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Synthèse 

‘analyse de la ressource en eau minérale de la station thermale de Vernet-Les-
Bains s'inscrit dans le cadre du programme régional « Qualité de la ressource en 

eau thermale des stations du Languedoc-Roussillon ». Ce programme, mené sur 
la période 2010 à 2012, est cofinancé  par l'Union Européenne (FEDER), la Région 
Languedoc-Roussillon, le Conseil Général des Pyrénées Orientales et des autres 
départements de la région ainsi que le BRGM. Il est mené en partenariat avec la 
Fédération Thermale et Climatique Languedoc-Roussillon (FTCLR).  

L'état des lieux réalisé pour la station de Vernet-Les-Bains permet de préciser les 
points principaux suivants : 

- concernant les connaissances du gisement et du système hydrothermal, les 
données disponibles permettent d’apprécier de manière assez précise les grandes 
lignes du circuit de l'eau thermale ; 

- concernant la connaissance du fluide thermal, les données disponibles (physico-
chimiques et isotopiques) autorisent une vision appréciable du secteur 
d’alimentation du gisement thermal et de la zone de transit en profondeur ;  

- concernant les conditions d'exploitation de la ressource, les données ne 
permettent pas de statuer sur un fonctionnement somme toute très empirique de 
l’exploitation actuelle ne permet pas de définir les limites d’exploitation des 
ouvrages et de préciser des alertes pour pallier  d’éventuels désordres ; 

- concernant la sécurité d'approvisionnement du site thermal, elle est toute 
relative. Le site est en effet alimenté  par un secteur d’émergence unique. Il n’existe 
pas de secteur d’approvisionnement indépendant du secteur exploité ; 

- concernant le suivi d'exploitation de la ressource, le manque de suivi en continu 
de la ressource ne permet pas de disposer du recul nécessaire pour juger du bon 
fonctionnement de l’exploitation ; 

- concernant le contexte environnemental du site, compte tenu d’un impluvium, 
situé en zone montagneuse sauvage et de l’absence d'activité industrielle sur la 
commune, il peut être considéré comme favorable. Une surveillance du site reste 
cependant de rigueur pour éviter tout désordre ;  

- concernant le cadre réglementaire d'exploitation de la ressource, les Thermes de 
Vernet-les-Bains bénéficient d'un droit sur toutes les ressources thermales situées 
sur la commune de Vernet-les-Bains (cas unique en France). 

À court terme les pistes de progrès en matière de qualité de la ressource en eau 
thermale de Vernet-Les-Bains sont : 
- mise en place d'un suivi de l'exploitation correspondant aux règles de l’art ; 
- caractérisation technique et hydraulique des 3 ouvrages exploités. 

À moyen terme les pistes de progrès à suivre sont : 
- Etude d’implantation et réalisation d'un forage de secours. 

L
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1. Introduction 

1.1. CADRE DU PROGRAMME REGIONAL THERMALISME 

L’analyse de la ressource en eau thermale de la station de Vernet-Les-Bains s’inscrit 
dans le cadre du programme régional thermalisme intitulé « Qualité de la ressource 
en eau thermale des stations du Languedoc-Roussillon ». Ce programme, mené 
sur la période 2010 à 2012, est cofinancé  par l'Union Européenne (FEDER), la Région 
Languedoc-Roussillon, le Conseil Général des Pyrénées Orientales et le BRGM. Il est 
mené en partenariat avec la Fédération Thermale et Climatique Languedoc-Roussillon 
(FTCLR). 

Le programme est conduit par le Service Géologique Régional Languedoc-Roussillon, 
dans le cadre des missions de service public du BRGM (projet PSP10LRO30). Il 
concerne les 13 stations thermales de la région (Cf. Illustration 1). L'équipe de projet 
BRGM est chargée, notamment, dans le cadre du programme, de réaliser un état des 
lieux sur la ressource thermale des sites qui le souhaitent. Le présent rapport 
correspond à l'état des lieux de la ressource en eau thermale de Vernet-Les-Bains. 

Le programme régional est axé autour des principaux thèmes suivants : 

- sensibilisation des acteurs du thermalisme à la démarche qualité appliqué à la 
ressource ; 

- caractérisation des situations d’exploitation (état des lieux) ; 

- assistance technique à la mise en œuvre et au soutien des actions qualité. 

1.2. MODALITES D’INTERVENTION 
Le programme régional thermalisme Languedoc-Roussillon a été initié en 2010, après 
signature des conventions de cofinancement entre le BRGM et l'Union Européenne 
d'une part (FEDER), et des conventions de partenariat avec la Région Languedoc-
Roussillon et les Conseils Généraux des départements du Languedoc-Roussillon 
d'autre part. 

Le programme intègre des actions d’information et de sensibilisation à la démarche 
qualité sur la ressource thermale. L'équipe de projet BRGM a pour mission, en outre, 
d'apporter, à la demande, l'assistance technique sollicitée par les sites thermaux sur 
les problématiques liées à leur ressource. 

La première étape du programme concerne la réalisation, pour chaque station 
thermale, d’un état des lieux critique des connaissances sur les gisements d’eau 
minérale et sur leurs exploitations. Les états des lieux sont établis dans le cadre d’une 
approche consensuelle avec les stations thermales. Le présent rapport concerne l’état 
des lieux réalisé pour la station thermale de Vernet-Les-Bains. 
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Pour les chroniques de données compilées, la période de référence retenue a été 
étendue, dans toute la mesure du possible, à la dernière décennie soit la période 1999-
2009. 

Au-delà de l’analyse critique des données, l’expertise apportée à chaque site thermal a 
pour finalité d’apprécier, de manière prospective et en cohérence avec l’existant, les 
pistes de progrès à soutenir pour améliorer la qualité de la ressource thermale. 

Les moyens mis en œuvre pour établir l’état des lieux de la station thermale de Vernet-
les-Bains ont été les suivants : 

- recherche bibliographique aussi exhaustive que possible à partir de nombreuses 
sources d’informations et de documentation (site thermal de Vernet-les-Bains, 
ARS, BRGM, ingénierie, bibliothèques universitaires et scientifiques, etc.). 
L’annexe 1 présente les principaux éléments bibliographiques compilés ; 

- analyse critique des informations disponibles et exploitation de la documentation 
existante ; 

- visite du site thermal concerné, et observations de terrain ; 

- réunions et discussions avec les responsables en charge du fonctionnement des 
Thermes de Vernet-Les-Bains et les responsables de la mairie de Vernet-Les-
Bains. Le présent rapport est édité dans le cadre d’une approche consensuelle 
avec ses responsables, qui sont remerciés pour leur collaboration avec l’équipe de 
projet BRGM ; 

- rédaction d’un rapport, incluant la formulation de recommandations et la proposition 
de pistes de progrès. 
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2. La station thermale de Vernet-les-Bains 

2.1. CONTEXTE GENERAL DU SECTEUR DE VERNET-LES-BAINS 

2.1.1. Contexte géographique 

Située dans le département des Pyrénées-Orientales, la commune de Vernet-les-Bains 
se trouve à 55 km de Perpignan (Illustration 1), au cœur d'une petite région appelée 
"Conflent". Ce territoire borde la Plaine du Roussillon et les reliefs des Pyrénées. 

