

graphiée. Par endroits, ces roches porphyriques 

semblent avoir incorporé la roche encaissante, ce 

qui produit un mélange dont l'apparence est celle 

au sud de nos terrains. 	Sa direction varie de 	du porphyre (surtout au niveau de la matrice) 

065 à 070°  (Lee, 1951). Elle est associée au gi-

sement cuprifère de Lyndhurst. 

mais dont la composition minéralogique (phéno-

cristabx) est Delle de la roche encaissante. 



nomenclature fait usage du double triangle 

Streckeisen (1967). 

TABLEAU 9 - Statigraphie sur la pro-
priété du lac Fabiola. 
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Une rhyolite intrusive a été notée â de 

rares endroits. Elle recoupe toutes les litholo-

gies précédemment énumérées, comme le font les 

veines de quartz. 

DIORITE 

Occurrence 

Enfin, de petits dykes aphanitiques de 

composition basaltique, de même qu'une série de 

dykes de diabase plus imposants, recoupent l'en-

semble des roches indurées de la propriété. Du 

point de vue géologique, aucune évidence d'événe-

ments ultérieurs â ces dykes n'est demeurée, sauf 

pour les dépôts du Pléistocène. 

La stratigraphie locale, telle qu'obser-

vée, est présentée au tableau 9. 

Les descriptions lithologiques qui sui-

vent sont surtout basées sur des observations de 

Ce type lithologique se présente généra-

lement en bandes plus ou moins larges, allongées 

parallèlement â la structure principale. 	Il 

abonde surtout dans la partie sud-ouest de la 

propriété mais apparaît également dans le coin 

nord-ouest sous forme d'une masse non définie. 

Bien que les relations intrusives soient impréci-

ses, il semble être recoupé par une diorite 

quartzique ou une tonalite par endroits. On le 

rencontre aussi en nombreux xénolites â l'inté-

rieur des masses de roches porphyriques. 

terrain. Quelques spécimens de chaque type li- 	 Description pétrographique 

thologique ont été examinés en lames minces. La 

de 	 Les observations de terrain nous ont 

permis de définir deux espèces de diorite. 	La 

première, mésocrate, se présente à l'affleurement 

comme une roche grise, massive, d'aspect unifor- 

Pléisto- 
cène 

Till, 	argiles, 	sable 
et gravier 

Protéro- Dykes de: diabase 
zofque gabbro-diorite 

basalte 

Aplites et veines de 
quartz 
Rhyolites intrusives 
Porphyres de quartz- 

Archéen feldspath 
Granite 
Granodiorite, tonalite 
Diorite quartzique 
Diorite 

me, grossièrement grenue. Elle contient partout 

moins de 60% de plagioclases automorphes 1 subau-

tomorphes, dont certains, à tendance porphyrique, 

atteignent 6 mm. 	Les minéraux ferromagnésiens, 

qui peuvent chiffrer 40%, sont représentés par 

une hornblende chloritisée, en association ophi-

tique avec le plagioclase par endroits. Dans de 

rares échantillons, une certaine quantité de bio-

tite peut entourer les hornblendes idiomorphes. 

Le quartz, qui se présente comme minéral acces-

soire et en grains xénomorphes, ne constitue ja-

mais plus de 2% de la roche. 
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La seconde espèce, moins sombre, est 	rolle-Poularies et serait le plus abondant parmi 

	

gris verdâtre. Moyennement grenue, elle contient 	nos roches d'affinité granitique. 	Apparaissant 

de 75 à 80% de feldspath, dont plus de 90% est 

formé par des plagioclases. Ces derniers, auto-

morphes, sont généralement altérés, montrant une 

forte chloritisation. 	Cette altération masque 

souvent les mâcles, lesquelles sont parfois sou-

Iignées par un alignement de minéraux opaques. 

Dans oertains cas, jusqu'à 20% des feldspaths 

sont affectés par des intercroissances microgra-

phiques de quartz. 

immédiatement au sud du granite (S.S.), il occupe 

la majeure partie du quart nord-est de la carte. 

Comme la diorite, il se présente en bandes allon-

gées parallèlement à la bordure du batholite. 

Ce type lithologique semble faire tran- 

sition entre la diorite et la tonalite. 	Il mon- 

tre, de place en place, des variations granulomé-

triques et texturales plus marquées que dans les 

autres types lithologiques. 

Les minéraux ferro-magnésiens, qui comp- 

tent rarement pour plus de 15%, sont représentés 	 Description pétrographique 

à 80% par de la hornblende verte. Celle-ci est 

souvent chloritisée mais rarement épidotisée. La 
	 La diorite quartzique renferme entre 65 

biotite, quand elle est présente, est plus fraî- 
	et 70% de plagioclases. Ceux-ci se présentent en 

che et ne contribue que très peu à l'assemblage 
	cristaux automorphes à sub-automorphes, plus ou 

minéralogique. 	 moins rectangulaires. Ils sont généralement bien 

mâclés mais très chloritisés. Aucun feldspath 

Le quartz varie entre 2 et 5%. 	Les 
	potassique n'a été reconnu. 

cristaux sont toujours xéncmorphes et plus petits 

que les plagioclases. Des craquelures apparais- 	 Le quartz apparaît en petits cristaux 

sent dans certains cristaux et sont alors rem- 	interstitiels. Son pourcentage fluctue générale- 

plies de chlorite et d'oxydes de fer. Comme mi- 	ment entre 10 et 20%. 

néraux accessoires, on note l'épidote, le sphène 

et quelques oxydes de fer (surtout de la magnéti- 	 Les minéraux ferro-magnésiens forment 

te). 	 environ 15% de la roche. La hornblende verte est 

omniprésente et un proxène du type augite a été 

DIORITE QUARTZIQUE 	 observé en certains endroits. 

Occurrence 	 Comme minéraux accessoires, on compte de 

i à 2% de magnétite-ilménite, un peu de biotite 

Ce lithotype représente, comme le précé- 	et un rare grenat almandin. 

dent, un faciès de bordure du batholite de Palma- 



- 45 - 

TONALITE 

Occurence 

La tonalite se trouve en bordures sud et 

est du granite (S.S.), où elle s'y présente en 

grande unités rectilignes passant graduellement 

au granite. On en trouve aussi en petites masses 

lenticulaires dans les deux types de diorite pré-

cédemment décrits. On en recontre également dans 

la partie sud-ouest de la carte, sous forme de 

tent en quantités allant de traces à 10%. 	La 

hornblende verte, qui en est leur représentant 

principal, prend des formes prismatiques allon-

gées. 

L'épidote, le minéral accessoire le plus 

fréquent, provient vraisemblablement de l'altéra-

tion du plagioclase. 

GRANODIORITE 

coin entre deux intrusions de type porphyre et 	 Ce qui vient d'être dit des tonalites 

sous forme de xénolites à l'intérieur de oes 	s'applique aux granodiorites. Cel les-ci se dis- 

"porphyres". Ces dernières occurences suggèrent 	tinguent par leur contenu en felsdspaths potassi- 

que l'avènement tardif des porphyres, par apport 	ques, qui se présentent souvent en petits cris- 

de quartz, aurait pu enrichir la roche encais- 	taux xénomorphes formant couronne sur une ou plu- 

sente (diorite ou diorite quartzique) et donner 	sieurs faces des phénocristaux de plagioclase. 

comme résultat une roche d'apparence tonalitique. 

Description pétrographique 

La tonalite représente la portion la 

plus acide de la série dioritique. Le plagiocla-

se, qui compte pour 65 à 75% de la roche, montre 

partout une tendance automorphe. 	Les cristaux, 

toujours chloritisés, sont souvent mâclés et 

quelquefois zonés. 

Le quartz constitue 20 à 25% de la ro-

che. Ses cristaux, xénomorphes et interstitiels, 

sont moins gros que ceux du plagioclase. Dans la 

partie nord-est de la propriété, certains grains 

sont teintés bleu et mauve. 

Les minéraux ferro-magnésiens se présen- 

GRANITE (sens strict) 

Occurrence 

Le granite se cantonne dans la partie 

nord-ouest de la carte. II se trouve en contact 

avec la diorite quartzique ou avec la tonalite. 

Tout a fait dans l'angle nord-ouest de la carte, 

le faciès de contact est représenté par un grani-

te leucocrate plus finement grenu, à gros phéno-

cristaux de plagioclases. 

Description pétrographique 

Cette roche présente généralement une 

texture granulaire hypidiomorphe, la grosseur du 

grain variant de moyenne 1 grossière. 	Elle est 
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constituée d'environ 70% de feldspaths, représen-

tés par du plagioclase (50 é 70%) et du microcli-

ne. 

Le plagioclase, habituellement automor-

phe, est souvent entouré de microcline et de 

quartz. Le microcline, en grains généralement 

plus petits que ceux du plagioclase, est égale-

ment moins altéré et ses formes cristallographi-

ques sont moins bien définies. Le quartz, en 

grains xénomorphes plus ou moins arrondis, compte 

pour environ 25% de la roche. 

La hornblende, qui constitue le seul 

ferro-magnésien, forme de beaux prismes légère-

ment chloritisés. Elle constitue rarement plus 

de 3% de l'assemblage minéralogique. 	Parmi les 

minéraux accessoires, on note la biotite et la 

muscovite, qui comptent pour moins de 1% de la 

roche. 

GRANITE ÉPIDOTISÉ 

Description pétrographique 

La roche, entièrement silicifiée, montre 

localement des phénomènes d'épidotisation et de 

carbonatation. Les plagioclases semblent altérés 

en épidote un peu partout et certains grains de 

quartz présentent des évidences de recristallisa-

tion. La roche est souvent tachetée d'oxydes de 

fer et la chlorite semble remplacer les ferroma-

gnésiens. 

L'association chlorite-épidote-carbonate 

indique une altération, de type propylitique, qui 

pourrait resulter de I 'hydrothermalisme accompa-

gnant le développement du cisaillement et la mise 

en place des multiples injections de quartz. 

Il est é noter que, outre une petite zo-

ne hématitisée dans la partie nord-est de la car-

te, la bande de granite épidotisé est le seul 

lieu d'altération d'importance sur le terrains 

étudiés. 

PORPHYRITES 

Occurrence 

Définition 

Ce type lithologique, qui est un faciès 

d'altération du granite, apparaît uniquement dans 

la partie nord-ouest de la carte. 	Il forme une 

bande d'une épaisseur moyenne de 15 m, orientée 

110°, correspondant à une zone de cisaillements 

majeurs injectée par 

quartz4pidote. On le retrouve également en pe-

tites masses isolées, au nord de cette bande. 

Nous utilisons le terme porphyrite 

parce qu'il définit bien l'éventail des roches 

porphyriques associées au batholite de Palmarol-

Il a été employé par Moorhouse 

dant é certaines phases de gros batholites) dont 

la matrice est cristalline ou vitreuse et qui 

contiennent de gros phénocristaux de feldspaths 

calco-sodiques. 

le-Poularies. 

une série de veines de 	(1959) pour définir des roches ignées (correspon- 
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Occurrence Porphyrite (sens strict) 

C'est dans la partie sud de la propriété 

que les porphyrites sont le plus abondantes, 

comptant pour 40% des affleurements par endroits. 

Elles se présentent en dykes rectilignes d'une 

épaisseur maximale de 20 m mais aussi, et sur-

tout, en lentilles allongées (suivant le patron 

structural majeur). Dans les deux cas, le penda-

ge est toujours supérieur à 65 degrés. Les por-

phyrites peuvent aussi se présenter en grosses 

masses irrégulières ou en amas circulaires. Dans 

ces cas (surtout dans la partie nord-est de la 

carte), les contacts avec la roche encaissante 

sont diffus et difficiles à déterminer. 

Ces intrusions porphyriques recoupent 

indifféremment les diorites, les diorites quart-

zigues et les tonalites et incorporent souvent de 

gros fragments de ces roches. 	Il est à noter 

qu'elles sont rarissimes à l'intérieur du grani-

te, se restreignant aux bordures de celui-ci. 

Description pétrographique 

A partir de la définition donnée plus 

haut, les intrusions porphyriques rencontrées sur 

la propriété peuvent se regrouper en six grandes 

classes: porphyrite au sens strict, porphyrite à 

quartz, porphyrite à hornblende, porphyrite à 

quartz-hornblende, porphyrite dioritique et por-

phyrite tonalitique. 

Cette classe de roche ne contient que 

des phénocristaux de plagioclases pris dans une 

mosaTque cryptocristalline de quartz, de plagio-

clase et de chlorite. Dans oe type de roche, la 

cristallisation du plagioclase n'aurait pas été 

suivie par celle du quartz, la solution ayant 

connu un refroidissement très rapide, aboutissant 

à un verre siliceux (dévitrifié par la suite) et 

produisant une roche très acide, sans quartz vi-

sible. 

Porphyrite à quartz 

Cette roche est semblable à la porphyri-

te au sens strict, sauf pour ses phénocristaux de 

quartz. Ceux-ci ont des formes pyramidales ou 

hexagonales par endroits mais ils se présentent 

généralement en grains arrondis ou corrodés. La 

matrice, cryptocristalline ou holocristalline, 

contient des plagioclases, du quartz et, ici et 

là, de la chlorite. 

Porphyrite à hornblende 

Cette classe regroupe des roches conte-

nant des phénocristaux de plagioclases et des 

cristaux prismatiques et idiomorphes de hornblen-

de verte (brune par endroits). La matrice est 

semblable à celle des deux porphyrites précéden-

tes; il lui arrive souvent de ne renfermer aucun 

ferro-magnésien. 
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Porphyrite à quartz - hornblende 

Cette roche présente les caractéristi-

ques des trois classes précédentes. Tout comme 

pour celles-ci, ses phénocristaux ne dépassent 

pas 50% du volume de la roche. Elle se distingue 

des porphyrites dioritiques (ci-dessous) par la 

proportion beaucoup plus élevée de matrice. 

Porphyrite dioritique 

Porphyrite tonalitique 

Deux autres classes de porphyrites, qui 

diffèrent des précédentes par un contenu plus 

élevé de phénocristaux et par la diversité des 

textures, se définissent par de gros cristaux 

idiomorphes de plagioclase, quartz et hornblende 

piégés dans une matrice felsique cryptocristal-

line. Le pourcentage des constituants cristal-

lins permet de distinguer entre une porphyrite 

dioritique et une porphyrite tonalitique.  

la porphyrite dioritique. 

Sommaire 

1. Les porphyrites résulteraient d'une 

cristallisation normale de phénocristaux, suivie 

d'un refroidissement rapide du magma résiduel et 

formation concomittante de mésostase. 

2. Les phénocristaux de quartz seraient 

l'indication de types plus acides de porphyrites. 

