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Synthèse 

n mai 2000, à la demande de la Direction des Services vétérinaires et dans le cadre 
de ses crédits d'appui à la police des eaux, le BRGM a été chargé d'analyser 

l'impact hydrogéologique d'un dossier de demande d'augmentation d'un cheptel de 
vaches laitières (installation classée pour la protection de l'environnement). Cette 
augmentation de cheptel enclos s'accompagne d'une augmentation de volume de lisiers 
et de la définition d'un zonage des surfaces épandables. 

Ce zonage a été établi à l'aide d'une étude agropédologique. il s'étend sur 21 communes 
du Bessin oriental et du Pré-Bocage, centrée à l'est de Bayeux dans le bassin versant 
médian de la Seulles et débordant dans celui de l'Aure, et localement autour de Balleroy 
dans le bassin versant de la Drome, sous affluent de l'Aure. 

Aucune garantie quant à la protection des eaux souterraines n'est fournie en dehors de la 
prise en compte d'un point de vue générai (et réglementaire) des critères de définition 
des plans d'épandage. Contrairement à ce qui est annoncé, il existe de fortes 
présomptions quant au caractère karstique des aquiferes calcaires (piézomètres, 
dolines) du Lias et du Bajocien, et à la vulnérabilité de ces eaux souterraines. En effet, 
le contexte hydrogéologique présente une vulnérabilité marquée des eaux souterraines 
dans le secteur du département (dans une zone définie comme vulnérable selon la 
directive du 12 décembre 1991 contre la pollution des nitrates à partir de sources 
agricoles) : on enregistre sur le piézomètre de Saint-Martin-des-Entrées les variations 
les plus marquées du département caractérisant le mieux le milieu karstique après le 
piézomètre de Saint-Pierre-de-Mailloc (Pays d'Auge). Or ce comportement karstique est 
très largement corrélé à des arrivées d'eau très rapides par infiltration sans rétention 
notable des éventuels polluants. 

L'augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines et superficielles est 
constatée depuis la mise en place de la surveiilance de la qualité des eaux. Cette 
détérioration atteint des valeurs souvent importantes, qui ne peuvent plus être ignorées. 

L'illustration de ces manquements s'illustre bien avec le cas de la source AEP de 
Coulombs qui capte les eaux superficielles. Or dans l'amont immédiat, les terrains 
calcaires ne sont que partiellement protégés par des limons et le substratum ( M m e s  de 
Bessin) peu profond, avec présence d'une doline. Les eaux ruisselées, infiltrées par 
percolation sont très probablement en contact très étroit avec la résurgence AEP. 
L'épandage à moins d'un kilomètre dans l'axe direct amont de ce point très vulnérable 
aurait des conséquences quasi certaines sur un captage où les teneurs en nitrates des 
eaux sont déjà trop souvent hors normes. Un tel cas s'avère en non conformité avec la 
loi sur l'eau. 

L'état lacunaire du dossier d'impact avec I'absence d'analyses et de garanties sur les eaux 
souterraines dans un contexte hydrogéologique notoirement vulnérable, surtout vis-à-vis 
des atteintes par les nitrates, et une synthèse hydrographique tout aussi incomplète 
conduit le BRGM à déconseiller I'extension de cheptel demandée dans les conditions 
indiquées du dossier soumis au BRGM. 
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Introduction 

n mai 2000, la demande de la Direction des Services Vétérinaires et dans le 
cadre de ses crédits d'appui à la police des eaux, le BRGM a été chargé d'analyser 

l'impact hydrogéologique d'un dossier de demande d'augmentation d'un cheptel de 
vaches laitières (installation classée pour la protection de l'environnement). Cette 
augmentation de cheptel enclos s'accompagne d'une augmentation de volume de lisiers 
et de la définition d'un zonage des surfaces épandables. 

Ce zonage a été établi à l'aide d'une étude agropédologique. il s'étend sur 21 communes 
du Bessin et du Pré-Bocage : Balleroy, La Bazoque, Buceels, Carcagny, Condé-sur- 
Seulles, Coulombs, Creully, Ellon, Loucelles, Martragny, Monceaux-en-Bessin, 
Montfïquet, Rucqueville, Sainte-Croix-Grande-Tonne, Saint-Gabriel-Brecy, Saint- 
Martin-des-Entrées, Sommervieu, Vaux-sur-Seulles et Vienne-en-Bessin. 



Fig. 1 - Périmètres concernés par le projet sur fonds topographique de la carte Caen Cherbourg no 6 à 1/100 000, OIGN. 
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1. Contexte hydrogéologique 

La zone d'étude se trouve comprise dans les bassins versant de l'Aure et de la Seulles, 
dans les régions du Bessin et du Pré-Bocage normand. 

Elle concerne essentiellement la bordure ouest du Bassin parisien dans les terrains 
calcaires jurassiques (Lias et Bajo-Bathonien du Dogger) et un peu les terrains du Trias, 
et plus ponctuellement le socle armoricain dans les terrains du Briovérien (fig. 2). 

1 .l. AQUIFÈRE DU BAJOCIEN 

L'aquifère le plus concerné par le projet est l'aquifère des calcaires du Bajocien. 11 s'agit 
d'un aquifère de moindre importance et extension que les deux autres grands aquifères 
du département, à savoir celui des calcaires du Bathonien et celui de la Craie 
cénomanienne. 

Le domaine du Bajocien, régulier côté est sous les calcaires du Bathonien, est très 
perturbé à l'ouest où les relèvements du socle, sur des structures SW-NE, morcellent ce 
dernier. Ce morcellement, du fait des rejeux verticaux, joue un rôle négatif dans la 
continuité de l'aquifere en restreignant la ressource par création de limites étanches. 

Le réservoir aquifkre est représenté par des formations calcaires et oolithiques à 
épaisseur totale comprise entre 15 et 20 m en moyenne. La base du Bajocien est 
constituée de la «couche verte » que surmontent les conglomérats à stromatolithes et 
oolithes ferrugineuses, témoins d'un domaine supratidal du Bajocien moyen. Le 
Bajocien supérieur représenté par des calcaires à spongiaires marque l'évolution de la 
trangression marine avec une sédimentation infratidale. Sous le Bajocien, les faciès 
calcaires de 1'AalCnien épais de 2 à 4 m commencent par un niveau d'oolithes 
fcm~gineuses qui marque la fin de l'aquifère Bajocien en tant que critère de ressource 
hydrogéologique. 

L'hydrodynamisme de cet aquifere est partagé entre comportement poreux de la matrice 
calcaire et le comportement fissural voire franchement karstique (développée à partir 
des marques tectoniques, diaclases et fractures, préalables) dans certaines zones. Les 
fortes productivités de cet aquifère (débits spécifiques supérieurs à 10 m3/h/m) sont 
corrélées à la proximité d'accidents tectoniques NW-SE. 

Le piézomètre de Saint-Martin-des-Entrées au centre la zone bajocienne concernée par 
le projet enregistre les variations les plus marquées du département caractérisant le 
milieu karstique après le piézomètre de Saint-Pierre-de-Maiiloc (en Pays d'Auge). Par le 
biais de ces réseaux fissuraux et karstiques s'effectue une bonne partie des circulations 
entre eaux souterraines et eaux de surface. Ils favorisent également l'accélération des 
vitesses de percolation et d'infiltration sans rétention notable des éventuels polluants. 
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Les formations d'altération en surface et les loess weichséliens assurent une formation 
de protection à capacité variable et l'aquifère du Bajocien se révèle ainsi encore bien 
vulnérable comme I'augmentation actuelle généralisée des teneurs en nitrates en 
témoigne. 

On notera que l'aquifère dans les calcaires du Lias n'est guère différent de celui du 
Bajocien dans sa géométrie, ses propriétés hydrodynamiques et sa vulnérabilité. La 
grande différence réside dans la plus faible épaisseur des calcaircs du Lias, ce qui limite 
fortement l'extension et les volumes aquifères. 

1.2. MARNES DE PORT-EN-BESSIN 

Sur les parcelles du projet et au-dessus du Bajocien en stratigraphie, affleurent 
également les Marnes de Port-en-Bessin du Bathonien inférieur au caractère 
imperméable marqué, épaisse de trente à quarante mètres environ. Elles constituent 
donc une bonne protection des eaux souterraines. 

La transition entre les calcaires à spongiaires et les niveaux franchement marneux est 
progressive. La partie plus marneuse de la formation géologique est affcctée par des 
petits glissements. Lorsque les marnes sont peu épaisses, le caractère d'imperméabilité 
peut être mis en défaut, une partie des eaux précipitées pouvant de manière diffuse 
s'infiltrer. 

1.3. BRIOVÉRIEN DE LA VALLÉE DE LA DROME 

La zone retenue autour de Baileroy est située dans le domaine briovérien. Les 
fomütions du Briovérien sont constituées de grauwackes, siltites, conglomérats, grès, 
de phtanites. Ces formations ne se révèlent qu'accessoirement aquifères dans les 
secteurs oii les failles, la fracturation, sont suffisamment importantes pour constituer un 
réservoir et conférer à la roche une porosité de fracture. 

II s'agit d'un aquifère libre et peu protégé. Les dépôts loessiques quaternaires 
susceptibles de constituer un écran filtrant purificateur des eaux d'infiltration sont 
inexistants ou réduits à des lambeaux tres ramifiés. L'altération des niveaux schistes 
donne une petite couverturc argileuse favorable mais le caractère fissuré des schistes et 
grès induit des circulations d'eaux assez rapides au sein du réseau de fractures, ce qui 
accroît la vulnérabilité de l'aquifère. Plusieurs captages AEP exploitent cette formation 
mais aucun n'est situé dans l'aval du projet. 



Fig. 2 - Extrait de la carte hydrogédogique du Calvados (1991) avec report des périmètres &projet (en viold). 

Aquifères principaux : 
l c  (maillage fin brique orange) : aquifère discontinu des calcaires du Bathonien 
Id (maillage large brique orange) : aquifére discontinu des calcaires du Bajocien et du Lias indifférenciés 

Aquifères secondaires (faibles capacités de réserve) 
2a [maillage rose serré) : aquifèk du Permo-Trias 
2c (maillage rose large) : aquifère du Brimérien 

Niveaux imperméables ou semi-imperméables (passées très locales aquifères possibles) 
3e : marnes de Port-en-Bessin (Bathonien inférieur) 
3f : argiles et manies du Lias (entre « rose et orange »). 

Captages d'eau (symboles en rouge) : 
Forage : rond Source : carré Prise en rivière : losange 
Symbole doublé en gras : AE Industrielle 
Symbole doublé avec figure centrale en gras AE Agricole 
Autres cas => AEP : Adduction en Eau Potable 

Réseaux de mesures (symboles en noir): 
Triangle : piézomètre Barre : station de jaugeage 
Carré (plein, vide, ou barré) : station pluviométrique 
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2. Analyse hydrogéologique de l'étude d'impact 

I Le rapport établi par la chambre de commerce mentionne les bassins versants considérés 
à savoir les bassins de la Seulles et de la Drôme (sous affluent de l'Aure). Au vu du 
périmètre du projet, on pourra mentionner également le bassin de l'Aure en amont de 
son aïfluence avec la Drôme. 

2.1. ANALYSE HYDROGÉOLOGIQUE 

Le contexte hydrogéologique est mentionné succinctement en page 9 avec le renvoi aux 
intitulés de légende de la carte hydrogéologique du département du Calvados de 1991. 
Aucune autre forme d'analyse (qualité des eaux de surface, souterraines) et de référence 
aux documents existants hydrographiques, hydrogéologiques ou géologiques n'a été 
effectuée. La seule garantie donnée pour la protection des eaux souterraines est le 
recours à un plan d'épandage agréé. 

Conformément à la législation, le plan d'épandage prend certes en considération comme 
paramètres la présence des eaux superficielles (rayon de précaution de 35 m) et 
souterraines (rayons de précaution de 50 m autour des captages AEP, périmètres de 
protection). Aucune indication n'est donnée sur la profondeur des eaux souterraines sous 
les parcelles de projet ... 

Concernant les capacités de ruissellement etlou d'infiltration, il n'a pas été pris en 
compte explicitement dans les documents de demande analysés le milieu géologique 
affleurant : ainsi les zones où les marnes de Port-en-Bessin affleurent sont susceptibles 
d'augmenter la part du ruissellement et des écoulements superficiels avec renvoi des 
eaux potentiellement chargées en bordure du massif argilcux. 

Il est déclaré en page 49 de l'étude d'impact, Sabsence de formations karstiques type 
bétoires. L'examen des cartes topographiques mentionne pourtant à Coulombs la 
présencc d'une doline en bordure de parcelle épandable (parcelle référencée 28). dans 
Saxe du talweg où se trouve la source AEP de Coulombs. 

Une recherche plus exhaustive des pertes karstiques type bétoires ne semble pas avoir 
été entreprise auprès des syndicats d'eau concernés (ou n'est du moins pas mentionnée). 

La mention très partielle page 30 de I'étude d'impact des syndicats d'eaux potables 
concernés par le projet laisse songeur. 

Pour rappel, est indiqué l'ensemble des syndicats d'eau concernés sur les communes du 
projet. 
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Commune concernée 

Bucceels 
Condé sur Seuiies 
EIlon 

Carcagny 
Coulombs 
Loucelles 
Martngny 
Rucquevillc 
Ste Croix Gd Tonne 

CreuUy 

St Gabriel-Brecy 
Vaux/Seulles 
Vienne en Bessin 

Balleroy 
Bazoque 

Montfiquet 

Monceaux en Bessin 
Sommervieu 
St Martin des Entrées 

no syndicat nom 

614067P SIAEP de Tilly/ScuUes 

614021P SIAEP de Juaye-Mondayc 

514200N Commune de CreuUy 

614072V SIAEP de la Vallée de la Seulles 

614002U SIAEP de BaUcroy 

614003V SLAEP des environs de Bayeux 

Une analyse rapide plus spécifique sera donnée au cas par cas sur les différents plans 
des surfaces épandables sur fonds IGN à 1/25 000. 

Concernant l'étanchéité du bâtiment de Saint-Gabriel-Brécy, elle n'appelle pas de 
commentaires particuliers. 

2.2. ANALYSE HYDROGRAPHIQUE 

Si les indications sur les bassins versants sont à peu près exactes (oubli de l'Aure amont 
autour d'Ellon), l'analyse hydrographique se limite à la mention du schéma de Vocation 
Piscicole du Département, sans donner par ailleurs de copie sur la zone du projet dudit 
Schéma. Aucun autre document mentionnant les aulres enjeux sur les riviCres n'est 
indiqué (un SAGE est en projet sur l'Orne Aval et la Seulles). Aucune indication sur les 
régimes des cours d'eau incriminés n'est donnée. 

Les indications sur la qualité actuelle de ces cours d'eaux nc sont pas fournies (teneurs 
en éléments chimiques principaux, DCO ..., état d'eutrophisation...). 
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Les seules garanties apportées sont le rayon de 35 m réglementaires, ce qui s'avère un 
peu léger pour qualifier un impact sur les eaux superficielles ... 

2.3. ÉTUDE AU CAS PAR CAS DES ZONES D'ÉPANDAGE PREVUES 

2.3.1. Zone de Saint-Gabriel-Brécy - Martragny-Coulombs 

L'ensemble des parcelles est implanté sur les limons de plateaux sauf partiellement sur 
les parcelles 26,27,28 où affleurent les calcaires de Caen du Bathonien moyen (d'après 
la maquette de la carte géologique no 119 à 1/50 000 de Bayeux Courseulles). La 
parcelle 42 est sur les marnes de Port-en-Bessin. 

Sous les formations altérées, les niveaux sont essentiellement imperméables (marnes de 
Port-en-Bessin), le taux de ruissellement devrait être élevé. La profondeur de la nappe 
phréatique serait de 10 à 20 m environ. Un piézomètre existe à Martragny : les 
amplitudes enregistrées sont loin d'être négligeables : 16,64 d'écart entre les extrêmes 
( 5 5  m de profondeur en Hautes Eaux, 22,14 en Basses Eaux), avec des montées souvent 
brusques qui traduisent des circulations rapides (fissuraux etlou karstiques). 

Le gros point noir sur cette zone est la présence de In source AEP de Coulombs (indice 
national 001 192x0069) à un kilomètre en aval direct. 

11 s'agit d'un ouvrage AEP de faible profondeur directement concerné par la forte 
détérioration des eaux de subsurface. La figure ci-dessous révèle la forte teneur en 
nitrates de la source AEP (données DDASS 14). 

Ces teneurs élevées montrent les limites des périmètres de protection actuelles. II 
apparaît gênant de renforcer cette fragilité par des épandages supplémentaires. 
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La mise en place d'épandages en limites des périmètres actuelles amènerait 
probabiement une augmentation des teneurs en nitrates dans la nappe superficielle, se 
traduisant par la fin de la potabilité de la source, surtout avec la présence d'une doline en 
amont dans I'axe d'écoulement, en bordure de la parcelle référencée no 28 dans les 
calcaires de Caen. 

11 sera bon de vérifier si cette doline est directement connectée à la source ou non 
(traçage). 

Vu les teneurs élevées en nitrates, si des épandages dans l'amont géographique de la 
source AEP étaient déjà réalisés, ii serait salutaire de mettre fin à ces pratiques (Police 
de l'Eau - DDAF du Calvados). 

2.3.2. Zone de Sommervieux, Vaux-sur-Seulles à Martragny 

A hauteur de Sommervieux Vienne-en-Bessin (parcelle 40) implanté dans les limons de 
plateaux, la nappe phréatique est d'après la carte hydrogéologique peu profonde 
(quelques mètres au plus). Une vérification dans les points d'eau environnants est à 
effectuer pour s'assurer que la nappe est suffisamment profonde avant d'envisager 
d'épandre quoi que ce soit. 