 
Illustration 1 : La station thermale de Vernet-les-Bains et les autres sites 

d’exploitation d’eau thermale de la région Languedoc-Roussillon 

 

L'agglomération de Vernet-les-Bains se situe à une dizaine de kilomètres au NW du 
Pic du Canigou, sur la bordure septentrionale du massif métamorphique du Canigou, 
du Carança et du Puigmal (Illustration 2 et Illustration 3). Vernet-les-Bains est traversé 
par la rivière Cady qui rejoint la Têt à Villefranche-de-Conflent. 
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Illustration 6 : Cumul annuel des sur les postes météorologiques de Vernet-les-Bains et 
de Py  pour la période 1999 à 2009 – Données Météo-France 

 

Illustration 7 : Moyenne mensuelle des précipitations sur les postes météorologiques 
de Vernet-les-Bains et de Py pour la période 1999 à 2009 – Données Météo-France 
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2.2. L’ACTIVITE THERMALE DE LA STATION 

2.2.1. Historique des activités thermales1 

Les origines du thermalisme à Vernet-les-Bains sont anciennes : le premier document 
signalant la présence d'eaux chaudes date de 1139. On trouve ensuite des documents 
attestant une activité liée aux sources chaudes (1262, 1377, 1698 : construction d'un 
établissement thermal par l'abbaye de Saint-Martin-du-Canigou, 1756 : éloge de 
Vernet par le médecin de Louis XV qui décrit pour la première fois les eaux thermales 
de Vernet). Les trente premières années du XIXe siècle marque un fort développement 
de l'activité avec la découverte de nouvelles sources, la construction d'hôtels, une 
clientèle étrangère. En 1845, on dénombre 300 curistes accompagnés de  leur famille.  

La seconde guerre mondiale et la crue catastrophique du Cady du 16 au 20 octobre 
1940 porte atteinte gravement à la station.   

Actuellement, les Thermes sont gérés par la SA SODEXO. 

2.2.2. Nature de l’activité thermale 

L'activité thermale est spécialisée dans le traitement des voies respiratoires et des 
maladies rhumatismales. La haute saison se situe entre mars et novembre, avec une 
pointe d’activité toute particulière entre septembre et novembre.  

 

2.2.3. Importance de l'activité thermale 

Actuellement, on compte environ 3000 curistes par an (Illustration 8). 

 

                                                 

1 d'après le livre de C. Puig et al. (Vernet-les-Bains au cœur du Canigou) 
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Illustration 8 : Evolution de la fréquentation thermale à Vernet-les-Bains

La fréquentation de l'établissement thermal de Vernet-les-Bains par rapport aux fréquentations 
régionales et nationales sur 10 ans
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3. La ressource en eau thermale des Thermes de 
Vernet-Les-Bains 

3.1. APPROCHE THEORIQUE DE LA NOTION DE GISEMENT 

Le gisement d'eau minérale est l'ensemble de la structure géologique souterraine 
depuis la zone d'alimentation et jusqu'à la zone d'émergence, située au droit d'une 
zone géographique bien déterminée. On peut distinguer ainsi (Illustration 9) : 

- une aire d'alimentation avec infiltration des eaux de pluie. Il est maintenant 
reconnu que toutes les eaux minérales françaises ont une origine météorique et 
non juvénile (Blavoux, 1995) ; 

- un réseau d'infiltration et un réservoir en profondeur. Le réseau d'infiltration à 
travers lequel l'eau descend et se réchauffe, est vaste en volume mais à vitesse 
d'écoulement lente. La Terre produit en effet de la chaleur selon un flux 
correspondant à la désintégration des radionucléides présents dans la croûte 
terrestre, de 1 à 2 microcalories par seconde et par centimètre carré. Cette valeur 
est la moyenne pour le globe, elle peut être localement plus forte du fait de l'activité 
magmatique actuelle ou récente. Le gradient géothermique qui traduit ce flux est de 
l'ordre de +3°C/100 m en moyenne. Lors de ce transit en profondeur, l'eau acquiert 
également sa minéralisation, qui va dépendre de multiples paramètres : 
conditions de température et de pression, nature des roches traversées, temps de 
contact, état d'équilibre de l'eau vis-à-vis des minéraux (sous-saturation, équilibre, 
sur-saturation, etc.) ; 

- un axe de collecte agissant en drain et permettant la remontée de l'eau minérale. 
Selon la vitesse de remontée, les échanges avec le terrain encaissant sont 
variables, mais le constat a été souvent fait que les pertes sont faibles et le régime 
stationnaire, ce qui a conduit le législateur à prendre en compte la stabilité en 
température comme une caractéristique essentielle des eaux minérales naturelles 
(Pouchan, 1995). 

Durant la phase de remontée, l'eau minérale est le siège de phénomènes physico-
chimiques qui vont modifier son état initial (Gadalia, 1995) : 

- baisse de pression qui va conduire à la détente de gaz, certains inertes du point de 
vue chimique (gaz rares, azote N2), et d'autres comme le gaz carbonique CO2 ou le 
sulfure d'hydrogène H2S, qui vont modifier les équilibres acido-basiques et/ou 
d'oxydoréduction ; 

- oxydation, lors du contact avec l'atmosphère à l'émergence, ou par mélange avec 
des eaux superficielles plus riches en oxygène dissous ; 

- variations de températures, qui affectent les équilibres chimiques ; 

- dissolution/précipitation de phases minérales, qui peuvent avoir plusieurs origines : 
l'eau profonde peut rencontrer en ascension des associations minérales nouvelles 
vis-à-vis desquelles elle sera sur- ou sous-saturée, le dégazage de CO2 entraîne 
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3.2.2. Reconstitution géologique des Pyrénées Orientales 

Le passé géologique des Pyrénées est complexe et polyphasée. Dans les Pyrénées 
orientales, plusieurs évènements majeurs ponctuent quelques 550 Millions 
d’années (Ma)  d’histoire que l’on peut scinder en 6 grandes époques. 

La phase antéhercynienne – Les formations les plus anciennes reconnues dans les 
Pyrénées Orientales sont d’âge cambrien à silurien (540 à 410 Ma). Il s’agit pour 
l’essentiel de formations sédimentaires argileuses se déposant en eaux profondes. 
Dans la région de Vernet-les-Bains, ces formations correspondent aux micaschistes de 
Balagt et de Canaveilles contenant quelques passées de marbres calcaires ou 
dolomitiques. À partir du Dévonien (410 Ma), les formations géologiques sont 
essentiellement calcaires, ce qui indique une sédimentation en eau moins profonde. 
Ce changement de conditions de sédimentation marque le début de l’orogenèse 
hercynienne. 