3. Les porphyrites montrent une grande 

variété de caractères minéralogiques et pétrogra- 

phiques, ce dans une même lentille. 	Le tableau 

10 montre la variation du contenu de phénocris-

taux à l'intérieur d'une lentille. 

4. Les grosses lentilles de porphyrite 

dioritique montrent occasionnellement une grada-

tion texturale en passant de la bordure au cen- 

La porphyrite dioritique renferme 

une quantité élevée de phénocristaux répartis 

comme suit: 	plagioclase (75 à 80%), hornblende 

(15 à 20%) et quartz (2 à 5%). Ces phénocristaux 

montrent souvent des textures d'intercroissance 

(quartzfeldspath), formant même des patrons mi-

crographiques ou des développements feldspathi-

ques arborescents. 

La porphyrite tonalitique diffère de 

la précédente par un contenu plus élevé en phéno-

cristaux de quartz, ce qui indique une solution 

plus acide. 	Elle montre les mêmes textures que 

TABLEAU 10 - Coupe à travers une len-
tille de porphyrite d'une épaisseur de 
12 m (mésostase de quartz, feldspaths 
et chlorite). 

istance à 
Con- 	la 
tenu 	okdure 

1 m 4 m 8 m 11 m 

Phénocristaux 
de plagioclase 

Phénocristaux 
de quartz 

Phénocristaux 
de hornblende 

5% 

5% 

___ 

25% 

25% 

--- 

20% 

20% 

10% 

40% 

30% 

5% 

Matrice 90% 50% 50% 25% 

Nomemclature Porphy- 
rite à 
quartz 
(bordu- 
re de 
trempe) 

Porphy- 
rite à 
quartz 

Porphy- 
rite à 
quartz 
et horn-
blende 

Porphy-
rite tons-
litique 
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tre. El les sont plutôt granitoïdes au centre et 

porphyriques, avec matrice aphanitique, en bordu-

re. Ces phénomènes de "différenciations" minéra-

logique et texturale rendent ardue la délimina-

tion des différents types lithologiques.  

sont dispersées par toute la propriété. 	Elles 

correspondent à différents patrons de fractura-

tion mais recoupent toutes les lithologies précé-

demment décrites. 

Description pétrographique 

RHYOLITE INTRUSIVE 

Occurrence 

Ce type lithologique se retrouve ici et 

là, en petits dykes ou lentilles discontinues 

d'une épaisseur maximale de 4 m. Ces corps sont 

souvent en relation intrusive avec les porphyri-

tes associées à certaines zones de cisaillement. 

Ils sont rarement conformes aux structures majeu-

res, étant le plus fréquemment orthogonaux à cel- 

les-cf. 	Ils correspondent vraisemblablement à 

une période de fracturation différente de celle 

qui a permis la mise en place des porphyrites et 

des diabases. 

Description pétrographique 

Ces roches présentent une patine d'alté-

ration blanche. En surface fraîche, leur couleur 

varie de gris clair à gris-vert. 	Elles sont 

aphanitiques, massives et sans texture particu-

lière. 

APLITES, FELSITES ET VEINES DE QUARTZ 

Occurrence 

Ces mini-intrusions, peu nombreuses, 

Les aplites et les felsites sont 

microgrenues ou très finement grenues et leur 

couleur est grise ou rosée. Elles ne contiennent 

généralement qu'un faible pourcentage de ferro-

magnésiens et sont épidotisées en plusieurs en-

droits. 

Les veines de quartz ont partout un 

aspect laiteux. Dans la zone de granite épidoti-

sé, elles sont réduites à des veinules rouillées 

et épidotisées. Dans le partie sud de la carte, 

elles sont plus nombreuses et d'épaisseur varia-

ble. Certaines contiennent de la tourmaline et 

d'autres des "mini-géodes" où le quartz montre 

une croissance cristal line. Le plus souvent, le 

quartz se présente en placages peu épais accusant 

de faibles pendages. 

BASALTE - DIABASE 

Occurrence 

Des dykes de basalte et de diabase sont 

dispersées par toute la propriété. Ils représen-

tent le dernier événement géologique de la ré-

gion, recoupant toutes les lithologies précédem-

ment décrites. 
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Les dykes basaltiques sont de faible 

épaisseur ( >75 cm) et généralement peu continus. 

Les dykes de diabase sont beaucoup plus 

épais (jusqu'à 50 m) et beaucoup plus longs (jus-

qu'à 1.2 km). Leurs directions majeures varient 

entre 35 et 70°. Leurs pendages sont très varia-

bles mais ils rejoignent généralement la vertica-

le dans le cas des dykes de grandes dimensions. 

Description pétrographique 

Les dykes basaltiques sont vert foncé à 

noir, homogènes et aphanitiques d'une bordure à 

l'autre. 

Les dykes de diabase montrent des diffé-

rences texturales de la bordure vers le centre. 

Aphanitiques en bordure, ils passent rapidement à 

une texture ophitique où les "baguettes" de 

feldspath dépassent rarement 4 mm. 

DONNEES STRUCTURALES 

L'aire cartographiée se situe sur le 

flanc nord d'un synclinal régional. La direction 

majeure des unités varie de 110° à 130° et semble 

uniforme pour l'ensemble du terrain. 

Les roches d'affinité granitique ont un 

aspect massif et ne montrent aucune foliation 

primaire. On note toutefois, par ci par là, une 

forme de schistosité reliée à certains épisodes 

de fracturation. 

FRACTURATION 

Le substratum rocheux de la région enca-

drant le terrain cartographié a été affecté par 

plusieurs épisodes de fracturation et de failla-

ge. Suite à l'intrusion du massif de Palmarolle- 

Poularies, au moins trois systèmes sont apparus. 

Le premier système a guidé la mise 

en place des dykes et lentilles de porphyrite 

dans la partie sud-ouest des terrains. Les di- 

rections vont de 110 à 130°. 	Le second systè- 

me, celui des dykes de felsites et des veines 

de quartz, englobe les fractures et cisaillements 

de directions 70 à 80°  dans la partie sud des 

terrains. La grosse zone de cisaillement asso-

ciée à l'altération propylitique du granite se 

rattache à ce système. Sur cette zone, de direc-

tion 110°, se greffent de petits cisaillements de 

directions variant entre 40 et 70°. Ce système 

serait probablement associé à la zone de faille 

de Lyndhurst. 	Le troisième système est celui 

des dykes de basalte et de diabase. Dans ce der-

nier épisode de fracturation, les directions va-

rient entre 35 et 70°. Dans ces trois systèmes 

de fracturation, les pendages sont variables mais 

la plupart se rapprochent de la verticale. 

DIAGRAMMES DE SCHMIDT 

Les figures 35 à 43 sont des projections 

stéréographiques de Schmidt pour les veines, dy-

kes (d'épaisseur inférieure ou égale à 2 m) et 

diaclases rencontrés lors de la cartographie. 
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FIGURE 37 - Veines, dykes et diaclases 	 FIGURE 38 - Veines et dykes sur la par- 

sur la partie sud du terrain. 70 mesu- 	tie NE du terrain. 59 mesures 
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FIGURE 41 - Veines et dykes sur la par-
tie NW du terrain. 64 mesures 
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FIGURE 39 - Diaclases sur la partie NE 
du terrain. 33 mesures 
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FIGURE 40 - Veines, dykes et diaclases 
sur la partie NE du terrain. 94 mesu-
res 
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FIGURE 42 - Diaclases sur la partie NW 
du terrain. 47 mesures 
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FIGURE 43 - Veines, dykes et diaclases 
sur la partie NW du terrain. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE 

La propriété du lac Fabiola est située 

au nord-ouest de la zone cuprifère de Lyndhurst, 

laquelle se trouve è l'intérieur d'une bande de 

roches rhyolitiques et pyroclastiques cartogra-

phiée par Lee (1951). 

PYRITE 

Sur les terrains étudiés, la pyrite est 

la forme de minéralisation le plus souvent ren-

contrée. Elle est disséminée, sous forme cubique 

ou autrement, dans les dykes de diabase, de por-

phyrite et de rhyolite intrusive. Aucune concen-

tration supérieure â 1% n'a été observée. 

CHALCOPYRITE 

Ces diagrammes codés ont été tracés par 

ordinateur à l'aide du programme du Dr. D.W. Roy, 	 La chalcopyrite est assez rare et se 

de l'Université du Québec à Chicoutimi. Les co- 	présentent presque partout en petits grains infé- 

des (chiffres et lettres) représentent les oan- 	rieurs è I mm, disséminés dans la roche encais- 

tres de oercles de 0.5 cm contenant les pourcen- 	sante, laquelle est habituellement une diorite 

tages suivants de mesures: 	 quartzique. Quelques grains ont été relevés sur 

des affleurements dans la partie ouest de l'ana- 

1 = 1%; 2 = 2%; ....; 9 = 9% 	 malle principale des sols en cuivre (figure 19). 

0 = 10% 

A = 11%; B = 12%; ....; Z = 36% 	 Une petite veine de quartz, horizontale, 

renferme de la chalcopyrite en très faible quan- 

Les valeurs ont été compilées pour les 	tité. Cette minéralisation, associée è une miné- 

parties sud, nord-est et nord-ouest du terrain. 	ralisetion plus importante en molybdénite, appa- 

Chaque stéréogramme fait état du nombre de mesu- 	rait en bordure de la route 101 (figure 44). 

res, du type de cassure et de la partie du ter- 

rain en cause. 
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FIGURE 44 — Localisation des minéralisations en Mo, Cu, Bi et des forages de 1980. 
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MOLYBDENITE 

La minéralisation de molybdénite rencon-

trée lors de la cartographie se présente le plus 

souvent au contact de veines de quartz avec la 

roche encaissante. La dimension des cristaux 

peut atteindre 1.5 cm et la structure en rosette 

est souvent présente. La minéralisation apparaît 

aussi en disséminations â l'intérieur des veines 

ou, plus rarement, dans la roche encaissante; el-

le se présente alors en petites plaquettes dépas-

sant rarement 5 mm. La minéralisation peut éga-

lement consister en remplissage de diaclases se-

condaires ou en placages, d'une épaisseur généra-

lement inférieure à I mm, sur les parois de cel-

les-ci. 

La localisation des veines minéralisées 

relevées lors de la cartographie est présentée â 

la figure 44 (symboles Mo). 	Le tableau 11 les 

situe dans leur contexte géologique. 

La minéralisation près de la bordure 

ouest de la carte (sur la limite entre les deux 

TABLEAU 11 - Description des veines mi-
néralisées en MoS2 

Composition Epaisseur 
(cm) 

nirection/ 
Penrlaqe 

fluartz 0.5 167/56 

f)uartz 7.n 060/70 

0uartz 1n.0 130/62 

0uartz 5.0 055/50 

cantons) est la plus importante. Elle se présen-

te en placage sur un des côtés exposés d'une vei-

ne de quartz. Sur cette surface (50 an x 20 cm), 

la minéralisation de molybdénite représente jus-

qu'à 10%. Cette veine a été suivie sur près de 

15 m, mais il a été impossible de vérifier la 

présence de minéralisation sur toute sa longueur. 

Il est â noter que cette minéralisation a déjà 

été observée et décrite par Buffam (1925): 

"irregular masses of milky white quartz are 

found in many places in the granite, and a strin-

ger east of the Makamik road on the northern 

boundary of Destor township carried a few plates 

of molybdenite up to } inch in diameter". Lors 

d'une excursion à l'été 1980, une autre veine mi-

néralisée fut découverte â moins de 80 m à l'est. 

BISMUTHINITE 

Une petite veine de quartz d'une épais-

seur de I cm a montré une faible minéralisation 

en bismuthinite. Cette dernière est associée 

une tache de malachite de 1.5 cm de diamètre (Bi 

sur figure 44). 

FORAGES 

Suite â la cartographie des terrains, 

cinq forages ont été effectués au printemps 1980, 

sous la direction de Jean Descarreaux, dans le 

but de suivre les structures en profondeur et de 

vérifier la présence de minéralisation. Ces fo-

rages, dont la localisation apparaît â la figu-

re 44 et sur la carte 1, ont révélé, dans leur 

ensemble, une minéralisation disséminée de molyb- 
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dénite. La figure 45 (hors texte) présente les 

différentes lithologies rencontrées dans les son-

dages, de même que les résultats d'analyses obte-

nues pour Cu, Mo, Ag et Au. 

NOMENCLATURE LITHOLOGIQUE 

La description des carottes a été effec-

tuée par Jean Descarreaux. Pour obtenir corres-

pondance entre les unités lithologiques apparais-

sant sur la carte 1 et celles mentionnées dans 

les descriptions de forages, il aurait fallu exa-

miner les carottes. Nous avons plutôt dressé le 

tableau 12 qui établit les correspondances inter- 

prétatives entre les deux descriptions. 	Ainsi, 

les lithologies apparaissant sur la figure 45 

sont les mêmes que sur la légende géologique de 

la carte 1. 

RELATIONS LITHOLOGIQUES 

Les descriptions des forages, mettent en 

TABLEAU 12 - Correspondance des unités 
lithologiques de Descarreaux et Leduc 

relief les faits suivants: 

• Les porphyrites recoupent certains dykes basal-

tiques (forage 5). 

. Des veines de quartz, calcite et carbonate-

quartz recoupent les dykes andésitiques et ma-

figues. 

. Une minéralisation de MoS2  est souvent asso-

ciée à des fractures à l'intérieur des porphy-

rites. 

RESULTATS D'ANALYSE 

Les carottes des cinq forages ont été 

analysées systématiquement pour Cu, Mo, Ag, Au. 

Le tableau 13 présente les maxima, minima et 

moyennes pour chacun et pour l'ensemble des fora-

ges. La figure 45 (hors texte) présente toutes 

les valeurs d'analyses avec leurs profondeurs et 

leur correspondance lithologique. 

Deux analyses additionnelles ont été ef-

fectuées sur des longueurs minéralisées des fora-

ges 3 et 4. Les résultats sont présentés au ta-

bleau 14. 

Descriptions de 	 Carte du pré- 
J. Descarreaux 	 sent rapport  

TABLEAU 13 - Valeurs minimales, maxima-
les et moyennes pour chacun des 5 trous 
de forage. Teneurs en Mo, Cu, Ag, dans 
les forages, en ppm. 

ondages et 
nombre 
d'ana- 

Valeur 	lyses 

1 
(51) 

2 
(49) 

3 
(57) 

4 
(49) 

5 
(40) 

1 à 5 
(246) 

Molybdène 
Minima 2 2 3 3 3 2 
Maxima 2120(7) 580 182 148 300 2120(7) 
Moyenne 99.70 56.45 23.82 45.92 29.10 50.30 

Cuivre 
Minima 4 6 13 27 8 4 
Maxima 205 163 480 E20 720 720 
Moyenne 57.72 41.39 140.00 189.12 110.45 108.28 

Argent Minima 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Maxima 0.8 0.4 0.9 0.8 1.8 1.8 
Moyenne 0.26 0.27 0.31 0.29 0.34 0.29 
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TABLEAU 14 - Valeurs d'analyses de lon-
gueurs minéralisées dans les forages 3 
et 4. 

