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Qu'elle relève de la donnée ponctuelle ou de l'indicateur élaboré, la connaissance est indispensable
à l,r politique dc l'eau, à sa définition comme à sa mise en rruvrc et à son suivi.
Elle est nécessaire à l'évaluation du respect de la norme ou de la fidélité aux grands schémas d'orien-
tation.
Elle est aussi, tlans un domaine émincmment complexe, la clé de la transparence et de la lisibilité dues
au citoyen.
C'est le double objectif que le gestionn.rire doit assigner à son amélioration.
La Directive Cadre Européenne sur l'eau impose d'âtteindre à terme un bon état des eaux écologique
e't chimique, caractérisé par cles paramètres biologiques, hydronrorphologiques et physicochimiques. Elle
exitcra pour ccla des Etats Membres de développer leurs méthodes d'investigation, de mesures et de
contrôles.
A cel égard, de nouveaux syslèmes d'évaluation de la qualité de l'eau, les "SEQ", sont mis en ceuvre
en Francc, qui permetlront une apprôciation qu.rlitativc cohérente avec ce concept européen de qua-
Iité écologique globale.
Ces

therm mètres
de deuxième génération sont appelés à couvrir un cham;; d'évaluation plus large que le strict cours
d'eau puisqu'ils s'appliqueront aussi à l'évaluation des eaux souterraines, des lacs ou encore des milieux
marins et Iittoraux.
S'ils ne sont pas encorc totalement consolidés, ces nouveaux outils qui prennent en compte de nouvelles
formes de pollutions, recourent à dcs tcchniques innovantcs cl'évalualion et sont conçus de manière à

les rendre évolutifs, nous préparent à une perceptior't à la fois plus fine, plus riche et plus lisible de l'état
global de nos ressources en eau. lls répondent ainsi parfaiternent au double objectif poursuivi.

lean-Pierre POtY
Directeur de l/Agence de l'Eau Adour-Caronne
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FrxnltrÉs ET OUTILS POUR ,
TEVALUATI ON DE LA QUALITE
DES MILIEUX AQUATIQUES
Michel ROUX : Sous-Directeur
Milieu naturel et Données
de l'Agence de l'Eau
AdouiCaronne

La gestion de l'eau vise en genéral
à préserver les miiieux .rquàtiques
ou à reconquerir leur quàlité iout
en assurànt les besoins en eau des
usagers dans des conditions éco-
pomiques acceptables.
Ces principes qui s'inspirent du
concept de développement durable
ont été confirmés par Ia loi sur I eau
du 3 janvier 1992 et sont mâinte-
nant repris par la nouvelle directive
européenne "établissanl un cadre
pour une politique c<lmmunautaire
dans le dom.rine de I'cau".
La mise en ceuvre des actions cor-
respondantes requiert une honne
connaissance de l'état dcs milieux
aquatiques.

Cetle connaissance est bien sûr le
fruit de nombreuses études et
recherches menées dans ce
domrine, mais pt-rur orienter leur
décision et mener leur action ouo-
tidien ne, les gestionnaires 'ont
besoin d'outils structurés et direc-
tement opérationnels.
lls s'appuienl pour cela sur :

. Les réseaux de mesure et d'ana-
lyses
. Les dispositifs d'interprâation de
ces contrôles : normes, grilles de
seuils de qualité.-.
Bien que ce dossier traite essentiel-
lement des outils d'interprétation
dcs mesures, il convient de les
replacer dans le contexte général
des dispositifs de suivi des milieux
dont l'épine dorsale est conslituée
par les réseaux de mesure.

UINTERET DEs RÉSEAUX

DE MESURE POUR TAIDE
À ln pÉcrsroN
Si les réseaux de mesure et de
connaissance des milieux naturels
ont démarré en France au début du
sièr le dans le domaine de Ia quan-
tité (pluie, déhits), leur mise en
oeuvre à une échelle convenable
pour le contrôle de la qualité des
eaux superficielles n est effective
que dcpuis le début des annees 70.
Elle est encore plus rêcenle pour re
qui concerne lcs edux souterraines.

Le principe des réseaux
de mesure consiste en une
observation pérenne des
milieux aquatiques
(t'nc observ.rtion doit lx.rmetlre de
llien c onnaitre I état dcs milieux et
leurs âolutions dont les câuses peu-
vent être anthropiques (dégrada-
tior/rcronquêle) ou n.rturelles.
Ltx riy..rux de mesu('onl l,our l)uls
d aidcr i détermirrer lcs orient.rtions

I de geslion {lype d('pollution; cli-i mincr cn pnorite, lril,rns lxvrinVres-
I st.ru« es, originc des Jxrllulions...) et
. de sr,rvir de base ohjective aux
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actions réglementaires et dc plani-
fication.
lls ont aussi pour rôlc d'informer les
usaAers et les gestionn.rircs dc
I'cau. La recherche de la olus
grJnde transp,rren(e et clu merllcLrr
accès pour tous à leurs résult.rts d<)it

être un objectif permanent.

Les réseaux de mesure ont
leur place dans les
programmes d'action. Pour dresser le diagnostic des
milieux
C'est bien à partir du "bilan dt'
santé" des milieux aquatiques ctde
leur adéquation à satisfairc les
usages de l'eau quc les dysfonc-
tionnements seront identifiés.
. Pour définir les obieclifs de ré-
suhal
A partir du diagnostic, le pro-
gramme d'intervèntion le mieux
adapté peut étre défini et traduit en
obieclifs de qualité du milieu qu'il
faudra atteindre.

@mme det innuen es notu.elle\-

. Pour conlrôler les résultats du
Programme dâction
lls ærmettont de vérifier, au moyen
d'indicateurs calés sur les résultats
de mesure, si les r*ultats escomp-
tés sont bien ancints ou si des
âctions correctivcs doivent être
engagées.
Uutilité des réseaux de mesure est
auiourd'hui reconnue el la nou-
vefle directive cadre fait souvent
référencc à ces dispositifs de
connaisgnce en proposant d'ailleurs
de chercher à améliorer leur repÉ
sentativité.

llinterprélation des résultats
nécessite des outils
Si les réseaux de mesure sont indis-
pensal;les pour Ievaluâtion cl le
suivi dcs milit'ux, lcs mesures
"lrrules" qu'ils [rrurnis\enl q]nl sou-
vr:nt f.rstidicusos ct dtilitatt's à inlcr
préter.
Fn cf{r't, la qu.rlitd'dt's milieux v.trie
en [onclion de l'intcnsitc dcs
actions anthropiqucs (reiets, prélè-
vements...), mais elle subit aussi le
influenccs naturclles comme la
sévérité <les dli,rges ct les (rucs pJr
exemplc.
Prrur s'affranchir de ces.rli'as, l'in-

i l(.rprélati(,n des mrsurt's doit repo-
è scr sur dt's oulils ad,rptés qui per-- 

mcttrtrnt dc lr,rduirc les resultats des
i trtrservations cn inclicatcurs simplts,

(omme par exemple des niveaur
de qualité reprires par des couleurs
significatives.

tES SYSTÈMES D'ÉVATUATION
DE tA QUATITÉ (SEQ)
Confrontées à l'erploitation des
n*ultats fournis par les réseaux de
mesure pour orienter et évaluer
leurs prog,rammes d'actions, les
Agences de l'Eau, en liaison avec
lea DIREN, le Ministère de l'Amé-
nagement du Territoire et de l'Envi-
ronnemenl et le Ministère de la
Santé, ont lancé en 1992 un impor-
tânt programme d'étude qui a
débouché sur le concept des Sys-
lèmes d'Evaluation de la Qualité
(sEQ).
Ces outils ont pour vocation de
remplaccr les anciennes "grilles de
qu.rlité" qui dataient du début des
rnnées 70 et qui présent.rient un
('ertrin nomhre de dvsfonr tionne-
mcnts :