La phase hercynienne – La tectonique hercynienne dans les Pyrénées orientales 
débute au Viséen supérieur (environ 330 Ma) et se termine au Westphalien (315 Ma). 
Elle se caractérise par une intense déformation des roches et un métamorphisme 
associé qui permet la recristallisation des faciès sédimentaires en micaschistes. La fin 
de cette histoire est marquée postérieurement à la déformation par l’intrusion de 
granite entre 305 et 315 Ma. À la fin de cette époque se développe un accident majeur, 
la faille de la Têt. 

La phase post-hercynienne – Au Permien (300 Ma), la mer ayant totalement disparu, 
se produit un phénomène d’intense érosion de la chaîne se poursuivant jusqu’au Trias 
inférieur (245 Ma). Puis au Mésozoïque jusqu’au Crétacé inférieur (140 Ma), se 
produisent des successions de régimes marins, qui conduiront à des périodes de 
sédimentation importantes  (importants dépôts des calcaire dans l’est des Pyrénées). 

La phase Pyrénéenne – A la fin du Crétacé, la plaque Ibérique se sépare de l’Europe 
donnant naissance au Golfe de Gascogne. Dans la zone pyrénéenne de grandes 
fractures de direction est-ouest se créent; elles délimitent des compartiments dont 
certains vont s’effondrer et dans lesquels vont s’accumuler des séries alternées de 
niveaux sableux et argileux très épaisses. À partir du milieu du Crétacé, la plaque 
Ibérique entre en collision avec la plaque européenne, ce qui provoque l’orogénèse 
pyrénéenne. Les terrains pyrénéens s’empilent pour donner naissance à des reliefs. 
Cette phase de déformation et de plissement connaîtra son apogée à l’Éocène (50 
Ma). 

La phase Cénozoïque – Au Néogène (25-1.8 Ma), l’histoire géologique de la chaîne 
pyrénéo-provençale se poursuit différemment d’Ouest en Est. À l’Ouest dans les 
Pyrénées centrales et occidentales, les reliefs continuent à monter et subissent des 
phénomènes d’érosion. À l’est, dans les Pyrénées Orientales, l’histoire est liée à celle 
de la méditerranée. 

À partir de l’Oligocène (30 Ma), de grandes failles, telles que celle de Nîmes aux 
Pyrénées orientales et dans l’actuel golfe du Lion, provoquent l’affaissement des reliefs 
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dans la partie Est de la chaîne. Les fossés se remplissent au fur et à mesure de leur 
formation par accumulation de séries continentales. Les effondrements deviennent 
suffisamment importants pour permettre l’entrée de la Méditerranée et c’est l’ouverture 
du Golfe du lion à l’Aquitanien (Miocène inférieur : 20 Ma). 

Au miocène moyen (15 Ma), la plateforme marine du Golfe du Lion va s’effondrer, et 
les massifs bordiers comme le Canigou vont connaître une phase de surrection. Cette 
phase est associée à la réactivation de grandes fractures préexistantes telles que la 
faille de la Têt, dont les jeux verticaux sont estimés aux alentours de 2500 m.  

La phase plio-quaternaire (5-0 Ma) – Elle concerne essentiellement le bassin du 
Roussillon, séparé des Pyrénées par un faisceau de failles des Albères Vallespir, des 
Corbières au nord, par le faisceau de failles de Prades, et à l’Ouest par le massif des 
Aspres. Les différents modèles de remplissage de ce bassin seront largement 
contrôlés par la variation du niveau marin aux différentes époques. 

3.2.3. Contexte géologique local 

La description du contexte géologique régional permet de présenter les différentes 
formations géologiques, leur géométrie et leur position les unes par rapport aux autres 
(Illustration 11). 

Cette description s’appuie principalement sur des coupes d’orientation générale NS et 
comprend les trois étapes du circuit des eaux thermales (expliqué au § 3.2) : la zone 
d’infiltration, le réservoir de stockage en profondeur et enfin le circuit de la remontée 
des eaux vers les sources. 
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le mur de l’intrusion, représentent la partie inférieure des micaschistes cambriens, et 
les micaschistes de Canaveilles, la partie supérieure de cette formation. 

Une coupe schématique reprenant le modèle laccolithique (C) de Barbey et al. (2001) 
mais orientée NW-SE et passant par Vernet-les-bains est proposée au paragraphe 3.3. 

Le massif réservoir : le massif du Canigou 

Le massif du Canigou constitué d’orthogneiss et de micaschistes paléozoïques pentés 
vers le Nord, constitue en profondeur un réservoir de grande ampleur. Les 
micaschistes de Balagt sont constitués de roches siliceuses mais renferment 
également des bancs de calcaires dolomitiques. Micaschistes et marbres sont foliées 
(plan préférentiel de cristallisation des phases minérales) et métamorphisées favorisant 
la perméabilité et la porosité de ces roches. 

Les failles de la Têt et de Py-Mantet : un drain pour le mouvement des 
eaux « per ascensum) 

Les données géochronologiques récentes indiquent que la faille de la Têt, réactivant 
une structure hercynienne a été particulièrement active au Crétacé (100 Ma), où le 
mouvement estimé le long de cette faille atteint 4 km tantôt en faille normale, tantôt en 
faille inverse. Elle constitue ainsi une structure majeure. Au début du tertiaire (55-60 
Ma), la faille de la Têt joue en faille inverse lors de la phase compressive pyrénéenne. 
Enfin, entre 30 et 15 Ma, pendant l’ouverture du Golfe du Lion, la faille de Têt est 
réactivée en faille normale, permettant la surrection des reliefs du massif du Canigou et 
permettant la création de fossés d’effondrement comme ceux de Conflent où se 
déposent alors les produits de l’érosion. Peu de données sont disponibles sur la faille 
de Py-Mantet. Elle n’est associée à aucun épisode de recristallisation en climat 
métamorphique. Il semble qu’elle soit plus tardive et joue en faille normale au cours 
des derniers stades comme la faille de la Têt. Entre ces deux failles, la carte 
géologique indique la présence de filons de quartz de même direction que la de Py-
Mantet. Il s’agit vraisemblablement de failles connexes cassantes qui peuvent 
également servir de drains lors de la remontée des eaux en surface. 

 

3.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE : LE GISEMENT DE VERNET-LES-
BAINS 

D'après les recherches bibliographiques menées lors de cet état des lieux, le gisement 
thermal de Vernet-les-Bains n'a jamais fait l'objet d'une étude d'ensemble, de 
l'impluvium aux émergences. Les documents disponibles traitent surtout des 
émergences ou de Vernet-les-Bains dans le cadre d'études générales.  