Forage - Profondeur Cu Bi Mo Ag Au 
(ppm) (ppm) (8) (ppm) (oz./t.) 

3 - 	297'1" 	8 297'7" 89 5 0.098 0.1 0.029 

4 - 	352'3" 	à 353'2" 200 20 0.92 0.2 0.029 

• 104, 105, 116, 106, 004c, 108, 110, 321 et 320. 

Ils se trouvent' près de la limite ouest de la 

carte . 

• 175, 176, 179, 181, 174, 171, 152. 	Ils se 

trouvent dans l'angle NE de la carte. 

. 328, 166, 131, 197, 398-1-2-3-4, 362, 345, 087. 

Zones de porphyres et de roches felsiques. 

. 154, 121, 133, 355, 028, 368. Zones de gabbro-

diabase et de lamprophyres. 

Si on combine ces valeurs à celles de la 

figure 14, la teneur de la section entre 295 et 
	

Veines de quartz 

300 pieds du forage 3 passe de: 

. 128 ppm Cu à 137 ppm Cu 
	

Les échantillons, prélevés sur trois 

. 16 ppm Mo à 114 ppm Mo 	 veines, sont 066-2, 295-1 et 295-2. 

La teneur pour la section entre 350 et 360 pieds 
	

Lithogéochimie 

du forage 4 passe de: 

. 248 ppm Cu à 268 ppm Cu 
	

Un total de 25 échantillons ont été ana- 

. 128 ppm Mo à 1048 ppm Mo 
	

lysés. Ce sont: 

• 104, 11 et 117. 	Ils se trouvent près de la 

LITHOGEOCHIMIE 	 bordure ouest de la carte. 

. 042, 041, 040A, 048, 044, 287, 283, 294, 280, 

ECHANTILLONNAGE 
	

400, 369, 407 et 293. Ils se trouvent près du 

centre de la carte. 

Les échantillons ont été prélevés pour 	. 068, 066, 193, 200, 301, 188, 195, 187, 392 et 

trois fins que l'on peut cataloguer comme suit: 
	

389. Ils se trouvent dans la partie est de la 

Géochimie des éléments majeurs 

carte. 

Résultats d'analyses 

Un total de 33 échantillons ont été pré- 

levés aux endroits indiqués sur la carte géologi- 	 Les résultats sont présentés à l'an- 

que (carte 1, hors texte. Ce sont: 	 nexe 1. Les maxima, minima et moyennes pour cha- 

que type lithologique sont fournis au tableau 15. 



Minima Maxima Moyenne 

72.00% 77.65% 75.24% 

12.45 14.05 13.43 

0.30 0.58 0.43 

0.19 0.58 0.44 

0.09 0.45 0.18 

0.18 1.78 0.52 

3.19 5.00 4.41 

2.22 8.90 4.21 

0.06 0.23 0.11 

0.02 0.12 0.03 

0.01 0.04 0.03 

0.02 1.58 0.25 

0.01 0.02 0.02 

0.01 0.04 0.02 

2 ppm R ppm 4 ppm 

3 5 3 

6 31 14 

52 180 92 

51 120 76 

22 54 28 

220 770 467 

Cu 

Ni 

Li 

Cl 

Rb 

Sr 

Ra 

Flément 

Sin2 

A1203 

Fe203 

Fe0 

Mq0 

CaO 

Na20 

K20 

Tin? 

P205 

Mn0 

CO2 

s 

F 

Flément 	Minima 	Maxima 	Moyenne 

Cu 
	

2 ppm 	73 ppm 
	

12 ppm 

72.71% 

13.65 

1.26 

1.16 

0.97 

2.39 

78,50% 

16.55 

5.60 

2.38 

2.60 

6.50 

3.25 7.00 5.26 

0.27 0.93 0.47 

0.10 0.65 0.30 

0.02 0.12 0.06 

0.01 0.07 0.03 

0.01 0.40 0.09 

0.01 0.04 0.02 

Si02 	61.63% 

A1203 	11.70 

Fe203 	0.02 

Fe0 	 0.26 

Mq0 	 0.10 

Ca0 	 0.40 

Na20 

K20 

Tin2 

P205 

Mn0 

CO2 

$ 

Minima Maxima Moyenne 

66.00% 79.00% 71.87% 

11.80 15.25 13.74 

0.36 1.98 1.24 

0.26 3.25 1.64 

0.25 3.30 1.23 

0.56 5.40 2.83 

2.85 5.66 4.34 

0.08 2.60 1.08 

n.67 0.10 0.36 

0.02 0.12 0.07 

0.01 0.07 0.04 

0.01 1.19 0.28 

0.01 0.09 0.03 

n.02 0.18 0.06 

3 ppm 130 ppm 23 ppm 

4 26 13 

5 43 15 

24 200 102 

4 40 22 

35 270 145 

110 © 48n 258 

Cu 

Ni 

Li 

Cl 

Rb 

Sr 

Ra 

Elément 

Si02 

A1203 

Fe203 

Fen 

Man 

Ca0 

Na20 

K20 

Ti02 

2205 

Mn0 

CO2 

S 

F 

Elément 	Minima 	Maxima 	Moyenne 

Si02 	48.60% 
	

51.25% 
	

50.23% 

A1203 	12.20 
	

14.35 
	

13.55 

Fe203 	3.11 
	

6.35 
	

4.07 

Fe0 	 5.40 
	

10.29 
	

8.09 

Mq0 	 5.on 
	

12.40 
	

7.78 

Ca0 	 9.05 
	

11.25 
	

10.32 

1.15 2.15 1.73 

0.04 n.72 0.37 

0.46 1.73 0.91 

0.05 0.12 0.07 

0.15 0.22 0.19 

0.02 0.26 0.09 

0.07 0.13 0.09 

56 ppm 	130 ppm 	92 ppm 

Na20 

K20 

Tin? 

P205 

Mnn 

CO2 

S 

Cu 
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Elément Minima Maxima Moyenne 

Si02 60.11% 69.38% 65.36% 

Al2n3 13.35 16.00 14.89 

Fe203 0.93 2.39 1.76 

Fe0 1.29 5.09 2.88 

Me 1.71 2.82 2.26 

Ca0 1.78 6.04 4.18 

Na20 3.73 5.40 4.23 

K20 0.19 1.29 0.74 

TiO2 0.52 0.88 n.66 

P205 0.09 0,20 0.12 

Mn0 0.04 0.09 0.06 

CO2 0.02 1.74 0.31 

S 0.02 0.22 0.04 

F 0.03 0.09 0.06 

Cu 3 ppm 150 ppm 36 ppm 

Ni 22 38 27 

Li 10 25 18 

Cl 72 160 101 

Rh 6 44 21 

Sr 81 290 219 

Ra 200 	© 400 307 

TABLEAU 15 - Maxima, minima et 
moyennes des valeurs pour les 
types lithologiques sur la 
propriété du lac Fabiola. 
A- GRANITE. Résultats de 9 
échantillons. 
B- GRANODIORITE. Résultats de 
17 échantillons. 
C- DIORITE QUARTZIQUE. Résul- 
tats de 16 échantillons. 
D- PORPHYRITES. Résultats de 
11 échantillons. 
E- BASALTE-CABBRO-DIABASE. 
Résultats de 5 échantillons. 
Note: F, Ni, Li, cl, Rb, Sr 
et Ba n'ont fait l'objet que 
7 dosages dans le cas du gra-
nite, de 11 dans celui de la 
granodiorite et de 8 dans ce- 
lui de la diorite. 
Fe2O3 n'a fait l'objet que 
de 15 dosages dans le cas de 
la diorite. 
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ETUDE GEOPHYSIQUE* 

Une coupe de lignes, suivie d'un levé 

électromagnétique V.L.F., d'un levé magnétique et 

d'un levé de polarisation provoquée, ont été ef-

fectués sur la propriété du lac Fabiola dans les 

cantons de Destor et de Poularies, comtés de 

Rouyn-Noranda et d'Abitibi-Ouest. Cette proprié-

té se situe à quelque 35 km au nord de la ville 

de Rouyn.**  

ou toute autre minéralisation économique. Le le-

vé magnétique fut effectué pour mieux délimiter 

les contacts géologiques et faire ressortir les 

différentes structures géologiques. Quant au le-

vé de polarisation provoquée, il visait des in-

formations additionnelles sur des secteurs pou-

vant renfermer une minéralisation de molybdénite. 

TRAVAUX EFFECTUES 

Les axes géophysiques de oes levés ont 

été portés sur une carte de compilation (carte 2, 

hors texte). Les résultats pour le levé électro-

magnétique V.L.F. sont présentés sur les cartes 3 

et 4; ceux du levé magnétique sont portés sur la 

carte 5 et Deux du levé de polarisation provoquée 

sur la carte 6. L'annexe 2 donne une description 

des anomalies V.L.F. 

Ces cartes, produites à l'échelle de 

1:2 000, ont été réduites è 1:5 000 pour les fins 

de la présente documentation. 

BUT DES LEVES 

Le levé électromagnétique V.L.F. avait 

pour but de déceler des zones conductrices pou-

vant renfermer une minéralisation en molybdénite 

* Cette partie de notre rapport est une repri-

se, sommairement éditée, du document fourni en 

janvier 1981 par la firme Géola Ltée, sous la si-

gnature de C. Lavoie, Ph. D. 

** Voir page 1 du présent rapport pour des-

cription des limites de la propriété. 

Des lignes N-S, totalisant 129 km de 

longueur, furent coupées dans les rangs I et II 

du canton de Poularies dans le mois de septembre 

à novembre 1980 pour effectuer les levés proje-

tés. 

Pour le levé électromagnétique V.L.F. 

(306 km), on a utilisé l'appareil EM-16 de la 

compagnie Geonics. Sur les lignes N-S, les sta-

tions émettrices NAA et NSS furent employées. 

Lors de la prise des lectures, l'opérateur regar-

dait vers le nord dans le cas de la station émet-

trice NAA et vers l'est dans le cas de la station 

NSS. Les lectures furent prises à intervalles de 

12.5 mètres. 

Pour le levé magnétique, on a utilisé un 

magnétomètre à précession nucléaire (G-816) de la 

compagnie Geometrics, précis à 1 gamma. Les lec-

tures furent calibrées en établissant, comme sta-

tions de base, l'intersection des lignes N-S avec 

les lignes E-W. Les lectures furent prises à in-

tervalles de 12.5 m sur une longueur totale de 

329 km. 
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Pour le levé de polarisation provoquée, 

lequel ne fut effectué que sur quelques lignes, 

on a employé la méthode du domaine du temps, dis-

positif dipôle-dipôle, avec séparation d'électro-

des de courant et de potentiel (a) de 25 m et 

multiples (n) de I, 2, 3 et 4. 

PRECISIONS SUR LES MÉTHODES 

Normalement, une anomalie V.L.F. n'est 

pas suffisante pour justifier un sondage. 	Elle 

doit étre reprise par d'autres méthodes géophysi-

ques plus discriminantes. 

Dans l'aire du levé, les morts-terrains 

semblent conducteurs (voir la polarisation provo-

quée, carte 6) et plusieurs anomalies sont vrai-

semblablement produites par une discontinuité des 

	

La méthode électromagnétique V.L.F. 	couches horizontales conductrices. 

est normalement utilisée dans une région de mort- 

	

terrain peu conducteur. Elle relève et fait res- 	 La mise en plan des lectures magnéti- 

	

sortir la structure géologique en décelant les 	ques permet de déceler des zones plus ou moins 

failles et les zones cisaillées. Elle fait aussi 

ressortir les zones de sulfures et de graphite. 

Les paramètres qui influencent l'inten-

sité des lectures sont la conductivité du mort-

terrain, la conductivité propre de la zone, la 

profondeur de la zone, la géométrie de la zone et 

l'angle entre la direction de la zone et celle de 

la station émettrice. Toute variation de l'un ou 

l'autre de oes paramètres affecte donc les lectu-

res. 

Une zone conductrice est généralement 

représentée en profil par le passage d'un angle 

positif à un angle négatif (vue vers le nord). 

Il arrive que, dû à l'azimut de la zone (nord, 

nord-est), le profil soit inversé et qu'il passe 

du négatif au positif. La combinaison des résul-

tats obtenus à deux stations différentes permet 

de mieux définir la direction de la zone. De là 

l'utilisation de la station NAA (carte 3) et de 

la station NSS (carte 4).  

magnétiques correspondant à des formations géolo-

giques de susceptibilités magnétiques différen-

tes. Les minéraux de forte susceptibilité magné-

tique sont la magnétite et la pyrrhotine, qui 

sont généralement, mais pas nécessairement, asso-

ciées à des minéraux économiques. C'est dire que 

l'association d'une anomalie magnétique avec une 

anomalie électromagnétique n'est pas toujours si-

gnificative. 

La méthode de polarisation provoquée 

permet de déceler des sulfures disséminés, les-

quels ne sont pas nécessairement conducteurs. 

L'intensité d'une anomalie de chargeabilité est 

surtout fonction de la somme des surfaces des 

grains de sulfures, de la profondeur de oes der-

niers, de la forme géométrique de l'amas de sul-

fures et de la nature des sulfures eux-mémes. 

C'est dire que l'intensité d'une anoma-

lie P.P. varie énormément en fonction de la gros-

seur des grains et que, théoriquement, des sulfu- 
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res se présentant en masses donnent une anomalie 

de chargeabilité plus faible que si ces mêmes 

sulfures sont disséminés. On ne peut préciser la 

quantité absolue de sulfures existant sur une 

propriété, mais il est possible de l'estimer 

d'une façon relative si on connaît, à certains 

endroits, la distribution de ces sulfures. 

Si une faible anomalie de chargeabilité 

coincide avec une baisse de résistivité dans un 

fort gradient de résistivité, il est aussi possi-

ble que l'anomalie soit due à des courants ioni-

ques. Une attention particulière doit y être ap-

portée.  

commandé, avant d'implanter des trous de sondage, 

d'étudier les résultats d'un levé plus détaillé 

(effectué avec de faibles séparations d'électro-

des) en fonction des connaissances géologiques et 

topographiques disponibles. 

DESCRIPTION ET INTERPRETATION DES LEVES 

LEVE ELECTROMAGNETIQUE V.L.F. 

Les données de ce levé sont portées sur 

les cartes 3 et 4 (hors texte). La description 

des anomalies est présentée sous forme de tableau 

à l'annexe 2. 