Les parcelles 39 et 41 sur les limons des plateaux sont non loin des piézomètres 
respectifs de Martragny (déjà mentionné au sous-chapitre précédent) et de Saint- 
Martin-des-Entrées. 

On enregistre sur le piézomètre de Saint-Martin-des-Entrées les variations les plus 
marquées du département caractérisant le mieux le milieu karstique après le piézomètre 
de Saint-Pierre-de-Mailloc (Pays d'Auge). Or ce comportement karstique est très 
largement corrélé à des arrivées d'eau très rapides par infiltration sans rétention notable 
des éventuels polluants. 

La vérification des hauteurs des eaux phréatiques dans les points d'eaux alentour, la 
recherche systématique de phénomènes karstiques (après contact notamment avec les 
syndicats des eaux SIAEP des environs de Bayeux et de la Vallée de la Seulles) est à 
entreprendre avant de pouvoir lever les présomptions existantes. 

2.3.3. Zone de Monceaux-en-Bessin, Condé-sur-Seulles, Ellon et Buceels 

La parcelle de Monceaux-en-Bessin (1 1 )  est située sur les affleurements de limons de 
plateaux (iess) et de la formation d'altération des calcaires à Bélemnites du 
Pliensbachicn (Lias). Elle reste peu éloignée du piézomètre de Saint-Martin-des- 
Entrées. Un captage d'eaux industrielles proche existe à Damigny. 

La parcelle (8) à Ellon sur les limons de plateaux est située en partie sur lc bassin 
versant de l'Aure (présence d'une source sur le flanc de vallée de l'Aure, qui rejoint la 
vallée). A titre indicatif, les enjeux sur cette partie du fleuve seraient à préciser. 
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Les parcelles 37 et 38 sur Ellon et Condé-sur-Seulles implantées dans les limons des 
plateaux (lœss) et les calcaires du Bajocien-Adénien sont dans le bassin versant de la 
Seulles. Ces trois parcelles sont suffisamment éloignées du périmètre de protection du 
captage des Vigneaux (indice 01195X0210). La parcelle (43) est implantée dans la 
formation d'altération des Calcaires à Bélemnites du Pliensbachien (Lias). 

Pour la parcelle 5 à Bucceels, implantée dans la formation d'aitération des cülcaires du 
Bajocien, sa position à la confluence de deux ruisseaux double en quelque sorte l'impact 
par ruisselIement vers la Seulles. 

La recherche systématique de phénomènes karstiques (après contact notamment avec les 
syndicats des eaux SLAEP de Tilla-sur-Seulles, Jauge Monnaye et de la Vailée de la 
Seulles) est à entreprendre avant de pouvoir lever les présomptions existantes, les 
enjeux sur les rivières et leurs bassins versants sont à expliciter plus en avant. 

2.3.4. Zone de Balleroy-Monîfiquet 

Les parcelles 1, 2 et 12 sont implantées dans des formations briovériennes 
essentiellement schisteuses avec niveaux gréseux voire des fiions de phtanites. Les - 
niveaux aquifères sont fortement vulnérables mais ne sont pas exploités pour l'usage 
AEP. 

A hauteur des parcelles 2 et 12, des bassins de retenue d'eau sont susceptibles d'être 
concernés par les épandages (nature des enjeux sur ces plans d'eau inconnue). A hauteur 
de la parcelle 1, la couverture dc sols serait mince. 

Les enjeux sur l'Aure et son sous-affluent sont à expliciter plus en avant 
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3. Perspectives sur la protection des eaux 
souterraines 

Les fortes présomptions existantes sur la vulnérabilité et la mauvaise protection des 
eaux souterraines voire superficielles à hauteur du projet se reflètent dans l'évolution 
de la réglementation en matière de prolection des eaux souterraines de l'échelle 
européenne à l'échelle régionale. 

3.1. ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE L'EAU VIS-À-VIS DE LA 
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 

Le récent Comité Technique Régional de l'Eau de la Basse-Normandie en date du 
7 juillet 2000 a rappelé les priorités d'action de l'Etat dans le domaine de l'eau avec 
notamment comme orientation prioritaire numéro un, cinq mesures essentielles dont 
trois plus particulièrement sont mentionnées ci-dessous : 

- mesure no 1 : protéger les captages et la ressource ; 

- mesure no 4 : développer le partenariat avec la profession agricole et les actions de 
conseil pour la maîtrise de la pollution diffuse, principalement dans les périmètres de 
protection ; 

- mesure no 5 : renforcer les actions dans Ics zones prioritaires. 

Un SAGE Orne Avd-Seulles est en cours d'élaboration (fig. 3) : le périmètre du projet 
est majoritairement situé sur son cours. Au-delà de ces mesures générales relatives aux 
actions dans le domaine de l'eau, le cas des nitrates fait l'objet à lui seul d'un chapitre 
particulier développé lors de ce Comité Régionai de l'Eau de la Basse-Normandie qui 
témoigne de la vigilance nécessaire à tous les acteurs du domaine de l'Eau sur le sujet. 

3.2. PROTECTION CONTRE LES NITRATES 

En effet, le problème essentiel lié aux ressources en eaux en région Basse-Normandie, 
et entre autres dans le département du Calvados, est notamment lié aux nitrates. 

Il constitue actuellement la principale cause d'abandon des captages AEP : sur un total 
de 368 captages AEP départementaux, 15 ont été abandonnés pour cette raison (1 seul 
autre captage a d0 être abandonné pour cause de pesticides). 



Inventaire des SAGE 

Contrat de rivihre 

CONTRAT RURAL 

Fig. 3 - Orientation 2 : développer les démarches territoriales. Mesure 1 : identifier précisément les structures existantes et leurs 
compétences, renforcer la mise en certvre des outiis de planiJication territoriale. 
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La direction du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates à partir des sources agricoles a imposé les principales dispositions 
suivantes : 

- surveillance durant un an de la teneur en nitrates dans les eaux douces superficielles 
ainsi que de l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux côtières et 
marines ; 

- désignation des zones vulnérables alimentant les eaux ayant, ou risquant d'avoir dans 
un avenir proche, une teneur en nitrates supérieure à 50 mg11 &ou eutrophes, où les 
rejets d'azote d'origine agricole contribuent de manière significative à la pollution ; 

- mise en oeuvre de programme d'action dans ces zones, avec suivi et évaluation ; 

- révision tous les quatre ans de la surveillance, du zonage et des programmes d'action. 

Le zonage des aires vulnérables effectué en 1996 a été révisé en 2000 (fig. 4) avec 
augmentation des aires concernées (aucune suppression de surfaces déjà concernées par 
la directive ). En effet, dans l'intervalle (fi% 51, les teneurs en nitrates ont généralement - 
augmenté de manière significative (jusqu'h plus de 5 mgIl d'augmentation en moins de 
cinq ans), ou se sont maintenues à leur niveau. Elles n'ont que rarement baissé. 

Dans le périmètre du projet, n'ont été enregistrées que des hausses. 

Un contentieux européen a été engagé à l'égard de ta France pour : 

- identification incomplète des eaux atteintes par la pollution ; 

- désignation incomplète des eaux vulnérables ; 

- surveillance incomplète de la concentration en nitrates des eaux. 

L'objectif voulu par l'Europe est de pouvoir à terme descendre à une teneur maximale 
des eaux de 25 mgIl. 

3.3. COMMENTAIRES RAPIDES SUR LE COURRIER ENVOYÉ PAR LA 
COORDINATION DES HABITANTS DU BESSIN ET DU PRÉ-BOCAGE 

Le présent projet a fait l'objet de vives inquiétudes de riverains qui se sont regroupés en 
une coordination des habitants du Bessin el du Pré-Bocage. Le courrier envoyé (ann. 1) 
par leur mandataire Léon Lemoine à Ducy-Sainte-Marguerite appelle les rapides 
commentaires suivants sur les aspects hydrogéologiques. 

Le courrier soulève un nombre élevé de remarques pertinenks et questions que pose le 
dossier de demande. 



3 
Fig. 4 - Les zones vulnérables ea Basse-Normandie. 
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Fig. 5 - Evolution des teneurs en nitrates dans les eaux superficielles et souterraines entre les deux campagnes de surveillance. 
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Comme le souligne le courrier, des données essentielles sur l'état initial manquent dans 
l'étude d'impact : profondeur des eaux souterraines, qualité des eaux (rivières et eaux 
souterraines...), teneur initiale des sols (azote, produits phytosanitaires), transit des eaux 
dans les sols (part d'infiltration et de ruissellement, vitesse de percolation ...), état de la 
flore et de la faune (manque de figures des ZNIEFF concernés dans le rapport). 

Pour nuancer la position de la coordination sur ces lacunes, il est à rappeler qu'une 
partie de ses données manquantes (non citées) dans l'étude d'impact ont pu être 
intégrées par Ies connaissances implicites de l'expert agropédologue. Mais les éléments 
objectifs manquants ne sont pas assez explicités et ne peuvent que laisser perplexe sur 
l'évolution des nitrates telle qu'estimée. Sur les remarques relatives à la pollution des 
eaux, on peut répondre que le forage privé réalisé par le demandeur en 1999 sur le site 
d'exploitation a été déclaré à la DRIRE au titre du code minier (forage profond de plus 
de dix mètres). 

Ce forage est indiqué pour une consommation de 25 m3/jour (s'il pompe à moins de 
8 m3/h, il n'a pas obligation de déclaration au titre de la loi sur l'eau, sinon, il doit faire 
l'objet d'une autorisation, car étant situé en zone de répartition). Les conditions 
anormales sur le plan législatif énoncées par la coordination ne sont pas explicitées, et 
aucun des éléments du dossier ne relève d'anomalie particulière à ce sujet. Des 
investigations ultérieures pourraient trancher de manière plus définitive. 

Si le forage ancien existe et qu'un prélèvement d'eaux en nitrates est possible, l'absence 
d'indications sur la teneur sur ce point constituerait un manquement grave de l'étude 
d'impact à l'obligation de porter à connaissance. Vu la forte teneur de 27,2 mg/l dans le 
nouveau forage (eaux soulemines), on doit s'attendre à une teneur potentiellement 
élevée dans les eaux superficielles des premiers mètres. 

La collecte des données en teneurs en nitrates (ou à défaut une campagne de mesures) 
sur un nombre suffisant de points d'eaux existants (forage, puits, source) situés dans la 
nappe superficielle et phréatique est indispensable pour pouvoir caractériser l'état initial 
en nitrates. 

Les recommandations européennes de 25 mgIl ne constituent pas pour l'instant une 
norme réglementaire. Néanmoins, le demandeur aurait pu manifester plus de 
préoccupation face à une teneur néanmoins importante de 27.2 mg& plutôt que de se 
vanter de la valeur obtenue. Cet état d'esprit aurait plus de cohérence avec la 
philosophie de la CORPEN, qui se préoccupe de manière générale de la détérioration de 
la qualité des eaux et s'efforce d'y remédier (surtout quand le demandeur argumente 
pour les mesures visant à réduire les impacts sur le respect des règles de la 
CORPEN ....). 

L'absence de mesures de teneurs dans les eaux sur les pesticides et autres substances 
utilisées dans le cadre des élevages (phytosanitaires ...) pouvant présenter un risque pour 
les eaux de surface et souterraines constitue là encore un manque de l'étude d'impact sur 
l'état initial. 
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Sur les remarques relatives aux lisiers et leurs traitements et l'étude agropédologique, le 
BRGM s'intéresse avant tout aux problèmes Iiydrogéologiques et n'a pas d'avis à 
formuler sur les aspects agropédologiques : la prise en compte, d'une façon ou d'une 
autre, des teneurs initiales d'azote et de nitrates dans le sol et dans l'eau souterraine pour 
le calcul des doses admissibles d'épandage, apparaît être une règle du bons sens qui 
devraii être mise en avant dans le dossier. 

Avec la maquette provisoire de la carte géologique à 1150 000 no 119 de Bayeux 
Courseulles et les données de la Banque du Sous-Sol (BSS), il reste possible de définir 
plus précisément l'état des sols et du sous-sol, notamment la couverture limoneuse (pour 
préciser les propriétés de rétention de filtration, d'épuration) ou des zones 
d'affleurements à forte imperméabilité (Marnes en Bessin) susceptibles de connaître des 
taux de ruissellement importants et d'en apprécier les conséquences possibles. 

3.4. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LE DOSSIER D'IMPACT 

Pour rebondir sur les questions soulevées par le courrier de la coordination, les 
commentaires suivants peuvent être faits. Sur les remarques relatives à I'étude d'impact, 
on peut noter que : 

- fa définition des sites retenus sur l'épandage du lisier s'est basée sur un nombre de 
critères visant à réduire les risques d'atteinte de l'environnement et des eaux 
souterraines, ce qui ne dispense pas pour autant l'étude d'impact d'effectuer une 
analyse complète d'un point de vue plus strictement hydrographique ou 
hydrogéologique ; 

- la  présentation de l'état initial de ces zones de projet se base beaucoup sur des 
affirmations succinctes et parcellaires sans recours argumenté à des données de 
référence sur lesquelles puissent s'appuyer lesdites affirmations (les quelques 
documents indiqués ne sont même pas mentionnés sous forme d'extraits dans le 
rapport: périmètres de protection, schéma piscicole). Un exemple illustratif de 
données manquantes concerne l'état de qualité des cours d'eaux superficielles (sans 
compter l'absence de valeurs dans les eaux souterraines ...) ; 

-tout en se déclarant soucieux de limiter l'impact créé par le projet, le dossier 
n'argumente l'impact que sur les aspects réglementaires et n'avance pas plus de 
mesures que la réglementation lui oblige à le faire, ce qui traduit un souci de 
préservation de l'environnement pour le moins particulier ... ; 

- pour un tel projet très critique vis-à-vis de la protection des eaux souterraines, les 
syndicats d'eaux concernés devront être consultés au moins à titre informel afin de 
connaître les remarques éventuelles qu'ils pourraient faire. Ils pourront notamment 
préciser les éléments de vulnérabilité des captages concernés, bétoires connues, .... (il 
manque égaiement dans l'étude d'impact des figures des périmètres de protection des 
points AEP concernés). 
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Conclusion 

e dossier de demande d'autorisation d'exploiter relative à l'augmentation d'un 
cheptel vaches laitières soumises à autorisation, a fait I'objet d'une analyse d'un 

point de vue hydrogéologique par le BRGM à la demande des Services Départementaux 
Vétérinaires du Calvados. De cette analyse, il ressort que dans le dossier de demande 
d'extension, le contexte géologique et hydrogéologique n'a fait l'objet que d'une rapide 
description de l'état initial. 

Les enjeux existants relatifs à la protection des eaux souterraines et de surface et des 
moyens de réduction des impacts ne s'appuient que sur la mention sans vraie analyse 
d'un nombre de documents limités, insuffisants, et la plupart du temps non fournis dans 
le rapport. II a été relevé de nombreuses lacunes ou omissions sur les données de base à 
prendre en compte, ?i commencer par : profondeur et qualité des eaux souterraines, 
qualité des cours d'eaux, enjeux autres que piscicoles, état initial en azote et nitrates des 
sols et des eaux... 

Aucune garantie quant à la protection des eaux souterraines n'est fournie en dehors de la 
prise en compte d'un point de vue général (et réglementaire) des critères de définition 
des plans d'épandage. Contrairement à ce qui est annoncé, il existe de fortes 
présomptions quant au caractère karstique des aquiferes calcaires (piézomètres, 
dolines) du Lias et du Bajocien, et à la vulnérabilité de ces eaux souterraines. 
L'augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines et superficielles est 
constatée depuis la mise en place de la surveillance de la qualité des eaux. Cette 
détérioration atteint des valeurs souvent importantes, qui ne peuvent plus être ignorées. 

Ces manquements s'illustrent bien avec le cas de la source AEP de Coulombs qui capte 
les eaux superficielles. Or dans l'amont immédiat, les terrains calcaires ne sont que 
partiellement protégés par des limons et le substratum (Marnes de Bessin) peu profond, 
avec présence d'une doline. Les eaux ruisselées, infiltrées par percolation sont très 
probablement en contact très étroit avec la résurgence AEP. 

L'épandage à moins d'un kilomètre dans l'axe direct amont de ce point très vulnérable 
aurait des conséquences quasi certaines sur un captage où les teneurs en nitrates des 
eaux sont déjà trop souvent hors normes. Un tel cas s'avère en non-conformité avec la 
loi sur Yeau. 

L'état lacunaire du dossier d'impact avec l'absence d'analyses et de garanties sur les eaux 
souterraines dans un contexte hydrogéologique notoirement vulnérable, surtout vis-à-vis 
des atteintes par les nitrates, et une synthèse hydrographique tout aussi incomplète 
conduit le BRGM à déconseiller l'extension de cheptel demandée dans les conditions 
indiquées du dossier soumis au BRGM. 
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il serait souhaitable que l'étude d'impact foumie après révision, puisse décrire et 
analyser de manière beaucoup plus complète : 

- I'état initial des eaux souterraines et superficielles, notamment ce qui concerne la 
qualité des eaux (grille de classement de la qualité des cours d'eaux, teneurs en nitrates 
et autres éléments majeurs des aquiferes du secteur ...) ; 

- que sa vulnérabilité locale soit caractérisée (présence de pertes ou non, épaisseur de la 
couverture limoneuse, prise en compte des fluctuations piézométriques) ; 

. que les enjeux et cibles sensibles soient identifiés (AEP, piscicultures, objectif de 
qualité des cours d'eaux ...) ; 

- que le projet intègre une évaluation de l'impact en terme de suivi de nitrates (quelques 
mesures de contrôle sur les points les plus vulnérables) pour démontrer et non affirmer 
I'absence ou le peu d'impact du projet. 