Parmi celles-ci, un travail sur les caractéristiques isotopiques des sources thermo-
minérales de l'est des Pyrénées montre que les sources font partie d'un groupe 
homogène (Krimissa, 1994).   
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Des objets structuraux d'une ampleur de l'ordre de 2500 m en jeu vertical se sont 
développés lors de l'évènement post miocène moyen et pré messinien aux environs de 
7 MA. On y observe l'effondrement de la plate-forme miocène du Golfe du Lion et de la 
surrection des massifs bordiers dont le Canigou. Ces objets vont permettre 
potentiellement la sortie des eaux géothermales emmagasinées par le Massif du 
Canigou grâce à leur ouverture : elle a lieu postérieurement pendant la période 
plioquaternaire, soit de 6 MA à l'actuel qui voit, sur la bordure du Golfe du Lion, une 
flexuration généralisée de l'ensemble continent-bassin avec un facteur de pente de 
2 %. Les massifs continentaux, dont le massif du Canigou, subissent lors de cette 
phase, des mouvements verticaux qui vont induire l'ouverture de failles et de fissures 
permettant à l'eau d'être stockée et de circuler. 

Les sources de Vernet-les-Bains émergent au sein des orthogneiss du Canigou entre 
les failles de la Têt et de Py-Mantet qui peuvent constituer des drains « per 
ascensum » de ces eaux géothermales (Illustration 11). 

 

3.3.4. Mélange de l'eau dans les réservoirs de surface : 

Lors de la remontée du fluide géothermal, celui-ci peut se mélanger avec des aquifères 
superficiels. Cela ne semble pas être le cas à Vernet-les-Bains compte-tenu des 
teneurs en Mg (voir  § 3.2.4). 

Les sources thermales se situent sur la discontinuité entre le socle (relief des 
Pyrénées) et la couverture sédimentaire de la bordure de la plaine du Roussillon); elles 
émergent des orthogneiss rubanées fortement redressés dans la zone mylonitique 
associée à la faille de la Têt.  

 

3.4. LE FLUIDE THERMAL 

Le développement de Vernet-les-Bains comme station thermale doit son origine à la 
présence de nombreuses sources thermales en rive gauche et en rive droite du Cady, 
à proximité des reliefs qui bordent la commune au sud. Actuellement, ces sources ne 
sont plus exploitées. Depuis 1987, les thermes sont alimentés par trois forages. Les 
sources et les forages sont brièvement décrits avant de caractériser le fluide. 
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• Les sources 

Les sources ont fait l’objet de campagne de prospection dans les années 1830-1850 
(Illustration 15). Les sources sont énumérées dans le tableau ci-dessous (d’après Puig, 
2007) avec leurs caractéristiques principales : 

 

 
 Nom Ancien 

nom 
Date de 

découverte 
Température

°C 
Conductivité

µS/cm 
Débit 
m3/h 

R
iv

e 
ga

uc
he

 d
u 

C
ad

y 

Barrera Eaux 
bonnes 

En usage au 
XVIIe 

40 à 57 250 1 et 
11 

Vaporarium   41 à 58 260 1 
Saint 

Sauveur 
 Début XIXe 45 à 50 250 0.34 à 

0.9 
Elisa   29 à 34 240 1 
Parc Nouvelle 

source 
 45 à 64 260 6 à 9 

Santé   28   
Pectoral   37.5   

Forte  Début XIXe 45   
Comtesse  1834 17   

Pilar  Après 1953 15 330 1.2 
Casteil  Avant 1834 35  0.1 à 

0.2 

R
iv

e 
dr

oi
te

 d
u  

C
ad

y Providence Torrent 1834 37 Entre 210 et 275 
(mesure sur le 
mélange des 2 

sources). 

2.3 à 
2.5 

Ursule Barnoux 
1834 37 0.44 

et 
0.73 

Dona 
Amélia 

Barnoux 
Captée en 

1904 
40  0.1 à 

0.2 

Riubanys  1832    

 

Les sources "source du Parc", "source Barrèra" et "source Vaporarium" ont été 
déclarées d'intérêt public en 1907. 

En rive gauche du Cady, les températures sont plus élevées. 
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• Les forages 

Depuis 1996, les Thermes sont alimentés uniquement à partir des trois ouvrages 
suivants  qui ont été exécutés en 1987 (Illustration 15) :  

 
DESIGNATION APPELLATION N° BSS 

V3 DR DEFOUILLOY 10957X0024 
V2 NATHALIE 10957X0025 
V1 CHARLOTTE 10957X0023 

 

3.4.1. Caractérisation physico-chimique de la ressource 

Globalement, l’eau thermale de Vernet-les-Bains est chaude, sodique, sulfurée et peu 
minéralisée. Plus précisément, elle présente les caractéristiques suivantes : 

- la température est élevée (57 °C en moyenne sur V3), 

- le pH est élevé (9.3 en moyenne sur les 3 sources exploitées et sur celle du Parc), 

- la minéralisation est faible (conductivité généralement inférieure à 280 µS/cm), 

- les eaux sont douces : TAC moyen entre 8.5 et 9 °f, 

- des sulfures dissous sont présents (autour de 6 mg/l), 

- le cation majeur est le sodium qui constitue environ 95 % de la charge totale des 
cations, 

- les nombreux indices de fluor dans la région se retrouvent avec une concentration 
de fluorures entre 6 et 7 mg/l dans les eaux, 

- le magnésium est présent en très faible quantité. Comme les eaux de surface ont 
des concentrations beaucoup plus fortes, le magnésium peut servir d’indicateur de 
mélange avec les eaux superficielles. 

Les chroniques de températures, conductivité et sulfures sont représentées sur les 
illustrations des pages suivantes. Les limites minimale et maximale de variations 
autorisées par l'arrêté du 15 mai 1996 (plus ou moins 10 % par rapport aux valeurs de 
l'analyse du décret) figurent également sur ces graphiques. On constate que : 

- les variations de température sont incluses à l'intérieur de ces bornes, 

- la conductivité reste stable en fluctuant à moins de 15 % autour de sa valeur 
moyenne. 

Concernant le soufre, l’analyse de l’arrêté (sulfhydrile, HS-) ne permet pas la 
comparaison avec les analyses actuelles du contrôle (sulfures totaux : sulfites, sulfates 
et sulfure d’hydrogène). 
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3.4.2. Caractérisation isotopique de la ressource 

Les analyses isotopiques sont peu nombreuses. Quatre sources de Vernet-les-Bains 
(Barrèra, Vaporarium, Parc et Elisa) ont été échantillonnées dans le cadre d’une étude 
régionale des sources thermales situées dans l’est des Pyrénées, pour y effectuer des 
analyses isotopiques sur les isotopes stables 18O et 2H (Illustration 19). L’interprétation 
des résultats a conduit à estimer l’altitude de l’aire d’alimentation des sources aux 
altitudes minimales2 suivantes : 

- 1890 m pour Barrèra, 

- 1850 m pour Vaporarium, 

- 1830 m pour le Parc, 

- 1860 m pour Elisa. 

 

Illustration 19 : Composition chimique et isotopique des eaux minérales de Vernet-les-Bains. 
Extrait de Krimissa (1994) 

On ne dispose pas de suffisamment de mesures pour dater les eaux. Cependant, la 
mesure de 0.3 unité tritium sur Vaporarium permet de supposer un âge d'une 
cinquantaine d'années. 