De hautes lectures de résistivité indi-

q ue nt normalement que le socle rocheux est près 

de la surface; elles sont généralement accompa-

gnées d'une légère hausse de la chargeabilité, 

laquelle peut aussi être produite par une faible 

quantité de sulfures disséminés. Ceci peut ren-

dre l'interprétation difficile, si celle-ci n'est 

pas aidée par des données géologiques. 

De faibles lectures de résistivité sans 

fortes valeurs de chargeabilité indiquent généra-

lement que le courant est en grande partie con-

centré dans le mort-terrain conducteur. C'est 

dire que l'investigation de l'endroit n'est pas 

parfaite et qu'il serait préférable d'utiliser de 

plus grandes séparations d'électrodes. 

Une anomalie de polarisation provoquée 

étant difficile d'interprétation (on ne peut pas 

connaître le pendage), il est donc fortement re- 

Quelque 212 anomalies ont été décelées 

avec la station émettrice NAA (anomalies V) et 

219 avec la station NSS (anomalies S). Plusieurs 

de ces anomalies ont été décelées avec l'une et 

l'autre des stations, ce qui signifie qu'il y a 

beaucoup moins d'anomalies que la numérotation 

l'indique. Avec la station NAA, 38 anomalies mé-

ritent d'être classifiées dans la deuxième prio- 

rité et 49 avec la station NSS. 	Il n'y a pas 

d'anomalies de première priorité. 

Le classement des anomalies a été effec-

tué en tenant compte des points suivants: 

- localisation des anomalies; 

- intensité de sommet è sommet, ce qui qualifie 

la validité si l'on considère que le bruit des 

lectures est de l'ordre de 1 è 2%; 

- longueur de l'anomalie; 

- profondeur maximum approximative mesurée en 

prenant la demi-distance horizontale entre les 
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sommets; 

- l'association magnétique. 

La localisation de l'axe n'est pas tou-

jours précise lorsque l'anomalie est large. 

Les anomalies de deuxième priorité ont 

plus de chance d'être produites par de vrais con-

ducteurs dans le socle rocheux que les anomalies 

de troisième et quatrième priorités. En général, 

elles sont confirmées par un axe magnétique. 

Avec lés données géologiques appropriées, certai-

nes pourraient être classifiées différemment. 

Les anomalies V.L.F. classées dans la 

deuxième priorité sont tracées en gras sur la 

carte de compilation (2, hors texte). Des notes 

relatives à chacune des anomalies sont données 

dans l'annexe 2. 

Mentionnons ici que plusieurs anomalies 

électromagnétiques V.L.F. ont une direction NE. 

C'est dire qu'on obtient des signaux très fai-

bles (lorsqu'on en décèle) avec la station NAA et 

des anomalies inversées avec la station NSS. Ces 

anomalies de direction NE pourraient être confir-

mées avec la station NPG (donnant des lignes de 

champ magnétique plus appropriées), ou avec une 

méthode géophysique plus discrimante. 

LEVE MAGNETIQUE 

Les données du levé magnétique (carte 5, 

hors texte) montrent peu de variation sur la 

propriété. Quelques anomalies, dont quelques- 

unes se superposent à des anomalies électromagné-

tiques V.L.F., sont évidentes. 

Certaines anomalies magnétiques, qui ne 

coincident pas avec des anomalies électromagnéti-

ques V.L.F., ont une direction NE et représentent 

probablement des dykes; d'autres anomalies signa-

lent des formations magnétiques non conductrices. 

Pour faciliter l'interprétation des données, des 

axes magnétiques, reportés sur les cartes 2 et 5, 

ont été déterminés en reliant les maxima sur cha- 

cune des lignes N-S. 	En s'aidant de toutes les 

données géologiques, il est probable que l'on 

pourrait modifier le tracé de certains mais, tels 

qu'indiqués, ils aident à mieux interpréter les 

formations et structures géologiques présentes 

sur la propriété. 

LEVE DE POLARISATION PROVOQUEE 

Ce levé, dont les données apparaissent 

sur la carte 6 (hors texte) et dont les axes ont 

été portés sur la carte 2 (hors texte), a permis 

de déceler dix hausses de chargeabilité. A l'ex-

ception de l'anomalie P.P. 9 (carte 2, claim K-

192) toutes oes anomalies de chargeabilité cor-

respondent, en général, à une hausse de résisti-

vité ou à un gradient de résistivité (carte 6). 

On notera que le levé de polarisation a 

recoupé les anomalies électromagnétiques V-129, 

V-131 et V-132 (voir annexe 2 pour localisation). 

Aucune hausse de chargeabilité n'a été obtenue 

sur ces anomalies; par contre, on enregistre des 

baisses de résistivité ou un gradient de résisti-

vité. 
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Anomalie P.P. 1 

(IP*, lignes 29 è 31, chatnage 4 + 50N) 

On observe une hausse de chargeabilité 

de 26 millisecondes par rapport à des lectures 

normales de l'ordre de 3 millisecondes. 	Cette 

hausse de chargeabilité correspond è une hausse 

de résistivité de l'ordre de 50 000 ohms-mètres 

par rapport è une résistivité normale de quelques 

milliers d'ohms-mètres. Cette anomalie pourrait 

être produite par une élévation du socle rocheux. 

Anomalie P.P. 4 

(IIP, lignes 30 et 31, chatnage 15 + 25N) 

Il s'agit d'une faible anomalie de char-

geabilité de l'ordre de 7 è 9 millisecondes, 

coTncidant avec une hausse de résistivité de 

l'ordre de 10 000 ohms-mètres par rapport è une 

résistivité normale de quelques milliers d'ohms- 

mètres. 	Il semble bien qu'il s'agisse à nouveau 

d'une élévation du socle rocheux. 

Anomalie P.P. 5 

Anomalie P.P. 2 

(IP, lignes 29 + 50 et 30, chaînage 7 + 50N) 

Il s'agit d'une augmentation de chargea-

bilité d'environ 7 è 10 millisecondes, coTncidant 

avec une hausse de résistivité de l'ordre de 

20 000 ohms-mètres par rapport è une résistivité 

normale de quelques milliers d'ohms-mètres. 	Il 

semble bien qu'il s'agisse d'une anomalie produi-

te par une élévation du socle rocheux. 

Anomalie P.P. 3 

(IP, ligne 29 + 50, chaînage 13 + OON) 

(IP, ligne 25, chaînage 3 + 25N) 

L'anomalie est représentée par une haus-

se de chargeab i i i té de l'ordre de 10 millisecon-

des  par rapport à un niveau normal de 4 millise-

condes.  Elle correspond è un gradient de résis-

tivité qui passe de 1200 è 5400 ohms-mètres. Si-

tuée immédiatement au nord du chemin de Laferté, 

elle coincide avec l'anomalie V-127 (ligne 27E, 

chaînage 2 + 20N, non représentée sur la carte). 

Il semble bien qu'il s'agisse à nouveau d'un ef-

fet de topographie, sans toutefois exclure la 

possibilité d'un peu de sulfures disséminés. 

Cette anomalie d'environ 7 millisecondes 

correspond è une hausse de résistivité de l'ordre 

de 10 000 ohms-mètres par rapport è une résisti-

vité de quelques milliers d'ohms-mètres. Elle 

est très faible et probablement produite par une 

élévation du socle rocheux. 

* Rang 1 du canton de Poularies 

Anomalie P.P.6 

(IP, lignes 25 + 50 et 26, chatnage 2 + 25) 

Cette faible anomalie, en bordure de la 

route de Laferté, a une intensité de l'ordre de 7 

millisecondes par rapport à un niveau normal de 2 

à 3 millisecondes. Elles correspond è une faible 

baisse de résistivité. Sa localisation rend tou-

tefois sa validité douteuse. 
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Anomalie P.P. 7 

(XD*, lignes 25 + 50 et 26, chatnage 0 + 00) 

Cette faible hausse de chargeabilité, de 

l'ordre de 6 millisecondes par rapport à un ni-

veau normal de 2 millisecondes, correspond à un 

gradient de résistivité qui passe de 1570 à 

3500 ohms-mètres. 	Il semble bien qu'il s'agisse 

ici d'un effet de topographie, mais on pourrait 

également être en présence de sulfures dissémi-

nés. 

Anomalie P.P. 8 

(XD, lignes 25 + 50 et 26, chatnage 2 + 25S) 

Cette faible anomalie de chargeabilité, 

de l'ordre de 6 millisecondes par rapport à un 

niveau normal de 4 millisecondes, correspond 

une hausse de résistivité de l'ordre de 20 000 

ohms-mètres par rapport à un niveau normal de 

quelques milliers d'ohms-mètres. 	Il s'agit oer- 

tainement d'une élévation du socle rocheux. 

Anomalie P.P. 9 

(XD, lignes 18 et 19, chatnage I + OOS) 

Cette anomalie de chargeabilité de 

28 millisecondes semble coincider avec une baisse 

de résistivité. 	Elle est située au nord d'une 

anomalie électromagnétique V-183 (17E, chatnage 

0 + 25, non représentée sur la carte). 	Cette 

anomalie devrait faire l'objet d'un trou de son-

dage mais il serait préférable de la détailler 

par un autre levé. 

* Rang X du canton de Destor. 

Anomalie P.P. 10 

(IP, lignes 18 et 19, chatnage 2 + OON) 

Cette anomalie de chargeabilité, de 

l'ordre de 28 millisecondes par rapport à un ni-

veau normal de 4 millisecondes, correspond à une 

hausse de résistivité. Aucune anomalie électro- 

magnétique V.L.F. ne s'y superpose. 	Elle est 

vraisemblablement produite par une élévation du 

socle rocheux. 

CONCLUSION 

Les levés géophysiques effectués sur la 

propriété du lac Fabiola font ressortir deux sys-

tèmes de fractures principales: NW et NE (voir 

axes géophysiques sur carte 2). Il faudrait donc 

songer à étudier, le long de oes fractures, les 

anomalies V.L.F. de deuxième priorité. 

Contrairement à ce qu'on prévoyait, le 

levé de polarisation provoquée n'a pas permis de 

préciser de cibles de sondage. Le levé magnéti-

que, par contre, indique plusieurs horizons qui 

semblent intéressants. 

Les résultats du levé électromagnétique 

V.L.F. nous incitent à recommander une méthode 

géophysique plus discriminante pour les anoma- 

lies. 	Il y aurait lieu d'effectuer, au moins sur 

les anomalies de deuxième priorité, un levé à ca-

dres horizontaux, avec utilisation d'une haute 

fréquence (3 555 Hz), d'une basse fréquence 

(888 Hz) et d'un câble de 125 m. Ce levé permet-

trait d'obtenir des anomalies, qui ne seraient 
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probablement représentées qu'avec la composante 

en quadrature mais dont les causes pourraient 

être plus facilement identifiées. 

En résumé, un programme de sondage peut  

être envisagé sur la propriété du lac Fabiola 

mais à la condition de procéder préalablement â 

un levé électromagnétique à cadres horizontaux et 

de se servir des données géologiques appropriées. 
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ANNEXE I 

RESULTATS DE L'ANALYSE DES ECHANTILLONS 

DE ROCHES DE LA PROPRIETE DU LAC FABIOLA 

Note: les échantillons sont localisés 

sur la carte géologique (carte 1, hors texte) 
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DESIGNATION 105 116 106 004C 108 110 	321 320 176 175 

N° LABORATOIRE 79-4608  09 10 11 12 13 	14 15 16 17 

DOSAGE % % % % % % 	% % % % 

SiO
2 

 75,94 77,00 72,00 74,75 68,40 69,38 	64,85 69,00 66,00 	' 67,50 

A1203  12,75 12,45 13,44 12,68 14,85 13,98 	14,35 13,95 14,34 14,17 

Fe203  0,50 0,30 0,77 1,26 1,46 1,48 	1,87 1,45 1,98 1,95 

Fe0 0,58 0,19 1,29 0,64 1,80 1,29 	3,30 2,32 2,77 2,89 

Mg0 0,12 0,09 0,55 0,41 1,14 1,71 	2,65 1,96 2,07 2,11 

Ca0 0,31 0,18 2,41 1,54 3,67 4,53 3,00 2,36 4,32 3,93 

Na20 4,70 5,00 4,50 5,66 4,77 3,97 4,00 4,10 	4,21 4,01 

K20 4,63 3,57 2,22 0,92 0,72 0,75 1,25 1,01 1,35 1,14 

TiO2 
 0,17 0,10 0,25 0,27 0,40 0,52 0,69 0,58 0,60 0,67 

P205  0,03 0,02 0,05 0,03 0,07 0,09 0,14 0,09 0,12 0,12 

Mn0 0,03 0,01 0,04 0,02 0,04 0,04 0,07 0,04 0,07 0,07 

CO2  0,04 0,07 0,01 0,09 0,04 0,11 0,15 0,13 0,22 0,44 

S 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,01 

PAF 0,41 0,45 0,75 0,70 1,05 1,30 1,85 1,65 1,50 1,72 

TOTAL: 100,17 99,36 98,27 98,88 	98,37 99,04 98,12 98,51 99,33 100,28 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Cu 2 4 3 13 8 4 33 3 25 30 

Bi <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 	<2 

Mo <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 
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DÉSIGNATION 179 181 174 171 152 154 121 133 355 028 

N° LABORATOIRE 
79-4618 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

DOSAGE % % % % % % % % % % 

SiO
2 

 77,20 64,00 62,50 64,00 66,50 60,11 50,63 51,25 50,00 50,65 

A1203  11,80 14,75 15,15 14,41 14,30 15,75 	I 14,35 13,60 13,90 12,20 

Fe203  0,90 2,20 1,97 1,87 1,73 2,39 3,11 3,16 3,79 3,92 

FeO 0,75 3,25 3,73 3,86 3,15 3,80 7,15 8,81 8,81 5,40 

MgO 0,70 2,05 2,65 2,30 2,49 2,82 7,61 6,75 7,15 	i 12,40 

Ca0 1,03 5,25 5,55 5,62 3,26 6,04 11,20 10,55 11,25 9,56 

Na20 4,50 4,25 4,10 4,02 	4,86 4,10 1,75 2,15 	1,15 1,75 

K20 2,60 0,94 0,51 0,70 0,19 0,29 0,17 0,33 	0,04 0,59 

TiO2  0,23 0,65 0,81 0,73 0,71 0,88 0,63 0,90 	0,85 0,46 

P205  0,02 0,12 0,15 0,14 0,12 0,20 0,06 0,06 0,05 0,05 

Mn0 0,03 0,07 0,09 0,09 0,06 0,09 0,18 0,19 0,20 0,15 

CO
2 

 0,02 0,06 0,07 0,02 0,01 0,39 0,04 0,04 0,02 0,07 

S 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,07 0,07 0,09 0,13 

PAF 0,75 0,95 ' 	1,25 1,00 1,45 2,00 1,65 1,00 1,50 1,40 

TOTAL: 100,51 98,48 98,46 98,74 	98,82 98,47 98,49 98,75 98,69 98,59 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Cu 7 18 100 30 3 24 93 100 130 56 