Anaiyse hydrogéologique. Commune de Saint-Gabriel-Brécy (Calvados) 

ANNEXE 1 

Courrier des habitants du Bessin et 
du Pré-Bocage avec les pièces jointes 



Coordination des habitants du Bessin e t  du Pré-Bocaae 

Le mandaté : ,. 
Monsieur Léon LEMONNIER 
14740 - DUCY-SAINTE-MARGUERITE 

Note d'introduction 

La loi du 3 janvier 1992 précise dans son article premier I'intérêt que nous devons apporter aux 
resçources en eaux et à leur qualité - P.J. 1 

Le 12 janvier 1995 : Le Président des Maires de France précisait l'importance du CORPEN 
(Comité d'orientation pour la réduction de la pollution des eaux par les nitrates) - P.J.2 

Un coumer notifie la prise de position de différents minisières - P.J.3 
Cet ensemble d'interventions accompagnait la revue du Corpen « Elus face aux nitrates n 

Ce sont donc ces références, plus la législation sur les établissemenis classés, dans le cadre de 
l'enquête publique, qui nous servent de lignes conductrices dans le mémoire joint 

ETUDE D'IMPACT 

Je cite : le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'installation projetée ... 
A la lecture de cette étude, il n'apparaît aucune analyse préalable des sites retenus pour l'épandage du 
lisier: il aurait été nécessaire de préciser quelles techniques ont été retenues pour prélever les 
échantillons de soi, eau, flore, micro organismes, etc ... 

Une visite des terrains ne suffi pas pour déterminer : 

la teneur initiale des sols en : azote, produits phytosanitaires 
la profondeur des nappes phréatiques 

e la qualité des eaux de surfaces 
8 l'état actuei de la flore. de la faune 
O la vitesse de percolation des eaux et de leur charge dans les diiérents sols envisagés 

Assurer( page 25, paragraphe 2 du dossier), que les lisiers seront sans incidences sur l'équilibre de la 
flore. de la faune nous semble présomptueux. 
Comment se fait-il que l'on ne donne pas les mêmes assurances sur la qualiié de l'eau 

Pollution des eaux 

Sur le site d'exploitation 

Un forage privé de 5 0  mètres de profondeur a été réalisé en 1999 (PJ.4 - courrier du Commissaire 
enquêteur du 14/10/1999) 
Ce forage semble avoir été effectué dans des conditions anomales sur le plan législatif ! 
(P.J. 5 - décret du 6 mai 1995 ) 



II existe un puits ancien NO92 sur tes cartes hydrgéologiques et ce, à la ferme du Fresnaye; sa 
profondeur de 7,48 mètres permet de connaitre le niveau de pollution initiale à cette profondeur. II n'est 
pas signalé : pourquoi ? 

Le forage dernier né, accuse une teneur en nitrates de 27.2 mgilire: -les recommandations 
européennes sont de 25 mgllitres ! 
Aucune autre recherche ne semble avoir été effectuée ... : atrazine, simasine.. 
Les services sanitaires ne semblent pas avoir été consultés alors que l'on se trouve en zone 
vulnérable : les Syndicats d'eau de Coulombs, Creully, Bayeux étant directement concernés. 
Lecaptage de Coulombs n'est utilisable que trois mois de l'année (source syndicale). Au mois de janvier 
1998, il était relevé un taux de nitrates de 575 mgiliire (P.J. 6 ) 

Ainsi, I 'étude d'impact néglige d'apporter des éléments d'information essentiels pour que vous-mêmes 
et le public puissent avoir un avis objectif. 

Les lisiers et leurs traitements 

Afin d'apporter une contribution référencée, nous avons pris langue avec la Chambre d'Agriculture des 
Côtes d'Armor. L'état actuel de ce département démontre à l'évidence que la législation ne peut se 
substituer aux faits. 
Les agriculteurs de Bretagne sont soumis aux textes Iégislat ifs.... on ne peut que mesurer les dégâts ! 
Aujourd'hui, il est nécessaire d'éviter de polluer, c'est la seule solution économiquement et sanitairement 
rentable. 
II apparait nécessaire de mettre en place des techniques de maîtrise des lisiers si nous voulons que 
l'agriculture ne devienne pas le « vilain petit canard r de tout le Bessin alors qu'elle est à l'origine de sa 
renommée pour la qualité de la vie. 

Etude aaropédoloaiaue 

Nos références : Banque de données du sous-sol - feuillets 3 X-177 - 119-X.222 - 119.XX.223 
Carte hydrogéologique du Calvados : 111000 Ministère de 1' Industrie -1991 

Ces ouvrages sont ceux connus et répertoriés. 

Nous avons relevé : 7 forages, 5 captages, 3 piezométres, 14 sources 

Les piézomètres démontrent dans leur comportement des réactions très rapides au niveau de la nappe 
du Bajocien ;ceci indique une capacité d'infiltration évidente des eaux de surface donc peu de rétention 
des éventuels polluants. 

Sur le plateau de Coulombs 

La couverture limoneuse pouvant faire filtre n'est pas établie par des coupes géologiques : elles sont 
pourtant disponibles à la banque du sous-sol. 
Le sous sol est constitué essentiellement par des argiles de Port en Bessin (imperméables) : les 
ruissellements et écoulements sous cutanés sont importants. La pollution sera concentrée et renvoyée 
en bordure de cette formation où elle rencontre le bajocien et les infiiirations. 

En conséquence, nous demandons à ce que le principe de précaution soit retenu ; les faits 
démontrant que l'application des textes législatifs ou leur mise en exergue dans le dossier 
d'enquête ne suffisent pas pour éviter la détérioration des milieux. 

A quoi servent des textes, si les moyens de contrôle de leur application n'existent pas et induisent par 
leur absence, le non respect de l'article le' du 3 janvier 1992 ? 

* Nous ajoutons en annexe des documents d'information vous permettant une meilleure connaissance 
du dossier : P.J. 7,8,9 



' Coordination des habitants du Bessin et du Pré-Bocaqe 

le mandaté : 
Monsieur Léon LEMONNIER 
14740 - DUCY-SAINTE-MARGUERITE 

Monsieur le Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires 

le, Iw décembre 1999 

Objet : Enquête Publique EARL du Fresnaye. 

Monsieur le Directeur, 

En fonction de votre mandat au Comité d'Hygiène Départemental, vous allez être saisi d'une 
demande d'avis sur le dossier d'enquête publique concernant i' EARL du Fresnaye à Saint- 
GabrieCBrécy. 

Regroupés au sein d'une coordination, nous vous informons de l'essentiel de nos remaques 
concernant ce dossier. 

Vous voudrez bien trouver en pièces jointes, photocopies des documents pris comme 
références. 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération nos observations, qui nous 
i'espérons, vous permettront de donner un avis objectif sur ce dossier. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de nos respectueuses 
salutations. 

PJ. documents 



L 3 janv. 1992 If. - PROTECRON DE LA NATUE 

prEvues par Ics articles 40.47.48 et 49 ci-dessus, mais sont soumis au1 
dispositions dc la préscnic loi non contraires aux textes qui les rr 
gissent. 

60. Nonobstant les dispositions de I'ariiclc 134 du Code minier, le 
Cchaniillons. documents et renseignements intéressant la recherchç 
la production ou Ic ri.gimc des Caux souterraines tombent i m m ~  
diatement dans le domaine public. 



. . . . ..F 
A S S O C I A T I O N  
Muas oc FRANCE 

Madame le Maire, 
Monsieur le Maire, 

En quaiité de Président de l'Association des Maires de France, je ne peux que me 
féliciter de l'initiative du CORPEN (Comité d'orientation pour la réduction de la 
pollution des eaux par les nitrates) de diffuser à l'ensemble des responsables 
communaux cette brochure "L'élu face aux nitratesn qui fait le point sur les moyens 
dont nous disposons pour réduire les risques de poiiution azotée et ainsi zi la 
protection des captages. 

li n'est pas besoin de rappeler l'importance que rwêt, pour le mieux être de nos 
concitoyens, le maintien ou la restauration de la quaiité de l'eau et ce guide, élaboré en 
concertation avec l'AMI?, souligne le rôle particulier des maires ou des président.; 
d'EPCI à cet égard et reprend d'ailleurs de nombreuses initiatives locales. 

Au-delà du respect de la réglementation, le rôle des élus locaux se situe en effet dans 
une conciliation bien comprise entre les impératifs de l'activité agricole et la nécessité 
de protéger pour les générations à venir une ressource en eau par endroit fragilisée. 

Souhaitant que cet instrument de travail réponde à vos attentes et vous permette d'agir 
concrètement dans le domaine de la protection de notre environnement, je vous prie 
d'agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Pexpression de ma considération 
distinguée. 

Jean-Paul DELEVOYE 

lLCDNNUC D'U7WTL N B U O U L  PA* OLCRCT DU 20 tUIM 1933 
41. auAi o'0nsm. 75343 PARIS Cedex 07 -TEL': 16 / 11 44.18.14.1 4 TELECOPIE : (11 44.18.14.15 
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MINISTERE DE L ' A G R l m m  MiNiSTERE DES AFFAiRES SOChWZS 

ET DE LA PECHE DE LA S A M E  ET DE LA VILLE 
Direction de IZspact Rural et de la Forêt Diration Genéraie & la Santé 

1 .  -: 

MINiSIEflE DE LZNVIRONNJMENT ..F 

D i o n  de l'Eau 

Objet : Brochure du CORPEN : 
Z'Elu face aux Rittata" 
Lune conire la potlulion diffuse. Paris k 04.11 1994 

Disposer d'eau potable en quantité suffisante et en quaIité satisfaisante est un 
élément essentiel de la vie quotidienne, dont dépend la santé de la poputation. C'est un 
enjeu de première importance. 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 généralise la protection des captages. Depuis, 
des dispositions particuIières concernant les pollutions fiées à l'activité agticole ont été ou 
sont en voie d'être prises, en particulier "le pmgmnme de maifrke des pollufions 
d'on;eie agnkole dans les exploitatiom d'élevage" et "lesprogiammes d'action i met& 
en oeuvn: en vue de la protection des eaux con& la potlution par les niirates gongne 
agricole "(directive communautaire 676191 dite "directive Ntrates"). 

Ces mesures viennent renforcer des actions nationales déjà engagées telle que 
I'opération "Ferfi-mieux", ainsi que les initiatives locales pnses souvent par des maires ou 
des présidents d'établissements publics de coopération communale, à juste titre 
préoccupés par le risque de dégradation de la qualité de l'eau distribuée. 

Ceci montre bien le rôle essentiel des élus locaux responsables de la distribution 
publique de l'eau. 

La présente brochure, réalisée dans le cadre du CORPEN, vous propose une 
marche a suivre pour entamer une action de maintien ou de restauration de la qualité de 
Peau fournie à vos administrés là où apparait un risque de pollution diffuse par les 
Ntrates d'origine agricole. 

Le Directeur de l'Espace Rural 
et de la Forêt 

A 

Le Dir cteur d Eau 

Le Directeur Général de la Santé 

T b t - \ a  

J.F. GIRARD 



M. JUGAN Georges 
17 Rue de la Croix Thoy 

14400 BAYEUX 
Tél. 02 3 1 92 90 19 

Monsieur 

En r é p o n s e  à v o t r e  l e t t re  du 12  o c t o b r e  1999,  j e  VOUS 

a d r e s s e  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  que  j ' a i  relevés dans  l e  d o s s i e r ,  ou 
ob tenus  du demandeur : 

1. L ' é t u d e  agropédologique d e s  s o l s  a é t é  r é a l i s é e  
( é t u d e  d ' i m p a c t ,  page 56 D) par  Mme Hélène VEDIE, Agronome à l a  
Chambre d ' a g r i c u l t u r e  du Calvados,  6 Promenade d e  S é v i g n é  à CAEN; 
e t  p r é s e n t é e  s u r  c a r t e  IGN e t  e x t r a i t  c a d a s t r a l .  Une v is i te  d é  

chaque parce11 e a é t é  e f f e c t u é e  préa lab lement  à s o n  i n s c r i p t i o n  
au p lan .  

2. Le f o rage  prive: d é c r i t  page 21 d e  1 I é tude  d ' i m p a c t ,  
d ' une  p ro fondeur  d e  50m, b u s é  en  t ê t e ,  e t  s i t u é  à 55m des  
b â t i m e n t s  a é t é  r é a l i s é  débu t  1998 par  une  e n t r e p r i s e  s p é c i a l i s é e  
d e  FRESNEY LE PUCEUX, e t  s i g n a l é  à l a  D.D.A. comme prévu  à cette 
é ~ o a u e .  (L ' a u t o r i s a t i o n  p réa lab l e  d e  l a  P r é f e c t u r e  ne s e r a i t  - - 
o b i i g a t o i r e  que  d e p u i s  le-1.1.19991 

a t t e n t e ,  
oc tobre  

J ' e s p è r e  que  ces rense ignements  co r re sponden t  à v o t r e  
e t  j e  v o u s  r a p p e l l e  que 1 ' e n q u ê t e  s e r a  close l e  20 

1999,  à 17h00 en  Mair ie  de  S t  GABRiEL BRECY. 

V e u i l l e z  d g r é e r ,  Monsieur, 1 ' a s s u r a n c e  d e  me5 
s e n t i m e n t s  r e s p e c t u e u x .  

JVGAiV; Georges 



Eau 
Décret no 65-72 du 13 janvier 1965 

rniclcs 1" cl 2 de la lai n" 92-3 du 3 jmncr  
1W2 sur l ' u ~ t ü b l i c s n p r ~ r w n s u h a t i o n d u  
dirs tcw r é g i m l  dc I'cnvironncmenl. 
Lc prtfcl wnimcl C r  rappon el a s  pioposi- 
lions au consi l  iKp~ncmcnial d'hygitnc. Lr 
d-ndcur a la famltt dc se faim enlcndrc 
ou de désigner un mandalain à a l  eiict. II 
doit étrc infornt p z  Ic préfet de la date et du 
lieu de réuniondu wnwil au moins huit iows 
A l'avance, cl rqoil simdwntmcnl un cxcm- 
plaire dcs propositions du d i raeu<  regional 
dc I'industric. dc II rcchcrchc cl de I'cnvi- 
mnocment. 
Lc prcfcl iransmet I t  rapport cl les propsi- 
l i a s  3 la commissionn dc rkuritC dcs slo- 
ckagcs ~i lan im.  qui dispos dc six semai- 
a u  p u r  donncr son avis. Passt ac délai. CU 
avis est réputt favorablc. 

Art 8 5  (D. fi-95-599 du 6 mai 1995, an. 3). - 
Lc pmjct de prçwriptions tcchniqucs est 
ammuniqui par Ic préfcl au demandeur, qui 
d i s p e  d'un &lai de quinu. joun pour pré- 
senter ses obsavations. 

Le prCfct slaNc par amlé  dans Ics m i s  mois 
du jourdc l'envoi du d m i e r à  la mmmission 
dc sisurité des srockagcs soutcmins. S'il ne 
peul siatucr dans a dilai, il peui. par arrété 
motivt, pmlongcraluisi paurunc dur& qui 
ne peul wrcCdu tmis mois. 
L'atrilé d'nulodsalion csl nofifit au dcman- 
drur par Ic prtkl cl publit au R ~ u e i l  des 
ocres ndminirmrifs de la préfcctum ; wpic 
cn cst ad%& au main dc chaque wmmune 
conarnéc. qui assure I'aiiichagc prndanl 
une dur& d'un mois. 

AIL M (D. n" 95-599du 6 mai 1995, a n  3). - 
Les iravaux aulorists par I'urrCIC prévu à 
l'aaielc 8-5 doivent ilrc cngagCs dans un 
dtlai dc cinq ans à compter de la dale de la 
notincalion dc I'anélt au dcmandcur. Si à 
I'irsuc de a dilai les travaux n'ont pas 616 
cngsgés, I'aulorisation dcvicnl uduquc. 

A h  87 (D. n' 95-599 du 6 mai 1995. o n  31. - 
Des arrClCs cornpfCmcntairrs pcuvcnl fixcr 
Ics pmsuiptions addilionnclics nfmsains .  
noiammmt pour la pmcction d u  irtlCrEls 
mtntiannts par Ics arlicles 1" el 2 dc la loi 
n"92-3 du 3 janvicr 1992 sur I'wu. Ces 
arrilts son1 pris par le préfel sur proposition 
du dimctcur régional dc I'industric. dc la 
rcchcrclic cl dr. I'cnvironnemcnl ûprb 
cansullalion du dircclcur régional dc l'envi- 
ronnement, puis du conseil dépanemcntal 
d'hygiéne. 

Ar(. 88 (D. R 95.599 du 6 moi 1995, on 3). - 
Tuulc modification appotiée par Ic hinéfi- 
d a i n  dc I'auloriralian au programin<: dc 
r c c h m d ~ ~ s  01 ds naturc à cnlrainer un chan- 
gcmcnt noiablc dcsCICmcnls du dossicr dc Ir 
dcmandc d'aulorisalion doit ilrc pontc. 
avant sa réalisalion. 3 la connaissance du 
p r m .  

Le pf€fcl fixe. s'il y u  lica. dcs pnw"ptions 
addtionncllcs, dans les f m c s  prCvtlrs à 
l'article 8-7. 