3.5. LA MISE EN PRODUCTION – LES EQUIPEMENTS 

3.5.1. Les captages abandonnés 

Il n'y a plus aucune source exploitée par les Thermes de Vernet-les-Bains. L'eau 
thermale est actuellement produite uniquement à partir de forages. Néanmoins, 
certaines sont toujours visibles. La source Barrera et celle du Parc restent artésiennes 
avec un débit à l'émergence qui semble aux témoins plus faible qu'autrefois. Ce flux 
d'eau vers l'extérieur protège l'aquifère d'apport d'eau non thermale en provenance de 
la surface.  

- source BARRERA : le débit est faible et capté, mais non utilisé; 

                                                 

2 La proportion des précipitations sous forme de neige étant élevée, il est possible que le gradient de 18O 
en fonction de l’altitude soit sur-estimé. En conséquence, les altitudes de recharge sont peut-être sous-
estimées. 

t pH Na+ Ca2+ Mg2+ K+ Li+ Cl‐ TA SiO2 δ2H δ18O Tritium

°C 10‐3 mol/l U.T.
Barrèra 41.5 8.96 2.40 8.26 0.880 4.60 0.99 20.1 15.1 13.1 ‐72.5 ‐11.15
Vaporarium 43.0 9.00 2.60 4.90 0.055 5.62 1.10 22.8 15.3 15.3 ‐72.9 ‐10.90 0.3
Parc 49.2 9.04 2.50 4.49 0.061 5.19 1.08 23.6 15.1 8.50 ‐72.7 ‐10.85
Elisa 28.5 9.94 2.48 4.09 0.045 4.41 1.05 22.1 17.5 ‐72.2 ‐11.05

10‐5 mol/l ‰vs SMOW10‐4 mol/l
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- source du PARC : les aménagements à l'intérieur de l'hotel du Portugal n'ont pas 
été changés, mais cette source n'est pas exploitée. 

- source ST-SAUVEUR : c'est une ancienne source qui n'est plus visible;  

- griffon ELISA : ce griffon non visible alimentait une petite fontaine devant les 
Thermes.  La source provient en partie de plusieurs fissures existant au fond d'une 
rigole creusées dans les gneiss, et en partie d'un tuyau fixé dans le rocher à 70 cm 
de profondeur. Elle ne coule plus. 

- source VAPORARIUM  : c'est une ancienne source qui n'est plus visible;  

- fontaine Pilar : c'est une source d'eau froide indépendante du réservoir thermal, 

- pour mémoire, on peut citer en rive gauche du Cady les sources PROVIDENCE, 
URSULE, CASTEIL et DONA AMELIA. 

 

3.5.2. Les équipements de production et de suivi de la ressource 

Depuis 1996, les Thermes sont alimentés uniquement à partir des trois ouvrages :  

 
DESIGNATION APPELLATION N° BSS 

V3 DR DEFOUILLOY 10957X0024 
V2 NATHALIE 10957X0025 
V1 CHARLOTTE 10957X0023 

Les documents consultés fournissent très peu d'informations sur les trois forages et 
leurs caractéristiques : 

- ni compte-rendu des travaux, ni DOE (dossier d'ouvrage exécuté) ne sont 
disponibles. Il en résulte des incertitudes sur une réalisation conforme au projet 
initial, sur la bonne réalisation (absence de contrôle de la cimentation),… 

- ces ouvrages ont été réalisés en 1987. Depuis cette date, ils ont subi un 
vieillissement qui peut concerner les tubages (corrosion, dépôts, déformations), 
sédimentation en fond de forage… 

- leurs caractéristiques hydrauliques individuelles et les interférences entre les 
ouvrages ne sont pas mentionnées dans la demande d'autorisation. 

Les descriptions ci-dessous sont issues des coupes présentes dans la demande 
d'autorisation et des informations recueillies sur place. Les coupes lithologique et 
technique sont en annexe. 
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Une réponse est à trouver pour la mise en place d'une gestion sécurisée sur le plan 
sanitaire de ces mouvements d'air. Le tubage n'est probablement pas étanche, car il 
ne résisterait pas à la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. 

Le potentiel thermal à partir des 3 forages a été estimé à 25.5 m3/h lors de l'essai 
d'artésianisme en 1987. Lors de cet essai, il est indiqué que la température des 
sources n'a pas variée et que le débit de la source du Parc a subi une baisse de 30 % 
lorsque les 3 forages étaient ouverts. Ces débits reprennent leur valeur initiale à la 
fermeture des forages. Les caractéristiques physico-chimiques n'ont pas variées entre 
le début et la fin de l'essai. 

Trois actions d'amélioration peuvent être entreprises. 

- la première vise à connaître l'état des trois forages. Le programme est à définir ; il 
devrait au moins comprendre une reconnaissance par vidéo de l'intérieur des 
forages, un log micromoulinet pour repérer les venues d'eau dans le forage, un 
contrôle CBL de la cimentation ; 

- la seconde a pour objectif de connaître les caractéristiques hydrauliques des 
forages et de leur influence mutuelle en effectuant un pompage d'essai. C'est 
essentiel pour la prévention de problèmes tel que la baisse des niveaux et la 
pollution bactériologique. 

 

La connaissance précise de l'état et des caractéristiques hydrauliques 
des trois forages exploités constitue une piste de progrès au titre de 
la démarche qualité pour la ressource thermale de Vernet-les-Bains. 

 

- la troisième action concerne la réalisation d'un forage de secours : actuellement, le 
potentiel de production semble reposer principalement sur le forage V3. C'est une 
hypothèse car les débits des différents forages ne sont pas connus précisément. En 
cas de problème quelconque sur cet ouvrage, un ouvrage de secours assurerait 
plus confortablement le maintien de l'exploitation des Thermes de Vernet-les-Bains. 

 

La réalisation d'un forage de secours constitue une piste de 
progrès au titre de la démarche qualité pour la ressource thermale 
de Vernet-les-Bains. 

Nota :  la réalisation d’un ouvrage de secours (forage) nécessitera de réaliser une 
étude d’implantation sur un nouveau secteur d’exploitation, autant que possible 
indépendant du secteur des émergences actuelles. 

3.5.3. Les conditions de transport, stockage et maintenance 

L'eau  thermale produite par ces 3 forages est conduite vers 5 cuves de stockage de 
110 m3 chacune qui sont connectées entre elles et dont le remplissage se fait par 
débordement de la première cuve vers les autres. C'est à ce niveau que se trouve un 
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moyenne en rhumatologie). Le volume d'eau nécessaire, surestimé par les hypothèses 
retenues, s'élève à 12 600 m3. 
Pour estimer la production, les débits d'exploitation maximal du décret ont été utilisés : 
5.4 m3/h pour V1, 7.5 m3/h pour V2 et 12 m3/h pour V3. les forages sont supposés 
produire pendant 24h/24. L'estimation de la ressource est aussi surestimée.  La 
production s'élève dans ces conditions à 17 928 m3.  
Cette estimation sommaire permet de constater que les ressources couvrent les 
besoins actuels avec une marge de sécurité notable. 