Bi <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Mo <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 
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DÉSIGNATION 368 328 166 131 197 398-1 398-2 398-3 398-4 362 

N° LABORATOIRE 79-4628 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

DOSAGE % % % % % % % % % 

SiO2  48,60 77,75 71,00 66,13 70,15 78,50 76,48 76,50 76,38 76,50 

A1203  13,70 12,35 14,10 15,60 14,05 11,70 12,60 13,10 12,70 12,90 

Fe203  6,35 0,02 1,00 1,95 0,97 0,50 0,44 0,70 0,60 0,30 

Fe0 10,29 0,26 1,80 2,38 2,25 0,75 1,16 1,15 0,70 	0,32 

Mg0 5,00 0,17 0,97 1,55 1,07 0,51 0,78 0,90 0,82 	0,10 

CaO 9,05 0,98 4,30 4,30 2,78 0,89 0,72 0,80 	I 0,75 0,40 

Na 20 1,86 6,55 3,96 4,80 5,40 5,50 5,50 5,50 	5,80 7,00 

K20 0,72 0,39 0,27 0,66 0,31 0,30 0,55 0,52 0,42 0,46 

TiO
2 

 1,73 <0,10 0,31 0,58 0,40 <0,10 0,21 0,25 0,15 <0,10 

P205  0,12 0,02 0,06 0,11 0,12 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

MnO 0,22 0,01 0,03 0,07 0,04 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 

CO2  0,26 0,40 0,06 0,09 0,09 0,04 0,07 0,06 0,07 0,09 

S 0,12 0,01 0,10 0,02 0,01 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 

PAF 2,35 0,64 0,85 1,05 0,95 0,50 0,80 0,80 0,73 0,50 

TOTAL: 99.99 99.14 98.65 9918 9&.49 99,L8 99,30 100,27 •• 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Cu 83 2 73 15 15 12 2 6 	2 2 

Bi <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 	<2 

Mo <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 
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DESIGNATION 345 087 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

N° LABORATOIRE 
79-4638 39 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

DOSAGE % % % % % % % % % % 

SiO
2 

 68,80 61,63 

A1203  14,55 16,55 

Fe203  1,82 5,60 

Fe0 1,74 0,32 

MgO 1,26 2,60 

Ca0 3,83 6,50 

Na20 4,66 3,25 

K20 0,41 0,93 

TiO
2 

 0,46 0,65 

P205  0,08 0,10 

Mn0 0,05 0,06 

CO2  
0,01 0,01 

S 0,01 0,01 

PAF 1,00 1,25 

TOTAL: 98,66 99,44 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Cu 5 4 

Bi <2 <2 

Mo <3 <3 
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DÉSIGNATION 060 	295-1 295-2 xxx 	xxx 
~ 

xxx

f 

I 
xxx xxx xxx xxx 

N' LABORATOIRE 
79-4640 41 80-5344 

! 
xxx 	i 	xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

DOSAGE % '/o % °n 
	
% 	% 	% % % % 

Fe t. 0,97 0,03 

Mo 0,90 	0,25 1,22 

oz/t 	oz/t oz/t 
i 

Au 0,010 	0,012 	0,0029 

Ag 
<0,0029  

~ ! 
i 	 I 
Î ~ 

+ 
1 
i 

PPm 	PPm ppm 	PPm PPm 	i 	ppm ppm 	PPm 	ppm ppm 

i 

I 
' 

Cu 44 	5 9 

Ni <0,2 <0,2 --•  

Bi 7 <2 7 

w 0,00 o,od <5 
~ I 

Sn 0,00 0,00 — j 

Li 4 <1  

i 
I 

i 

! ( 

I 

I 
I 
j 

i I ~ 
~ 	 I 

I 
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DÉSIGNATION 104 011 117 042 041 040A 048 044 287 283 

N° LABORATOIRE 
79-4513 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

DOSAGE % % % % % % % % % % 

SiO
2 

 73,55 75,00 77,65 75,50 72,00 75,50 75,00 74,38 75,07 67,90 

A1203  14,05 13,56 13,44 13,96 13,44 13,60 13,60 13,23 12,60 15,00 

Fe203  0,46 0,46 0,45 0,40 0,58 0,40 0,35 0,36 1,14 	1,39 

Fe0 0,39 0,51 0,26 0,45 0,51 0,51 0,58 0,45 1,74 2,70 

Mg0 0,45 0,17 0,19 0,16 0,16 0,16 0,17 0,41 1,30 1,69 

Ca0 1,78 0,34 0,34 0,39 0,41 0,54 0,36 1,74 3,16 3,90 

Na20 3,19 4,55 4,15 4,39 4,40 4,74 4,60 5,44 3,30 3,90 

K20 2,84 4,00 2,22 4,10 8,90 3,76 3,90 1,72 0,80 0,82 

TiO2  0,08 0,23 <0,10 <0,10 <0,10 0,06 0,10 <0,10 0,42 0,46 

1'205  0,02 0,02 0,03 0,12 0,02 0,03 0,03 0,03 0,09 0,10 

MnO 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,07 

CO2  1,58 0,04 0,29 0,09 0,04 0,02 0,07 1,19 0,06 0,11 

S 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,09 0,07 

F 0,04 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,18 

PAF 2,66 0,50 1,25 0,50 0,45 0,40 0,50 1,85 1,51 1,84 

TOTAL: 99,55 99,39 100,03 100,01 	100,92 99,75 99,25 99,66 101,18 99,95 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Cu 7 4 2 3 4 5 8 9 130 49 

Ni 5 3 5 3 4 4 5 5 18 	20 

Bi <2 <2 <2 <2 <2 <2 7 <2 <2 <2 

W <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Sn <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Mo <3 <3 <3 3 <3 <3 <3 <3 	98 5 

Li 	 23 6 18 23 11 11 31 15 	18 	18 

Cl 100 100 52 180 180 90 130 110 68 	86 

Rb 74 110 51 120 120 91 120 46 30 	32 

Sr 22 38 29 35 39 54 38 42 170 	220 

Ba 220 710 470 620 720 770 690 260 290 390 

Te <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Re <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t 

Au 0,004 <0,002 <0,002 <0,002 0,012 0,012 0,010 <0,002 0,014 0,012 
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DÉSIGNATION 294 380 400 369 407 293 068 066 193 200 

N° LABORATOIRE 
79-4523 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

DOSAGE % % % % % % % % % % 

SiO
2 

 65,00 79,00 72,50 73,66 72,88 65,75 67,00 66,00 67,38 70,50 

A1203  15,12 12,42 14,58 13,58 13,27 15,28 13,35 15,35 15,60 15,12 

Fe203  1,52 0,46 1,55 1,15 1,22 0,93 1,95 1,77 1,99 	1,15 

Fe0 5,09 0,26 1,54 0,84 1,35 2,77 2,64 2,89 2,57 1,60 

Mg0 2,09 0,25 0,91 1,01 0,84 2,80 1,76 2,01 2,09 1,59 

Ca0 4,03 2,40 2,59 2,94 2,83 1,78 4,37 4,30 4,10 5,40 

Na20 3,97 4,20 4,36 5,35 5,36 5,40 4,04 4,15 4,00 3,25 

K20 0,87 0,58 1,04 0,33 	0,45 0,72 1,29 1,00 0,93 0,08 

TiO
2 

 0,56 0,25 0,21 0,35 0,31 0,65 0,56 0,70 0,65 0,50 

P205  0,12 0,02 0,06 0,05 0,06 0,11 0,09 0,11 0,11 0,08 

Mn0 0,06 <0,01 0,04 0,03 0,03 0,04 0,07 0,06 0,06 0,03 

CO2 
 0,11 0,11 0,04 0,40 0,90 1,20 0,05 0,02 0,06 0,02 

S 0,19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 

F 0,09 0,02 0,04 0,06 0,03 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 

PAF 2,12 0,71 1,23 1,36 1,83 3,03 1,45 1,31 1,54 1,47 

TOTAL: 100,64 100,57 100,65 100,71 100,46 99,31 98,64 99,72 101,09 100,84 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Cu 65 3 3 5 4 4 66 21 31 35 

Ni 24 4 8 11 6 22 26 28 25 22 

Bi <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

W <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Sn <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 	<5 <5 

Mo <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Li 18 5 10 7 10 25 20 20 10 18 

Cl 72 130 86 120 140 88 90 160 120 60 

Rb 28 10 24 7 7 17 44 22 23 4 

Sr 220 160 160 160 130 81 260 260 220 270 

Ba 250 320 480 120 160 200 390 340 360 110 

Te <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Re <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t 

Au 0,008 <0,002 0,006 0,008 0,004 0,010 0,010 0,012 0,010 0,012 
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DÉSIGNATION 301 188 195 187 389 392 xxx xxx xxx xxx 

N° LABORATOIRE 
79-4533 34 35 36 37 38 xxx xxx xxx xxx 

DOSAGE % % % % % V. % % % % 

SiO
2  68,03 65,38 68,88 64,85 64,13 73,13 

A1203  15,25 15,66 14,08 15,26 16,00 13,20 

Fe203  1,05 * 1,78 2,02 1,26 1,47 

Fe0 3,25 * 2,44 3,09 2,47 1,61 

Mg0 3,30 2,26 1,82 2,26 2,26 0,85 

Ca0 0,56 4,20 3,71 5,64 2,94 1,94 

Na20 2,85 4,01 3,90 3,73 4,94 4,26 

K20 1,90 0,49 0,69 0,30 0,63 0,95 

TiO
2 

 0,58 0,58 0,40 0,60 0,71 0,21 

P205  0,12 0,12 0,10 0,13 0,12 0,06 

Mn0 0,04 0,07 0,06 0,07 0,05 0,02 

CO
2 

 0,07 0,17 0,06 0,68 1,74 1,00 

S 0,02 0,22 0,09 0,03 0,02 0,02 

Fe t. en Fe203  5,45 

F 0,09 0,05 0,12 0,03 0,05 0,03 

PAF 2,90 2,13 1,76 2,50 3,84 2,21 

TOTAL; 99,92 100,40 99,74 10Q,48 99,40 99,94 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Cu 31 150 27 18 10 3 

Ni 26 26 19 29 38 5 

Bi <2 <2 <2 <2 <2 <2 

W <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Sn <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Mo <3 <3 <3 <3 	3 <3 

Li 43 20 15 15 20 10 

Cl 24 72 100 84 120 200 

Rb 40 12 24 6 14 19 

Sr 35 230 170 290 190 80 

Ba 440 320 400 200 400 270 

Te <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Re <50 <50 <50 <50 <50 <50 

oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t oz/t 

Au <0,002 0,006 <0,002 0,004 <0,002 <0,002 



ANNEXE Il 

DESCRIPTION DES ANOMALIES V.L.F. SUR 

LA PROPRIETE DU LAC FABIOLA 

. Le lecteur se rapportera â la carte 3 pour la localisation des anomalies obtenues avec la station NAA 

(anomalies V) et à la carte 4 pour les anomalies obtenues avec la station NSS (anomalies S). 	Ces 

anomalies se répartissent comme suit: 

V-1 	â V• -51 et S-1 â S-66 	dans le rang II de Poularies 

V-53 â V• -167 et S-67 â S-167 

V-168 â V-211 et S-168 â S-218 rr X " Destor 

. Le lecteur notera aussi que les lignes utilisées pour le levé V.L.F. sont iderrtifiées, sur les cartes 

3 et 4, par des chiffres en bordure nord des cartes pour les terrains jalonnés en 1977 et sur la ligne 

séparatrice des rangs I et II de Poularies pour les claims de 1980. 
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No. 
Ano- 

ma'ie 

Li- 
gne 

Station 
inter- 

section 

Intensité 
Sommet A 
Sommet 

Longueur 

(mNtres) 

Pro- 
fon- 
deur 
4 	ml 

Association 
magnétique 

NOTES o  

â 

-01 3 	E 2+90 S 5__ 55 50 24 _ Localisation 	de 	l'axe 	inter 
tain. 	Pas fameux 

-3  

5-02 4 E 5+20 5 96 150 15 --- Direction wersr 
Anomalie 	i  

3 

S-03 3 E 7+08 5 75 60 10 --- Direction. 	Continuité 	0 4 

S-04 3 	E 9+28 S 60 120 15 --- Direction 	7 	- 	_ 3 

S-05 3 	E 10+22 S 29 60 24 --- Direction 	7 4 

5-06 3 	E 13+50 S 35 360 20 car 40 C ntact.lement L
A sonder, post- 2 

S-07 6 E 6+22 S 60 230 15 --- Idem de anomalie V5. 3 

S-08 8 E 0+80 S 112 220 35 ___ Anomalie 	in ersee. 	Loincide 
pn 	narrip A 	V-I1. 3 

5-09 7 	E 3+90 S 82 450 30 --- Zone parallèle à 	ano.V-6. 2 

S-10 8 E 12+90 S 22 120 9 --- Coincide 	à 	V-II. 	Faible. 3 

S-11 10 	E 2+70 S 6 50 8 --- Courte. 	Direction 	7 3 

S_12 110 	E 4+30 S 24 50 6 --- Courte. 	Direction 	7 4 

S-13 10 	E 11+70 S 17 50 9 --- Voir 	Ano.V-9, 	faible. 4 

S-14 13 	E 7+82 S 123 1,500 50 --- Coincide aux ano.V-I 	et 	Vô- 2 

5-15 12 	E 9+92 S 137 1,030 20 ___ Evidentesi 	avec NAA. 
Fracture 	

us 2 

5-75 15 	E 7+40 S 21 48 8 10-20 	? 
L~iae~te aussi 	avec NAA 3 

S-17 15 	E 13+85 5 72 320 22 --- Fracture 	parallèle 	à 	S-15. 3 

S_18 17 E 12+96 S 28 80 10 ___ Anomalie 	versée. 	Pas 4 

5-19 18 E 3+58 5 17 50 9 40 
Anomalie 	inversée. 	Incer- 
taine. 

3 

5-20 18 E 7+38 S 37 180 1225-50 

	

AAnalie 	inversée. 	Bonne 

	

om NAA. 	Sondage 	possible. 
2 

S-21 19 E 9+86 S' 47 60 10 --- Idem de V-7. 3 

S-22 19 	E 1+60 S 112 530 26 --- pecelée avec NAA aussi. 
acture, 

2 

S-23 19 E 8+84 S 22 140 4 Ney. 
Anomalie 	inversée. 	Lé ère- 

( évidente avec NA 	. 
3 

5-24 20 E 13+10 S 14 310 8 --- Ëv°de 	te auss
fip 	

i 	avec c N A 

~e
• 

  

3 

S-25 21 	E 15+52 5 38 112 15 --- direction ?vMaâégtii-T e 2 

5-26 21 	E 5+50 5 45 350 30 20-40 Anomalie 	inversée. 	Evident 
avec NAA. 