S'il mime. aprts avis du dircctcur ridonal 
dc l'induslric. dc la mcherchc cl dc I'tnvi- 
ronncmcnl ci du directeur régional de I'cnvi- 
ronncmcnl, quc les modificalions .wnl dc 
nalucc 3 cnlraincr dcs daneen ou d u  inmn- 
vCnicnls p o u r  Ics Cl6nienlr rncnliannts aux 
aniclcr Ir' cl 2 dc la lai n" 92-3 du 3 jmvicr 
1992rw I'wu. Ic prtfcr invite Ic btntficinirc 
dc I'eulorisîlion dçpscr  unc nouvcllc 
dcmandc d'auiarisrlion ; cellc-ci cst inslruiic 
cadormtmcnl aux aniclcs 6-2 8-5. 

(D. n'95-599 du 6 mi 1995. art. 3) 

An W ( D .  n095-599du6mai1995, arf. 3).- 
Les iravaux dc fongc dc rcchcrdic auua 
quc a u x  qui font I'objd dc I'adclc 8-1 son1 
soumis A dtdaration 
O n c  dtdataiion. qui doit r apcdcr  Ics 
r2glcs dc fond p r é w a  par la loi n'92-3 du 
3 janvier 1992 sur I'cw, vaut déclanlion au 
tihc de a n c  lo i  
Ari. 810 (D. "-95-599 du 6mai 1995, 
o n  3). -La déclaration cs iadnntcau prtfct 
du d t p a m c n t  où b. hwaux doivcnl ECre 
réatis3.A IP dtclvaion csi joint un dossier, 
cn tmis crcmpliinr. qui m m p n d  lcs 
rnémcs indications cl lcs mëmcs donimars  
quc a u x  demandés I I'aniclc 8-2. 
Art 811 (D. n-95-599 du 6mai 1995, 
o n  3). - Lc prcfct t r d m c t  unc wpic  du 
dwic rau  dUrxfcur rép;orUt de I'mdusm'c el 
de la ndirrdK. S'il y a lieu, a l u i c i  propax, 
apirs musuiration du dimtcur régionai dc 
I'covimuncmcnt, Ics prrsaip<ions tcchni- 
q u a  p.ifiailiéns qu'il csiimc ntcusaiuc dc 
prcndm a w c  dc  pmttgn, nolanuncni. Ics 
i n l t ~ f z  mcnliomts aux adclcs lUc1 2 dc la 
loi n-92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. 
Art 812 (D. n095-599 du 6mai 1995, 
nrr.3). - Le prtfu donne récCpisst dc la 
dtclmlion cl wmmuniquc au déelarant les 
prcsaiptions tcchniqvcs appliFiblcs aux ira- 
vaux emkagés. 
II adresse une mpic dc la dklurtion cl des 
praoiptiqns l-+uiqucc au main de la c m -  
munc dc situahon des iravaux. Une mpic du 
r tc tpint  est aEich6z padan1 un mois à la 
mairie avcc mention de k possibilitt. p u r  
Ics iicrs. de m n d t c r  air ic icxic dcr 
prcscripuons. Prats-vcibal dc l'a-rnplis- 
scmcnl dc a i t c  lormBtC m drcsst par Ics 
soins dti main. 
Art 813 (D. n'95-599 du 6 m i  1995, 
o n  3). - Si Ic déelarant veut obtenir la 
modifialion de cerainu dcs prcsaiptions 
lcchniquss p u f i d i &  qpt iublcs  aux ira- 
vaux, il en fait la dcm>nde au prcfct, qui 
slatuc par an516 pris sur avis du directeur 
régional dc l'indushie, dc la nchcrchc cl de 
i'envimnncmenl et du dinctcur rtgional de 
I'envimnnemcnt. 
Art. 814 (D. 895-599 du 6mai 1995, 
art. 3). - Toulc modifi<alion an>art& par le 
déclarant aux Iravaux envisages et de nature 
à cnmincr un changcmug nolablc des Clt- 
m a l s  du dossicr doit Etrc ponts. avvnl sa 
rtalisalion. A la mnnaissana du préfct, qui 
peul cxigcr une nouvcllc déclaration. 
G n c  nouvcllc déclaration c s  soumise aux 
mimer formnlités que I i  déclaration initiale. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 

A h  9 (D. n" 95-199 du 6 mai 1995, a n  4). - 
La créalion cl lcs tsais dc uvi t ts  soutcrrai- 
ncs sont soumis à autorisation dcs ministres 
chargis de l'lndustric EL de I'Environncmcnt. 
G t t c  autorisatioo, qui doit rcspcncr lcs 
rtglcs de fond prtvucs par la loi no 92-3 du 
3 janvicr 1992 sur l'au, vaut aulorisalion au 
tilrc de I'aniclc 10 ds  a f t c  loi. 
Art  10 (D. n" 8 5 4 N  du 2.3 nw. 1985, 
ari. 1"). - La dcmandcd'sutorisation minis- 
tiricllc dc Utation cf asais dc cavités sou- 
lcnaincs csl in tdu i l e  mmme il csl dit 3 
I'aniclc 4. Elle cst mmplCLéc par Ics 616- 
m a l s  suivanfz : 
1. Lr pCrimttrc des tnraim sous lcsqucls cst 
situt Ic stockage projctC cl la supuftcie qu'il 

3. La nahm u I+ volumc maximal appuxi- 
matif dcs produits qui seront stock6 ; 
4. Toutcs justiucations de I'inthEl public du 
s1ockagc ; 
5. Lc pCrim&c do protcdion projeté, sa 
supcfieic et ics ~ n u n u n c s  cl d é p a a m a t s  
intércssCs. Le ptrimthc de pmtcdioo wm- 
pnnd lwtc la m n c  3 I'mtCricur dc laqucllc 
doivent Etrc assurter la protcdion du rtsr-  
voir ct a U c  dcs eaux souferninu ; 
6. (D. no 95-599 du 6 m i  1995. nrr 5 )  
L'&de d'impci dtünic h I'artidc2 du 
dtcnl  noTl-1141 du 12 onobn 1977. Cclle 
tludc prtcisc, mmplc tenu d a  variations 
saiSO~ikPS cl climaüqucs. Ics incidcnmde 
I'optration sur la rersoume cn eau. le milicu 
aquatique; I'tmulcmal. Ic niveau cf la qua- 
liit d& eaux, y a m p r i s  dc nu'sylle&l. 
ainsi que chanin d o  tlhncnfz mentiomtr 3 
i'aniclc 2 dc la loi no 92-3 du 3 iamicr 1992 
sur l'eau. cn fonction d a  pmddCs m k  cn 
m t m .  dcs modalités d ' cxh t ion  dcs ira- 
vaux ou de I'aaivité, du fonctionncmcnt des 
ouwagcs ou inslallations. de la na-, de 
l'wiginc cl du volume. d u  eaux uliiisks ou 
mnamécs. cetude vrtOsc, s'il Y a lieu Ics 
mcsurcz wmpcnsiloirrr ou wrrmivcs  envi- 
ugtcs  cl la mmpsiibiliit du prajct avcc Ic 
schtma direunir ou  le schCm d'smtmgc- 
m a t  et dc gestion des eaux ct avcc Ics 
dt js t i fs  dc qualilt dcs eaux pr tws par Ic 
d h l  n-91-1283 du 19démBbm 1991. 
Ari. 11 (D. n" 85450 du 2.3 avr. 1985, 
on 1"). - 1. (D. n"95-599 du 6 m i  1995. 
o n  17) Lc - directeur +ional  dc i'indus- 
trie, de la mchcrchc cl de I'cnvimnnçmat * 
uérific la dcmandc et  scs anncxcs cl Ics fait 
amplttcr el mtificr s'il y a licu. il m c l  
ensuite Ic dossicr, évcnfuclicmrnl compltti 
par Ic dcmrndcur, au préfcr. 
ID. n* 95-599 du 6 mai 1995, art. 6 )  - Le 
prtfcl adressc unc copie du dossicr aux ser- 
vices civils u mililairu int&çnés, notam- 
ment au directeur c6gimial de l'cnvimnar- 
ment ; leur avis esl réputt favorablc s'il n'a 
pas été tmis dans Ic mois suivant la r&qtion 
du dossier. 8 .  

En vuç de I'cnqutic publique, le préfel pm- 
voquc, dans Ics conditions prtvucs par tcs 
arliclcs 8, 9 et 10 du d tcn t  nD 85-453 du 
23 anil  1985. la désignation par Ic prtsidcnt 
du Iribund administratif d'un commissaire 
cnqufeur au d'une commission d'cnquélc. 
Après consultalion du commiairc  a q u é -  
leur au  du prOidenl de la comission 
d'cnquétc. Ic pr6fcl pmsuil par an&t 
I'ouvcrium d'unc cnquéte pttbiiquc d'une 
dur& d'un mois. s a s  prorogation d'unc 
durée maximum dc quinu. jours dCcidtc par 
1s mrnmiairc  enquëlcur ou la commission 
d'tnquetr. 
i 'arrilt précise : 
1. L'objet dc ladcrnandc. I'empluamcnt dcs 
travaux ou installalions cl la supcficics 
a n a m i c  ; 
2. Lcs dites d'ouvcnurc cl de clôtun dc 
l'cnquile ; 
3. Lc sitgc de I'cnquètc, avec la mcntion quc 
ioulc mmspondsncç mlalivc 3 I'enquélc. 
peul y ilrc adruste ; 
4. Lcs lieux. j m  cl heures oh Ic public 
p u n a  wnsulln 1s dossicr d'criquets et p h  
xnlcr scs obscrvaiions Nr Ic rcgishc ouvcn 
b cct cEct ; 

Code Permanent Environnement et Nuisances Feulllets 98 (15 juin 1995) 2573 
Pour une inlofmation plus & m t e  repartez-ws Q la taMe d'acbialisatiw. en tete du Gode 



Conirôia saniIab des eaux dastinçes B la mnxKMgtbn h m a h j  
@ecnrt K83-3 du 3famrier 1989). 

DéslgfuUon du palm de prdlèmnm< : CAPTAGE. GRONDE. TROP 
Pdlbvement du :Z'RIliiS99 

Ceüa nnsairoe en eau rX pdm#d8a $(aux) runi@@) de traüement pmducüon (TTP) de GRONDE et &@la) P U W S )  da 
distnaution (UDl) de COULOMBS. 

PARAMRnE AZOTES ET PHOSPHORES 
fifwlm Yaaes fhrnK& 

Nitrates (en N03) 57-5 @ 

Suite au dépassement des teneurs en nitrates relevé le 21 janvier, sur I'etu pr&levét: 3 Coulorcbs, un 
prélèvement comp(émentaire a été éffectué. Cette anaiyse mnfume la forte teneur en nitrates de la soune de la 
Gmnde. Cette source a et6 arréfée d k  ie 22 janvier 1999, runite de distribution Coulombs étant désormais alimentée 
a pari% du forage de GueMlle. 

Le Technicien Sanilaire Chef 
Daniel LE BLAÇTIER 

Le Technicien Sanitaire Chef 

Sylvie KERBOUL 



SEO NORMANOIE 



EVOLUTION DES TENEURS EN ATRAZINE 
ANNEE 1993 

Valeur limite eau potable donnée par l'OMS 

balsur limite eau ~otable Décret 89-31 



. . . .  
SAEP DE COULOMBS 

Le 17/01/92 
Ref: 17141 

S.A.E.P DE COULOMBS 
M A I R I E  DE COULOMBS 

14480 RREULLY 

Page : 1 
EntrCe du 10/01/92 

- - SAEP E COiiLOfl8S 
PrClbvment effeclu4 le : P JANVIER 1472 '1 15HlO par : ItE LABORkTOlRE iC.DI 
Usage de l'eau : DISTRIBUTION PUBtIQUE Lieu de pr4lhvenent. : STATIOH 

. Eau iraitee (OIHI : OUI si mi, node de traiternt : CKLORE 
%-. Hotif de l'analyse : Origine de l'eau : F E  DE GüERVlUE 
%'*cerani : CISE SAYEUX . t  :Sc. : 1 . 
. laandew : DASS DU CALVADOS -... ; j Facturation : SAEP DE COULOHBS 
.> .- 
.-i. 

1 " 

.. ~ .: .. '3. ; .,. A .  ..... .... y. . . :  ~ . 
? c*< ' . '.. 2.1 ':;.:;.. PESTICI DES AZOTES . , . . -;;. 

r ?... ;. b : .-:.. . .  : .<::.?;>7.5. 
. . . .  ..Atrazine.:imicrog. / I l  ... .':';; .;. ..s,*~ .. - 

'<..IL. :. ..... .,&: ....... 4: . :isy&+, 0.17** . . . . . . . .  -. Sinaz lne '  f n i c r o g . / l ) .  %Y - .  . .  ...:........ < 0.10 . . 
: :  fi Lleur(s1 ritulels) en dehors des nornes du décret du 3/0tlI91lP, nodifi4 ... .:. 
. .:Y par les d4crets du 1010411990 et du 07/0319,1(&1nexe 1.1 w Annexe 1111. 

.... . . . . . .  . - .  2;. . ..,.>:. 
.C.:&%' 

. . ~e'~ire&&du Laboratoire ou par d414galion 
te Directeur Adjoint - Caen le 17/01/92 



REPUôLIQUE W Ç A I S E  
MINISTERE DE L'EMPLOI Eï DE LA SOUDARWE 

DlRECnON DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

ConMle saniiaire des eaux dtrt8iees a h consommaüon humaine 
(Ddcret N'89-3 du 3 janvier 1989) 

CollestMt6 : COULOMBS 
Ddslgnaüon du point de p<çl&vment: ECOLE DE COULOMSS. COULOMBS 
Nom de I'UDI : COULOMBS 
Prëlëvement du : 2110111999 
ERecaiB oar : AGENT SAISONNIER W LABORATOIRE - . . - - -- - 
Rdférence DDASS: OW35645 
T y p  de pdl8vement: EAU DlSiRlBUEE DESlNFECiEE 

Cene unite de diitniuüan (UDi) desseti taut ou pa& des communes de : COULOMBS. CUUY. SAINTE CROK GRAND TONNE. 

MESURES FWECNEES SUR PLAGE, 
EihIIWs lkll&& IiQfmM 

RESIDUEL TRAlTEMENT M DESINFECTION 
Chlore libre O 
Chlore total 0,05 

men 
mgAc12 

TUEEÇ PAR LE L A B O R A T O r R E A l  FRANK DUNCOMBE. CAEN, 
Anaiyse Numem : 85456 

aesullats ynaes t4ofmm - - -- 
PARAM€ïWS MICROBIOLOGIQUES 

Coliformes thermotdérantsllOOmi-MS O nilüûml O 
B a d  aér. reviv'fiables B 22-72h O nlml 
B a d  aér. revMfiaMes B JI-24h O niml 
Streptcaqueç fécaux MOOmlMS O nilOOml O 

C$ACIERISIIQVES CWXff-EOUES 
Couleur (û=r.a.s..sinon =l.d mmm. O qualii. 
Odeur (O=r.a.s.. sinon=l dmmm.) O qualii. 
Turbidiié néphéloméirique 1.6 NTU 2 

EQUILIBRE CALCOCARBONIOUE 
pH à 20-C 7,25 unitépH 6.5 9 

MINERAUSATION 
Condudivité 204 755 @/cm 

PARAhiEïRE AZOTES E ï  PHOSPHORES 
Nitrates (en N03) 57,s mgfl 50 

Commentaires du laboratoire :AVIS PROVISOIRE DU 25.01.1999 

INTFRPRETATION SANITAIRE 

L'eau était. au moment du prelévement, conforme aux normes miaabioloqiques fixées par la v&lemenlation. Par 
contre. sur le plan chimique. ïeau se révélait non conforme vis d vis du pa6t&tre ~ilrales. L'exp~itanl informé a dés 
le 26 janvier anëté la source de la Gmnde alimentant cette unité de distribution. D6sormais. cette unit6 de distribulion 
est alimenté à parlir du forage de Guewilie. 

Conformément aux dispositions de la loi sur Peau (loi n'92.3 du 3 janvier 1992. artide 13). cette information doit ëtre 
portée à la connaissance du public. 