3.6. LE SUIVI D'EXPLOITATION – LA MAINTENANCE 

3.6.1. Les données du suivi d'exploitation 

Le suivi de la ressource ne porte actuellement que sur la production du forage 
"Nathalie" avec un relevé mensuel du compteur volumétrique installé sur la tête du 
puits. 

Il n'y a aucun capteur sur les forages : on ne dispose donc pas de mesures en continu 
de débit, ni de pression (niveau d'eau dans le forage), ni de température, ni de 
conductivité. 

Le fonctionnement actuel de l'alimentation en eau des thermes donne satisfaction : les 
débits, la stabilité de la qualité chimique et de la température, la qualité bactériologique 
permettent de recevoir tous les curistes dans d'excellentes conditions. Cependant, les 
explications de ce bon fonctionnement sont pour le moment insuffisamment connues. 

Globalement, il faudrait installer pour chacun des trois forages des sondes de mesure 
pour la pression (dans le forage), la température, la conductivité en continu pour 
acquérir des données et les interpréter. La fréquence des mesures doit être suffisante, 
soit de l'ordre d'une mesure par heure. Cette première phase permettra d'adapter le 
suivi ultérieur de l'exploitation. 

Les résultats attendus sont dans un premier temps, une meilleure connaissance de 
l'exploitation de la ressource comme par exemple : influence ou non des précipitations 
sur les débits et la qualité chimique, existence d'interférences entre les forages, 
variations saisonnières, définition des conditions de l'artésianisme, etc. 

L'expérience acquise sur d'autres stations thermales rappelle qu'il existe des risques 
liés à l'exploitation des eaux. Un des plus courants est la baisse des niveaux 
piézométriques qui réduit ou supprime l'artésianisme. Dans ce cas, (1)  la protection 
naturelle de l'aquifère (le flux d'eau sortant de l'aquifère limite l'infiltration de pollutions 
potentielles de surface) disparaît et (2) la production d'eau thermale diminue aussi. La 
connaissance hydraulique du site permet d'observer et d'anticiper avant la crise : 
adaptation des prélèvements, nouveaux captages… 
L'exploitation de ce suivi suggèrera probablement d'autres questions sur la ressource. 
Il est cependant trop tôt pour en présager la nature. 
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Le matériel disponible actuellement sur le marché permet de mesurer à des pas de 
temps adaptés (une heure par exemple),  de transmettre, de centraliser et d'enregistrer 
les valeurs des paramètres cités. Ce type d'instrumentation nécessite néanmoins un 
contrôle et une maintenance régulière. 

 

Le suivi de l'exploitation de la ressource en eau thermale constitue 
une piste de progrès au titre de la démarche qualité pour la 
ressource thermale de Vernet-les-Bains. 

 

3.6.2. Dispositif de maintenance 

Les ouvrages de production ne font pas l'objet d'une maintenance particulière. La 
pompe installée dans le V3 est récente et fonctionne correctement ; les problèmes de 
corrosion de l'armoire électrique ont été réglés. 

Les forages demandent relativement peu de maintenance : il suffit en général de 
surveiller l'état du tubage (corrosion, déformation), l'entartrage des crépines, la 
sédimentation en fond de trou, etc.…  

Ce programme de maintenance pourra être défini après la caractérisation des forages. 

 

3.7. LE CADRE REGLEMENTAIRE 

3.7.1. Les autorisations existantes 

Dans le cadre réglementaire concernant la station thermale de Vernet-les-Bains,  on 
relève les principales dates suivantes : 

- le 6 juin 1906, la source du Parc, la source Barrèra et la source Vaporarium sont 
autorisées à l'émergence ; 

- le 25 mars 1907, ces trois sources sont Déclarées d'Intérêt Public (DIP) ; 

- le 9 juin 1959, la commune de Vernet-les-Bains vend à la Société civile immobilière 
de Vernet-les-Bains  l'établissement thermal, des terrains, du matériel et de "tous 
les droits pouvant appartenir à la commune sur les concessions d'eaux thermales". 
Il est également précisé dans le même acte que : "La commune de Vernet-les-
Bains, venderesse, toutefois en ce qui concerne les eaux thermales pouvant être 
découvertes dans l'étendue du Territoire de la commune… s'engage à appuyer 
toutes demandes faites par la Société acquéreuse… en vue d'obtenir l'exclusivité 
d'exploitation desdites sources, donnant d'ores et déjà à la Société acquéreuse, 
tous avis favorables et garanties pour les Sources connues à ce jour et exploitées 
par la Société d'exploitation des eaux de Vernet-les-Bains, et mêmes celles qui 
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alimentait l'Hôtel des Bains Mercader…". Un extrait de l'acte de vente concernant 
ces autorisations est en Annexe 4 ; 

- le 20 mai 1963, une demande en vue d'exploiter et d'administrer au public l'eau de 
la source du Vaporarium est déposée. Une zone de protection sanitaire est 
délimitée par un cercle de 50 m ; 

- le 31 octobre 1979, un arrêté préfectoral valide le POS, avec une délimitation de 
zone de protection ; 

- le 9 mai 1989, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter à distance du point 
d'émergence l'eau minérale en provenance des forages V1 (Charlotte), V2 
(Nathalie), V3 (Dr Defouilloy) est déposé ; 

- le 15 mai 1996, l'autorisation d'exploiter, en tant qu'eau minérale naturelle, à 
l'émergence et après transport à distance, l'eau des captages "Charlotte", 
"Nathalie", et "Dr Defouilloy", et du mélange "Suzanne" (Annexe 5).  

Cet arrêté précise que cette eau peut être exploitée : 

- à l'émergence, 

- après transport à distance par canalisation. 

Le débit d'exploitation maximal autorisé est de : 

- 5.4 m3/h pour le captage "Charlotte", 

- 7.5 m3/h pour le captage " Nathalie ", 

- 12 m3/h pour le captage "Dr Defouilloy ". 

- les périmètres sanitaires d'émergence (PSE) sont définis pour les trois forages par 
les surfaces couvertes par leur ouvrage maçonné respectif. 

On retiendra de cet historique : 

- sur le plan réglementaire : 

- le cas particulier en France de Vernet-les-Bains : toutes les ressources en eaux 
thermales situées sur le territoire de la commune sont propriété de 
l'Etablissement thermal. Cela constitue une disposition légale très forte pour la 
protection de la ressource ; 

- sur le plan des autorisations en vigueur aujourd'hui sur les ouvrages exploités : 

- bien qu'un PSE (Périmètre Sanitaire d’Emergence) soit défini, les trois forages ne 
sont protégés ni par un périmètre de protection établi au titre de la Déclaration 
d'Intérêt Public, ni directement par une déclaration d'intérêt public (les forages 
bénéficient cependant indirectement de la DIP attachée aux sources). 
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3.7.2. Les procédures en cours 

Il n'y a pas actuellement de procédures en cours. La Déclaration d'Intérêt Public existe 
pour les sources ; la possibilité  de lancer une procédure afin d'y inclure également les 
forages peut être envisagée.  