2 

S-27 23 E 13+63 5 16 200 10 --- Direction 	0 	Evidente aussi 3 

24 E 7+75 S 39 
avec

S-28 64 20 a 20 Courte. 2 

S-29 24 E' 13+34 S 14 200 6 Variable Fracture N.N. 	7 4 

S-30 26 E 15+74 S 24 220 12 --- Assez 	faible. 3 

No. 
Ano- 

malin 

Li- 
gne 

Station 
inter- 

section 

Intensité 
Sommet A 
Sommet 

Longueur 

(mètres) 

Pro- 
Eon- 
deur 
gx.m 

Association 
magnétique 

NOTES 

u_ 

S-31 26 E 9+00 S . 	30 330 20 20-30 qém nid ed'â 5no_~-1
37APç~1on 2 

5-32 27 	E 9+68 S 15 50 6 --- Courte. 	Coincide à V-16. 3 

5-33 30 E 1+50 S 28 865 13 10-30 Ano.inversée. 	Idem de V-18, 2 

5-34 28 E 7+60 S 14 170 6 20 7 Anom stet 
lie 	

i nv
ersséée confirmée. 2 

5-35 32 E 9+86 S 35 450 12 25-50 
Vopmaity9inversée 2 

S-36 31 	E 6+46 S 18 50 11 = 20 0 C 
c NAA, Côn€Uemée avec 3 

5-37 32 E 8+75 0 46 230 50 10-30 Idem de 8-17 2 

S-38 31 	E 14+20 5 36 660 20 25-50 Idem de V-20. 2 

S-39 35 E 8+60 S 41 160 30 13-30 AnomadeeV ,,l,versée. 2 

S-40 35 E 10+40 5 33 50 16 --- Idem de V-24. 3 

S-41 37 E 13+30 5 32 310 11 --- Idem de V-27. 2 

S-42 38 E 11+40 S 26 50 18 25-50 Idem de V-23. 2 

5-43 38 E 3+92 S 19 170 20 Variable Idem de V-22. 2 

5-44 38 E 7+84 5 18 280 19 10-30 
AvoetoLeV iieersée. 2 

S-45 42 E 0+62 S 15 300 24 --- Idem de V-31. 3 

S-46 42 E 14+60 S 32 500 20 --- Pa~['e Ougnf 	Incertaine 
L-I 	É. 	Met 	eu re 	avec L.44 E. 3 

5-47 46 E 7+28 S 58 960 11 --- 
Anomalie 
Miem QP V-'3E. 

rsée. 3 

S-48 44 E 12+30 S 20 70 10 10-20 4demc tdë Q-
incertaine. 4 

S-49 46 E 0+50 S 18 140 14 --- Idem 	de 	V-37. 3 

S-50 47 E 3+40 S 13 80 8 --- Idem de V-34. 3 

5-51 48 E 4+80 5 21 154 9 --- Idem de 	V-31. 3 

5-52 49 E 6+60 S 46 330 26 --- Idem de 4-35. 3 

5-53 47 E 15+00 S 19 350 25 Contact Aoetvel,e 
v-33. 

errée 
den de  

2 

S-54 53 E 1+30 5 30 80 9 Contact 	7 Idem de V-43, 3 

S-55 53 E 13+52 5  14 130 13 Contact Idem de V-33. 3 

S-56 53 E 3+70 S 32 70 10 --- Eu'dente aussi 	avec 58V 
ourte. 	direction 3 

S-57 53 E 10+18 S 27 60 40 --- Anomaliever ée. 	Prolonge 
ment 	possible 	de V-47 

-4 

S-58 54 E 0+65 S 69 210 26 --- Idem de V-44. 3 

S-59 55 E 8+28 S 36 280 30 --- Anomalie V inversée en partie
idem de 35. 

3 

S-60 55 E 13+10 S 74 120 10 --- Idem de V-49 i 

No. 
Ano- 

matie 

Li- 
gne 

Station 
inter- 
section 

Intensité 

Sommet 
Sommet A fon- 

Longueur 

(métres) 

Pro- 

deur 
4lax,m) 

Association 
magnétique 

NOTES A 

,,,- 

5-61  55 	E 12+50 S 8 100 8 --- Falhle. 	Idem de 	V-48. 4 

5-62 55 	E 5+10 5 76 360 25 
-- Idem de V-46. 3 

S-63 56 E 6+04 5 24 360 15 - Idem de 	V-31. 3 

S-64 57 	E 7+62 S 37 60 10 -"- Idem de V-33.  

5-65 58 E 8+52 S 24 58 11 --- Idem de 	V-51. 3 

S-66 57 	E 14+22 5 31 140 24 
A 20 Idem de V-33. 2 

S-67 2 E 1+75 N 42 260 34 
--- Idem de V-57. 3
"- 

S-68 2 	E 6+46 N 38 80 22 
Idem de v-53. 4 

S-69 3+50E 7+48 N 49 180 10 --- Idem de V-55. 3 

5-70 3 	E 6+25 N 77 550 20 Contact 	? 
Anomai~e 	' 	y56ersée, 
Idem de Vi 2 

S-71 5+50E 10+00 N 18 120 15 --- Idem de 0-62. 4 

S-72 8+50E 5+06 N 70 590 21 20-50 
'4_)cedeve 5Partte aux and. 2 

S-73 6 E 6+84 N 17 180 10 --- Coincide en 	partie à V-72. 3 

S-74 6+50E 0+46 N 26 100 24 7 En 	partie 	idem de V-67. 3 

S-75 6+50E 8+50 N 34 330 16 Înmadee5,9 errée 
2 

S-76 9 E 3+70 N 73 120 11 
Sud de 

10-20 Idem de V-73, 2 

S-77 8+50E 0+20 N 40 80 15 20-50 En 	partie 	idem de V-67 2 

5-78 9 E 5+50 N 42 140 12 --- Îdém el-94 2 

S-79 8 E 3+66 N 40 300 16 En 	artie 	coincide 	à 	V-78. 3 

S-80 -8 	E 6+82 N 26 270 14 --- to,•partie 	
no. 	inversée. 3 

S-81 11 	E 9+24 N 24 100 15 --- Idem de 	V-01. 3 

S-82 11+50E 7+30 N 39 300 10 --- Idem de V-85. 3 

S-83 11 	E 6+00 N 13 70 10 --- Idem de V-83. 3 

S-84 11+50E 10+34 N 55 370 19 20 à 40 Adem
laldeeV,sversée 2 

S-85 11 	E 0+30 N 75 260 18 --- Idem de V-67. 3 

5-86 12+50E 7+36 A 14 80 10 --- Partie Ouest 	de V-92. 3 

S-87 12+50E 13+80 N 55 344 50 --- 
Localisation de 	l'axe non 
récise, 	à 	détailler. 2 

S-88 13 	E 13+48 N 11 70 9 --- PartieI 	Ouest 	de V-94. 3 

S-89 11+50E 11+60 N 73 570 11 --- lâémp 
tlée5!B$ersée 2 

S-90 13+50E 7+10 N 39 420 17 --- f8P2aet'V-gÿem de 
2 

No. 
Ano- 

malin 

Li- 
gne 

Station 
inter- 
section 

Intensité 
.ommet A 
Sommet 

Longueur 

(mètres) 

Pro- 
fon- 
deur 
flax.m 

Association 
magnétique 

NOTES 

n 

5-91 13+50E 1+12 N 15 100 13 L11113t56OEsu Doutéuxe inversée. 4 

S-92 14+50E 5+50 N 49 90 20 --- Prolongement d'ano.V-96 3 

5-93 14 	E 12+44 N 55 50 25 --- 
tx 
V-db.

èmité 	Est 	de 	l'anis. 

5-94 14 	E 	l 11+34 N 43 40 76 Nég. Ano mainvers
lle 	

V-~6•Coinc.ide 	a é 3 

S-95 15+50E 12+25 	N 45 70 15 --- de V-94. pIIdem 3 

5-96 14+50E 4+65 N 33 480 25 --- Ataoeore
pNtd-Est 	possible 2 

5-97 15 	E 4+20 N 28 40 10 --- Courte, 	incertaine. 3 

S-98 15 	E 0+72 N 4 50 10 --- Faible, 	extension 	de 	V-93. 4 

S-99 15+50E 7+90 N 18 250 5 --- Faible, 	incertaine. 3 

5-100 15 	E 11+54 N 65 120 16 --- Idem de V-86. 2 

5-101 16 	E 5+18 N 9 180 14 --- Idem de V-98, 4 

S-102 17 	E 2+45 N 32 150 11 -__ Localisation de 	l'axe non 
éci 

4 

S-103 15+50E 3+90 N 44 220 30 --- haine ÎmalS nv
persibl 	ter- 4 

S-104 17 	E 13+75 N 12 200 20 --- ,00eÎ 
sua tion 	e 	l'axe  non 4 

S-105 17 	E 8+55 N 67 210 22 --- Ano. inversée 	idem de V-1C 2 

5-106 38+50E 4+80 N 55 50 15 --- Près du 	chemin. 3 

S-108 18+E0E 10+00 N Localisation de 	l'axe non 
cal rbri ce 

Ill 

2 

5-108 18 E 0+45 N t ®~ "' Idem de V-10• 

S-109 18 E 11+80 N 137 970 --- Idem de V-99. 

S-110 21+50E 7+55 N i19 I 	140 15 --- Axe 	incertain. 

5-111 22 	E 13+15 	N 10 	. 210 --- Faible. 

5-112 22 E 2+05 N 41 18026--- Aeu.inversée, 	idem de V-II 

S-113 27+50E 23+50 N 28 220 25 --- Idem de 	V-124. 3 

5-114 23+50E 4+90 N 20 100 Les anomaliesrV~l20 ̀s V-12. 3 

23+50E 3+40 N 81 
son

S-115 410 0 I den de 0-122. 2 

S-116 25 E 17+35 	N 40 - 	650 Idem de V-125. 2 

S-117 34+50E 13+25 N CB 1,400 

5-118 26+50E. N 21 5010 5-10 Courte, 	direction 	? 3 

5-119 21+50E 

1+20 

1+75 N 20 

5-120 27+50E 4+05 N 17 200 16 --- Idem de V-132. 3 
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No. 
Ano- 

malie 

Li- 
gne 

Station 
inter- 

section 

Intensité 
Sommet a 
Sommet 

Longueur 

(métres  ) 

Pro- 
fon- 
deur 
(Max.n) 

Association 
magnétique 

NOTES 

« 

. '',5 

S-121 29 E 4+40 N 24 640 22 --- Assez évidente, Idem de 8-12).3 

S-122 28 E 11+85 N 18 60 15 --- Idem de V-130. 4 

S-123 30 E 8+75 N 37 480 16 --- Idem 	de 	V-131. 3 

5-124 32+50E 1+15 N 28 260 20 --- Idem 	de 	V-134. 	- 3 

5-125 33+500 9+90 N 12 140 8 
d' âlx r 

e
d ell

e 
Faible. 4 

 

5-126 34 E 5+85 N 28 230 15 
--- Idem de V-133. 3 

 

S-127 34 E 5+40 N 11 60 5 --- Faarble.Extension possible 

S-128134+50E 7+85 N 17 125 18 --- Idem 	de 	V-131. 3 

S-129 135+50E 14+32 N 46 150 15 --- Près de 	le route. 3 

5-130 35 E 9+60 NI 11 410 5 --- Idem de V-136. 3 

S-131 34+50E 4+85 N 3 170 10 --- Sud de 5-126. 4 

S-132 36 E 8+05 N 37 110 21 --- Idem de 	V-131. 3 

S-133 1 38 E 14+75 N 57 230 31 --- Idem de V-137. 3 

S-134'38 

S-135 

E 11+05 	NI 21 310 11 --- Idem de 	V-138. 2 

38+50E 7+00 N 13 275 10 --- Anora)ne 	inversée possible 
mais 	ertaine. 4 

S-136 36+50E 4+15 N 47 165 22 --- Idem de 	V-133, 3 
5-137. 36+50E 13+40 N 17 230 24 --- Idem de V-139 4 

S-138 00 E 9+15 N 13 170 12 --- Idem de 8-142. 3 

S-139 39 E 6+90 N 44 140 65 --- Idem de 	V-141, 3 

5-140 40+50E 5+35 N 13 140 16 --- Idem de V-143. 4 

S-141 41+50E 6+10 N 16 110 7 Contact 	2 Idem de V-144, 4 

S-142 43+50E 12+00 N 37 440 20 --- En partie cornai de A V-145, 3 

5-143 42+500 9+50 N 22 175 5 --- Anomalie 	inversée possible 
.ais 	certaine. 4 

S-144 43+50E 10+42 N 22 80 11 --- Ano. inversée. Idem de V-146. 3 

S-145146 E 7+40 N 53 450 29 --- orévi 
Lo alneition 	de 	l'axe 	non 

e. 
3 

S-145 26 	E 1+40 N 13 RO 25 --- Partie d' 	Ano,V-124. 3 

S-147 30 E 2+58 N 13 215 10 
-"- Partie 	d'Ano,v-132. 3 

S-148 44 E 14+25 N 12 50 15 
10 A 30 Idem de V-147, 4 

S-149 44 E 11+10 	N 24 50 20 10 3 307 Idem de V-149. 3 

S-150 46 E 14+55 N 7 100 10 --- Faible. 	Partie de V-151. 4 

No, 
Ano- 

malle 

Li- 
gne 

Station 
inter- 

section 

Intensité 
Sommet a 
Sommet 

Longueur Pro- 
fon- 

(métres) deur 

11rlax 	ri 

Association 
magnétique 

NOTES 

7 

5-151 48 E 3+35 N 106 290 50 10-10 
Co livide a 	axe mag, 
Idem de V-154  

2 

S-152 47 E 3+00 N 92 150 20 --- Partie 	de 	V-150. 3 
I 

5-153 48 E 2+00 N 44 400 30 --- 
Partie de V-I 	3,Continuité
poss.vers 	le Nord.Anodnve r. 3 

S-154 46 E 10+85 N 34 260 25 10-30 Idem de V-149. 2 

S-155 	50 E 12+50 NI 23 200 25 Variable 
F
An
a
a

le
- 15e 
	
V
p 	iblement 4 

S-156 	53 E 5+70 N' S5 1,500 32 20-50 Idem de V-156. 2 

5-157 50 E 4+68 N 18 60 70 --- Partie 	d'ano.V-161. 4 

S-158 82 E 0+70 N I 	21 50 15 --- Partie 	d'ano,V-161, 4 

S-159 52 E 13+20 N 11 50 9 25-54 
Faible. 	Partie 	d'ano.V-160 
Fx re nsinn dr 5-162. 3 