. distorsion dans le champ des
paramètres retenus pour c.rra(téri-
ser les pollutions dans les différents
bassins français et différences de
seuils pour certains paramètres
communs
. différences de mode d'applica-
tion des grilles de qualité d'un uti-
lisateur à l'autre
. insuffisance méthodologique des
grillcs de qualité pouvant entraîner

Nlar HMEF2oor I EEE REVUE DE racENcE or L,LAU ÂDoun c^m ]rE
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des confusions el trn manque de
rigueur dans I'evaluation de la qua-
litc de l'eau.
Les nouveaux SEQ se sont mainle-
n;rnt iires pour objectifs :. de "normaliser" la méthode de
diagnostic de qualité des e.tux sur
l'ensemble des milieux aquatiques
et sur l'ensemble du territoire
. de faciliter l'identification des
causes de dégradation
. d'evaluer I'aptitude des milieur. à
sàtisfJire les usages de l'eau et les
fonctions naturelles des milieux
âquatiques
o d'améliorer le contrôle de l'effi
cacité des actions de correction
. de procéder à une valorisation
des données plus rigoureuse et plus
conforme au\ [)esoins.
ll va de soi que les SEQ nécessite-
ront de disposer d'un minimum de
données pour délivrer un diagnos-
tic ; en cela ils seront un élément
importJnt de structuration des prr)
grammes des réseaur de mesure.

Principes communs aux SEQ
Les SEQ ont éte conçus poLrr p€r-
mettre dc comparer Ie< ev.tltrctions
laites sur l'ensemble du territoire
français, tout en maintenant dL's
possibilités d'ouverture vers
d'lutres pays euro@ns. Des prin-
cipes de construction ont donc êle
proposés, comprenant notamment
deux notions fondamentales :
. La notion d'altération de la qua-
lité (ou critères selon les SEQ).
(ihaque altération regroupe des
pâràmètres de même nature ou de
meme effet. Les a lterations per-
mettcnt de connaitre eJ d'afficher
les causes de dégradation de la
qualite ; les niveaux de qualité
seront .rffiches pour chaque altéra-
Iion.
. La notion dc fonctions natu
relles' et usages anthropiqueslr) par
rapport auxquels la qualité du
milieu est évaluée. Les SEQ per
n]ettcnt d'evaluer un niveau d'ap-
titude.i ces usaties ou fonctions en
cohérence avec les normes en
vigueur. (lls ne traduisent que des
l)otentialile5 sans s'idcnlifrtr a l.t
rLiglcmentation qu i s'appliquc .)
des usages effectivement exercés).

La figure 1 explicite cos principcs,
sans doute relalivemenl abslraits,
nrais oui s'éclairer()nl r)Jr lerrr
déclina'ison dans les diftêrbnts SEQ
présentés dans les autres articles.

Milieux aquatiques couverts
par les trois SEQ
Compte tenu dc leurs spécificités,
Ies milieux aquatiques ont élé clas-
sés en quatre gran(ies c légorics :

. les cours d'cau

. les plans d'eau

. les eaux souterraines

. les eaux liflorales ct cstuarionnos

. la quaiité de l'eau : elle ser.r éva-
luée par Ie SEQ "eau"; (cf. pâge 7)
. la qualité du milieu physique -
hydromorphologie et hydrologie du
cours d'eau qui détermine notam-
nrent l'habit;rl des peuplements,
influcncc en retour la qualité de
l'cau, intcrft're sur les usagcs et
fonclions, et conditionne souvent
les rclations avec lcs milieux an-
rrcxcs : elle serr évaluec par le SEQ
"milieu physiqut," ; ((f. page l2)
. la qualilé biologiquc constatée
gràce ar-rx invenlaires floristiques et
faunistiques (invertébres et poissons
cn p.trtirtrlitr) qr/i (onstitue lJ
"11iponsr'" aux qualites de I'eau
(contcnu) et du milieu physique
(conten.rnt) : elle sera évaluee par le
SEQ"biologique" ; (cf. page 16).
ft:nsenrblc des trois SEQ consti-
tuera Ie SEQ "cours d'eau".
Si le disprr:itif d'cv.rlu.rtion néccs-
sairc i l'applrc.rti,rn de l.r Dirertive
Cadrc rtste comp.ltil;le avec ce sys
ti'nre, x)tons loulefois que cette
Din'ttivc s'est limitit .ru concept de
qu.rlitt' trok rgique dt,s cours d'elu
dèlirrie t:unrnre une r onrbin,rison
dc la qualité biologiquc ct de la
qualité physictrhinriquc dc l'eau.

ttait ÿolets, en rclotion

Chacu ne dc ces c.lté
dotée de son propre sys

8()fle
tèmc d'éva-

luation qui repose sur les principes
de hase cclmmuns ivoques Li-dcs'

Pour l.r plupart de ces milieux lcs
SEQ Ies concerncnt pour plusicurs
compartimcnts. lhr exemPlc lxrur
les cours cl'c.ru, l'.rnrbition est dc
passer d'unc simple int(ïpr(itntion
de la qualilti l)hysi( (,( himkluc d('
I'cau, plus ou moirrs lxrndénie par
dts donnécs l;iolog,iqucs,.ir unc
évaluation de Lr qtralité gkir,rlc tlu
r:ours d'e;ru, intéBr.rnl :

déri,ëàü'
;:1,1..

et,ilu'milieu

SEQ-Bio
Qualité biologique

SEQ-Eau SEQ-Physique
Qualité de l'eau Qualité du milieu physique

ffii.4tffi

(t ) Por ercûpte hébe.qentlnt de lo vie
a quo t q ue ( Nt e nt i a I ité b i otog ique )
(2) por e,enpte prod dion d'eùu potabte,

^txrun 
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La qualité du milieu physique n,est
pas pnse en compte en tant oue
telle mais par Ie biais de son irici_
dence sur les équilibres biolo_
grques.

Qualité écologi
(Directive Cad

que
re)

{Qualité
biologique
(SEQ-Bio)
influencée

par la qualité
du milieu
physique

{Qualité
physicochimie

de l'eau
(SEQ-Eau)

+

t
j
§

Ve.5 une évoluotan de to
qualilé globale du <outt dkou.

['ambition de la France est auiour_
d'hui de se doter d,outils oJrfor_
mants d'interprétation des mesures
ellectuées sur l,ensemble des
compartiments des milieux aoua_
tiques.
Ces outils doivent présenter de
nomtlreuses oualités :. Fiabilité, otjjediviré, robustesse
et facilité d'utilisation. oui se tra-
duiront par Ieur mise à disoosition
sous forme de logiciels iàforma_
hques verrouillés pbur parantir leur
inviolabilité.
. Adaptation à tous les types de

milieux et de climats (adaorabiliré). Evolutivité pour intégrer les
connatssances scientifiques et
techniques à venir sans ,emisu .n
cause de l'architecture des sys_
lemes.
. Polyvalence et lisibilité oour oer-
mettre des traitements adàntes'aur
besoins (prise de décision,' éva Iua -
tron des potentialités, information
du public...).

C'est au prix du respect de ces
cdractenstiques que les SEe consti_
tueronl une boîte à outils reconnue

et utilisée au plan national pour
servir de référence à une évàlua-
tion obiective, homoqène et com-
plète des milieux aquâtiques.