Le Technicien Sanitaire Chef 
Daniel LE BLASTIER 

Le Technicien Sanitaire Chef 
SvMe KERBOUL 



DlRECnON 0EPARTElAENlAl.E 
  ES AFFAIRES SANKAIRES ETSOCWES 

ConMle sanitaire des eaux destinées A la mnsommaüon humaine 
(DBcret N'89-3 du 3 janvier 1989). 

dollectivlt~ : COIJLOMBS 
Otisl~nation du palnt de pdl8~eInent : STATION DE TRAITEMENTPRODUCTION. GUERWUE. STATION FORAGE DE 
GUERWU. S E C Q U M U  EN BESSIN 
PdIBvamsnt du : W 1 9 9 9  
Ehctud pu : THIERRY BOUCHE (LABORATOIRE) 
RMBranco OOASS: MK)39587 
Type de pdl8vment:  EAU DlSTRlBUEE DESINECTEE 

OUR CiiAGE 

Cette unké de traitement produciion (TiP) re@ Peau de la (des) ressoune(s) (CAP)de GUERVILE et alimente lasles) 
unil+) de distribution (UOI) de SECQUEVILLE. COULOMBS. 

f unite de traitement pmduaion V) de GUERWU dessert tout ou ~ait ie des mmmunes de : AUDRIEU. CARCAGNY. DUCY 

Pas de mesure 
EEallm Ilnüéi b!Q.mEw 

C 
Analyse Numem : 95164 

2.4.5-T 
2.4-D 
Dichlofop méthyl 
Dichlon~rop 

PESTICIDES CARBAMATES 
Carbofuran 

PESTICIDES TRlAZlNES 
Beniazone 
Pendiméihaline 

PESTICIDES AMIDES 
Métolachlore 

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES 
Chlortoluron 
Diflubenzuron 
Diuron 
lsopmturon 
Lintiran 
Manolinuron 
Métobromuron 
Metaberuihiazuron 
Meloxuron 
Néburon 

.PESTICIDES NKROPHENOLS ET ALCOOLS 
Dicamba 
D.N.O.C. 
Dinoseb 
Dinoterbe 
loxlnii 
Pentachloroohenol 



Etape nei : Délimiter 
la zone d'intervention 
Le plan d'acüon doit 
s'appliquer sur une 
zone d'inte~ention 
précise qui 
correspond en général 
à i'ensernble du 
bassin d'alimentation 
du captage que l'on 
souhaite protéger. 
Que ce soit un 
captage d'eaux 
superficielles ou 
souterraines. la 
délimitation doit se 
faire à pariir d'un 
diagnostic 
hydrologique. 

n premier lieu, 2 convient de commen- 
ter par le dépouiiiement des rEsuitats 
d'analyses de conhate et la visite inter- 
ne et externe de l'ouvrage. Ces pre- 
mières investigations" complétées par 
la description du fonctionnement 

hydraulique de l'ouvrage et de la resxiurce souici- 
tée pumemont de délimiter le bassin d'alimenta- 
tion ou la (ou les) zone (s) d'alimentation pr6fk.n- 
tieU(s). 

Mon l'origine des eaux, deux cas sont ~3 mnsiàé- . . 
m: - pwr Ls prises d ' a  sup&ucUes de riviàes ou 
de barrages réservoirs, ie bassin d'alimentation cor- 
rapwd au baSi.0 versaat amozit 
- pour Ies eaux soutaraines, la délimitation est plus 
délicate car la connaissance des aquifères est 
imparfaite ei d'autre part, l'alimentation de l'ouvra- 
ge pwt êhe iafluencée, dans le cas de puits et de 
forages, par le modcd'exploitation. 
Dans tous Is cas, la mm d'inîeavenîion devla être 
délimitée par un diagnostic hydrologique avec le 
concours de spécialistes. Pour aborder ce diagnos- 
tic hydrologique, il sera utile de consulter les 
hydrologues et hydrogéologues des services char- 
gés de la gestion de l'eau (DIREN, DDAF, 
DDASS. Agenas de l'eau, BRGM. etc.) 
Le réseau hydrographique (fossés, lits mineurs) 
devra faire l'objet d'investigations spécifiques 
concanant sa disposition l'étanchéité et ses capa- 
ci& de rétention et d'infiltration. 



Une fois le diagnostic réalisé, 
trois grands types d'actions sont 
envisageables : des 
aménagements, des 
modifications de pratiques 
agricoles et la conversion en 
prairies ou en terrains non 
agricoles. 

ous passons ici en revue les princi- 
pales mesures qui, d'un point de vue 
technique. peuvent réduire ou annilii- 
ler les risques de pollution mais indé- 
pendamment de  leur niveau de  
contraintes e t  sans examiner les 

moyens de  mise en ceuvre (réglementation, com- 
pensation, indemnisation...). 
Des mesures diverses peuvent êue appliquées à la Du AM&AGEMWTS DE ~'hummr DES EAUX OU DES 
gestion de l'espace dans les bassins ou aires d'ali- mrcvoütorrs ec i l u o m s & w r + s ~ ~ s g m  o~.mumow. 
mentation des captages. On peut cependant en dis- P ~ N O  : ABN 
tinguer mis grands types : 
- les amhagements (hydrauliques, structurels "' 
voire fonciers), 
- les modifications des pratiques agricoles, 
- la transformation en terrains non agricoles (baise- 

t ~ r ~ ~ ~ ~ : ~ p b ~ ~ w a 4 d r i I m ~ l a ü l < ~ . * i d .  
ment ou conversion en "espace naturel"). nolnommh&imm~k~ 



Modifier les pratiques agricoles 

Passer à l 'act ion 
Les mesures peuvent 
ëtre: 
-des  aménagements 
portant sur 
I'écoulement des 
eaux, le parcellaire ou 
la création d'ouvrages 
linéaires (fossés, 
haies, talus ...) 
impliquant une 
démarche concertée, 
-des modifications de 
pratiques agricoles 
(feriilisation, 
couverture végétale 
des sols, successions 
culturales, travaux 
culluraux ....), 

Les aménagements 
ils s'appliquent à l'ensemble ou à une partie du 
bassin d'alimentation du captage. Ils peuvent modi- 
fier les écoulements. le parcellaini ou ne concemer 
que la création d'ouvrages linéaires dont l'emprise 
peut être variable mais souvent de faible importan- 
ce (haies, fossés. îalus, chmaux et bandes enhehés, 
ripisylves, ...). 
Ces aménagements rendent bien souvent nécessaire 
une démarche concenée. Ils doivent précéder les 
autres mesures. 
Les aménagements sont assimilables à ceux mis en 
œuvre dans le cadre de la lutte contre l'érosion 
mais doivent tenir compte, en plus. du fait que la 
majeure p a i e  de l'azote migre sous forme soluble 
et mobile ce qui nécessite des aménagements spéci- 
fiques tels que la création de zones tampons de 
dénitrification. 

Dans tous les cas, il est indispensabfe que la 
conduite des cultures soit au moins conforme au 
"code des bonnes ptaliques agtimles" d é f i  dans le 
cadre de l'application de la d k t i v e  "airratcs': Mais 
la protection des captages implique que l'on aille 
généralement plus loin. 
Les mesures agmnomiques visent à diminuer les 
risques d'ennaînement des nitrates par ~issellement 
ainsi que par infiluation. Dam ce but il convient de : 
- organiser et gérer la (épartition des cultuns et pni- 
ries sur l'ensemble des piucelles ; 
- &mw les appoitç aratés ; 
- assurer un couvert pendant I'intercultute, en 
implantant des culnues pièges à nitrates ; 
- enhcrfw les inter-rangs dans les vignobles et ver- 
ges. 

Réduire la fumure azotée 
Sur les terres destinées aux cultures annuelles, la 
désintensification ou l'utensification par réduction 
de la feniliition mtée consiste à apporter à la cui- 
ïure le strict néces& voire légérernent moins. 

Couvrir les sols pendant la période de pencolalion 
ou durant les périodes où le risque de 
ruissellement est fréquent 
Cette couverture peut élre assurée par les culiures 
d'hiver ou par des cultures internédiaires piges à 
nitrates ou anti-érosives. Le but principal de cette 
action est d'éviter les déparis de nitrates vers la nap 
pe ou au fil de la pente. 

Limiter I'ulilisalion de certaines formes de 
fertiiisants organiques 
On peut aussi envisager la limitation, ou la suppres- 
sion de l'utilisation de déjections animales bmler ou 
leur emploi sous des formes plus maîtrisables (telles 
que les matières organiques cornposlées] à condition 
toutefois que cela soit gérédans le cadred'itinémires 
techniques culturaux adaptés et en respectant un plan 
d'épandage. Cette démarche s'applique également 
aux aum formes d'apports organiques (boues, com- 
posts urbains. vinasses.. ..). 

- des conversions de ~e~ réseaux de drainage exisbts seront considé& Mainlenir certaines prairies permanentes el 
I terres arables en 

prairies ou en  avec une attention toute particulière.  es rejets convetiir des terres amhles en herhages 
espaces naturels y directs ou semi-directs dans les nappes d'eaux sou- Une prairie bien conduite est garante de la qualité de 
compris leur terraines devront être impérativement supprimés et l'eau, par contre, son retournement est particutiè- 
boisement. les eaux collectées traitées. ment pdjudiciable. 



L'implantation d'une prairie doit respecter certaines 
conditions concernant le choix des espZces à 
implanter, le mode de gestion et la durée. Dans les 
systèmes d'élevage, on cherchera à pérenniser cette 

conversion, à limiter les apports d'intxants ainsi que 
le pâturage. Ce dernier est en elfet une source 
d'apport d'azote non maîtrisable. 

Boiser et convertir en espaces 
naturels non boisés 
Dans le cas extrême où le risque de pollution est 
très importait, on peut envisager le boisement de 
parcelles (sans apporter aucune fertilisation azotée 
et en choisissant convenablement les essences*) ou 
leur conversion en espaces naturels en créant des 
prairies se  rapprochant dans leur composition de 
prairies naturelles. Dans ce dernier cas, le couvert 
sera entretenu mécaniquement par broyage ou par 
fauche. Le produit de la fauclte sera exporté pour 
éviter tout risque d'entraînement des nitrates par les 
eaux de ~issellement en bordure de rivière ou tout 
risque de min6ralisation ultérieure. 

L'impact de ces mesures sur les 
exploitations 
Les contraintes tvoquées ci-dessus peuvent se tm- 
duire par des charges de fonctionnement, des inves- 
tissemenis supplémentaires ou des modifications 
dans l'organisation du tmvail. 
Poussé à l'extrême. cela peut même entraîner un 
boulevenemuit complet de l'exploitation. Loisque 
les surfaces en jeu sont faibles, un  système com- 

LI. C O N V I E S 7  D'mDlER 
pensatoire simple p i  être envisagé. En revanche, ,.lu,sun LES 
si la proportion des t m s  mncemées est importan- 
ie, il faut pouvoir offrir à Sagnculleur la possibilité M E ~ U W  t~ &VENI~ON 

de se reconueriir. DES CAiTAGCS. 

Pbro : K F  



Analyse hydrogéologique, Commune de Saint-Gabriel-Brécy (Calvados) 

ANNEXE 2 

Documents extraits de la dernière réunion 
du Comité Technique Régional de l'Eau 

de Basse-Normandie 



IONS PRIORITAIRES DE L'ETAT 
DANS LE DOMAINE DE L'EAU 

Orientation no 1 : mieux protéger les captages et la ressource 

Orientation no 2 : développer les démarches territoriales 

Orientation no 3 : accroître l'efficacité des systèmes d'assainissement urbain 

" 

Orientation no 4 : restaurer la confiance des usagers dans la qualité de l'eau distribuée 

COMITE TECHNIQUE REGIONAL DE L'EAU - 7 juillet 2000 



ORIENTATION 1 
MIEUX PROTEGER LES CAPTAGES ET LA RESSOURCE EN EAU 

@ Mesure 1 : développer la connaissance de la vulnérabilité de la ressource, tenir à jour le 
fichier des captages et des périmètres de protection 

@ Mesure 2 : sécuriser l'alimentation en eau potable par les groupements de communes et 
interconnexions de réseaux 

@ Mesure 3 : inciter a la protection des ouvrages (travaux, indemnisation de servitudes, 
acquisitions foncières) 

@ Mesure 4 : développer le partenariat avec la profession agricole et les actions de conseil pour 
la maîtrise de la pollution diffuse, principalement dans les périmètres de protection 

63 Mesure 5 : renforcer les actions dans les zones prioritairG 

COMITE TECHNIQUE REGIONAL DE L'EAU - 7 juillet 2000 



Prise en  compte des priorités régionales dans l'action des services départementaux 
1998 - 1999 

NB : Ces éléments extraits des rapports annuels sur mise en œuvre des orientations nationales et de I'activité des MISE-Pôles commandés par le MATE. Le bilan 
présenté dans le tableau n'est donc pas exhaustif de l'ensemble des sujets traités par les services. La grande diversité des missions (police administrative et répressive, 
mise en œuvre de la politique nationale et déclinaison départementale, protection de la ressource ...) est à mettre en regard des moyens humains affectés à la police de 
Seau et des milieux aquatiques (environ 26 équivalents temps plein, protection des captages comprise). 

En croisant la liste des mesures constituant les orientations prioritaires et les deux derniers rapports annuels. le bilan montre que les services prennent en considération 
les priorités régionales. Par contre, il ne permet pas de discerner dans quelle mesure celles-ci auraient amené une inflexion dans leur activité, ni de faire une appréciation 
quantitative, notamment en évaluant la part du temps (et son évolution) qui est consacrée à la mise en œuvre des priorités. 

Orientations prioritaires 
1 - Protéger les captages et la ressource 
-Connaissance de la vulnérabilité de la ressource 
- Sécurisation de l'alimentation en eau potable par 
regroupement et interconnexion 
- Protection des ouvrages (travaux, indemnisation, 
acquisition), 
- Partenariat avec la profession agricole et actions de 
conseil pour la maîtrise de la pollution diffuse 
-Actions dans les zones prioritaires 

- Modification des procédures de 
protection des captages avec plus 
grande responsabilisation des 
collectivités 
- Rédaction d'un document guide 
- Révision des zones vulnérables et 
suivi de la mise en œuvre du le' 
programme d'actions 
- Renforcement du contrôle des 

~ ~~ ~~~~ 

Manche 
- Accélération des procédures de 
protection des captages avec 
signature d'un accord cadre entre 
I'Etat et le CG 50 
- Révision des zones vulnérables et 
Suivi de la mise en œuvre du le' 
programme d'action 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - p ~ ~  

Orne 
-Accélération des procédures de 
protection des captages avec charte 
entre CG et Etat. 
- Révision des zones vulnérables et 
- Suivi du le' programme d'actions 
- Suivi renforcé nitrates et pesticides - Communication auprès des 
collectivités sur leurs obligations en 
matière de qualité d'eau distribuée 

2 -Développer les démarches territoriales - Identification des structures, outils de planification 
-Accompagnement et soutien aux projets locaux 
portant sur la gestion de la ressource en eau et la * 

mise en valeur des milieux aquatiques 

1 - Conseil aux communes en matière d'assainissement. 1 conformité des installations 

-Actions en zones humides 

rejets 
- Implication des services dans le 
lancement et le suivi des SAGE 
Orne aval et moyenne 

3 -Accroître i'efficacîté des systèmes 
d'assainissement urbain 

I I 
DIREN Basse Normandie 

- Mise en œuvre des textes ERU : 
périmètres d'agglomération, mise en 

incitation à la mise en place de structures de gestion 
adaptées - Régularisation des ouvrages existants, résorption 
des foyers de pollution persistants 

- Implication des services dans le 
lancement et le suivi du SAGE 
Sélune 
- Coniribution à différentes actions : 
"Baie des Veys", Vire Leader2 ... 

- Information sur I'assainissement 
- Lancement d'un processus pour 
I'assainissement urbain à Vire 
- Communication auprés des 
Collectivités sur leurs obligations en 
matière de qualité d'eau 

- Implication des services dans le 
lancement et le suivi des SAGE 
Mayenne, Huisne, Orne moyenne, 
Iton, Avre et Risle 

- Mise en œuvre des textes ERU : 
arrêtés de réduction de flux 
polluants. mise en conformité des 
installations ... 
- Accent mis'sur le volet "boues" : 
application des textes "épandage", 
action de communication auprés des 
gestionnaires de STEP, 
- Contrôles renforcés 

-Mise en oeuvre des textes ERU : 
périmètres d'agglomération, mise en 
conformit6 des installations de 
collecte et de traitement ... 
- Etabomtion d'un inventaire STEP 
et plans d'épandage des boues 
urbaines 
- Surveillance des ouvrages - Information des Collectivités sur 
I'assainissement non collectif 

CTRE du 7 juillet 2000 



D.D.A.S.S. Santé Environnement 

CALVADOS 
Protection des ressources 

Captages AEP 

Captages avec DUP (carte départementale) 
Captages avec Inscriptions aux hypothéques 

Captages naturellement protégés 
Collectivités ayant recu information sur obligations 

Unités de distribution 

Total 

Abandon de captages 

Causes nitrates 
Causes pesticides 
Autres causes 

Total 

Information 

Obligation réglementaire 
Population ayant recu inforrnation (Bilan annuel) 
Population ayant recu inforrnation (Facture d'eau) 

Estimation en italiques 

Nombre 

I Eaux Eaux 
Captages % superficielles % 

souterraines 
1171 3fi5 98.4% 6 1.6% 

Eaux Eaux 
Volume prélevé 

82s40/. superficielles 
17.6% 

souterraines 

Donnees DDASS SISE EAUX 01 juillet 2000 

COMITE TECHNIQUE REGIONAL DE L'EAU - 07 JUILLET 2000 



DIRECTIVE DU 12 DECEMBRE 1991 CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX 
CONTRE LA POLLUTION P S NITRATES A PARTIR DE SOURCES AGRICOLES 

rincipales dispositions 

@ Surveillance durant un an de la teneur en nitrate dans les eaux douces superficielles et 
souterraines ainsi que de l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux 
côtières et marines 

43 Désignation des zones vulnérables alimentant les eaux ayant, ou risquant d'avoir dans un 
avenir proche, une teneur en nitrates supérieure à 50 mg11 etlou eutrophes, où les rejets 
d'azote d'origine agricole contribuent de manière significative à la pollution 

@ Mise en œuvre de programmes d'action dans ces zones, avec suivi et évaluation 

@ Révision tous les 4 ans de la surveillance, du zonage et des programmes d'action 
... 