Cette démarche est actuellement évaluée par les Thermes de Vernet-les-Bains.  
Cependant, ce n'est pas à considérer comme une priorité, compte tenu des 
dispositions existantes pour la protection de la ressource à Vernet-les-Bains : PSE, 
DIP pour les sources et surtout la propriété des sources thermales sur la commune. 
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4. Conclusion 

4.1. LA SITUATION ACTUELLE DE LA RESSOURCE THERMALE 

 

L'état des lieux réalisé pour la station de Vernet-Les-Bains permet de préciser les 
points principaux suivants : 

- concernant les connaissances du gisement et du système hydrothermal, les 
données disponibles permettent de décrire dans ses grandes lignes le circuit de 
l'eau thermale à partir de l'impluvium, situé sur les pentes du Canigou à une 
altitude supérieure à 1860 m NGF, vers un réservoir à environ 3 km de profondeur, 
avant de remonter par la fissuration présente autour de la faille de Prades ; 

- concernant la connaissance du fluide thermal, les données disponibles montrent 
que les eaux sont sodiques, sulfurées, peu minéralisées et chaudes. Les 
caractérisations isotopiques permettent, en outre, de disposer de données 
pertinentes sur les secteurs d’alimentation du gisement thermal ;  

- concernant les conditions d'exploitation de la ressource, les rares données 
disponibles ne permettent pas de statuer quant à l’état des ouvrages et quant aux 
caractéristiques hydrogéologiques des forages exploités. Le fonctionnement très 
empirique de l’exploitation actuelle ne permet pas de définir les limites 
d’exploitation des ouvrages et de préciser des alertes pour pallier à d’éventuels 
désordres ; 

- concernant la sécurité d'approvisionnement du site thermal, le site est alimenté  
par trois forages, mais leur proximité et les interférences qui existent entre 
ouvrages doivent être considérées comme un secteur d’émergence unique. Cette 
unicité dans l’approvisionnement du site peut favoriser la propagation aux 3 
forages d'un problème rencontré sur un seul forage  (baisse de charge, qualité…). 
Il n’existe pas d’autre secteur d’approvisionnement du site, indépendant du secteur 
exploité. Ainsi, la sécurité d’approvisionnement en eau thermale du site est toute 
relative ; 

- concernant le suivi d'exploitation de la ressource, sur le plan qualitatif, les 
données disponibles (analyses du contrôle réglementaire) permettent de noter la 
stabilité relative des paramètres mesurés. Le manque de suivi en continu de la 
ressource ne permet pas, cependant, de disposer du recul nécessaire pour juger 
du bon fonctionnement de l’exploitation. Sur le plan quantitatif, l’absence de 
données est très préjudiciable à une analyse du fonctionnement, sur le long terme, 
de l’exploitation et à l’anticipation d’éventuels dysfonctionnements ; 

- concernant le contexte environnemental du site d'exploitation, l'impluvium, situé 
en zone montagneuse sauvage, est bien protégé. La zone d'émergence, située en 
bordure du village de Vernet-les-Bains, n’est pas, a priori, soumise à des 
contraintes anthropiques fortes. Il n’y a pas, en effet, d'activité industrielle sur la 
commune. Ce contexte peut être considéré comme favorable.  
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Il ne faut cependant pas sous-estimer l’incidence (au plan bactériologique 
notamment) de toute modification, dans le secteur des émergences, du régime 
d’exploitation des ouvrages (avec le risque d’inversion de flux de la surface vers la 
profondeur). Il convient ainsi de rester vigilant sur l’environnement des forages 
exploités. Une surveillance attentive reste fortement conseillée ; 

- concernant le cadre réglementaire d'exploitation de la ressource, les Thermes de 
Vernet-les-Bains bénéficient d'un droit sur toutes les ressources thermales situées 
sur la commune de Vernet-les-Bains. 

4.2. LES PISTES DE PROGRES A COURT ET MOYEN TERME 

Plusieurs pistes de progrès ont été identifiées par l’état des lieux au regard de la 
démarche qualité pour la ressource prise pour référence. Ces pistes, qui ont pour but 
de faire évoluer les situations vers le « plus » qualité pour la ressource, sont à 
hiérarchiser dans le temps (à court et moyen terme) selon leur importance relative. 

Il est recommandé d’engager à court terme :  
 un suivi des principaux paramètres de l'exploitation sur les trois forages : débit, 

pression, température, conductivité avec une interprétation des données ; 
 une caractérisation des forages à l'aide de moyens adaptés tels que la vidéo-

inspection, micro-moulinets, contrôle CBL de la cimentation ; 
 une caractérisation hydrogéologique précise (pompage d'essai) des ouvrages 

et de leurs interférences pour apprécier, sur la base de données fiables, le 
fonctionnement hydraulique du secteur des émergences et, en conséquence, la 
sécurité de l'alimentation en eau thermale du site. 

Il est recommandé d’engager à moyen terme :  
 une étude d’implantation de forage visant à capter en profondeur, sous 

protection suffisante, une ressource thermale similaire à celle exploitée 
actuellement mais indépendante du secteur des émergences actuelles. la 
réalisation d'un forage d’exploitation, sur la base d’une hypothèse 
d’implantation consolidée, doit viser à disposer d'un forage de secours. 
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Annexe 2 
 

Données météorologiques 
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Moyenne mensuelle des températures journalières à Vernet-Les-Bains 
Minimales (°C) 

Mois 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Janvier 1.3 -0.4 2.7 1.1 0.7 2.4 -0.3 -0.5 2.3 2.4 -0.8 
Février 2.6 3.6 1.6 3 -0.6 0.6 -1.9 0 3 1.9 1.2 
Mars 4 3.9 6.4 4.4 3.7 2.3 1.8 4.1 3.9 3.7 3.7 
Avril 6.1 5.5 5.8 6.6 6.4 5.8 6.3 6.7 7.7 5.6 5.7 
Mai 10.7 10.4 9.8 8.6 9.9 8.4 10 10.2 10.6 9.7 11.4 
Juin 12.3 13.1 13.1 14.1 16.4 14 14.1 13.6 13.1 12.8 13.2 
Juillet 15.2 14 14.8 14.6 16.1 14.7 15.2 17.7 14.8 14.6 15.4 
Août 15.3 15.3 16 13.7 17.7 15.5 13.8 13.7 14.2 15 16.2 
Septembre 13.2 12.3 9.8 10.9 11.6 12.8 12.2 13.5 11.2 10.6 11.8 
Octobre 8.5 8.3 10.1 8.4 7.8 9.4 9.9 10.9 8.1 8.1 9.2 
Novembre 1.6 4.2 2.8 5.3 5.1 2.9 3.3 5.8 2.2 3.6 6 
Décembre 1.2 3.8 -2.3 3.6 2.2 2 -1.5 1 0.6 1.5 1.5 