Pour l'heure, Ie SEe Eau des cours
o eau est operationnel deouis
2000 ; le SEQ Bio et le SEO i,hv-
sique des cours d'eau sont à l,ét:r
de prototypes en cours de test j

l'outil informatique du SEe Eau
souterraine est en cours de déve_
loppement; enfin les SEO oour le
Iittoral et ies plans d,eau'iont en
construction. I

Conclusion el pr()spective

,'tE HrvER 2oot EEEEI R Ur DE racENcE Dt rÊAU 
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D'EVALUATION DE LA UALITE
[eN

DE TEAU DES
LE SEQ-EAU

Officialisé par le Ministère do
l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement en 1999, le SEO-
Eau remplace depuis le l,'janviàr

OUVEAU SYSTÈME
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RIVIERES:

ïrançois SIMONET Agencc cle I'Eau Adour_Çaronne

figure I

2000 le systa'me d'évaluation de la
qualité de l'eau utilisé iusou'à nré-
sent, la grille dite "rraülti-Lsases",
dénvec de la grille de qualitélro-
posee par le Minisrère de l'Envi-
ronnement en 197'l .

C'est d'un changement de thermo-
mètre qu'il s'âgit .

Le nouveàu svstème est beaucouo
plus précis ct éomplet que l'ancien :

il prend en compte de nouvelles
lormes de pollution, notamment les
pestictdes et les micropolluants
organiques, et fait appel à de nou-
velles techniques d'evaluation de la
qualité de l'eau (oar exemDle urili-
sation des bryophytes .rqüatiques
ou mousses véÊétales oour évaluer
le degré de poÏution ïe l'eau par
les metaux).
C'est un système évolutif en mesure
de s'adapter aux avancées sctenti-
fiques dans le domaine de l,e.ru

comme à la progression de la régle-
mentalion-
En[in, parce qu'ilest commun à
l'ensemble des Âeslionnaires de
l'eau. le SEQ-Eau permettra une
évaluation objective et comparable
de la qualité de l'eau des iivières
françaises.

Des principes simples
le 5tQ-tau permet d'évaluer la
qualité de l'eau et son dplitude à
assurer cerlJine5 fonclionnalites :

maintien des equilibres hiolo-
giques, production d'eau potable,
Iorsrrs cl sports àOUdlioues. douà-
culture, alircuvage des inimaui et
irrigdtion {des développement..
tulurs pernte ront d'inlégrer
d'autres usages). lfigure I )

Les évaluations, qui peuvent être
conduites_sur un prélèvemenl plu-
sreurs pretevements ou plusieu rs
années, sont réalisees, à ce iout au

Ingyen de 156 paramètres de qua-
lrte de l'eau regroupés en 15 indi-
cateurs nppeles altérations (couleur,
température, nitrates, micro-orqa-
nismes, pesticides. etc. voir figüre
2t.
Ces a ltérations comprennent des
paramètres (par e\emple atrazine,
simazine, lindane, diuron. arr titre
de l'altération pesticides) de même
nature ou ayant des effets comoa-
rables sur le milieu aquatique'ou
les usages (au cas précitc, toxicite
pour lei étres vivanis ou gêne de l.r
production d'eau potablè1.
En identifiant les altérations orri
compromettenl les éou ilibres bio
logi(ues ou les usages. le SEe-Eau
autorise un diaenostic orécis de Ia
qualité de l'caÉt conriihue à défi
nir les actions de corrections néces-
câires pour son amelior.ttion en
tbnction de ses utilisations souh;i-
tées.

ligure 2

Paramètres-altéralions-usages et biologie

paramètres

allérations Classes et indices
de qualilé de l,eau

tlassci
r,'.rpfilu(le
rlc l'r.ru

classts
d'.rptitude
dc l'r,.ru

à l.r biokrgir

"/\

Arrùzinè-simàzine{i,]dane,Dluron

ll^l-PCts t'ath(hkrcathy i, j( 1s. Mi(ropollua.h olgàniquês

Effets
l.M.lièr.s ortaôiqüs ct orydabt§ aonnrnnùrt L

la âltuG5
(N(}

-Na'-M8".K'-so4r -ct.TAC-TH

è!r, rolil(,nr.i thërnn,rolnrJih (L (,)tl rt, Mictu"oûânismej
rrtLJLr 1,{.nkrr(ro!(c\r

Altérâtions

lndicil.ordwepollurlô.dol'oaupàrl€smér.lur
HB-Cd CÉPb-Ni Zn.Cu As Ir, Mllàu\ {rùr bryophÿt.!)

r(rl) irr,!(\. ! tr lr, rho ti vre de! rr,i\!»r

(;in'î1 rI.ùrlu.ti,nrrlrn(fl,1,!1n|{ ibJNrintr

Modille h salinitéde l,esu

Paramètres

NXI NH4'-NO2

(I \.ril t)co-DBot-(()t) N(] NH.t

Mr-5 Tuôidit(1Trrn§|ù.,n.. SL( ol

ai(inônr ld pnnlu{r(rn d ( à! Un,'ln,
a.M.tiàær pà"rphoûalt Proloqüent ler prclt{6artonr d'ât8ues

5,Parri.ùler er rùspension TnrÀ[fl l'cr!.t Har.nl li jiniirili,nr (t, r ùr jiito

Cha+phéopiSments.AlBUes pH-%saloIAO? t 0. PlÿoDl.ntoî

rl!(d' rnl,N ln ('ù A. Sr.(,r

soirln)xrtus tnM h,s ôtro\ v vins |r fs ürt$,n(
.t pdd (uhû (iitu,n l.r pnxl rr)n.t.aùp. tr,

Tro!ble l'ea, el fâi! ÿâ erl,oxygènêôt t,âctdtlé,
Gêne li productlon d cru pôrable

rr ùnr l,' \tr,rrtL'r1.tù.
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Cuy PRATS - Agence de l,Eau Adour-Caronne

ExruPLE D,AppLtcATtoN
DANS LE BASSIN
ADOUR.CARO NNE

Un doenent coîplet,

pou Io quolité de I'eou

Opérationnel depuis 1999 dans sa
première version, le SEQ-E.tu a été
utilisé pour la première fois en
2000 pour interpréter les données
recueillies en 199ti et 1999 sur
l'ensemble du bassin Adour-
Caronne-
Cette première application du SEQ-
Eau avait pour objectif d'érablir des
cartes déoartementales de oualiré
de l'eau àes rivières du basdin, en
collaboration avec les DIREN, les
Conseils Cénéraux et les services
déconcentrê de l'Etat àyant contri-
bué à l'acquisition dei données.
La méthodologie utilisée pour éla-
borer les canes a permis de consti-
tuer une base de données "SEQ-
Eau" pour toutes les stations de

mesure des différents réseaux d'ob-
servation de la qualite des rivières
et une base de données cartogra-
phrques.

577 stations de mesures
prises en compte - 8000
prélèvements exploités
Les donnties collectées proviennent
du Réseau National de Bassin
(RNB), du Réseau Complémentaire
de I'Agence (RCA), des Réseaux
Complémentaires Départementaux
existants (RCD), des contrôles sani-
taires des eaux de baignade réali-
sés par les DDASS et le suivi de
l'impact sur le milieu des contrats
de_rivière et des conlrats d'agglo-
merâtron-
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Des cones A4 d,évotution de lo ouolité
des eot^ supenicieltet pour 4 alterutons
MOOX. AZOT NITR û PHot

- Syndicats gestionnaires (distribu
tion d'eau potablg aménagements
des rivières...)