COMITE TECHNIQUE REGIONAL DE L'EAU - 7 juillet 2000 



DIRECTIVE DU 12 DECEMBRE 1991 CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX 
CONTRE LA POLLUTION PA LES NITRATES A PARTIR DE SOURCES AGRICOLES 

ise en œuvre de la directive en Basse-Normandie 

@ Première campagne de surveillance : septembre 1992 - août 1993 

Premier zonage : 14/04/94 (secteur Loire Bretagne) 
12102196 (secteur seine Normandie) 

Premiers programmes d'action : arrêtés de mai, juillet et octobre 1997, échéance au 04/10100 

@ Deuxième campagne de surveillance : septembre 1997 -août 1998 

Première révision du zonage : 25110199 (secteur Loire Bretagne) 
10103100 (secteur seine Normandie) 

Deuxièmes programmes d'action : ils couvriront la période de décembre 2000-décembre 2003 

. 
@ Troisième campagne de surveillance : prévue d'octobre 2000 à septembre 2001 

Deuxième révision du zonage : prévue en 2002 

COMITE TECHNIQUE REGIONAL DE L'EAU - 7 juillet 2000 



Analyse hydrogéologique. Commune de Saint-Gabriel-Brécy (Calvados) 

ANNEXE 3 

Y 

1 Difficile maîtrise des pollutions agricoles 
article extrait du no 198 de juillet-août du 

E magazine Environnement et Technique 



Événement 

1 l Lionel Jospin 
remet à ['honneur 

1 @ b u  
L'eau ultra-pure 

/ h s  I'industrie 

1 Déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

?Ine circulaire 
)Our le BTP 

VHU 
iméliohtion 
lu recyclage par 
'éco-conception 

Bruit 
:oncevoir 
jes routes 
dus silencieuses 

tecyclage 
:t valorisation 
le résidus 
tans l'industrie 
outière 

Alors que le programme évaluation par 
de maîtrise des pollutions une mission 
agricoles va engloutir 
le double de son budget 
prévisionnel sans avoir 
apporté les preuves 
de son efficacité 
environnementale, 
le rapport de son 

interministériellefait un 
constat sans concession 
des actions en cours 
et des engagements non 
tenus par les dleveurs 
et de la carence du 
contrôle administrntif: 



Alors que le programme de 
maîtrise des pollutions 
agricoles va engloutirplus du 
double de son budget 
prévisionnel sans avoir 
apporté les preuves de son 
efficacité environnementale, le 
rapport de son évalimtion par 
une mission interministérielle 
fait un constat sans concession 
des actions en cours et des 
engagements non tenus par les 
éleveurs et de la carence du 
contrôle administratif: 

< 
PAR LOUIS PEYRET 

-r es ministres 

fait réaliser courant 
99 une évaluation de 
son fonctionnement 
par une mission 
composée de repré- 
sentants de leurs inspections générales. Encontrepartiedecesaidesqui nelaissent à 
Sans songer à en remettre en cause l 'ais- sa charge qu'un tiers des investissements, 
tence, les rapporteurs ont recommande de l'éleveur est assujetti à la redevance pnllu- 
condi~ionner la poursuite du programme à tion perçue par les agences de l'eau. 
une reforme profonde de ses orientations Une des faiblesses juridiques du disposi- 
et de ses modalités dans I'obiectif d'en re- tifréside dansI'absencedeformalismeentre 
fondre le cadre juridique jugé a vulné- le programme et la réglementation des 1C. 
rable t,, d'en maîtriser la dérive financière En théorie, leséieveursensituation d'infrac- 
c établie 0 et d'en rechercher une meilleure tion vis-à-vis de  la réelementation des IC " 
efiicaciik konomique et surtout environ- (notamment en raison d'eflectifssupéricurs 
nementale taxée d'aincertnine a. à ceux autorisés ou dédarés et dont la réali- 

té apparnit à la lumière du di.ignostic 

Le constat d'exploitüiion (Dexel)), écliappciit aux 
ooursuites dès lors ou'ils sont enmcés dans 
ie PMPOA et sont I'ibjet d'une prichurede 

Programme cohérence interne régularisation dont l'issue ouvre droit à la 
Le pragnmme est n la traduchr ndtni- reception des travaux Or, dans les faits, la 

nisrrr~tivc s d'une négociation conclue entre régularisation des situations d'infraction à 
l'fitat et les oreanisations orofessionnelles. II la reelementation des IC ne met was f i  m u r  " 
a été mis en place en octobre 1993 avec un 
dendrierd'appliwtion prévoyant son abou- 
tissement en 2001, puis fut prolongé 
jusqu'en 2003. il prtvoit une intéplion pro- 
gressive des élevages' dans ie dispositif des 
agences de b u  en commençant par les plus 
importants dont il postulequ'ils sont aprio- 
riles plus polluants. L'fitat et les wiiectivités - - 
locales i parité et les agences de l'eau accep- 
tent le principed'un subventionnement des 
travaux nkessaires oour one l'éleveur rkali- a 

se des travaux de mise en conformite de ses 
b9timents et de leurs annexes avec la ré&- 
mentationdes installations &&es (iC) dans 
le but de réduire les pollutions ponctuelles. 
Parallklement l'éleveur s'engage auprb  de 
I'Etat à moditierses pratiques agronomiques. 

" 
autant aux situations d'infnction. surtout 
pour les élevages hors sols. 

Aprb l'annulation par le juge adminis- 
tratif de la circulaire transcrivant les termes 
de l'accord de 1993, le vide juridique pré- 
vaut et la requaiification de  la portee de 
l'accord par le même juge en fait une simple 
dédaration d'intention sans wnnère  nor- 
matif, tout comme les résolutions du comi- 
té national desuivi. 

Codre réglementaire fragile et  non 
conforme ou dmit communautoire 

Le PMPOA est insérk dans un ensemble 
Ié&latif et r4glernentaire large et contrai- 
gnant: directive nitrates, réglementation des 



IC, loi surl'eau. L'élargissement des moyens 
d'intervention de l'Etat2en matiére de lutte 
contre les pollutions agricoles fait suite au 
durcissement des normes communautaires. 
Mais la cohérence de son action est prise en 
dffaut. L'aiiiculation des ditkentes mesures 
concernant l'épandage n'apas été assurée et 
les réglementations communautaires et 
nationales imposent des normes sensible- 
ment différentes. Au sein des normes 
internes d'autres connits subsistent notam- 
ment entre la réglementation des IC et les 
crit2res de calcul des abattements pratiqués 
sur la redevance pollution. L'annulation des 
arrétés de 1995 concernant la réglementa- 
tion des IC par le Conseil d'hat a Cree une 
situation de confusion toujours sans issue. 

Au plan communautaire la conlormité 
du programme fait l'objet d'une double 
intc~ prétation. L'absence d'information de 
la Commission sur la participation des 
agences de l'eau (dont les aides égales au tiers 
du coGt total desinvestissements font passer 
le taux global de subvention au-delà de 
65 %) fait peser la menace d'une action en 
restitution. Leur montant est incompatible 
avec les plafonds communautaires qui les 
limitent à 35 %du  montant des investisse- 
menüéligibles et à20 '3" pour lesautres types 
d'investissements. D'autrepait, IerPglcment 
communautairede 1991 concernant I'amé- 
lioration de i'efficacité des structures de 
l'agriculture auquel est implicitement ratta- 
ché le PhlPOAconcentre les régimesd'aides 
autorises sur les exploitations de petite 
dimension à l'opposé dece que kit la Fnn- 
ce dont le PMPOA repose sur une intégra- 
tion des élevages par classes de taille décrois- 
sante. 

Les pouvoirs publics dans le cadre de 
remarques intfgrées au rapport amrment 
que les investissements non productifs 
concernés par les aides du PMPOA ont un 
caractère d'intérét générai et ne saunient 
fausser les régies dela concurrence telle que 
dffinies par l'atticle 87 du traité de l'Union 
ru ro l~hme .  LJ  Commission ruropr'rnne 
vient d'auioriscrdes taux de60i  75 96 selon 
les zones pour ce type d'investissement. 

Dérive finoncière 
Le coût final du programme est innuen- 

cf par quatre variables (nombre d'exploita- 
tions susceptibles de l'intégrer, nombre 
d'animaux détenus, tauxd'intégration effec- 
tif et montant des travaux éligibles) dont la 
sous-estimation à un moment ou à un autre 
de la procedure a entraîné une évidente déri- 
ve. Ainsi, d'une estimation initiale de 
7,3hldF, dont 4,7 MdF pour les finances 

publiques, le propmmedevrait à sa condu- 
sion, atteindre dansson perim&reactuel un 
mût pour l'fitat compris entre 9,s et 10 MdF, 
soit une augmentation double de i'envelop- 
pc initiale. Une évolution expliquée essen- 
tiellement par la nette sous estimation du 
coi11 des travaux et la sous-évaluation des 
économies d'échelle (figures 1 et 2). 
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400 opération$ groupees) 
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Figure 1 : Efise en évidence de la sous.évu- 
lation des économies d'échelle par i'aug- 
mentution du coüt moyen a 1'UGB selon 
i'année d'intégrution :plus les exploita- 
tions sont petites plus le coüt relatif du 
programme est élevé : 1994 = IO0 - 

Figure 2 : Évolution du coût moyen à I'UGB 
en fonction de i'unnée d'intégration 
(1 9994 - 100) 

Les rapporteurs se sont livrés à pointer 
les enéts pervers de l'intégration des élevages 
par classe de taille décroissante. Ils montrent 
les avantages dont ont bénéficié les éleveurs 

les plus importants entrés dans le dispositif 
leplus tôt qui leuront donneles moyens de 
seprésenter sur te marchédes terres mises à 
disposition en zones excédentaires en anti- 
cipant sur la hausse des prix d u  foncier 
engendrée par le durcissement des nonnes. 

Dès lors, pour ne pas pérenniser une dis- 
torsion de concurrence entre éleveurs, les 
organisations professionnelles agricoles se 
battent pourque I'extension du prognmme 
aux exploitations non intégrables se Fasse 
avec des taux d'aide comparables à ceux des 
élevages financés dans la configuration ini- 
tiale. Cette charge nouvelle pour les finances 
publiques devrait avoisiner 7,5 à 8 MdF. 
Mais cette extension suppose l'assujetisse- 
ment des élevages concernés à ta redevance 
pollution et la mission doutedes capacités de 
I'adminirtntion B pouvoir gfrer le surcroit 
d'activiti. corrcspondaqt. 

Le principe non pollueur, non poyeur 
et 10 gestion de 10 taxe 

Pour que les élevages intègrent le dispo- 
sitifdes agences de l'eau le principe pollueur- 
payeur a été dénaturé par les modalitéstech- 
niques f ~ é e s  par ses texles d'application3 au 
point que les modes de calcul retenus et 
fiégocik par leurs organisations profession- 
nelles aboutissent à une exonération de fait 
de la niajorité d'entre eux. Les primes pour 
épuratioii, en théorie représentatives de la 
pollution évitée. sont calculées sans rappoit 
avec la pollution réellement engendrée. Leur 
eITet se combine avec celui des seuils de oer- 
ception excessivement 4levés fixés par les 
agences de l'eau, qui varient d'unc agence à 
I'autrcet parfoisd'unezoneà I'autreausein 
d'une méme agence. De fait il n'est pas sur- 
prenant que pour les agences de l'eau la redc- 

'vance pollution attenduedes éievagesnesoit 
pas un véritable enjeu de gestion. Dans les 
trois agences de l'eau étudiées des carences 
de gestion atïectent la procédure de liquida- 
tion du paiement de la redevance dont le 
tout reflète évidemment n sesdeux taresprin- 
cipales dnns son format ariuel: complexitd et 
faible rendenreni n. La réalisation des tnvaux 
permet à plus des trois qua- des élevages 
d'échapper B toute redevance. 

Difficultés de gestion dons 10 mise 
en œuvre du programme 

ConFrontés au processus très lourd et très 
long de l'instruction des dossiers le pru- 
p m m e  a pris un retard de plus dedeux ans. 
Deux goulots d'encombrement sont appa- 
rus: les guichets uniques et les capacités des 
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entreprises et des services techniques. Fin 
1998,50 9'0 seulement des contrats de mal- 
trise despollutionsélevagesétaient signés et 
plus de trois ans et demi de délai étaient 
n6cnsaires au bouclagedes operationsde la 
procédure comprises entrela demande préa- 
labieet la réception des travaux. 

Si la saturation des guichets uniques mis 
en placedans les directions départementales 
de t'agriculture et de la forêt (DDAF) ne 
remet pas en cause le sérieux de I'instruc- 
tion, l'absence de  coordination entre les 
DDAF et l e s s e ~ c e s  chargés des IC permet 
des dérapages. Un exemple parmi d'autres 
est foumi dans les COtes d'Armoroù le tiey 
des éleveurs engagés dans le programmeont 
bénéficié du solde de la subvention acquise 
alors qu'ils se trouvaient en situation parti- 
culièrement irrégulihre au titre de Is réde- 
mentation des 1C. Dans d'autres départe- 
ments des divergences de grilles de finance- 
ment entre agences de l'eau et collectivités 
ont été relevées. 

Au-deli dela mobilisation timide de cer- 
taines cltambres d'agriculture dans IesqueUes 
sont élaborés la majeure parliedes diagnos- 
tics, le retardconstatéconsécutifà la montée 
en puissance du flux des dossiers devrait 
aggraver les délais de réalisation des Dexel 
et l'exécution des travaux par saturation du 
tisw économique local. 

'environne 
L'impact du programme sur t'environ- 

nement est difficile à mesurer. Ses deux 
volets sont d'application trés inégale. La 
réduction des pollutions au siège desarploi- 
rations ct la possibilité mat&ietle de stocker 
les effluents dans des capacités sufisantes 
sont des acquis du PMPOA mais ils n'ont 
pas été suivis d'une évolution panilèle des 
pratiques agronomiques pour mieux gérer 
l'azote produit par Selevage afin d'éviter les 
apports excessifs qui envaînent inévitable- 
ment la dégradation de la qualité de l'eau. 
Dans la plupart des cas, les analyses les plus 
ricentes mettent en évidence une augmen- 
tation des taux de nitrates (Cf. rapport du 
Fonds mondial pour la nature (WWF) sur 
l'impact de l'agriculture dans 11 départe- 
ments français). Un constit que le ministè- 
re de l'Agriculture tempère en évoquant 

l'inertie des milieux naturels et les délais de lutionsagncolesqui nesauraitselimiter aux 
mise en place du programme face à la com- effiuentsd'origine organique. Un choixreje- 
plexité des migrations de l'azote dans le sol tant tonte idée de fertilisation équilibréeau 
et la lenteur des évolutions. profit d'une logique forfaitaire ce qui n'est 

Mais les rapporteurs ne se limitent pas B pas neutre sur la cartographie de la poilu- 
ce constat. Ilss'interrogent sur la pertinence tion. La réintégration des fertilisants miné- 
du choix d'un programme uniforme qui raux dans les bilans d'azote modifie la per- 
apporte une réponse identique à des situa- ception des responsabilités relativesdes élc- 
tionslocalesdiversifiées,àI'imagedesstnic- veurs et des céréalicultcurs dans la 
tures de production, et dont l'exposition au dégradation de la qualitedes eaux qui s'étend 
risque de pollution est différente selon la aux zones de  grande culture. En effet, la 
fraction de territoire. 11s posent également la question des quantités a été abordée dans 
question du périmètre de l'assiette des pol- unelogique forfaitliredéconnectéedes c a p -  

Le PMPOA e t  Les producteurs de béton prêt à I'emploi 
Si le Syndicat national du béton prét à l'emploi n'est évidemment pas responsable de La 
dérive financière du PMPOA, ses membres ont de quoi se réjouir de sa mise en place. Le 
syndicat a fait réaliser une évaluation du volume potentiel d'emploi de son matériau de 
prédifection par les exploitations d'élevage relevant du programme. Le calcul obtenu 
provient des chiffres fournis par une enquëte téléphonique réalisée en 1999 sur 200 
exploitants agricoles et par une enquête auprès du ministère de L'Agriculture. 
Le PMPOA concerne un peu plus d'un tiers des 312000 exploitations bovines comptant 
plus de 70 tëtes de bétail en France. Les 112300 exploitations visées représentent plus 
de 1 4  millions de tëtes sur un cheptel de 20 millions de bovins. Fin 1999 seules 25 % de 
ces exploitations étaient en conformité avec le PMPOA. 72  % des exploitants 
envisagaient de réaliser des travaux de mise en conformité. 59 70 de ces ouvraqes seront 
réglementés par le PIWOA. Sur ce total, 47 % devraient étw des créations et YO des 
rénodations. L'enouéte ré~c'le oJe 37 9, des créations devraient faire aooel a~ béton or2  

, a  

à i'emploi [BPE) 2 10  %des rénovations. Le volume de béton estimé pour chacun des 
ouvrages prévus est égal à 200 ml ce qui représente 70 t de ciment par exploitation 
bovine soit 1 0 5  Mm3 de BPE. L'ensemble de ces investissements devrait étre étalé sur 
plusieurs années. 
Ciinpact du PMPOA concerne un peu plus de 10  %des 73500 exploitations de porcins. A 
ces chiffres doivent s'ajouter les potentiels de béton prét à l'emploi concernant les 
exploitations d'élevage hors PMPOA et toutes les exploitations de cultures. Ces 11 70 
d'exploitations comptent 7 millions de tétes de bétail sur un  total de 8.8 millions sur le 
territoire français soit une moyenne de 857 anunaux. 48 %de ces installations sont 
exploitées en conformité avec le PMPOA. Sur les 52 % non conformes la moitié des 
exploitants envisage de rkaliser des travaux dont 45 % ont un  rapport directe avec les 

\ 
exigences du PMPOA. 3 6  % devraient conduire 
à des créations et 9 % à des rénovations. 

: 33 70 sur 36 % des créations e t  8 % sur 9 % 
des rénovations devraient faire appel au BPE. 

