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Agence de l'eau Seine-Normandie a pour mission, conjointement avec les acteurs de l'eau, de condu ire 
les eaux du bassin de la Seine vers le bon état écologique. 
Depuis 1989, le Programme de Recherche Interdisciplinaire sur l'Environnement de la Seine [PIREN

Seine] nous aide à mieux comprendre le fonctionnement du bassin et contribue aux décisions de l'Agence . 
Ce programme de recherche a apporté un éclairage décisif sur la manière dont les rivières et les zones humi
des participent à l'épuration de nos effluents, sur la nécessité de réduire nos rejets en phosphore pour lim iter 
l'eutrophisation, sur l'impact attendu du changement de pratiques culturales afin de réduire la contamination 
des eaux par les nitrates, etc . 
Partenaire du PIREN-Seine, l'Agence de l·eau souhaite valoriser l'important travail accompli et soutenir les 
recherches futures en contribuant à la publication de ces travaux. 
C'est l'objet de cette collection que de faire partager au plus grand nombre ces connaissances longuement 

" . mun es. 

Guy Fradin 

Directeur de !Agence de l'eau Seine-Normandie 

L programme de recherche PIREN-Seine est né en 1989 de la volonté du CNRS [Centre National de la 

e Recherche Scientifique] de faire se rencontrer les chercheurs de diverses disciplines [une centaine 
de personnes appartenant à une vingtaine d'équipes] et les acteurs qui ont en charge la gestion des 

ressources en eau [une dizaine d'organismes publics et pr ivés] dans cet espace de 75 000 km 2 constituant le 
bassin hydrographique de la Seine. En s'inscrivant dans la durée, tout en redéfinissant périodiquement ses 
objectifs et ses orientations, le programme, basé sur la confiance et le dialogue, a permis l'émergence d'une 
culture scientifique partagée entre gestionnaires et scientifiques. Les recherches à caractère appliqué sont 
menées dans un cadre coordonné privilégiant le développement de notre capacité à analyser, à comprendre et 
à prévoir le fonctionnement de cet ensemble régional d'écosystèmes qu'est le bassin de la Seine: comment 
ce territoire, avec sa géologie, son climat, sa végétation, mais aussi avec ses activités agricoles, domestiques 
et industrielles , fabrique-t-il à la fois le milieu aquatique lui-même et la qualité de l'eau de nos rivières et de 
nos nappes ? 

Par un pilotage souple et participatif, le programme a su concilier, au sein d'une même démarche, les exi
gences d'une recherche fondamentale qui vise à fournir les clés pour comprendre, avec celles de la demande 
sociale qui attend des outils pour guider l'action. 

Mais la demande sociale ne s'exprime pas seulement par le questionnement technique des gestionnaires. Elle 
passe aussi par le débat public avec les élus, les associations, les citoyens . létat présent du milieu aquatique 
résulte de l'action millénaire de l'homme sur son environnement. Sa qualité future dépendra de ce que nous 
en ferons; ce qui appelle un débat sur la manière dont nous voulons vivre sur le territoire qui produit l'eau que 
nous buvons, compte tenu des contraintes que nous imposent la nature et la société. L'ambition du PIREN
Seine , en tant que programme de recherche publique engagé, est aussi d'éclairer un tel débat. c·est dans cet 
esprit que nous avons entrepris la publication de cette collection de travaux. Elle veut offrir aux lecteurs, sur 
les sujets porteurs d'enjeux en matière de gestion de l'eau, les clés de la compréhension du fonctionnement 

2 de notre environnement. 

~ 

Jean-Marie Mouchel et Gilles Billen 

Direction du Programme PIREN-SEINE 
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La collection 
du programme 

Cette collection analyse différents aspects 
du fonctionne1nent du bassin de la Seine 
el de ses grands afnuents, saiL 75 % du ter

ritoire d'intervention de l'Agence de l'eau 
Seine-Non11andie. D'autres progra1nmes, 
en liaison avec le PIREN-Seine, s'intéres

sent à des régions ou des problé1naLiques 
différentes. Ainsi Seine-Aval se focalise sur 
l'estuaire de la Seine el édile une collection 

silnilaire depuis 1999. 