- Élus
- Établissements publics
- Administrationd
- Milieu scolaire et universitaire
- Médias
- Organisnres intervenant dans le

domaine de l'eau (laboratoires,
centres de recherche )

llensemble des documents produits
seront egalement consultables sur
le serveui internet de l'Agence cou-
rant 2001 : www.eau-adour-
garonne.fr 1

Le diagnostic de la qualité de l,eau
des rivières porte sur la période
1998/1999, ceci pour rentorcer la
pertinence de l'évaluation : atté-
nuation des effets de l'hvdroloeie
sur la qualité de l'ear, nohlbre irf-
fisant de prélèvements pour confor-
ter les résultats issus riu SEO-Eau.
ta qualité de l'eau a éré dàfinie
pour chacune des .15 

altérations
pris€s en compte par le SEe-Eau en
,onction de la disponibilité des
donnees.
Un complément d'information a
été donné par l'évaluation de la
qualité biologique à partir du cal-
cul de l'lBCN, de même oue l,aoti-
tude de l'eau aux loisirs'et spàrts
aquatrques âu niveàu des sites de
baignade en rivière contrôlés oar
les DDASS.
L'aptitude de l'eau aux autres
usages (production d'eau potable.
irrigation, abreuvage des animaux,
aquaculture; et à la biojoeie n,a oas
été présentee dans le cadie de l,éla-
boration des cartes déDartemen-
tales. Ce sujet fera l'obiet de publi-
cations ultérieures.

Pour chaque département, un
document comolet
La qualité de l'eai des rivières du
département est présentée sous
torme d'un dossier comDrenanl :. Une note méthodolopiâue: elle
decrit la façon dont les"cànes onr
été élalrcrées et les grands orincioes
du SEQ-Eau. Cemànote àst ctim
plétée par les nouvelles crilles
cl'évaluation de la qualité rle"l,eru
pour chùcune des l5 allér.ttions.
par la grille de détermination de la
qualité biologique (tBCN) et par la

grille d'évaluation de l'aplitude de
l'eau au\ loisirs et sports aqua-
trques.
o Une note de commentaires sur la
qualité observée oour chacune des
rivières (origine dbs dégr.rdations et
travaux de lutte contre Lr pollution
a mettre en oeuvre pour améliorer
la situâlion observèe). Cette n()ro
présente également, pour chaque
strlron de mesure Drise en comnte
l'indice de qualiié de l'eau ei li
classe de qualité corresoondante
évalués pour chacune cl<is l5 alté
rations ; un commentaire succinct
les accompagne.
. Un jeu de cartes départementales :. 4 cartes àu format A4 décrivant.
pour chaque rivière renscienéc.
l'évolution de la qualité de l'eïu sui
le linéaire de l'ambnt vcrs l'aval vis-
à-vis des matières orpànioues ct
orydables, des malidies alotées
hors nitrates, des nitrates et des
matières phosphorées.
. Une carte àu format A2 décrivant
au niveau de chaque station. la
qualité pour chacune des l5 alté-
rations et la qualité biolopioue.
Laptitude aux lôisirs et soortiariua-
tiques a été indiquée au'niveau ies
points de baignàde contrôlés par
les DDASS.

Une cotte A2 déctivonr lo quatité,
pot stoüon, pou I'ensenble des otte,otiont

4

lx

ê

Bélesta

Une parution en cours et une
large diffusion
L'édition comDIètc des cartcs
départementales de la au.tlité de
l'e.ru des rivières dcvrait ôlre tt rmi-
née en ce début dirnnée 2OOl . Ces
c.lrtcs seront largemcnt diffusécs :

- Communes
- lndustriels
- Associations
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Lr sEe-PHYSleuE
Jean-Pierre REBILLARD - Agence de l'Eau Adour-Caronne

Le système d'évaluation de la oua-
lite âu milieu physique est un outil
destiné à satisfaire deux obiectifs :

- evaluer l'etat de l.r qualité cles
composantes physiques des cours
d'eau en mesurant leur degré d al-
tération par r.rpport à une situation
de référence,
- offrir un outil d'aide à Ia décision
des choir stratégiques d'amén.rile-
ment, de restaur.ttion et dc eestton
des cours d'earr

Secteur en gorge

Secteur en tresse

Secteur à méandre

Que désigne t-on par milieu
physique et l'évaluation de sa
qualité ?

Au sein d'une v.tllêe, un cours
d'eau est un système nalurel, com-
plexe et ouvert ; il assure la col-
lecle, le lrânsferl, l'évacuation ou
le stockage des eaux de ruisselle-
ment et des matériaux minéraux ou
organiques issus de l'érosion super-
ficielle d'une pan; il permet aussi
le renouvellement des organismes
aquatiques ou riverains.
Le fonctionnement d'un cours
d'eau fait appel aux processus
hydrodynamiques (écou lement,
débordement et infiltration) et mor-
phodynamiques térosion, transport
et sédimentation)

schéma 2

Ces processus s'expriment à l'inté-
rieur d'un espace composite : l'hy-
drosystème (cf schema I ) ou l'on
dislingue généralement ;

- le lit mineur = fond du lir + berges
+ atterrissements (bancs de galets...t
- le lit majeur = lit d'inondation +
annexes fluviales (bràs morts ...)
C'est cel hydrosystème qui est dési-
Bné par les gestionnaires du milieu
aquatique sous un terme générique

de milieu physique.
La qualité physique d'un cours
d'eau peut se définir en évaluant
d'une part l'altération de son état
(nâture du fond ou des berges),
d'autre part par la perturbation de
son fonctionnement (blocage des
écoulements ou des matériaux
solides, Iimitations des déborde-
ments...).

[a nécessité d'une typologie
et d'un système de
pondération
Pour évaluer la qualité physique
d'un secteur de cours d'eau, il faut
répondre en premier lieu à la ques-
tion suivante:A quel lype de
rivière appartient-il ? En effet,
commc l'illustre Ie schéma 2, on
consLrtr qu'unc riviere evolue de
l'amont vers l'aval (êlargissement
du lit, diminution de la pcnte lon-
gitudinale, écou lements de type
itrrrt,ntiel passant au type fluvial
etc...). Ainsi, par exemple on peut
passer successivement d'un secteur
en gorge, à un tronçon en tresse
puis à méandres. A une échelle
plus importante, les diversités régio-
nâle existantes (géologie, formes du
rel ief, climat) génèrent différents
types cle vallées-
Ccpenclant, pour être en mesure cle
comparer des secteurs de cours

Va lléo

ll l-! i'i vtr

L .i-.i
Ëcn d de virlleo

Lit majeur

b.rg8E

Unrtés morphologiques assocrées à un cours d,eau
au sern de son bas sin vercant

Différents types dc sectcurs
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entre eux, il est nécessaire d'établir
des pordérations. En ef{et, l'impact
d'un aménagement est différent
selon le type de cours d'eau. Ainsi,
pour garder le même exemple, la
mise en place de digues sur un sec-
teur en gorges n'aura pas un impact
trop importànt sur le fonctionne-
ment du cours d'eau dans la
mesure où, naturellement, la rivière
ne peut pas y déborder. hr contre,
là construction d'ouvrages d'endi-
guement pour limiler les crues de
plaine entraine des répercussions
notâbles sur les communautés bio-
logiques du secteur chenalisé. llab-
sence d'interconnexion entre le lit
mineur et le lit nrajeur peut limiter
la reproduction ou la régénération
de certaines espèces animales et

v€étales (brochet et saules arbus-
tifs par exemple). On assiste égale-
ment très souvent à l'homogénéi-
sation des conditions d'écoulement
limilant ainsi la diversité d'habitat.

t'ontil d'éralualion de la qualité du
milieu plrysique
En 1997, le Ministère de l'Environ-
nement et les agences de l'eau ont
mis au point un outil expérimental
d'évaluation de la qualité physique
du milieu, dont les grands principes
sont décrits ci-après.
La description concerne l'ensemble
du cours d'eau découpé en tron-
çons considérés comme homo-
gènes, c'est à dire ne présentant pas
de rupture majeure dans leur fonc-
tionnement ou leur morphologie.