S-1601 55 E 13+60 N 11 140 9 --- Partie d'Ano.V-165. Faible 3 

5-161 53 E 2+85 N I 	14 120 18 --- Partie de V-162.Ano. inversé1.3 

S-162 55 E 12+60 N 9 310 5 	1 --- Fa blé, de 
	v-149 et V-I60, 4 

S-163,54 E 4+30 N 17 510 15 --- aFaible8C11 	-ide en 	partie y 

S-164 59 E 8+20 N 73 490 22 Variable Idem de V-166. 2 

5-165 59 E 10+35 N 47 410 15 Variable idem de V-165. 2 

5-166 50 E 3+40 N 9 60 5 --- Faible, 	douteuse. 4 

15-1671 0 E 1+10 N 14 140 12 --- Faible, 	douteuse. 4 

5-168 2 E 8F35 	Si 7 70 20 1 --- Idem de V-168. 4 

S-169 2 E 4+40 SI 63 150 17 Partie 	d'ano.V-170. 3 

5-170 2 E 7+02 S 14 100 7 --- Faible, 	courte, 3 

S-171 3 E 1+00 5 46 330 26 	I Contact 
Anomalie 	rsée 
idem de V-Î 72 3 

S-172 	3 	E 10+05 S 9 130 7 --- Partie 	de V-169. 4 

S-173 	4 E 6+00 S 50 900 32 --- Idem de 	V-173. 2 

15-1741 	4 	E 9+15 5 9 155 15 --- Idem de V-175, 4 

5-175 	8+50E 0+25 S 14 120 15 --- Partie 	de 	V-176, 3 

S-176 	9+50E 0+45 5 41 50 16 --- Partie 	de 	v-176. 3 

5-177 9+50E 1+65 S 9 80 15 --- l'otie 	de 	V-179, 	direction 
inrce rtaine, 

4 

5-178 0 E 8+22 S 31 1,050 16 --- Coincide 	en 	partie 	A 	V-181, 2 

5-179 10 E 0+80 S 44 180 15 --- Partie 	de 	V-176. 3 

5-180 11 	E 2+00 S 36 50 15 --- Partie de V-179. 3 

No. 
Ano- 

malle 

Li- 
9 ne irter- 	

1 ~ 
section 

Station Tlrtensité 
ommet 
Sommet 

Longueur 

(métres ) 

Pro- 
fon- 
deur 
Max, rd 

Association 
magnétique 

NOTES oc 

o. 

S-181 i2+50E 0+60 Sf - 	26 120 15 --- Partie 	de 	V-176, 3 

S-182 13 E 2+62 yl 19 170 10 --- Partie 	de 	V-179, 3 

S-163 15 	E 

!il1I11 

2+15 S 20 320 11 --- Coincide en partie 8 V-184. 3 

66 

 6+25 

 2+52 5 19 IidémcdéoV-Îig. rtarne. 

S-187 17+500 16+70 S 8 70 10 --- Partie 	de 	V-189. 3 

5-188 16 E 9+72 S 12 80 19 100 Extension de S-178, 	V-185. 2 

S-189 19 E 7+85 5 16 70 10 --- Faible, 	direction 	incertalnigl 

5-190 20 E 1+40 5 18 50 10 --- Idem 	de 	V-190. 4 

-191 20 E 4+80 S44 320 26 
noma 	r 	eitverse,e  possi. 	e 

mais 

-192 21+50E 2+15 S Parties de 0-192. 

-193 21 	E 1+60 S 31 70 21 Idem 	de 	V-191. 

5-194 )20 50E 2+90 S 42 40 10 Courte, 	Décelée aussi 	avec 
NAA. 

5-195 21 	E 6+00 S 12 50 9 Partie 	de 	8-187, 

5-196 23 E 4+50 15 50 5 --- Partie 	de 	V-197, 3 

6-197 23 E 0+90 50 80 21 --- Idem de V-195. 3 

15-198 23+50E 1+60 30 130 20 --- Partie de V-200, 3 

5-199 22 E 7+25 31 120 17 --- Idem de V-198. 4 

5-200 1 23 E 0+15 5 40 9 --- Idem de V-196. 4 

S-201 Ano .possible mais 	ncertai 

4 

Il 

SIS 

23 

 

5 

 -202 24+EOE 5+60 35 80 21 --- Ano 	ossible mais 	incertain 

LS-203 24 E 3+85 9 25 100 6 • -- Partie 	d'ano.V-202, 

III 5-204 24+50E 0+20 S 43 80 16 --- Idem de V-1.9 

fS-2
-

05 

15-206  

24+50E 3+25 S 15 80 11 --- En partie coincide A 	V-201, 3 

26+50E 7+40 dom 
	i 	rséc en pa ici.® v _ ÿv 

5-207 25+50E 1+50 ®®~ t t ® 
Aucune cha rgeabilité, 

S-208 25 E 3 90 27 420 --- 8aus se de cha rgeabilité. 3 

5-209 25+50E 4+80 12 30 14 --- 	, Faible.  

S-210 25+50E 5+50 14 155 20 --- AF°:al~:_ÂnôsWPrMi-' in- 
4 

No, 
Ano- 

malle 

Li- 
gne 

Station 
inter- 

section 

Intensité 
Sommet a 
Sommet 

Longueur 

(mètres) 

Pro- 
fon- 
deur 
i5 o.m) 

Association 
magnétique NOTES 

S-211 26 E 2+30 5 ' 	19 40 16 Sud de 50 Voir p-8. 4 

S-212 26 E 2+65 S 20 30 15 --- Anô.Rnsmrm
$ès 	incertaine. 4 

S-213 25+50E 0+50 S 16 150 6 --- Coincide en partie é V-205, 4 

S-214 26 E 4+00 S 13 90 10 --- Partie 	de V-201. 	- 4 

S-215 28+50E 2+90 S 21 140 5 Ode, 	de V-208. 3 

S-216 30 E 0+40 S 17 45 16 --- Idem de V-209, 4 

S-217 32 E 1+55 51 15 280 15 --- Idem 	de 	1/-210. 3 

S-218 31 	E 3+905 27 70 24 --- idem de V-208. 3 

S-219 18+500 6+95 5 13 140 5 --- Idem de V-188. 3 



No, 
Ano- 
malle 

Li- 
gne 

Station 
inter- 

section 

Intensité 

Sommet 
Sommet a foe- 

Longueur 

(métres) 

Pro- 

Beur 
Max,m) 

Association 
magnétique 

NOTES 

311 

5-01 8 E 2+85 S ' 	85 800 25 Nil 
g+88 pidente sur 	la 	ligne 3 

V-02 3 E 3+68 SI 99 	1 150 Nil 
4eeplacement possible vers 3 

V-03 7 E 4+20 S I 96 450 38 Nil 
Orientation incertaine coin 
ride A 	1'Fst A Ann 	5-13. 

- 
2 

V-04 9 E 5+50 S 13 100 20 --- Direction 	incertaine. 3 

V-05 1 	7 	E 7+05 S 48 450 20 --- Voir
ne 7+ 
affjeo event sur 

i   
3 

V-0611-2 E 7+15 5 64 400 30 --- Toss
n n.~p, ente. 	Fracture 
ppi 

2 

V-07 19 	E 9+80 5 83 300 20 --- Pteilleure sur 	l e 	ligne 
19+00 E 	Fond de la . 

2 

V-08 4 E 8+70 S 47 200 20 .r 25-50 son dgnn po5slb e 	aire 
B
Coincide Faible.

l 
	 a 	5-13, 

2 

V-09 10 E 11+60 S 7 100 8 --- 4 

V-10 7 E 12+46 5 7 100 10 --- Faible et douteuse, 4 

V-11 4 E 13+46 S 49 1,000 32 40parti 
en,e à 5 L et 

, lianes 
Forte Our et 11 Irene 

F. 
2 

V-12 10 	E 14+20 S 12 300 15 --- Faible et douteuse. 4 

V-13 9 E 0+22 S 29 50 25 --- Direction ? 3 

V-14 25 E 14+90 S 20 140 25 --- Voir aussi 	5-30, 3 

V-15 26 E 8+10 S 30 70 20 --- Courte, 	incertaine. 4 

V-16 27 E 9+75 S 12 70 10 --- Courte, 	incertaine. 4 

V-17 34 E 8+75 S 60 2,000 45 10-30Enopartie magnétique, a 2 

V-18 25 E 2+78 S 87 	l 750 50 10-30 r si 	vlé;,e
n te, 	son dage 2 

2 
2:12-1 
V-20 

30 E 10+85 S 38 420 25 25-50 Evidente,sondage possible. 

32 E 13+68 S 52 600 35 25-50 Evidente, 	sondage possible. 2 

V-21 36 E 1+40 S 26 500 24 s> 20 
Faible, mais devrait etre 
rxnli ii .5e• 

3 

V-22 39 E 3+04 S 35 1,150 25 Variable bourrait songer à la sonder 1 

5-23 38 E 11+40 S 46 550 30 25-50 S~ndage possible sur 	ig~' 
3
Dir

tt
ection V-24 35 E 10+36 5 27 270 20 --- ? 3 

V-25 35 E 9+54 5 10 240 20 --- dFaibleti, extension possible 4 

V-26 38 E 13+25 S 10 130 13 --- Faible, 	douteuse. 4 

V-27 37 E 13+34 0 45 703 25 --- Meilleure 	sur ligne 37 	E. 2 

V-28 39 E 8+36 S 7 250 12 Variable Faible, 	douteuse. 4 

V-29 43 E 9+40 S 27 350 32 --- Pas 	trés belle. 4 

V-30 41 E 14+40 SI 19 50 20 30 7 Direction 7 3 

No. 
Ano- 

ma''e 

Li- 
gne 

Station 
inter- 

section 

Intensité Longueur 
Sommet a (métres ) 
Sommet 

Pro- 
fon- 
,deur 
Max,m 

Association 
magnétique 

NOTES 

V-31 46 E 4+84 72 	1,850 25 Meilleure 	sur 	ligne 	43 	E. 	3 

V-32 44 E 12+35 5 11 	50 15 =10-20 Faible. 	 4 

V-33 43 E 15i 00 5 129 	1,800 68 Contact Meilleure 	sur 	ligne 	46 	E. 	2 

V-34 46 E 3+34 S 44 	1,100 50 Suit 	ruisseau. 	• 	3 

V-35 47 E 6+30 S 100 	1,800 20 
99ui 

Î t non év 
cheminiden probablement 
ft. 	 3 

V-36 44 E 13+84 S 23 	150 20 Plus évident avec 	NAA. 	4 

V-37 45 E 0+15 S 37 	450 15 Idem 5-49, 	 3 

V-38 47 E 1+520 8 	 50 6 =40 Courte, 	douteuse. 	 3 

V-39 51E 3+00 S 26 	70 15 Courte. 	Près 	d'un chemin. 	3 

V-40 49 E 12+90 9 29 	285 15 
Nord d'un axe magnétique. 	3 

V-41 54 E 7+260 70 	650 40 
Localisation de 	l'axe non 
précise. 

V-42 52 E 0+70 S 7 	50 18 Faible, 	douteuse. 	 4 

v-43 53 E 1+40 S 27 	50 11 Contact 7 Courte, 	contact. 	Possible. 	3 

V-44 54 E 0+65 S 52 	360 30 :370 L 55E Idem de 5-56. 	 3 

V-45 54 E 2+30 S 46 	530 35 
Localisation de 	l'axe non 
précise. 	 3 

V-46 57 E 5+75 S 147 	750 40 Plus 	forte 	dans 	l'Est. 	3 

V-47 54 E 9+96 S 25 	150 40 Variable Faible. 	 3 

V-48 55 E 12+56 S 5 	100 5 Faible. 	 4 

V-49 55 E 13+12 S 34 	100 11 Courte, 	 3 

V-50 56 E 4+20 S 12 	50 12 =30 Courte, 	direction 	1 	3 

V-51 58 E 8+50 S 15 	50 15 Courte, 	direction 	1 	3 

V-52 2 E 7+18N 11 	120 5 Douteuse, 	suit 	ruisseau. 	4 

V-53 2+COE 6+480 8 	30 5 Faible, 	douteuse. 	 4 

V-54 2 E 2+40 N 40 	30 24 Contact Faible, 	douteuse. 	 4 

V-55 2+50E 7+96N 34 	150 30 Sur 	affil eurement, idem 	5-69, 	3 

V-56 5 E 7+25 N 108 	850 58 Contact 7 Forte. 	 2 

V-57 3 E 1+70 N 100 	170 35 Axe non évident. 	 3 

V-58 3E 2+70 N 9 	30 6 os, 20 Faible, 	douteuse. 	 4 

V-59 3+50E 9+44 N 3 	20 5 Faible, 	douteuse. 	 4 

V-60 4+51E 0+80 N 65 	70 45 Contact 	1 Chemin 	tout 	près. 	 3 

V-96 

V-97 

11+90 N I 136 

9+50 N i 	42 

6+92 N ! 	44 

5+93 NI 28 

3 

3 V 10t 

V-102 

2 

4 

14+20 N 

4+100 

1 E 

9+50E 11+40 N 

0+50E 8+50 N 

1E 

1+50E 2+90 N 4 

3 
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Li- 
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Sommet a 
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(métres) 

Pro- 
fon- 

(~1ax:m1 
eu 

 
Association 
magnétique 

NOTES 

V-61 5+500 9+60 N 7 30 4 --- Faible, 	douteuse. 4 

V-62 4+500 10+00 N 15 150 10 --- Faible, 	douteuse. 4 

V-63 4+50E 8+00 N 23 70 19 --- Faible, 	douteuse, 
I5 

V-64 4+50E 1+70 N 8 30 8 --- Faible, 	douteuse. 4 

V-65 6 E 8+44 N 13 30 7 --- Faible, 	douteuse, 4 

V-66 5+506 1+40 N 6 30 6 --- Faible, 	douteuse, 	pros du 
chemin. 

4 

V-67 10*50E 0160 N 104 820 30 Variable Localisation de 	l'axe non 
écise. 

2 

V-66 7 E 2+56 N 30 90 21 Contact Faible. 	Près 	du 	chemin. 3 

V-69 6+500 1+58 N 12 25 5 --- Faible, 	douteuse. 4 

V-70 6+500 6+75 N 58 325 28 --- Lo?Aal'sation de 	l'axe non 
pr .case. 