PIREN-SEINE 

1 - Le bassin de 
la Seine 

Leutrophisa
tion des cours d'eau 

#2 - Lhydrogéologie 

#7 - Les métaux 

#3 - La pollution 
par les nitrates 

8 - La contami
nation microbienne 

DREAL NORMANDIE 
SM CAP/BARDO 

Ne d'inventaire : i 3·3 --~ 

'- - Le peup le
ment de poissons 

- La micro pol
lution organique 

#5 - Lagricultu re 

D'autres fascicules sont à paraître dans les domaines suivants : les zones humides, les pest icides, l'histoire de 
Paris, les petites rivières urbaines et les risques écotoxicologiques. 

La couleur de chaque fascicule renvoie à l'un des quatre objectifs principaux de l'Agence de l'eau: 

Développer la gouvernance, informer et sensibiliser sur la thématique de l'eau 

Satisfaire les besoins en eau, protéger les captages et notre santé 

Reconquérir les milieux aquatiques et humides, favoriser la vie de la faune et de la flore 

Dépolluer, lutter contre les pollutions de l'eau et des milieux aquatiques 
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lass~ en z~ne ensibl selon la législation européenne, le bassin 
d~ l~ Se1~e ~s men1aé d'butrophisation, un terme qui désigne 

~- 'en1ballerpenG crun lphéno ene naturel, le développement de 

a vé étatiol'l aquati~ue, 1 1 

1 1 1 t 
Tou ~ fait norrrtale et souh~itable puisqu'elle est à la base de la chaîne 
al~m.entaire, la prése ce de végétadion dans le réseau hydrographique 
et en zone aôciè;re pose un vrai problème environnemental quand elle 
dttvient arlarchique. 

E 
[l, lb 1 , Id' . . r· 1 . . d - -
n [a se~c Uf Je atrE!mep~su 1 ant, a resp1rauon es vegetaux 

à c~mulés uen à ép iser l'ox rgèrlel de l'eau qui perd en qualiLé. En 
illjer, la p~olî.fération çl'1l~ues · déb rables peut entraîner l'accumula
tio"9 de mucus ~u l~ ' ploJgds ou le développement de toxines néfastes 
pQur les cbquîla esl. L~s ~aosystèmes, comme la répartition des plan
tes et des animau:X qui en cf.é;pendent, sont modifiés. 

1 1 1 
1 

reutrophisati<Dn n'est donc lpas sans conséquence sur la santé humai
ne. beve+è ·rnsalubre, l' au doit être traitée de façon renforcée pour 
pot)~Oi:t; être conso1n ée. Certaines activités comme la baignade, 
la pêche ~ pied, la collecte de coquillages ne sont plus praticables. 
[eutrophisation a donc évitlemment un coût économique non négli
geable. 

Ses causes sont connues et ce fascicule les développe en détail. Le 
phénomène s'explique par la physiologie des plantes, les conditions 
d'éclairement et de température ambiante, les apports de nutriments, 
l'absence de prédateurs, les modifications du profil des voies d'eau. 
Le sens co1nmun, comme la législation européenne et nationale, nous 
font obligation de la cotnbattre. Beaucoup a déjà été fait en la matière, 
par exemple le traitement des eaux usées, pour contrôler les rejets de 
phosphore et d 'azote dans le milieu naturel. 

Les auteurs examinent les résultats des mesures prises, lesquelles 
s'avèrent efficaces, lesquelles n 'ont pas eu les effets escomptés. Surtout, 
ils replacent l'histoire de l'eutrophisation du bassin de la Seine dans 
son contexte historique, le peuplement hu1nain au cours du dernier 
millénaire de la région. Est-il réaliste d 'espérer revenir aux conditions 
préalables à la présence humaine ou au début de l'industrialisation ? 

La Commission Européenne nous enjoint de restaurer le « bon état 
écologique » d'ici à 2015. À la lun1ière des études menées sur l'eau, 
notamment sur les phénomènes d'eutrophisation, il appartient aux 
institutions publiques, acteurs économiques et citoyens, d 'envisager 
les mesures à mettre en place. C'est en évaluant leur efficacité que 
les objectifs donnés par la Directive Cadre sur l'Eau pourront être 
atteints. 