Oyl..el..n .+Tm -0". 
Le volume estimé en béton des ouvrages ".', $ 0  .I . .<.I-.~-~~*-~~ PMPOA pour porcins s'élève à 350 m3 par 

~ ~ t i o n  exploitation soit un  total de 1,2 million de 
P ~ P ~ M  m'. Pour ce type d'exploitation les 

investissements devraient éoalement étre 
étalés sur plusieurs années. 
Le potentiel théorique qui apparaît comme 
réaliste aux yeux du syndicat représente la 
construction de logements pour 200000 
habitants. 
Un ouvrage spécifique intitulé : ouvrages en 
béton pour l'atelier d'élevage et 

& ,-_._..-.. ' L'exploitation agricole : conception, - - -  .Bni-re-. 3 : prescription, réalisation, est disponible 
aupré: du SNBPE. L.J. 



citésd'exportation parles planteset incom- 
plète puisque les plafonds hxés ne com- 
prennent pas les engrais minéraur 

Quant aux normes françaises de mesure 
de la pollution qui servent à évaluer les rejek 
par tped'animauxeiiessont &l'es pourles 
vaches laitieres et le secieur avicole nette- 
ment sous la moyenne européenne (les 
normes porcines sont plus exigeantes). Leur 
éventuel aiienement conduirait à un relève- " 
ment coniprisentre 20 et 50 % desexcédents 
d'azote produits par ces deux secteurs, 
entrainant une révision dela cartedeszones 
d'excédent stnicturel. 

11 s'ensuit que la surfertilisation persiste 
dansleszones d'excédent stmcturel en par- 
ticulier dans les zones d'élevage hors sol 
(commela Bretagne) et que sa mesure trou- 
ve les limites de sa validité à I'écheiie de la 
parcelle ou de L'dot decirltureoù lessurfaces 
réellement amendées dirièrent parfois des 
surfaces théoriques. L'ajustement à la baisse 
des surfaces d'épandage potentielles devrait 
s'imposer comme la conséquence de  ce 
constat. La mission en fait deux autres : 
-la surfertilisation est constatée surtout sur 
les parcelles plantées en maïs, 
-d'autre pxttémploi cumuléd'azote miné- 
ral et d'un excédent d'azote organique 
témoigne d'une insuffisantevalorisation des 
efluents d'origine animale que bon nombre 
d'éleveurs considèrent comme un déchet et 
non comme un fertilisant. 

Ler possibités de contrôle sur place de 
l'inspection des IC sont si réduites qu'ils ne 
permettent pas de mesurer I ' h lu t ion  des 
comportements. Les seuls contrôles faciles 
seraient de mesurer le niveau des fosses à 
lisier pour s'assurer que les echéanciers pré- 
vus sont bien respectés. Or jusqu'ici ce sont 
les plaintes du voisinage qui dfclendientles 
contrôles sur place. Cette situation est ame- 
née à changer puisque le ministkre chargé 
de l'environnement a décidé de faire s'inten- 
sifier les wntrdies pourpawenirà un tauxde 
contrBIe de 5 %des établissements soumis à 
autorisation soit une moyennede 1 contrd- 
le tous les 20 ans. 

Le cas de la Bretagne 
La hausse continue deia production des 

élevages hors-sol concentrée dans le quart 
nord-ouest exerce une forte pression azotée. 
i~ mission a estimé I'excedent final d'azote 
i 130000 t, en tenant compte de l'ensemble 
des facteurs ümitant l'épandage et en cumu- 
lant azoteorganique et minéral. 

Par rapport aux surfaces réellement 
amendées la pression d'origine organique 

moyenne est de i'ordre de î30 kg pour une 
capacité d'exportation moyenne par les 
plantes de 152 kg. Un chiffre qui ecarte les 
fertilisants minéraux et les reliquats d'azote 
présents dans le sol qui peuvent atteindre 
jusqu? 200 kg d'azote par hectare et qui met 
en lumière la surfertilisation massive et les 
risques élevés aggravés encore par les cul- 
htres à risque (ma-ssur maïs par exemple) et 
une gestion des intercultures encore peu 
développk. 

abandonnés devant le dépassement du seuil 
de  potabité. 

Les résultats d u  reûaitement par la mis- 
sion des donnees bmtes issues de la cam- 
pagne de surveillance révèlent que malgré 
quelques contre-exemplesla quaütédeseaux 
continue & se dégrader en particulier dans 
les ws d'élevage intensif. Eo Bretagne par 
exemple la teneur en nitrates d e  l'eau aug- 
mente d'un milligramme par an depuis vingt 
ans. Une menace de  condamnation, éven- 

tuellement doubléed'une astreinte pèse 
sur la France depuis la réception d'un 
avis motivé en  provenance de  Bruxelfes 
pour non respect de la directive nitrates. 

Propositions 
Le rapport de&i mission interminis- 

térielle développe quatre rccommanda- 
tions pour inciter les pouvoirs publics à 
modifier sans delai les bases, les 
méthodes et les pratiques du program- 
me. 

Redéfinition des bases juridiques 
du programme e t  de ses annexes 

La structure de  concertation que 
représente le Cornit6 national de suivi 
doit êtreutiliséeseulement pourémetire 
des avis sur les moyens susceptibles de 
renforcer l'efficacitédes mesuresou sim- 
plifier la gestion. 

Un dkre t  et un arrêté qui viendront 
se substituer à la circulaire du 22 avril 
1994 doivent être rapidement publiés. 

Cette pression azotée n'est pas freinée par Mise en place de nouvelles méthodes 
la mise en dace d'unités de traitement des de aestion e t  de contrôle 
e@uents : ;elles financées par l'Agence de 

., 

L'eau Loire-Bretagne concernent 25 éleveurs Amélioration d e  la connaissance 

et 376 t d'awte résorbée. Insignifiant. 

Dégradation de la qualité de I'eau dans 
les zones vulnérables à la pollution 

La prerniére situation de réfr'rerice (sep- 
tembre 1592IaoUt 1993) ayant seM i déter- 
miner la carte des zones vulnérables. la 
seconde, cinq ans plus tard, a fourni des indi- 
cations sur i'kvolution de k teneur en eau 
des eauxdouces dans l'intervalle. Or des biais 
d'ordre m&hodologique ont corrompu le 
cadre de l'analyse, notamment par le choix 
des points de surveillance : réduisant parfois 
la carte des zones vulnérables, s'appuyant 
sur un pas de temps trop restreint pourdéga- 
ger une tendance et a h c h i  del'impact des 
pollutions climatiques. Des points ont été 

des élevages 

Pour gke r  le programme dans les 
meilleuresconditionsd'effiwcitédesdispo- 
sitions IPgislatives et réglementaires doivent 
etre prises pour que les DDAF aient ac& à 
toutes les infomationsdétenuesparlesser- 
vices des ICet les servicesvétérinaires et que 
Sensemble de ces données soient portées à la 
connaissance des agences de i'eau. A défaut 
de  pouvoir obtenir w accès la mission sug- 
gère que soient prévues des sanctions suffi- 
samment dissuasives pour les contrevenants. 
Actuellement U n'existeaucun fichier global 
des &mges intégrables au titredu PMPOA. 
L'application de  la loi informatique et liber- 
té ne permet pas lestnnsferts de fichierssec- 
toriels entre les services vétérinaires et les 
agences de  I'eau et même aucun transfert 
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d'information entre fichier min i re  et fichier 
des IC au sein des senices véterinaires. Un 
excès deconfidentialitéqui conduit les rap- 
porteurs à se demander quel comportement 
doit adopter un responsable des services 
vét4rinaires constatant une infnction au titre 
de la rédementation de la redevance alors 
qu'il est tenu au secret à l'égard de l'agence 
de l'eau. 

Amélioration des outils d e  gestion 
e t  de  suivi du PMPOA 

Devant l'absence de tableauxde bord pré- 
cis, aux plans national et départemental, de 
l'avancement du PMPOA en termes de tqi-  
tement des demandes et des 
dossiers et sur les iinance- R* 
ments engages et les paie- 
ments, qui a ouvert la voie à 
une multitude de solutions 
locales différenciées et par- 
tielles. la mision souhaite qu'il 
soit procidé rapidement à une 
harmonisation pour donner 
aux DDAF les moyens de 
fournira lademande les infor- 
mations pour suivre l'avance- 
ment du programmeà l'échel- 
lenational (statistiques dépar- 
tementales ou agrégées). 

Simplification 
des procédures 
administratives 

e n  matière d'information par dépôt annuel 
des plans d'épandage en mairie comportant 
une information sur les dates d'épandage, 
les parcelles concernées et les quantités à 
épandre, 
p o u r  le contrôle par les DDAFet les agences 
de l'eau du volet agronomique du contrat, 
notamment en matière de plans d'épandage 
sous deux formes possibles : 
-la DDAF dotée de  moyens supplémen- 
taires mettrait en place des contrôles aléa- 
toires. Des sanctions allant jusqu'au rem- 
hursement partiel ou total des aides semient 
prévues, 
-mise en place d'une certification des pra- 

Des solutions pour simpli- 
fier l'instruction des dossiers devraient Ctre 

7 généralisées comme celle mise en œuvre 
dans la hlanclie où l'agence Seine-Norman- 
die met par convention sa participation à 
disoosition du Conseil cénéral. " 

La revalorisation envisagée du finance- 
ment des Dexel devrait être assortie de trois 
conditions permettant ïidentification claire 
de l'ensemble des dépenses : 
-la qualité du diagnostic et des programmes 
proposés pemettantd'identifier clairement 
l'ensemble des dépenses, 
-la présentation de programmes altematifs 
et notamment d'un programme économe 
minimisant ïinvestissement de la dépense 
publique et de I'&eveur, 
- u n  volet « nouvelles pratiques agrono- 
miques n précis et efficace en matière de fer- 
tilisation et d'épandage. 

Contrôle des pratiques agronomiques 
Devant le nombre restreint d'éleveurs 

modifiant leurs pratiques malgré leur enga- 
gement dans le programme, la mission pro- 
pose des changements : 

tiqucs des éleveurs concernés par un orga- 
nisme habilité par I'Ctat i vérifier l'applica- 
tion ducahier descliargesnn~~exéau contrat. 
Parallèlement les DDAF réduiraient la den- 
sité des contrôles. 11 pourrait etre envisagé 
de suspendre l'accès auxcontrats territoriaux 
d'exploitation sous réserve du respect du 
cahier des charges lequel serait élargi pour 
permettre I'acchs à une certification de 
bonnes pratiques en matiere de gestion des 
effluents d'élevage, de fertilisation, ou en 
matière environnementale si l'ensemble des 
pratiques de I'exploitant est concerné, 
p o u r  faire évoluer la logique forfaitaire des 
plans d'épandage au profit d'une démarche 
agronomique par une meilleure définition 
des apports en azote minéral et organique, 
par une meilleure adaptation de la fertüisa- 
tion au type de culture (maïs, blé, prairie) 
en fonction du calendrier d'un programme 
d'action s'il existe, par une meilleure gestion 
des capacités de stockage et enfin par une 
meilleurecomhcedespratiquesdes éle- 
veurs qui mettent leur terre i disposition, 
pour étudier les mesures propres à faireces- 

ser l'encombrement des s e ~ k e s  des IC au 
sein des se~cesvétérinaires et leur redonner 
la plénitude de  leurs prérogatives notam- 
ment en matière de contrôle, 
pour s'assurer que l'éleveur tient les enga- 

gements prévus au contrat, un double dis- 
positif de contrâle retiendrait le quart des 
subventions. Un premier contr8leadminis- 
tratifà la réception des iravaw, à l'occasion 
duquel serait &dki le plan de fertilisation, 
déclenchenit le versement oaniel de la sub- 
vention. L'année suivante un contrôle des 
nouvelles pratiques agronomiques par la 
DDAF ouvrirait la voie au versement du 
solde de la subvention. 

Rééquilibrage des recettes 
e t  des dépenses 

Appliquer Le principe pollueur-payeur 
à L'agriculture 

Le dispositifd'aide prévu par le PMPOA 
rend nécessaire i'instauration au profit des 
agences de l'eau de contreparties significa- 
tives que la mission & d u e  à 700 MF par an. 

Le manque d'unanimitédans ses rang ne 
lui a pas permis de proposer une solution 
communedéterminant la forme de cette res- 
source. Les trois solutions formulées dans 
son rapport sont assorties de commentaires. 
-La première solution est un élargissement 
de la redevance actuelle consistant à tailler 
dans ses dispositions les plus contestables et 
à l'étendre auxcultivateursqui nebénéficient 
pas des subventions du PMPOA tout en 
abaicçnnt son seuil de perception. La correc- 
tion des anomalies obtenues p.ir ce toiletta- 
ge ne garantirait pas l'objectifde recette. Les 
agences de  l'eau devraient envisager une ges- 
tion lourde. 
-La seconde est une redevance sur les ex&- 
denis d'azote assise sur la différence entre 
l'azote enhant dans chaque exploitationdans 
les engais, aliments et animaux achetés et 
l'azotesortant contenu dans les récoltes et les 
animaux vendus. L'excédent défini, rejeté 
dans le milieu naturel :sol, air ou eau, don- 
nerait Lieu à redevance au profit des agences 
detéau. i.esexploitationsconœmhseraient 
celles imposées au régime du binefice réel 
simplifit! ou non. Un seuil de perception 
modique de 1000 F pourmit etre institué. 

Facile à défendre du point de vue de 
l'équité cette formule présente l'avantage 
d'iduencer vraiment les pratiques agrono- 
miques en pénalisant la surfertiliwtion. 
Néanmoins la charge administrative et 
comptablepourlesa~dteursserait impor- 
tante, les contraignant 2 foumir au minimum 
32 données et à se doter 8011th de compta- 
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Nitrates et pesticides poursuivent la détérioration de la qualité de l'eau 
Le WWF vient de présenter une nouvelle étude qui conFirme les conclusions de la mision d'évaluation du PMPOA sur La poursuite de la 
dégradation des nappes souterraines et des cours d'eau. Cette étude réalisée entre janvier et février 2000 dans 11 départements (330 
communes) sous La direction du professeur Jean Claude Lefeuvre désigne clairement la responsabilité des politiques agricoles et 
d'aménagement du territoire dans la pollution par les nitrates et les pesticides des eaux brutes françaises, c'est-à-dire des eaux qui se 
trouvent dans le milieu naturel : rivières, nappes et lacs. 
Paradoxalement, g r k e  aux traitements de plus en plus sophistiqués qui compensent en partie la pollution des cours d'eau et des 
nappes, la tendance moyenne est à L'amélioration de la qualité de L'eau distribuée. Si le seuil maximum moyen admissible de 50 mg de 
nitrates par litre d'eau distribuée est généralement partout atteint, les dépassements épisodiques illégaux sont rares. La contradiction 
entre la qualité réelle des eaux bwtes et celle des eaux distribuées trouve son explication dans les méthodes actuelles de gestion de 
t'eau : 
- dilution d'eau brute trop chargée avec une eau de tête de bassin moins polluée, 
- fermeture des captages contaminés remplacés par de nouveaux forages, ouvrant la voie à la généralisation de la contamination des 
nappes, - installation d'unités de dénitrification de plus en plus évoluées. 
Ce marquage de la poursuite de la pollution par des mesures de court terme trouvera ses limites alerte le WWF. La dégradation des eaux 
par les nitrates atteint plus du tiers du territoire et la Bretagne « qui ne possède aucune nappe profonde risque, à court terme, d'étre 
dans I'impossibiiité de produire de l'eau potable ». Dans cette région les déjecbons de 8 millions de porcs conespon$ent à celles d'une 
ville de 24 millions d'habitants sans station d'épuration. S'y ajoutent les déjections de 3 niillions de bovins e t  de 120 millions de 
volailles. Le tourisme et u les activités côtières sont menacées par la prolifération des algues nourrie par les nitrates 8 .  

L'augmentation de la présence des pesticides dans les eaux brutes soulève l'inconnue de leur répercution sur la santé. Face aux 950 
motécules que représentent désherbants, insecticides e t  fongicides, tes anaiyses s o ~ t  insuffisantes e t  inadaptées. Les controtes à date 
fixe pratiqués actuellement ne donnent pas une vision réelle de la contamination. A côté de l'emploi systématique des pesticides 
utilisés par la culture intensive encouragée par les subventions c'est la déstructuration des bassins versants qui est en cause. Favorisée 
nar le ieu des aider aoricoles la culture du mais substituée aux 
prairie; humides de fonds de vallée accélère la pénétration des 
pesticides dans les sols trop drainés et très proches des rivières. Une 
s i tua tm que met en valeur le PMPOA. 
Cétude du WWF révèle une pollution persistante des eaux 
souterraines par l'atrazine. pesticide utitisé par la cuiture du mais. 
Les concentrations atteignent jusqu'à 2.2 pg/13 dans I'Ouest du 
Bassin Seine, en Normandie e t  Centre Ouest. Avec une concentration 
allant jusqu'à 14 pg/13, la pollution des eaux superficielles est encore 
plus importante en raison du contact direct avec Les sources de 
contamination. L'organisation cite le cas d'un barrage en I le  et 
Vilaine construit il y a 3 ans par La ville de Rennes pour fournir de 
l'eau potable (3 MdF d'investissement). Il a vu l'utilisation de son eau 
interdite par le Comité national d'hygiène publique et parallèlement 
la ville prendre des mesures pour distribuer de l'eau embouteillée 
dans les écoles. Globalement ce sont les régions de culture intensive 
dont les eaux brutes sont les plus affectées par les phytosanitaires. 
Le réaménagement des bassins versants est urgent pour filtrer par des 
talus boisés L'écoulement des pesticides vers les rivières, par le 
maintien des zones humides, voire par la limitation des pesticides. 

bilité matière. Pour les agences de Sedu la ges- 
tion serait 4galement lourde pour créer les 
fichien et traiter un nombre de rcdevablcs 
estimé à 250WO. 