§vsrÈus o'Évllumor DE r^ QuAr[É

La Soutonne en ovoi de
Soint - leon d'Anqely ( 1 7 )

Ce découpage est avant tout un tra-
va il d'analyse cartographique et
bibliographique qui cependant doit
être complété par une visite de ter-
rain pour vérifier la pertinence de
certaines informations. La limite
des différents secteurs est détermi-
née en prenant en compte à la fois
des composantes naturelles (nature
du sol, pente de la vallée, Iargeur
du lit mineur..) et anthropiques si

celles ces dernières sont de nature
à modifier le milieu physique (bar-
rages, agglomérations...). Pour
chaque tronçon de cours d'eau, une
fiche de description du milieu phy-
sique est renseignée. Cette fiche de
plus de 40 paramètres permet de
décrire le lit mineur (nombre de
coupures transversales, sinuosité,

La lÿlorcnne à SainlManin Des ÿpologies variées

IJindice est une expression de l'état de degradation du tronçon par rapport à sa ÿpologie de référence

4r à60 Qualité mAiocre
Le tronçon a subidcs interventions importantes (aména8ements

\drauliques parexemple). Son fonctionnemenl est perturbé. La

disponibilité en habitâts s'est appauvrie.

lc rrrri.,)1r.r \ul)i un. pression ànlhrol)rquc nrrxlIrrr'. ll
r orrv,^t' r !lx,rxl.rnt unc bonne tonclionDilité er ol1rc (.( ( (nn

lx)s.rnlos lrrysirljes oarcessaires aLr développrrnerrl (l'urt. ik)rc
lt rl'rrno hrrnr rliverqiints
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f.rt ies d'ec ou lement.. ), Ies l;erges
lm.rtériau\, st.rbilité, mohrlilé. crim-
position de la végét.rtion, continuiié
de la ripisylve.'.) et le lit majcur
(otcupation des cols, ûxes de tonr-
munication, espace dr. divagatir rn..).
Cette fiLhe s'accompaBne d'u ne
notice explicàtive, oui ôermet do
guider l'ôbservateui lors cle son
recueil de donnécs sur le terrain.
Un logiciel permet de calculer l'in-
dice milieu physique de chaque
tronçon par l'analyst, multicrilère
des 40 pJramètres renseignés. Cc
type d'analyse consiste i alfecter
des pondérations aux différents
paramètres, en fonction de leur

importancc relalive (les pondrira-
tions sonl variables en fonction de
l;r typologie rlu cours d'eau corrsi
déré). 1..'indicc' obtenu (cf tâbleaLr
p.rgc I l) esl une expressiclrt de
l'tit;rt clc cltigr.rd.rtion (lu trr)n(un
par rapl)on.i sa typologie de réfé-
rence.

Un outil encore en chantier
au niveau français et européen
A panir de 1998, les agences ont
confié l.r réalisation de tests concer,
nant cet outil exodrimental à des
bureaux cl'étuclesj des scientifiques
et des lct hn iciens de rivière. 'Les

rctours cl'expériences tont état de

ditficultés notamment dans l'utili-
sation de la typologie, le recueil
cles données, la façon de prendre
en compte l'impact de dégrada-
tions Jmont ou aval çur Ia qualite

j:.t':i:i:,:to'n "t 
l'interPrétation

llensemble des tests réalisés avec la
vers ion "expérimentalc" seront
analysés à partir de 2001, de façon
à élaborer une version opération-
nelle (outil applicable en routine en
2001)du SEQ Physique qui tienne
compte des résultats de cette syn-
thèse et des recom mandations
européennes. (cf encart page l 5).

,la Boutonne à Chef-Boutonne

0 l0 40 60 80 loo
tit maieur

plainc cl'inondation
annexes iluviales

Ber8es
structure des berges
ripisylve

fit mineur
continuité longitudinale
morphologie du lit mineur

Ensemble du milieu

Lo Eoutonne ou niveou

I

Cotryartimnt et critèr€s Clase de qualité lndice de qualité {ÿ,t)'
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Différents gnrupes de travail sont
chargés de formuler des recom-
mandations de suivi du milieu
naturel dans toutes ses comoo
santes leau, hiologie et hydro-
morphologie), pour répondre à
l'objectif genéral de la nouvelle
Directive Cadre Eurooeen ne
donné aux Etats Membrbs d'ar-
teindre un bon etat chimioue et
écologique de toutes les ealx de
surface à l'horizon de 20'15.
Concernant spécifiquement la
morphologie des cours d'eau, un
groupe international constitué

Perspectives
Dans un ÿ]uci de perfectionnement
de l'outil, il [audra entamer une
réflexion de fond sur la notion de
"réversibilité" et l'hydrologie.
Un point importanl pour évaluer
I'im1;act liés aux aménagements de
rivière concerne la duréc pendant
laquelle les effets d'une interven
tion se font sentir, autrement dit le
degré de réversibilité des modifica-
tions imposées. ll conviendra de
déterminer si la rivière pourr.t {effets
réversibles) ou non (effets irréver-
sibles) retrouver sa morphologie
antérieure à I'aménagement dans
un temps très court à l'échelle
humaine.
ActLrellement, les desr riplcurs
hydrologiques presentent de nonr-
breuses limites. En ce quicortcerne
par er.emple lcs aména,lements de
prelèvements d'eau couiants {porn
pagel. le simple lait de noter leur
présence sur un secteur donné ne
tr.rdu it pas nécessairement une
modification signific.rtive du débit
d'etiaHe et ne traduit absolumcnl
pas une modification signiiic.rtivc
du volume d'eau movèn icorrlé
annuellement. Par contre tous les
prélèvements cumulés d'amont
pculent .rvoir un impact signifrra-
tii. Or l'outil acluel nc prencl p.rs cn
compte cet élémcnt puisqu'il "rai-
sonne" par tronçons individualisés
(s.rns li.ris()n JVec lcs 1lrécèdent< orr
les slliy1n151.
Le réseau hydrographique du b;rs-
sin est conslitué à olus dc B5 '7, Dar
de tout petits cotirs cl'eau (s,rtrict,
BD Carthage). Oç il semble que ccs

depuis deux an5 proposerJ un
premier stand.rrd européen (=
texte pré-normati0 pour le recueil,
le tr.ritemenl, l'inlerprû.1tion et la
présentalion des données.
Cc standard a été élaboré à Darrir
des 4 principaux outils cxidtants
dans les pays de I'union euro-
péenne (Royaume-Uni, Allc-
ma8ne, Autrichc et France) recon-
nus comme étant les plus o1Éra-
tionnels. ll J néanmoins été éla-
boré dans l'esprit non pas pour
constituer un outil commun, mais
pour que chaque Etat Meml:re

ruisseaux soie'nt t()uchés oar divcrs
typcs d'aménagemt,nr, <iepurs lcs
rcclilic.ltions, recalilrrages pour
f.rvoriser lc drainagc dc.i terrt,s agri-
coles et faciliter lc remembmmcnt,
jusqu'à l'implantation de l>arragcs
de derivat ion, retenucs collinairts...
L.r connaissance de l'l'tat de ces
ruisseaux est intéressante p0ur lex
gestionrraires mais il p.rr.rit rllusoire
d'en év.rluer l'altéralion de m.tnicrr
exhaustive. f utilisrtion d'outils de
telédcle( tion lphokrgr.rlth ies
aériennes ou satellile...) et de plans
d'informations géogra ph iques
numérisés récents (Modèles Numé-
riques de Terrain, cartographie de
l'occupation des sols...) l)ermcttrait
d'esslver dc mctlro on évidenr e de
façon' plus globale les actions
a nthropiques (transfurmation du
(ouvert véBétal, créat ion d'ou-
vr.rges longitudina ux ou transver-
sa u r.) susceptibles d'altérer lt,s
débits Iiquides ou srrlidcs.
Lorsquc l'outil sera opéralionncl ct
.rpplicable à l'échcilc des résearrr
de surveillancc du trassin, unt't)ar-
tie du trav,rrl de recueil dcs données
pourra ôtre confiée,rux DIREN rlu
b.rssin , .rux .rgL'nts t« hniques d(,
l'ONF ct à rle: hurt'.rux d'citudes.
Ioutetois, il semblc irnportanl dès
à préscnt d'.rssocier.r tt'lr,rv,ril lt,s
techniciens dt' rivii're qui olliLient
aLr scin des CATER et dcs COR.
Lcur parfaitt' connaiss.tncc (lu ter
rain devr.ritcn [,rirc rlt's p.rrtcn.rires
privilégiés lors de l.r nrrse cn lll.rcc
dc cct oulrl sur lc lr.t::in. Qucls quc
soienl lcs [)nrtcn.rircs rotenus, l,r
misc en plnce de sessions de

conserve toute latitLrde de déve-
lopper ou perfectionner son
propre outil en respectant toute-
fois ies recommandations du
texte.
Ce standard sera présenté en vue
d'ètre discuté lors de la prochaine
réunion plénière du groupe "
WC2 : "méthodes biologiques"
qui se tiendra fin mai en Norvège.
Des essais d'intercalibration entre
les 4 outils déjà existants seront
alors entrepris en été 2001 surdes
cours d'eau communs pour affi-
ner le contenu du standard.