5 
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Le développement des végétaux dans les cours d'eau , les lacs ou les étangs est un phénomène 
normal, souhaitable même, puisque c'est de la production de matière organique par 
la photosynthèse* que dépend toute vie dans ces milieux. Algues planctoniques* en 
suspension, algues benthiques* recouvrant le fond des cours d 'eau, végétaux supérieurs 
poussant les pieds dans l'eau, tous les « producteurs primaires » sont essentiels au 
fonctionnement écologique des milieux aquatiques. On parlera cependant d 'eutrophisation 
lorsque ce développement est excessif, proliférant, déséquilibré. 

- •, 

Figure l : ELtLrophisation. 

Leutrophisation entraîne une dégradat ion des milieux 
aquatiques et une réduction de la biodiversité. Cette 
détériorati on n'est évidemment pas sans conséquence 
sur la santé humaine, l'eau étant de moindre qualité. 
Leutrophi sa tion peut rendre en outre impraticables 
certaines activités comme la baignade ou la pêche à 
pied. 

Elle a bien sû r aussi un coût économique élevé. Il faut 
entretenir [faucarder] les cours d'eau pour éviter qu'ils 
ne soient encombrés par une végétation proliférante. 
La potabilisation de l' ea u devient très onéreuse. Le 
tourisme , la conchyli cu lture, la mytiliculture, la pêche 
souffrent. 

Leutrophisation a des conséquences tout à fait directes. 
La respiration de la masse de végétaux, accumulée 
dans les cours d' eau, lorsque l'éclairement vi ent à être 
insuffi sant, entraîne leur appauvrissement en oxygène , 
appauvrissement dont pâtissent par exemple les 
populations de poissons. 

De même un développement excessif d'algues 
planctoniques en suspension dans l'eau des grandes 
rivières, notamment les grands axes cana lisés comme 
la Marne, la Sei ne ou l'Oise, rend l'eau trouble. Les 
usines de traitement d'eau mettent alors en œuvre 
des traitements renforcés. En m er, le développement 
déséquilibré d'algues indésirables peut co nduire so it à 
une accu mulat ion de mucus sur les plag es, soit à la 
production de toxines empoisonnant les coquillages. 

Figure 3: AccunwlaLion de mucus sur la plage. 

Figure 2 : Une 
grande rivière eu
trophisée, l'Oise ct 
une usine d'eau po
Labie, celle de lvléry. 
Photo SEDIF 

Qu'ont en commun des phénomènes aux manifesta
tions si différentes ? 

Quelles en sont Les causes ? 

Que peut-on faire pour Les éviter? 

C'est ce que ce fascicule veut expliquer. 

7 
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Une vision linéaire du fleuve, de la source à l'embouchure 

La vision du fleuve reflet de son bassin versant 0 50 km 

figure 1-. Deux visions d'un fleuve :celle, linéaire, d'un ruban coulant de la source à l'embouchure et celle d'un réseau de tributaires 
drainant l'espace d'un bassin versant ayant une multitude de sources (points violets). 

Comprendre l'eutrophisation des rivières n'est 
possible qu·en faisant un long détour par l'étude 
du fonctionnement des systèmes hydrographiques. 
Leur croissance végétale, normale ou exagérée, est 
révélatrice de l'ensemble de leurs caractéristiques. 

Les végétaux sont en effet soumis au rythme sa isonnier 
de la température et de l'ensoleillement ; au régime 
hydrologique qui en crue, arrache les plantes et évacue 
le plancton, et en étiage, transforme les rivières en 
milieux stagnants. Les plantes aquatiques comme 
les plantes terrestres ont besoin pour croître de sels 
nutritifs, azote et phosphore. silice pour certa ines 
d'entre elles. 

Ces nutriments* proviennent du lessivage des sols ou 
sont amenés avec les rejets d'eaux usées urbaines. 

Ce sont tous ces facteurs qu'il nous faudra passer 
en revue pour percer les secrets du contrôle de la 
croissance végétale dans les réseaux hydrographiques. 

Les rivières ne doivent pas se voir comme de longs 
chem ins qui commenceraient à la source pour finir à 
l'embouchure comme nous les montraient nos vieux 
livres de géographie : « La Seine prend sa source sur 
le Plateau de Langres, et se jette dans la Manche au 
Havre, après un parcours de 776 Km». 