2' 

V-71 8 E 4+47 N 28 150 24 Variable Idem de 5-72. 3 

V-72 7+50E 6+26 N 6 32 6 --- Faible, 	direction 	1 4 

V-73 9 E 3+66 N 61 120 20 --- Idem de 5-76. 3 

V-74 8 E 5+70 N 31 120 15 --- Idem de 5-78. 3 

V-75 9 E 5+18 N 13 70 6 --- Faible, 	idem de 	5-72. 4' 

V-76 10 E 9+75 N 9 120 5 --- Prolongement de V-70 L V-86. 3 

V-77 9+50E 1+84 N 109 780 35 --- Suit 	le 	chemin. 3 

V-78 9+50E 2+82 N 16 125 10 --- Faible, 	douteuse. 4 

V-79 11 E 12+96 N 10 50 5 --- Courte, douteuse. 4 

V-80 10+500 10+96 N 36 700 20 --- Idem de 5-89. 2 

V-81 11 E 9+20 N 24 80 18 --- Courte. 	Meilleure sur L 	Ili 3 

V-82 11 E 8+38 N 16 200 12 --- Idem de 5-90. 3 

V-83 112+50E   6+52 N 49 620 18 --- Idem de 5-80. 2 

V-84 12 E 12+90 N 16 30 22 --- Faible et douteuse, 4 

y'-85 11+50E 7+25 N i 	27 110 10 3 

 

---Idem de 5-82. 

V-86 15 E 11+46 N 73 700 20 --- Idem de 5-84. 3 

V-87 12 E 0+98 N 19 30 10 --- Faible et 	douteuse, 4 

V-BB 10+50E 1+76 N 48 330 18 --- Suit 	le 	chemin. 4 

V-B9 13 E 13+90 N 93 120 35 .-- Localisation de 	l'axe non 
précise. 	 • j-. 

2 V-90 13450E 	4+54 N 56 430 12 ___ Partie EST est meilleure. 

Association 
magnétique 

Pro- 
fon- 
deur 

'Ma< .m 

Intensité 
Sommet a 
Sonnet 

Longueur 

(métre3 

Station 
inter- 

section 

Li- 
gne 

No. 
Ano- 

mal ie 
NOTES 

70 3+76 N 14 V-91 14 E Faible douteuse. 

Idem de 5-50. 

Faible. 

2 49 430 	15 13+50E 

13+50E 

15+50E 

7+03N V-92 

V-93 

V-94 

100 	17 0835 N 35 
LLoréalieation de l'axe non 12+40 N 89 

7+25 N ! 
	

13 40 	15 	-- 	Faible, douteuse. V-95 15 E 

14+50E 

15 E 

22 5+65N Prolongement possible de Si 
Localisation de llaxe non 

I 	49 14+25 N 

5+00 N j 	10 4 80 	11 	--- 	Faible, douteuse. V-98 16+50E 

18E 1,000 	35 	- V-99 Forte, probablement fracture .2 

70 	25 	 Courtes Sud d'un barrage de 
sro~  

60 	22 	 dtiOn de l'axe non orèci s
éese.  

21 	 Faible. 

18 E 

16+50E 

18 E 

V-100 

130  

570 	5 V-103 15 E 2+08 NI 47 Suit le chemin. 
Meilleure vers line 17 et 
17+50 E  
Faible, courte, direction 
Jett Prre Nord-Fst.  
Fible, douteuse, près du 

670 	16 69 V-104 16+500 8+32 N 

4+64 N 14 V-105 19 E 

5 34 	5? V106 i9  3+33N 

3 19 25 	12 V-107 8+50E 0+82 N taible. Aucune chargeabilit+ 

60 	12Y9 Éu ÇB_F 
A étudier sur L-17 ou 18E. 72 750 9 E 6+18 N V-108 

3 0+46N 145 6 CO 35 V-109 18 E lacune chargeabilité. 
4 iourte, faible, douteuse. V-110 l 9+50E 7+8 0 N 21 40 11 

20 	10-30 	Meilleure sur ligne 21 E. 140 V-111 

V-112 

✓-113 

V-114 

V-115 

J-116 

✓-117 

J-116 

V-119 

V-120 

15 

17 	--- 	Nord d'un ruisseau. 3 23 520 

20 	 Meilleure sur ligne 20+50E, 42 1C0 

40 	 Suit un chemin. 75 80 

5 	-- 	Faible, douteuse, 

lai définie, Sud du chemin, 

Contact 	Faible. 

30 12 

4 10 

10 A 20 Faible. 	4 

--- 	Faible, extension de 0-Ill 

-aible, douteuse 
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No, 
Ann- 

malie 

Li- 
gne 

Station 
inter- 	ISommet 

section 
1 

'Intensité 
é 

Sommet 

Longueur 

(mètres) 

Pro- 
fon- 
deux 
1M'x m 

Association 
maçn étiq ue 

NOTES 

o 

V-121 23 	E 14+34 N ' 	15 100 10 --- Faible. 4 

V-:22 23 	E 3+90 N 69 370 35 10-20 Meilleure 	sur 	ligne. 	22 	E. 2 

V-123 23+50E 4+86 N 20 60 12 --- Faible, 	direction 	incertaine,4 

V-124 26 E 1+48 N 36 450 24 --- Aucune 	chargeebili te. 3 

V-125 26 	E 11+48 N 41 400 35 I0-20 Evidente, 	idem 	de 	5-116. 2 

V-126 32 E 11+28 N 62 1,480 20 --- Suit, le chemin en 5rande 
parte. 

3  

V-127 27 E 2+20 N 12 480 10 --_ Chadrneabilité 
Îian de 	10miildlente- 3 

V-128 27+50 3+62 N 6 70 6 --- Aucune. Chargeabilité. 31  

3 V-129 25450E 6+74 N 16 80 20 --- Aucune Chargeabilité• 

V-130 28 E 12+00 N 16 80 20 --- Faible, 	douteuse. 4 

V-131 35+501 8+16 N 22 850 20 --- 
Extension 	possible 	de 	V-125
Meilleure 	sur 	L-35-16 	F. ' 

V-132 30 E 2+66 N 18 470 11 --- Aucune 	Chargeabilité. 3 

V-133 36+50: 4+10 N 45 840 26 --- Plus 	forte dans 	le 	Sud-Est, 3  

'V-134 33 E 0+86 N 24 280 15 --- Idem de 	5-124. 3 

V-135 35 E 14+80 N 11 80 9 --- Faible, 	douteuse. 4 

V-136 35+50: 9+42 N 10 400 11 --- Faible, 	idem de 	S-130. 3 

V-137 37 E 13+80 N 57 190 17 --- Meilleure 	sur 	L-37. 3 

V-138 38 E 11+00 N 22 240 20 100-500 A vérifier 	sur 	L-38 	E. 2 

V-139 39+50: 13+04 N 8 180 5 --- Faible,'idem 	de 	5-137. 4 

V-140 39 E 4+70 N 42 170 30 --- Sud du chemin, 3 

V-141 40+50: 7+25 N 40 700 35 --- Suit 	le 	chemin, idem. de 	S-13J,3 

V-142 40 E 9+20 N 25 220 20 --- Faible, 	idem 	de 	S-138. 3 

V-143 40+50' 5+40 N 7 190 5 --- Faible,douteuse,idem 	de S-140, 4 

V-144 42 E 5+68 N 13 90 10 Contact 	7 Faible, 	douteuse . 4 

V-145 43+50 12+15 N . 	22 150 10 --- Meilleure 	vers 	l'Est. 3 

V-146 43 E 10+30 N 18 140 8 --- Meilleure 	vers 	l'Est, 3 

V-147 44 E 14+20 N 4 40 8 10 	3 	30 V a,blelné
d
é
ree  cl ot non 4 

V-148 44 E 11+75 	N 24 50 18 Sud d 	1 
onta

e
ct
00 Courte. 3 

V-149 45 E 11+10 N 96 1,200 50 10-30 Meilleure 	sur L-45 & 	46E. 2 

V-150 47 E 	I 3+04 N 69 500 15 	
[ 

Variable Direction 	incertaine, 3 

No. 
Ano- 

malie 

Li- 
gne 

Station inter- section 
Intensité 
Sommet a 
Sommet 

Longueur 

( mètres) 

pro- 
fon- 
rieur 

('llgx.m 

Association 
magnétique 

NOTES 

F. 

V-151 45 E 15+00 N ' 	7 470 6 --- Fa i hle, 	douteuse 4 

V-152 46 E 7+58 N 11 50 15 --- Courte, 	fal hle 4 

V-153 46 E 1+30 N 54 330 48 --- Meilleure 	eur 	ligne 	45 	E 3 

V-154 48 E 3+32 N 95 500 50 10 	à 	30VMefl leure 	eur 	ligne 	48 	E 2 

V-155 48 E 4+90 N 26 53 20 --- Courte, 	petit 	ruisseau 3 

V-156 48 E 8+84 N 75 1,900 25 20-SO M2,Eleure sur 	lignes 	45 a 

V-157 50 E 8+70 N 8 30 5 20 	7 Courte, 	direction 	7 4 

V-158 50 E 6+84 N 9 30 5 --- Faible, 	douteuse 4 

V-159 50 E 1+60 N 15 150 10 20 850 Faible, 	peu 	définie 4 

V-160 54 E 13+04 N 20 430 10 25-CO Feible,meil leure 	sur 	L-52E 3 

V-161 50 E 0+70 N 21 330 15 .:S 30 7 Faible, 	peu 	déf inie 4 

V-162 54 E 3+00 N 33 400 g0 Variable Mei 	le„reihle  L-55E.54xten- 2  

V-163 54 E 4+34 N 16 _ 200 14 --- Faible, 	mal 	définie 4 

V-164 59 E 13+90 N 9 400 9 --- Faible, 	douteuse 4 

V-165 60 E 9+25 N 52 780 20 Variable Sicilienne Ll5a5  n 	n no de a 2  

V-165 59 E 8+20 N 68 470 26 Variable 
j%elmanleur.eI-lâd

SB ou 

co 
n 
E
,de a 

et  55  
2 

V-167 59 E 4+56 N 6 30 9 --- Faible, 	courte 4 

V-163 1 	E 8+00 5 8 180 10 '"- Faible, 	douteuse 4 

V-169 1 	E 9+14 S 4 270 4 --- Faible, douteuse 4 

V-170 1+50E 4+00 s 37 320 15 --- dé l j'âxe fnônsâaée149 
	lisation 3  

V-171 2+50E 0+52 5 8 60 5 --- Faible, 	douteuse 4 

V-172 4 E 0+12 S 39 370 15 Contact 

	

Suit 	n 	ruiss 	au Contact 

	

lo 	i 	e 	r,r, 

V-173 1 	E 4+62 S 58 820 50 Possible 
sdans 

Ouestév dente 

=is'  
se partie 2  

V-174 2+50E 7+54 S 7 60 10 --- Faible, 	douteuse 4 

V-175 4 E 9+20 S 15 190 10 --' Faible, 	douteuse 4 

V-176 8 E 0+25 5 47 850 12 --" 4ô 	fh ngm nômâl' 	
ible le 

V-177 8 E 6+30 S 11 70 20 20 7 Fai ble, 	douteuse 4 

V-178 9+50E 7+44 S 12 40 5 --- Faible, 	douteuse 4 

V-179 12+50E 2+30 S 62 520 25 --- Pas bien définie 3 

V-180 12 	E 1+98 S 42 60 16 --- Courte, 	associée 8 V-179 3 

No. 
Ano- 

ma'.ie 

Li- 
gne 

Station 
inter- 

section 

Intensité 
Sommet à 
Sommet 

Longueur 

VeN tres) 

Pro- 
`o n- 
dear 
@!ax 	T ) 

Association 
magnétique 

SOIES 

- 

- 

V-181 11 	E 8+56 5 36 600 30 
24
130A 	IV 	E 

Contact Géologique 7 2 

V-182 15 E 0+33 5 33 110 10 --- Limite 	du 	leva. 3 

17 	E 0+22 S 36 460 V-183
n  

20 --- 
Localisation 	de 	l'axe 	on 
précise.  

3 

2-184 16 	E 3+33 5 6 75 10 --- Faible, 	douteuse, 	. 

V-185 17+500 10+25 5 6 110 9 --- Faible, 	douteuse. , 

V-185 18 E 2+54 S 
L 	

12 70 10 --- Faible, 	douteuse,  

V-187 19+500 5+46 S I 	5: 530 15 Contact Meilleure 	sur 	L 	13*50 	E. 

V-186 19 	E 7+10 S 11 80 11 --- Faible. 1 

V-189 22 E 8+82 S 29 720 16 20-50 Meilleure 	sur 	ligne 	17+50E. 

0-190 20 E 1+38 5 20 34 10 --- Courte, 	faible, 

V-191 21 	E 1+65 S 47 80 20 --- Extension possible 	su 	V-194. 

V-192 20 E 1+88 S 28 350 14 --- suit 	un 	ruisseau. 

V-193 22 E 7+10 5 9 30 8 50-90 Courte, 	faible  

V-194 22 	E 8+25 51 10 30 4 --- Courte, 	faible. o 

V-195 23 E 0+84 S 28 100 15 --- Direction 	incertaine_ 3 

V-196 23 E 0+12 S 18 35 8 --- Courte. 4 

V-197 23 E 4+46 S 26 	, 	160 12 --- Contact 	possible. , 

V-198 25 E 7+16 5 35 830 11 -"- Meilleure 	sur 	L 	25+50 	E.  3 

V-199 24+50E 0+12 S 35 40 10 --- Suit 	un 	ruisseau, 3 

3 

3 

V-200 24+50E 1+38 5 86 420 20 	i  --- Meilleure 	sur 	L 	24+50 	V. 

V-201 22+50E 3+12 S 37 600 23 --- Bonne L 24+50E et 	L 26 E 

V-202 24+50E 4+08 V 40 160 20 --- Dans 	barrage de castors.  3 

V-203 25 	E 5+60 S 20 220 16 --- Meilleure 	L 	25

yy 

	E. 3 

V-204 25 E 8+02 V 29 170 12 10-20 
Aû,iieu+e3L1 4pEcsc 	'Faebe? 2 

V-205 26 E 0+78 S 21 30 15 --- Chartseabilit¢ 	non 	cviden.e. , 

V-236 26 E 5+00 S 12 70 11 --- Faible, 	suit 	un 	ruisseau. 3 

V-207 28 E 1+64 5 9 66 15 --- Faible, 	douteuse. 4 

V-208 30 E 3+75 S 	60 290 35 7 
Localisation 	de 	l'axe 	non 
précise. 3 

V-239 30 E 0+48 S 	23 75 15 --- Faible,  4 

V-210 29+50E 1+02 S 	23 320 24 I 	--- Meilleure 	sur 	L 	30 E 3 

Station 
inter- 

section 

Intensité 
Sommet J 
Sommet 

ong u eur 

( métres) 

Pro-
n-

deur 
Nax_m 

Association 
magnétique 

Faible. 

21 	150 	35 	20 	Evidente un pee avec 555. 

V-211 

V-212 

10 120 1.4 

gne NOTES 