formation à l'hydromorphologie
des rivières et à l'utilisation de cet
outil semble indispensable- ;
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SYSTÈME D'ÉVNIUATION
LA QUALTTÉ BTOLOC|QUE

Q-B|O) OES COURS D,EAU
Franck SOLACROUp - Agence de l,Eau Adour_Caronne

Si le SEQ-Eau et le SEQ-Physique
tournissent respectivement les dia-
gnostics sur la qualité physico-chi-
mique de l'eau et les caractéris-
tiques hydrologiques et morpholo-
giques (voir ci-avanr), le SEQ-Bioâ
vrse, pour sa pa( et principalemenl,
à apprecier la qualité biologique du
cours d'eau, c'est à dire à rensei-
gner sur l'état de santé des peuple-
ments végetaux et animaux lies au
milieu aquatique.

[étude des oeuolements
Le SEQ-Bio r,lposê su, l'utilisation
et l'interpretation de paramètres bio-
logiques ohtenus'à l'a ide de
méthodes validées oui Dartent du
principe que l'eude des àrganismes
vivants permet d'établir un dia-
gnostic de l'état de l'écosvstème.

Diotofiée
(Naviorb).

(Sogittoire en fleu).

En effet, toute dégradation du
milieu, chimique (re-iets polluants)
ou physique (reca libragg èrraction
de granulats, etc.), a une influence
sur la composition et/ou la struclure
des biocénoses (orésence ou
absence d'espèce (i) sensible (s),
richesse en espèces, abondance
relative de chacune, etc.).
llétude des peuplements du milieu
aquatique ou inféodés à lui
(macroinvertébrés, diatomées, oli-
gochètes, poissons, macro-
phytes,...), appelés bio-indicateurs.
permet donc de déterminer des
indices biologiques qui constituent
une expression chiffrée de la oua-
lité biologique {note variant enti.e 0
et 20 pour Ia plupart des indices).
A ce jour, seuls l'lndice Bioloeique
Clobal Normalise (lBCNt baÀê sur
l'étude des macro-invertébrés ben,
th iques (làrves d'insectes, mol
lusques, crustacés, vers) et l'lndice
B iologique Diatomique (lBD) qui
s'intéresse aux diatomées (aleuis
brunes unicellulaires) sont oÀéra
tionnels dans le SEQ-Bio, mJis de
nombreux autres oaramètres sont
en voie d'intégratibn tels que I'ln-
dice Poisson, ['lndice Oligixhères
de Bioindication des Sédiments fins
(IOBS) et l'lndice Biologiqut
Macrophyte Rivières (IBMR).

I
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INTÉRÊTS DEs MÉTHoDES
BroroclQUEs

. Elles caractérisent les pertur-
bations par leurs effets sur les
êtres vivants et détectent toutes
les influences, quelles qu'elles
soient, y compris celles des sub-
stances ou phénomènes incon-
nus de l'observateur,
. Elles peuvent mettre en évi-
dence les effets des mélanges de
contaminants (synergies),
. Les bio-indicateurs intègrent le
facteur temps : alors qu'un
dosage chimique donne une
image ponauelle de la qualité
de I'eau, un organisme qui
accomplit tout ou partie de son
cycle vital dans le milieu aqua-
tique témoigne des conditions
passées du milieu.
Chacune des méthodes exis-
tantes étant plus ou moins sen-
sible à un ou plusieurs types de
perturbation, l'utilisation conco-
mitante et complémentaire de
plusieurs méthodes permet
d'avoir une vision fiable et com-
plète de la qualité biologique
d'un site.

Ces paramètres regroupés par affi-
nité peuvent alors donner une éva-
luation de la qualité des biocénoses
appréciée:
. pour six groupes biologiques(bac-
téries, végétaux aquatiques, inverté-
brés aquatiques, poissons, flore rive-
raine et terrestre, faune riveraine et
terrestre), donnant ainsi une infor-
mation synthétique sur les grandes
composantes de l'écosystème,
. pour chaque sous-unite physique
du cours d'eau (lit mineur, berges,
lit maieur et sous-écoulement) qui
sont les sites d'intervention des ges-
tionnaires,
La prise en compte de la qualité de
tous les groupes biologiques et de
l'ensemble des sous-u n ités phy-
siques permet d'apprécier la qua-
lité biologique globale du cours
d'eau. Elle conslitue l'expression la
plus globale et la plus synthétique
des différentes composantes de l'in-
tégrité d'un cours d'eau. Celle-ci
tient compte pour son calcul du
type de cours d'e.ru considéré, la
laune et la flore suseeptibles d'y
ètre rencontrées dépendant forte-
ment des caractéristiques propres à
chaque cours d'eau (régime hydro-

logique, morphokrgie, typc dc sub-
strat rencontré...).

svsrÈues o'Évllurrrou DE rA QuALIÉ
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Iidentifi cation de problèmes
ou phénomènes biologiques
particuliers
Le SEQ-Bio perme( également
d'identifier, pour chacunc dcs
quâtre sous-unités physiques, des
problèmes ou phénomènes biolo-
giques particuliers par l'intermé-
diaire des six indicateurs actuelle-
ment disponibles :

. présence de faune et flore remar-
quables (valeur du patrimoine bio-
logique)
. présence de faunc et flore pol-
luosensibles (liées à la qualité phy-
sico-chimique de l'eau)
. état sanitaire des peuplements
(maladies et affections paràsitaires
des poissons)
. prolifération d'espèces (invasion
ou risque d'invasion d'espèces ani-
males ou végétales)
. structure du réseau lrophique
(équilibre des peuplements végé-
taux et animaux)
. richesse taxonomique (équilibre
de la composition des peuple-
ments)

llappréciation des incidences
sur les usages
L'évaluation de la qualité biolo-
gique du coun d'eau rend possible
l'appréciation de son incidence sur
certains de ses usages, trois en paÊ
ticulier:
. la pêche (aptitude du cours d'eau
à permettre la capture d'espèces
correspondanl à son type)
. les loisirs et sports nautiques (pro-
liférations pouvanl interférer avec
la pratique de la baignade, du
canotage,...),. le prélèvement d'eau {phént-r-
mènes causant des problèmes de
colmatage des prises d'eau).