Les rivières sont organisées en réseaux de cours d'eau, 
drainant des paysages terrestres. Ceux-ci constituent 
ce qu'on appelle leur bassin versant. 

leau qui coule sous les ponts de Paris est faite des 
myriades de gouttes d'eau qui ont ruisselé sur ces 
espaces, emportant avec elles un peu des paysages du 
Morvan, de la Champagne, de la Brie. 

La qualité de l'eau, mais aussi les communautés 
vivantes, végétales et animales qui l'habitent, reflètent , 
en l'intégrant, toute la diversité des milieux terrestres et 
de l'usage du sol sur le bassin versant situé en amont. 

C'est donc la manière dont nous vivons sur le bassin 
versant qui conditionne la qualité de l'eau de nos rivières. 
leutrophisation est ainsi un puissa nt révélateur de 
notre mode de vie et de la façon dont nous exploitons 
les ressources naturelles. 



Construction 
d'un modèle 

Pour faire le lien entre les activités humaines sur le bassin versant et le fonct ionnement des rivières, il 
nous faudra faire appel à ces outils un peu particuliers que sont les modèles mathématiques de réseau x 
hydrographiques. 

Ces modèles ne font rien d'autre que traduire en équations les processus à l'œuvre dans les systèmes naturels. 
Ils sont capables de calculer le débit de toutes les rivières, leur concentration en nutriment, l'importance du 
développement des algues et leur état de plus ou moins grande eutroph isation . Il suffit pour cela de leur 
fournir les quantités d'eau de pluie tombées sur le bassin, la forme du réseau de rivières, la nature des 
cultures, les rejets des stations d ·épuration . 

Ces modèles sont donc utiles pour comprendre ou plus exactement pour confronter ce que nous croyons 
avoir compris du fonctionnement de la nature avec ce que nous pouvons observer des man ifestations de ce 
fonctionnement. Ils sont aussi utiles pour agir. Ils permettent en effet de tester l'efficacité de telle ou telle 
mesure en matière d'aménagement du territoire ou d'assainissement des eaux usées par exemple, et cela à 
l'échelle de tout un bassin versant. 

Pour construire un modèle, on analyse d'abord les processus impliqués dans le phénomène que l'on veut 
représenter, ici l'eutrophisation . Nous commencerons donc par examiner la manière dont l'hydrologie, les 
apports d'éléments nutritifs et d'autres facteurs, influencent la croissance végétale en rivière. 

Nous construirons de la sorte un schéma conceptue l qui nous permettra de comprendre la distribution de la 
production végétale dans l'ensemble d'un réseau hydrographique. 

À l'aide du modèle ainsi construit, nous pourrons mieux comprendre où se situent aujourd'hui les risques 
d'eutrophisat ion dans les différents secteurs de la Seine. Ce modèle, comme une machine à explorer 
le temps, nous permettra aussi de remonter dans le passé pour répondre à des questions telles que : 
« Ces phénomènes sont- ils naturels? » ; « En quoi dépendent-ils de la gestion de notre environnement? » ; 
«À quelle situation de référence les comparer? ». 

Le recul historique est à cet égard essentiel. 

Le modèle nous permettra enfin de nous projeter dans le futur, pour examiner ce que l'aven ir nous réserve 
en matière d'eutrophisation. 

Les modèles ne peuvent cependant pas tout . Ils ne font que traduire, en termes opérationnels, l'état de nos 
connaissances. Dans ce fasc icule, et sauf en ce qu i concerne les milieux marins côtiers, il sera peu question 
de la composit ion floristique des peuplements végétaux [c'est-à-dire de quelles espèces les communautés 
végétales sont constituées]. L'eutrophisation se manifeste pourtant aussi par des modifications qualitatives 
des peuplements. La Directive-cadre européenne sur l'eau recommande ainsi de comparer la composition 
floristiq ue d ·un site avec celle de sites de référence pour établir l'écart au « bon état écologique ». 

Il n'existe cependant pas aujourd'hui de modèle permettant d'établir un lien explicatif direct entre les facteurs 
de l'eutrophisation et la structure des peuplements. Nous avons donc privilégié ici l'exposé de ce que nous 
comprenons des processus naturels liés à l'eutrophisation. 