Une variante consisterait à instituer une 
taxegfréecnmme un sous-produitdelaTVA 
par les s e ~ c e s  fiscaux. La conversion des 
données physiques en quantité d'azote 
s'effectuerait au moyen de coefficients réde- 
nientaires dont une hase serait assurée par la 
loi. La déclaration serait dassée au dossier fis- 
cal de I'intémsé Sa vfrification serait e&c- 
tube parallélcment à Soccasion de ccUc de la 

Résumés des résultats nitrates e t  pesticides dans les 
Il déoartements étudiés 

No 2 > 50  mi/^ 25-50 &/l > 40 % 
No 3 25-50 mg/( 10-25 mgp . 0 % 
ND 4 25-50 mgfi 10-25 mgp 37 % 
No 5 25-50 mgp 25-50 mgp 16.7 % 
N" 6 > 50 mg/l 10-25 mg/[ 2.3 % 
N" 7 10-25 mg/[ 10-25 mgfl 17.5 % 
N O  8 0.10 mg/[ 0-10 mgfi O % 
N' 9 25-50 mgp 25-50 mgp 2.4 70 
N O  10 10-25 mg/t 10-25 mgp 1.4 % 
N" 11 25-50 mg/$ 25-50 mgp ' 15.2 4) 

Moyennes der poutrentigcr de déparrcmenls dc  la  norme de 1996 6 1998 
1. CAP et TTP : mcrurer elfertuées aux points de captagr et  rut Icr uriner de 
traitement de IZau potable 
2. UOI : unité de distribution (unité de  réseau d'adduction d'eau potable 
derrenrant par exemple une commune) 

comptabilitf. Dans ce cas la direction dc la 
législation fiscale craint « les lourdes 
contraintes de sa gestion » pour I'adminis- 
tration fiscale. 
- La troisième solution concerne une taxe 
sur les engrais minéraux et les aliments d u  
bétail. Elle n'aurait guère d'effet sur la 
consommation d'engrais minératuou d'di- 
ments industriels. Les fabricantset les impor- 
tateurs Sacquitteraient auprès des douanes 
car if s'agirait d'one accises. Formule simple 
pour les agriculteurs, rendement sûr et sim- 
plicité de gestion pour l'administration qui 

n'aurait à fairequ'à un petit nombre de rede- 
mbles.Cependant cettesolution présenteune 
totale absence d'eEcacité agronomique, la 
rédité des achats des agricuiteurs n'ayant pas 
forcément de lien avec la qualité de leur pra- 
tique agronomique. 

Pour dore cechapitre de ses pmpositions . . 
la mission signalcgue si les pouvoirs publics 
r e n ~ n ~ a i e n t  dép&cr leta& desub&tion 
de 35 96 fué  par Bnixclles l e  p r o b l h e  d u  
financement ne se poserait pas en ces termes. 
Seul demeurerait le  reprofilage de la rede- 
muce actuelle. 



Optimiser te recours aux finances de longs délais de mise en œuvre. Cescondi- 
publiques par des choix techniques tions peuvent réussir à mobiliser une majo- 
alternatifs rité d'élmges en dessous desseuils sous cer- 

Sanscompromettre la garantie technique taines conditions : mise en place avec le sou- 
du programme des travaux acceptés par les tien des agences de l'eau et des collectivités 
services des DDAF les rapporteurs suggèrent locales de moyens d'information, d'anima- 
que deschoix tediniquesmoinscoOteuxqui tion et de conseils adaptés et efficaces; defi- 
assureraient le mOme niveau de maitrise des nition de programmesd'action et de tnvaux 
pollutions soient recherchés systématique- adaptésauxcapacités financièresdes élevages 
ment par les instmcteurs des dossiers de la concernés; proposition de  programmes 
DDAF. Elle rappelle que des travaux d'action à tousleséleveurs situésdanslepéri- 
conduits par l'institut d'élevage et repris 
par l'Agence de l'eau Loire Bretagne 
apportent la preuve qu'il est possible de 
dégager des iconomies significatives; 
Généralement elle a constaté que les choix 
du teclinicien et de  i'éleveur se rejoi- 
gnaient sur le programme de travaux 
réputéetre le u meilleur u excluant de fait 
la recherche des variantes éouivalentes 
moinscoûteuses. 

L'Cnicrgence d'iinc palcite de soliitirins 
de coiit diGrcnts f;icilitrr~it d'nillcurr I î  
mise aux normes et la pérennité des 
exploitations de la catégorie des élevages 
dedimensions moyenneet petitedont les 
ressources financières sont limitées. 

Mesures complémentaires 

Opérations coordonnées 
Cesoptrations consistent sur un péri- 

mètre sensible à protéger nappes, cours 
d'eau ou points d'eau utilisés pour l'ali- 
mentation en eau potableà inciter les éle- 
vages de toutes tailles à se nlettre aux 
normes et à adadter de nouvelles pra- 
tiques ~gronomiques. Des opératiii~is coor- 
donnéc5 ont étéengagées dans de nombreux 
départements. Dans ces opérations, les kle- 
vages de taille inférieure aux seuils d'inté- 
gration au PMPOA non soumis à la régle- 
mentation des IC bénéficient des mkmes 
conditions d'aideque les élevages intPgaùles 
et même parfois plus avantageuses. 

Aprks avoir analysé les biians de quelques 
opérations coordonnées dont ils ne font pas 
la même lecture, les avis des membres de la 
tnission se sontpartagés entre deux options: 
la relance d a  opéntionscoordonnées et leur 
abandon pur et simple. Cette option étant 
défendue par l'inspection des finances. 
-Arguments et modalités de la relance : les 
quelques opérations coordonnées analysks 
parla mission ont montréles résultatssigni- 
ficati& delbuverture hite aux petits éleveurs. 
La relance de ces opérations permettrait 
d'obtenir des résultats positifs en matière 
environnementale rapidement alors que 
l'approche retenue par le PMPOA impose 

mètre leur pcrinettant de réduire leurs pol- 
lutions; garantie d'aides individuelles équi- 
valentes pour leurs travaux ;i tous les éle- 
veurs dont ceux situés en dessous des seuils 
qui bénélicieront en outre d'un appui tech- 
nique adapté. 
- Aryments de i'abandon des opérations 
coordonnées : La relance de ces opérations 
constitue une extension du programme 
jugée inopportune pour plusieurs raisons. 
Dans les zones sensibles les structures admi- 
nistratives font difficilement face à l'&lux 
des dossiers présentés dans le cadredu pro- 
gramme actuel. Le programme <i Bretagne 
eau pure n, exemple d'opération coordon- 
née, n'a pas eu d'eNet sensible sur la quaiité 
de l'eau. Les opérations examinées par la 
mission ne I6vent pas les interrogations sur 
l'efficacité environnementale du program- 
me. La hiérarchisation des priorités en 
matiére d'engagement des finances 
publiques ne met pas aux premiers nngs une 
extension jugée très coiiteuse et risquée. 

Consolider Le réseau actuel de  suivi 
de  qualité de  L'eau 

~ w a n t  IescritiquesquiaNecttent ler&nu 
de suivi et la mesure de  la qualité de l'eau la 
mission nrovose d'élahrersuria base d'une . . 
étude approfondie un nouveau réseau repré- 
sentatif des impacts de la pollution agricole 
sur la qualité des eaux. Pour les opérations 
coordonnées cette démarche devrait Otre 
entreprise parallèlement au lancement de  
l'action pour disposer de mesures de réfé- 
rences. 

Intégrer les conséquences 
environnementales de  toutes 
les mesures de  politique agricole 

Politique agricole e t  développement 
durable 

Les décisions de politique agricole doi- 
vent intégrer leursconséquences ennronne- 
mentales, notanirnent lorsque cdles ci ont 
une incidence sur les productions et leur 
iocalisation. La croissance continue des <Nec- 
tifs des élevages pardélement à l'application 
des programmes destinés à réduire les pol- 
lutions agricoles va a l'encontre des objec- 
tifs recherchés et promet des mesures cor- 
rectives coiiteuses pour la collectivité pour 
tenier de préserver son patrimoine naturel. 
~'inscri~tion des p r o c ~ k  décisionnels dans 
les démarche de développement durable 
devrait conduire à une réduction des effec- 
tifs porcinset avicolespour réduirela pollu- 
tion deI'mu. I M I X  actionscomplémetitnircs 
viseraient I'l~iwiion des b3timents dms le 
paysage et la I~itie contre la pollution p.ir Ir?. 
6" 

L'insertion des bütiments dans le povsaqe 

ge L'aspect des canipagoes : on constate le 
doublement de volume des bâtiments neufs 
qui se juxtaposent aux batiments anciens 
conservés. Grâce à Iàpplication d'une norme 
destinée à dissimuler tous les bâtiments agi- 
coles classés en muse, le principe r Etablisse- 
ment dassé, établissement o c h é  n serait sou- 
mis au contrOle de l'autorité préfectorale. 

La fuîte contre la pollution par les goz 
On estime qu'environ 40 % de l'azote 

contenu dans les effluents se dégage dans 
I'atmosphére. Ces gaz engendrent des 
odeurs, contribuent à l'effet de  serre4, 
retombent en pluies acides souvent à 
proximité de leur source d'émission. Des 
solutions siinples de  types biologiques, 
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Ce débat qui potie sur la contribution des agriculteurs à la pollution de i'eau par les 
nitrates pourrait-il avoir lieu dans 15 ans dans Les termes où it se pose aujourd'hui ? Rien 
n'est certain. Un fait nouveau oeut en laisser douter. Ce fait nouveau c'est le doute nui 
fait progressivement son chedn dans les esprits les plus ouverts. 
Le PMPOA n'est que Le volet administratif d'une politique de protection de La santé 
publique et de l'environnement fondée notamment sur les effets nocifs supposés des 
nitrates. la constitution du dossier scientifique désignant la responsabilité des nitrates 
dans des affections du jeune nourrisson ou visant le râle carcinogène de certains de leurs 
dérivés date des années 50160. Les inquiétudes d'alors, renforcées par la légitime 
pmdeoce des experts amplifiée par l'insuffisance de données scientifiques, conduisirent 
Bruxelles à fixer des objectifs de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 
La directive européenne no BO-778/CEE du 15 juillet 1980 fixe à 50 mg/L la teneur en 
nitrates des eaux de boisson. Cette exigence relayée dans la réglementation française par 
le  décret 89-3 (modifié) a érigé en une vérité fondamentale La dangerosité e t  la toxicité 
des nitrates et défini à leur sujet une norme de potabilité de Peau dont les conséquences 
se déroulent sous nos yeux. 
Ce dogme, indiscutable par essence, se voit pourtant progressivement remis en cause 
depuis 20 ans par les progrés de la connaissance sur les nitrates e t  celles de leurs effets 
sur l'homme et sur les milieux aquatiques. E t  pourtant rien ne change. Les doutes sur 
lesquels se sont constituées les décisions normatives d'un siècle que nous enterrons 
méritent au moins d'ëtre rediscutés au grand jour à la lumière d'éléments nouveaux qui 
s'accumulent. 
Pour [a santé publique comme pour l'environnement, lëvabation des risques des nitrates 
ne peut s'affranchir de ces apports nouveaux. Si l'on peut aujourd'hui soutenir sans 
constation possible que Les nitrates sont redoutés des consommateurs francais encore 
faut-il reconnaitre que leur mauvaise réputation s'appuie sur des données qu'il convient de 
mettre à iour. Les oeurs au'ils suscitent sont entretenues oar l'absence de débat oublic 
sérieux sur le sujet ~aradoxalement les rares spécialistes de santé publique qui ' 
constestent la nocivité des nitrates ne sontjamais contredits, Leurs propos pas davantage 
amplifiés. 
Pour l'observateur de la question de l'eau - e t  mime des nitrates -, La situation devient 
troublante. Pourtant le sujet - clé de voüte de la politique de Peau en France et en Europe 
- mérite la clarté. La question a besoin d'un débat public sérieux. Elle demande un 
examen critique complet et rigoureux des données du problème qui ne doit pas ëtre 
assimilé à une stratégie révisionniste, visant à exonérer l'agriculture de ses responsabilités 
au regard de L'environnement en général et des eaux en particulier. 
ta présence de pesticides dans tes eaux est à lui seul suffisant pour alerter les dirigeants agricoles 
sur des pratiques contre-nah~re et désigner Les défauts de leurs stratégies pmductivistes. 
La Commission européenne a récemment rappelé que le recours à i'appiication du principe 
de précaution ne devait pas conduire à une décision arbitraire. Voici le moment de le 
prouver. Depuis Les premiéres craintes sur Peffet des nitrates. la connaissance des facteurs 
déclenchant l'application précoce de ce principe à leur sujet s'est suffisament étoffée pour 
que l a  direction chargée de la refonte des directives sur Seau à Bruxelles s'empare à 
nouveau du sujet. 
II estsouhaitable que la question soit examinée sous un angle technique et non politique. 
It s'agit d'être capable d'étudier avec toute l'attention e t  la rigueur nécessaires les 
résultats des recherches scientifiques les plus récentes. Accepter I'idée que des textes de 
référence soient remis en cause après une période de bons et loyaux senrices. Accepter 
i'idéeque des politiques évoluent en fonction des progrés des connaissances. Il y a bien 
d'autres sujets où nous devons apprendre à faire évoluer une norme, une politique. Dans le 
cas des nitrates, les enjeux pour les agriculteurs, pour les consommateurs e t  pour les 
contribuables ne sont pas minces. il en va aussi de la crédibilité de la politique de 
protection de Penvironnement. R.P. 

adaptées aux budgets des éleveurs exis- avant d'être généralisée et contrblée dans 
tent. Une norme imposant l e  recours h son application. 
un procédé antigaz trouverait avantageu- 
sement à s'appliquer dans les zones & ~ h ~  de d m h  à polluer 
urbaines, suburbaines ou tourist iques L'opportunité de la création d'un mar- 

ch& des droits A polluer, notamment dans le 
us de l'épandage, a été examinée par la  mis- 
sion sans que celle c i  puisse afficher une posi- 
tion de synthhse de l'avis de ses membres. 

Dans la proposition é t u d i k  chaque die- 
veur se venait attribuer un quota de droits 
d'épandage. Lemontant de &quota, expri- 
me en kiloerammes d'azote. serait éeal au " ., 
produit d'une norme fixant l a  quantité 
d'azote épandable à i'hectare par la surface 
épandable détenue cn propre par 1Yleveur. 
In dificulté r k i dc  dans 13 rédaction d'une 
norme tenant compte des autres apports 
azotés minéraux et des caractéristiques d u  
sol concerné. 

Exemple : o n  admet que la quantité 
d'azote à l'hectare serait fixée à 170 Kg. L'éle- 
veur possède 50 hectares et dispose donc 
d'un quota de 8500 kg. S'il ne produit que 
5000 k g  il est cn d ro i t  de recherclier u n  
acquéreur pour ~ c s  3560 kg  restants. ~ ' i i n i t é  
de compte pourrait être le quintal d'azote. 
Dans l e  systéme on vérifie la  surface épan- 
dable de cbaque bénéficiairede quota pour 
couvrir tes risques de recours ultérieur. 

Quatre Mnéficessont attendus d'un mar- 
chédecetype fonctionnant convenablement 
(ce qu i  n'est pas assuré avant sa mise en 
œuvre) : effet redistributifsur le  revenu des 
élevages extensifs souvent plus petit, frein au 
dheloppement de la concentration géogra- 
pliiquedesélevagcs hors sols, incitation à la  
comparaison des coûts des différentes 
options s'offrant à I'éleveur en situation 
d'excédent favorisant dans les zones d'excé- 
dent structurel le développement des procé- 
dés de traitement. enfin meilleure connais- 
sance des pratiques réelles rendue incon- 
tournable par le caractère publ ique des 
achats et devente de quotas. 

Le système pourrait  ftre étendu aux 
'boues d'épuration. 

Au passifde la création de ce marché les 
rapporteurs soulignent les rixjues d'acnois- 
sement de la pression sur le prix du foncier 
dans certaines mnes et des eiïets pervers pos- 
sibles en matikre d'installation. H 

Notn: 
1. Les élevages les plus importants doivent inté- 
grer Ic programme entre 1994 et 2003 :élevages 
dessecteun oorcin et avicolesoumis au réeime de " 
I'autorisalion prévuc p3r 13 loi sur les installatinns 
classécs et elcvage bovins In p l u  iniponanis du 
régime deciaratii. 
2. Par ladéfinition de programmesd'action, puis 
de résorption dans les zones où les excedents 
d'azote orésentaient un caraclere slructurei. 
3.ArritL's du 2/11/1991 c l  du 221121Y7. 
4 .  Cf. îflri 'Ir smr ii'originr agricole: qi~clr ouiih 
Do:u le  1imik.r ? E?iiironnctnr~~r & Tprl~iiin~te n" 196 
page 19. 



DIRECTIVE DU 12 DECE BRE 1991 CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX 
CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES A PARTIR DE SOURCES AGRICOLES 

L e  contentieux européen à l'égard de la France 

Une procédure préalable à la saisine de la cour de justice des Communautés Européennes 
a été engagée par la Commission Européenne avec mise en demeure, 

suivie d'un avis motivé du 9 juillet 1999 pour : 

identification incomplète des eaux atteintes par la pollution 

désignation incomplète des eaux vulnérables 

surveillance incomplète. de la concentration en nitrates des eaux 

COMITE TECHNIQUE REGIONAL DE L'EAU - 7 juillet 2000 
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