paramètres biologiques

lndices "globaux"
...par groupes biologiques

...par sous-unités physiques

= indicateurs "intéBrité
biologique

lndices "secto els"
relatifs à des problèmes et des

phénomèmes biologiques
particuliers

= indicateurs
complémentaires

Classes de oualité
biolopioLe

sbËale
du cours d'eau

QUALITÉ DE TA ITORE ET DE l. TAUNE

Classes de oualité
au ragard de pioblèmes

el ohènomènes
biologiques particuliers

Classes d'aptitud€
aux usages

anthropiques

INCIDENCE
SUR LES USACIS
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Présentation des résullats
L'expression de la qu.rlite des bio-
cénoses se fait par l'intermédiaire
de classes de qualité complétées
par un indice (variant de 0 à 100)
permettant d'affiner la classifica-
tion. Elle est donnee oar sous-unités
physiques, par groupes biologiques
et bien sûr pour le cours d'eiu oris
dans sa globalilé.
Ces classes permettent de situer la
qualité des biocénoses au regard
des peuplements "de référenèe",
c'est à dire renct.rnlres dans les sec-
teurs non ou tres peu influencés par
l'.rctivité anthropique.
Cinq classes sont ainsi définies:
Classe bleue- "très bonne qualité"
situation identique ou très proche
de la situation naturelle non oertur-
bée, dite de référence.
Classe verte- "bonne qualité" - bio-
cénoses équilibrées ma is pouvant
présenter des differences âvec les
valeurs de référence.
Classe jaune- "qualité passable,.-
situat ion sign ificativement diffé-

rente dc la situation de référence:
disparition de la quasi{otalité des
Lrxons c.rràctéristiqucs eÿou dese-
quilibre notable de la structure des

Pcuplcnrents, .rvec toutefois main-
tien d'une honne divcrsite des
taxons.
Classe orange- "qualité mauvaise"-
situ:rtion très différentc de la situa-
lion dc référerrce: disprrition com
plète des taxons les plus sensibles
tUou un deséquilrbre marqué de Ia
struclure des peuplements, .tccom-
pagnée d'une réduction nette de
leur divcrsrté.
Classe rouge. "qualité très mau-
vaise" - biocénoses dominées par
une diversité très réduite de taxôns
peu sensibles et généralement pré-
sents avec dcs abondances relatives
fortes.
Les résultats se Drésentent sous
forme de planche'a n nuelle ou plu,
riannuelle. Le taLrleau I en donne
un modèle.

Iobleau l: plonche-type de résuttots (illutttê Fa.

lJapplication du SEQ-Bio en
Adour-Caronne :
Sur notre Bassin, plus de 1 50 points
du Réseau National de Bassin
(RNBt ou du Réseau Complémen-
tàire Agence (RCA) font l'obiel
d'une évaluatir.rn biologique de la
qua lité par l'intermédiaire de
I'IBCN et/ou de l'lBD. Dans le
cadre du Réseau Hydrobiologique
et Piscicole (RHP) mis en æuvre
par le Conseil Supérieur de la
Pèche, un suivi des populations pis
cicoles est entrepris sur 144 sta-
tions. Un réseau "M.tcrophytes" a
également été engagé en 2000. Ce
réseau, spécifique d'Adour
Caronne, porte sur 60 stations et
permet de suivre la comp()sition et
le développement des herbiers
(hydrophytes, hélophytcs, bryo-
phytes, algues filamenteuses) dans
le lit mineur des cours d'eau.
Compte{enu des données dispo-
nibles, les principes du SEQ-Bio
pourront être testés sur plusieurs
ct.rurs d'eau dès 2001 . Toutefois, un
travail importânt reste à entre-
prendre aÏin d'optimiser le proto-
cole de suivi sur le B.rssin ei d'ac-
quérir un niveau d'information suf
fisant et pertinent sur l'ensemble
des princip.rux cours d'elu. En par
ticulier. il sera nécessairo dr, :. jauger I'opportunité dc créer
eVou de supprimcr cert.tines stà-
tions
. prendre en comple, sur des stâ
tions eristrntes, des par.tntètres
validés complémentarres à ceux
déj) suivis
. développer et intégrer clc nou-
veaux indicateurs romoltimentaires
{bactériologie, bionrirqueurs... ). intégrer Ies p.rramètres nouvclle-
ment v,:lidés pour obtcnir une
information plus richc et permtttre
une évJluJtion de la crualité de
l'enscmble des compartirirents phy-
siques du cours d'eau. a
(1):pou une présentorjon plu\contplèle du
\tQ-Biq 5e repoûer à l'étude tnleLaqence\ n' 7 7
"'tQ-Bb (ve\ion 0) /appon de pÉsentotion".

LoNe d'éphémércp!àre

d. (hdlte dc quaüÉ 621)
è qudtté 45)

dgu.s filqnênt.ltsë < I0%

Croupe iaunislique indi(âtcur | 4
Pouænl.Ue rclouvrÈrrrl lxn nrlr pccrir)i < t{}r,i,
lnveméblÉs prolitédnts : ùh§( nrc
Perchesoleil : qoelqu6 individus

Etudesdes oget\es de l'eou N"77
système d'évaluatian de lo quolité bioloqique des.au6 d,eou

QrDlhé des Bitréno66
Èr, .otr+ùrtmn physi( trr,

i\.'lrs ccs

{J§4G6 0r5
IT TÏN()§T§

'i tNFfutNct
TES|oCÉNOSES
§UT lIs USAGES

Péche Loisirs Prélèvcûrenl
d'cau

lnteerité
biologiqü€

hvenÉhrés r(tu.ilnltrs

Florc riverâ inc .t terreslrc

Fàune riverdined t(Yrcslrc

Qt.Jlixld,.\ lnu proÿ. de\ , on-p.rnimenr! phlsi{lu{,.

:II

II

Ir

Qualité biologiqu€

Niveau d'inf0rmdtion
pàdieJ

Fnunc cl il(ù. (rù.ùquirblos

launc et tlne ;rllu}."rrrrrl:k:
Il.rr s.nrir.!irc

Richesles l,rx1nÏ nnirtu.s

I

I II

Aptitude âur usa8es

II

I

I

I f

Donnrics utilisécs pr)ur l'exemplc : Rivière dc plateau sahlo-ar8ileux {lypc 221)

lsar HrvER 2oot IEEEEI nrvur Dr LlGrNcr DL rr u/urouf,c noNNE
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lsabelle FOURNIER - Agence de l'Eau Adour-Caronne

Lr sEe-EAUX
SOUTERRAIN ES

Le système d'évaluation de la
qualité des eaux souterraines
Le Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement et
les Agences de l'Eau ont souhaité
harmoniser, moderniser et enrichir
le svstème d'évaluation de la oua-
lité'des cours d'eau et mcftrJ en
place un système similaire pour les
eaux souterraines (SEQ-Eaux Sou-
terrainesi qui puisse rendre comDte
de leur spécificité tout en rcsr;nt
cohérent avec le système mis au
point pour les eaur superficielles.
Ce système doit permenre de com-
parer entre elles les qualités des
eâux s()uterraines d'un territoire et
d'en apprécier l'évolution.

Le SEQ-Eaux souterraines
fune des difficultés de l'évaluation
de Ia qualité d'une eau réside dans

la rel.rtivité de cette notion oui
dépend cles usages auxquels cehe
eau est destinée.
ll n'eriste pas à priori dc qualité
intrinsèque d'une eau mais des
qualités qui permettent de satisfaire
tel ou tel usage.
Loutil SEQ a été élaboré pour ten-
ter d'évaluer le plus simplement
possible mais de manière rigou-
reuse ce concept complexe de qu.r-
lité d'uneeau :

- la qualité de l'eau est donc défi-
nie par rapport à un certain nombre
d'usages sélectionnés ;
- dans un souci de simplification et
de meilleure compréhension, les
nombreux paramètres d'apprécia-
tion ont fait l'objet de regroupe-
ments padiels appelê "altérations" ;
- enfin, pour rendre plus explicite
cette appréciation de la qualité de
l'eau, un indice global de qualité a
été conçu. ll varie entre la valeur
100 (eau de la meilleure qualité) et
la valeur 0 (la moins bonne).