9 · .. 
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prolifèrent-ils ? 
L'eutrophisation est Le fruit de mécanismes de base connus. Elle s'explique par la 

physiologie des plantes, l'action conjuguée de la lumière et de la température, la 

disponibilité de nutriments en surabondance, l'absence de prédateurs. 



Les variétés d'algues 

• 
. . . . 

diatomées * chlorophycées et flagellées macrophytes * 

Figw c ~ Différents organismes. 

Les« producteurs pr imaires», à la base de la chaîne alimentaire en m ili eu aquatique , sont surtout représentés 
par les algues planctoniques. Ce sont des organ ismes un icellulaires, vivant en suspension dans l'eau et se 
développant par photosynthèse . 

Trois grands types d'a lgues plancton iques do ivent être distingués : 

• Les algues brunes ou « diatomées » sont caractérisées par une enveloppe de silice amorphe, appelée 
«frust ule* ».E lles sont surtout adaptées aux eaux fro ides et turbulentes car leur densité assez importante 
tend à les faire sédimenter rapidement dans les eaux calmes. 

• Les algues vertes ou « chlo rophycées » et les flagel lés ain si que les algues bleues, ou « cyanoba ctéri es » 

sont dépourvues de frustule et sont plutôt adaptées aux eaux plus chaudes. 

D'a utres algues vive nt attachées sur le fond des cours d'eaux ou sur des supports fixes, formant , avec des 
ba ctér ies et des protozoaires , ce qu'on appe lle le« périphyton* ». 

À côté de ces algues unicellula ires . existent des plantes supér ieures aqu at iques . les « m acrophytes » , qui 
s'enracinent et se développent dans les cours d'eau. 

Pour croÎtre, une plante demand ... 

DE LA LUMIÈRE ET DE LA CHALEUR 

Comme tou s les végéta ux, les algues et les 
mac rophytes dépendent avant tout de la lumi ère pour 
leur croissa nce . La photosynthèse est le m écan ism e 
par lequ el l' énerg ie lum ineuse est uti l isée pour 
tran sform er le co2 (présent dans l'air ou di ssou s dans 
l' eau] en mati ère organique constitut ive de la bioma sse 
végétale (sucres , protéines , lipides ] [Au totroph ie* l. Le 
taux de croi ssa nce des végétaux aquatiqu es dépe nd 
donc ava nt tout de la lumi ère reçue. 

La lum ière. reçue à la surface de la terre, va ri e to ut au 
long du j our et des sa iso ns. De ce fait, la croissa nce 
algale est bi en plu s forte en été qu 'en hiver. Les 
variations sai so nn ières de la t empérature renforce nt 
enco re ce contrôle sa isonni er. Les différents types 
d'algu es ne réagi ssent cep endant pas de la m êm e 
manière. Les diatomées sont ad apt ées à des 
te mpéra tures plu s basses que les algu es ve rtes ou 
chlorophycées . 

1 1 
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Les premières atteignent leur croissance optimale 
autour de 15-20 oc et poussent alors plus rapidement 
que les secondes qui atteignent , quant à elles , leur pic 
de croissance au dessus de 20 °C. 

En milieu aquatique , les algues ne reçoivent pas 
directement la lumière de surface. L'éclairement 
s'atténue rapidement en dessous de la surface de l'eau, 
qui l'absorbe d'autant plus vite qu'elle est chargée en 
matière en suspension. 

La lum ière n'atteintjamais plus de 100 m de profondeur 
dans les eaux les plus cla ires de l' océan ouvert. Elle est 
parfois totalement absente en dessous de quelques 
centimètres dans les eaux les plus turbides et elle 
pénètre rarement le fond d'une rivière de plus d'un 
mètre de profondeur. 
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Ainsi, la lumière moyenne reçue par les algues 
planctoniques en une journée et leur taux de croissance 
journal ier dépendent de la saison . La lumière diminue 
aussi avec la profondeur et la turbidité de la masse 
d'eau dans laquelle les algues se développent . 

Comme les algues sont toujours soumises à des 
processus de pertes (respiration*, mortalité, pré
dation ... !. il existe une profondeur maximale au-delà 
de laquelle aucune croissance algale n'est possi
ble pour une saison et une turbidité donnée. Les 
océanographes et les limnologues appellent cette 
profondeur : « la profondeur de com pen sat ion ». 