Maximales (°C) 
Mois 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Janvier 10.9 10.2 10.9 11.1 10 11.4 9.9 8.6 13.5 13.4 8.8 
Février 12.1 14.8 13.4 13.2 8.7 11.8 7.8 11.3 13.9 13.6 12.3 
Mars 14.5 15.8 17.3 15.4 15.1 12.7 12.7 15 13.8 14.6 15.7 
Avril 16.4 16 16.5 16.8 17.1 15.4 16 18.2 18.2 18.2 15.4 
Mai 20.3 20.5 21 18.7 21.1 19.2 21.3 21.5 21.3 19.3 21.7 
Juin 23.8 23.8 25.9 25 28.4 25.4 26.3 25.6 24.2 24.5 25.8 
Juillet 26.9 25.3 26.9 25.7 28.4 26.2 27.1 30.7 27 26.8 27.2 
Août 26.8 27.2 27.9 24.4 30.9 26.9 26 25.8 25.6 27 29 
Septembre 24.2 24.1 22.3 22.1 23.4 24.7 23 24.1 23.1 22.5 23.8 
Octobre 19.3 17.9 21.5 19.5 16.5 19.8 19 21.3 18.7 18.8 21.4 
Novembre 11.7 13.5 12.5 15.1 14.7 14.2 12.2 17 15.2 13 15.8 
Décembre 10.8 12.6 7.5 12.2 10.5 10.7 9 11.7 11.2 9.5 11.3 

Moyennes (°C) 
Mois 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Janvier 6.1 4.9 6.8 6.1 5.4 6.9 4.8 4.1 7.9 7.9 4 
Février 7.3 9.2 7.5 8.1 4 6.2 2.9 5.6 8.4 7.7 6.7 
Mars 9.2 9.9 11.8 9.9 9.4 7.5 7.3 9.5 8.9 9.1 9.7 
Avril 11.3 10.8 11.1 11.7 11.7 10.6 11.1 12.4 12.9 11.9 10.5 
Mai 15.5 15.4 15.4 13.6 15.5 13.8 15.7 15.9 16 14.5 16.5 
Juin 18 18.4 19.5 19.6 22.4 19.7 20.2 19.6 18.6 18.6 19.5 
Juillet 21 19.7 20.9 20.1 22.2 20.4 21.1 24.2 20.9 20.7 21.3 
Août 21.1 21.3 22 19.1 24.3 21.2 19.9 19.7 19.9 21 22.6 
Septembre 18.7 18.2 16.1 16.5 17.5 18.7 17.6 18.8 17.2 16.6 17.8 
Octobre 13.9 13.1 15.8 13.9 12.1 14.6 14.5 16.1 13.4 13.4 15.3 
Novembre 6.7 8.9 7.7 10.2 9.9 8.6 7.7 11.4 8.7 8.3 10.9 
Décembre 6 8.2 2.6 7.9 6.4 6.3 3.8 6.3 5.9 5.5 6.4 
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Précipitation mensuelle à Vernet-les-Bains 
(mm/mois) 
Mois 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Janvier 30.5 9.0 67.0 17.5 19.0 36.5 14.5 161.0 4.5 22.5 29.5 
Février 7.0 10.5 48.5 23.5 147.5 23.0 34.5 12.0 50.5 8.5 26.5 
Mars 12.5 7.5 36.5 66.0 41.5 40.0 21.5 38.5 39.0 49.5 52.5 
Avril 67.0 56.0 32.0 162.5 41.0 150.0 25.5 9.0 178.5 24.5 165.0 
Mai 73.0 61.5 35.0 202.0 86.5 100.5 75.0 25.0 54.5 122.0 38.0 
Juin 56.0 163.5 21.0 51.5 24.5 51.5 53.5 14.5 14.0 27.5 55.5 
Juillet 29.5 14.0 91.0 56.5 26.0 5.0 34.0 19.0 16.5 32.5 28.5 
Août 55.5 18.0 7.5 65.5 38.5 72.0 20.0 60.0 50.0 47.5 31.5 
Septembre 79.5 39.0 21.5 18.5 44.5 6.0 59.0 39.5 27.5 48.0 26.5 
Octobre 17.0 83.5 10.5 39.5 97.5 53.5 53.0 35.5 40.0 24.0 14.0 
Novembre 128.5 19.0 134.0 33.5 27.5 11.5 99.5 5.0 6.5 97.5 15.5 
Décembre 14.0 83.0 28.0 13.5 163.0 165.5 1.5 10.5 16.5 90.0 15.5 

Précipitation mensuelle à Py 
(mm/mois) 
Mois 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Janvier 51.5 14.2 93.7 20.0 43.6 53.7 19.4 121.8 4.0 42.0 64.0 
Février 21.0 21.7 41.4 36.1 118.2 45.0 60.6 15.0 63.0 11.0 45.0 
Mars 27.2 31.6 59.0 42.3 36.6 39.3 24.9 72.0 66.0 63.8 41.4 
Avril 78.9 110.2 58.6 199.2 39.1 137.6 26.2 28.0 210.0 58.5 217.0 
Mai 116.4 104.6 54.3 195.9 99.8 143.2 118.0 44.7 106.0 237.0 64.0 
Juin 66.1 210.3 47.0 77.8 36.4 64.9 95.4 20.6 31.5 61.5 82.0 
Juillet 36.1 56.3 111.0 76.0 77.3 23.7 25.0 38.0 24.0 46.5 38.0 
Août 35.1 30.3 13.2 103.0 100.2 101.7 37.0 69.7 98.0 24.0 47.0 
Septembre 126.5 104.7 29.8 39.3 59.4 9.5 85.5 84.0 32.0 78.0 36.0 
Octobre 48.1 157.3 31.0 72.3 126.6 64.0 114.5 63.0 40.0 30.2 45.0 
Novembre 203.0 26.3 167.4 59.8 72.8 17.4 115.0 12.0 6.2 154.8 21.5 
Décembre 20.8 142.2 30.8 39.4 113.4 125.6 4.0 25.8 25.4 153.2 21.4 

 

 



Ressource en eau thermale de la station de Vernet-les-Bains 

BRGM/RP-59182-FR – Rapport final 55 

Annexe 3 
 

Coupes des forages 
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Annexe 4 
 

Données Extraits de l'acte de vente  
du 1er octobre 1959 

 





BRGM/RP-5

 

59182-FR – Rapport final

 

Ressouurce en eau thhermale de la station de Vernet-les-Bains

63

s 

3 

 



Ressource e

64 

n eau thermalle de la stationn de Vernet-lees-Bains 

BRGM/RPP-59182-FR – Rapport final 

 



Ressource en eau thermale de la station de Vernet-les-Bains 

BRGM/RP-59182-FR – Rapport final 65 

Annexe 5 
 

Arrêté du 15 mai 1996
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