Les usages de l'eau
La qualité de l'eau est définie pour
les crnq usages sutvJnts:
- alimentation en e.tu Dotable et uti

Iisation en agro-a lim'enta ires,
- industrie (hors agro-alimentaire),
'énergie (pompe à chaleur, clima

tisation),
- irrigation,
- abreuvage.
En plus de ces 5 usages, la notion
"d'état patrimonial" a été introduite
pour exprimer lc degré de degrada-
tion d'une eau du fait de la pression
exercê par les activites «rio éco
nonriques sur les nappes sans réfé
rence à un usage quelconque- Cefte
echelle est basee sur des indicateurs
susceplibles de oe pas ôtre conte-
nus à l'étrt n.rturel dans le< e.rux
s( )uterr.tines (micro polluants orga-
Diqr/es cl minéraux), ou clairemènt
idenlifiés comme indicateurs d'al-
tération d'origine humaine de la
quaiite de l'eau, à partir de certains
seuils de concenti.rtion (nitrates).

i
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Des altérations qui
influencenl les usages
Pour evaluer la qualité de l'eau
et sàvoir si elle est altérée. de
nombreux paramètres iont
mesures.
Le SEQ-Eaux souterraines intro-
duit la notion d'altération de la
qualité de l'eau comme regrou-
pement de paramètres de mème
nature ou de même effet, Des
valeurs seuils affectées à chacun
d'entre eux permettent de défi-
nir les différentes classes de qua-
lité par altération. Les altératibns
influencent directement les
usages selon la sensibilité de ces
derniers à chaque altération.

Panmètre

PHM
conductivité tE

CI ffi
Naü
so+ m
NO: I!
No: r
NHa tr
tum
Mnu
MES A

Altération

Corrosion

Minéralisation

N itrâtes

Composés azotés

hrticules en suspension

llaplitude de l'eau à satisfaire les usages
Le SEQ-Eaux souterraines précise pour cha-que allération l'dptitude dc l'eau à satistaire les usages

Exemple d'altération

uvant le cas échéant faire l'objet d'un traitement de désinfection

eau de qualité non potable, nécessitant un traitement

5 classes pour les autres usages et ta caractérisation de /,lrétat patrimonial,,

eau dont la composition est naturelle ou sub-naturelle

eau dont la composrtion esl proche de sJ r omposition
naturelle ou sub-nalurelle mais déte(tion d'une
contamination d'origine anthropique

contamination importante par rapport à l'état naturel

l" "u, 
inapte à la production d,eau potable

I

eau de qualité optimale pour être consommée

eau de qualité acceptable pour être consommée
mais

État patrimonial

contamination moyenne par rapport à l'état naturel

Usages, industrie, énergie,
irrigation et abreuvage-

! aptitude très bonne

!' aptitude bonne

fl aptitude passable

! aptitude mauvaise

inapte pour
satisfaire l'usage

conlamination très import,lnte prr rdpporl à l'etdr
natrrrel

APTITUDE DE I]EAU À SATISTAIRE tES USACES

N'ar HlVEn 2oor IIErEEI REWE DE L.aorNcr DE rEAU aDoui c^roiNÉ
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Lln nr,rximum cle <ohércnt:e a lieu entre le SEQ "t,au dc suriacc" t:t "e.rLt souterr.line". Ce souci s'est adrcsst,.r
l.r fois à la définition des classes d'aptiludes rle l'r,.ru aux rliflércnts usalles ot.rLr choix cles valeurs seuils des.rlté-
rJtion5.

La qualité des eaux
souterraines
lc SE(l est construit de manière
i déterminer à la fois l'aptitude
p, rtt,nticllc dc l'eau a sJtisfaire
lcs differents usJges et proposer
un in<lice global de la qualité.
(.et indice, est l'indice minimal
olrtenu pour l'enscmble des alté-
rations t onsidérées.

optimun)

eau va k:u r guidr:
potab le

acccptable

traitement simple

traitement classique

trâitement complexe

traitement

coutri d'eau eaux sou

§ur bqtele§ Qaux

EAU POTABLE

La qualité des eaux souterraines s'exprime
par leur appartenance à l'une des cinq classes suivantes :

eau do très honnc qualité, sans contamination
significativc, «lans sorr état naturel ou très proche
de celu i-c i.

I
cau clr bonrrc qua lit6

eau do qualiti'moycnn0

eau de, nrauv,r isc qua lite

ear.r clc trt's nrauvaist qualité

ffi

QUALITÉ C LOBATE DE L'EA U

aDoui c^roNxÉ REvuE DE racENcL oÉ LEÀu EEEEftr HNLR 2ool 'al
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[xemple de résultats d'application du SEQ

eUAUTÉ DE rrAU
PAR ALTÉRATIoN

crAssr tNDtcr Dr eu^ITi
T QUATIIT

0 20 ]lr 60 B0 r00

La qualité de l'eau par
altération
La qualite dc l'eau est rlétrite, p,rur
chrque .rlteratir rn, ,rver un inrlit,.
et 5 rlasscs de qualite. Cet inriicc
de qualite va de U rle prre) à I (X) (le

Cet indice !, )rresl)uncl au ltlu, ntru-
vais rndicc uhtenu pour lt,s lt.rrl
nrètre5 coDstrtLlnnI l'.rltt,ratrorr
Ainsi clrns l'exemltle t i-dessrr>, cc
s(,nt le\ nitratcs rlui .tltercnt le Plrr:
gr,rvemcnt I.r (lLr,tlité dc l'r..ru.

llaptitude de l'eau à satisfaire
les usages
L',rplrtLrù, rlt, I'cau i l'rrs.rge, 4rur
l'.rlt(ir.rti(,n r ( nr\idr,ft iÛ r'sr détornri-
nêr, l).rr l(. l)Jr.rIclre le ltlrrs r[ir las
sJnt, ( 'cst .l rlirr. t t'lLri rlLti clétinrt l.t
r l.rsst,rl'alltilrrrlr l.r rnt,rns h,,nnc.
ll.iplitu(k, glol;,rlt'clc l'c.ru .i satis
f.rirr' l'us.tgr,. rlLri lrrenrl ('n (r,ml)tr
I't'nrt nrblt, rles .rltt'ratirrrrs t st
tlétcrrrrin,it', lrour urr 1treli,r,.'ntcnt
,l't..ru, It.rr r l.t.sl rl.tptituclc de l ,rl
téralion la plus clit l.rss.rnte, c'est à
clrrc t elk,r;rri rlt,iinit l,r r l,tsse cl .tp-
Itlurk'l.r n roirtr ll rnne
D,tns l'r'r..rrtPlt' t i-tlt,ssrrc, l'aptr
tttrle rlt' l'tittr i trrt rrs,tge tirtt'rgt.
tu;trc t'st p,ss,rlr[,rLr l,ll (k,\ ri\(lue\
r h' l' ,rnt, rli0rt r ft, rltln')t\ l{'nt.l{r.tt( t.

Cet outil permettra donc de
juger, à l'avenir, de l'efficacité
des différens politiques mises en
ceuvre pour la restauration de Ia
qualité des eaux souterraines. I

ALTERATION

Cr)irl((1r!lpùs

MdtiÈrcs org.riiqur\ oxld,rl) ,\

P,rrlirrlù cn slsp|n.,r

(_. rtr,rlxu

À1i.r!rt rbnn,t

Nliniûlisâtr{)o rr \.r riri

N 1rà1(^

C(np,\c\,rr)rê\

M .ropol !ànlr nr ci,rù\

Prrh,its ph!r,arn t.rir.,

^ur.e, 
nn, rq!,1t,(ùns

o13&(Ix\

(,'n',!or

l:ùùiri,r,,1. rt,il,nlr
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N"al HNLR .zoot I EEEI REVIE Dr I ACENCT Di L LAU ÀDouR G^Ro ttiE