Le concept s'applique aussi en rivière où les profon 
deurs critiques sont toutefois nettement plus faibles à 
cause de la plus grande turbidité de ces milieux. 
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Figurr 6 a : Relation entre la photosynthèse (eL 
la croissance) algale cL l'in tensité lwnincLtse. 
Aux faibles inLensiLés la rclaLion csL linéaire, 
mais pour des intensités plus _{orles, la croissance 
cesse d'augmenter eL aLLeinl un plateau. 

Figure 6 b: VariaLions journalières eL 
saisonnières clc l'éclairement. 

Fig~trc 6 c: AtLénualion de la lum ière 
en fon clion de la profondeur clans 
un milieu aqLtatiqttc, pour diverses 
valeurs de sa Lu rbidiLé (carac térisée 
par le coefficient d'extinction ela). 
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figure 6 cl : Relation entre croissance a/gale (à éclairement 
optimal) cL température. 
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des populations algales planctoniques cL la profondeur moyenne 
de la colonne d'eau pour diffé rentes valeurs de turbidité. 



DES NUTRIMENTS EN BONNE PROPORTION 

La croissance des végétaux ne se limi te pas au 
processus photosynthétique de conversion du co2 en 
carbone organique. Les algues ont besoin aussi de 
prélever, dans le milieu , de l'azote inorganique [sous 
forme d'ammonium ou de nitrate] et du phosphore 
[so us forme d'ortho-phosphate] pour co nsti tu er leurs 
protéines et leurs acides nucléiques. Les diatomées 
ont en outre besoin de s'approvisionner en silice 
dissoute pour constituer l'enveloppe rigide en verre 
d'opale [frustule ] qui les entoure. 

La composition moyenne des algues est décrite par 
les rapports de Redfield * qui donnent les rapports 
molaires entre le carbone, l'azote, le phosphore et 
la si l ice . Pour le phytoplancton* d'eau douce, ces 
rapports: carbone sur azote sur phosphore sur silice 
sont respectivement de 106 sur 16 sur 1 sur 40. 

Pour le phytoplancton marin , les diatomées sont en 
général moins siliceuses et les rapports de Redfield* 
de carbone sur azote sur phosphore sur si lice 
s· établissent plutôt à 106/16/1/20. 
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Concentration en nutriments 

Il n·y a pas de développement d'algues san s 
prélèvement de nu t riments. Si l'un vient à manquer 
ou si sa concentration est insuffisante, la croissan ce 
végétale peut être limitée . 

Les concentrations ambiantes d'azote sont le plu s 
souvent bien supérieures à l'aff inité des enzymes de 
prélèvement de nutriments [appelée encore con stante 
de demi saturation, Kp] des algues d·eau douce. 

Il est donc excepti onnel que les concentrations d'azote 
puissent être limitantes. 

Le phosphore par contre peut constituer un élém ent 
limitant de la croissance algale dans les eaux dou ces 
naturelles , particulièrement en tête de ba ss in 
forestier. 

La silice , abondante au contraire en tête de ba ss in . 
atteint parfois des valeurs limitantes dans les grandes 
rivières où les diatomées peuvent en manquer. 

5 

Azote (N0
3

-, NH/ ) 
Phosphore (PO/ ·) 
Silice (Si0

2
) 

~ 
~ 

Composition 
molaire du 
phytoplancton 

Figure ï: Relation entre le Laux cie crois
sance cL la concentration en mtlrimcnts. 

Con stante de demi -saturation [mg/l) Gamme de 
Nutriment concentration 

diatomées chlo rophycées dans le milieu 

NH
4
+ [mgN/l) 0,015 0,015 0,01 - 5 

N03- [mgN/ll 0,015 0,015 0,5 - 10 

PO/- [mgP/ll 0,015 0,06 0,005 - 2 

Si0
2 

[mgSi/ll 0,2 - 0,05- 6 

Tableau 1 : Val eurs typiques des consLanLcs cie demi -saturation du prélèvement de nutriments par des algues 
planctoniques d'cau douce. 
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QUAND LE PHOSPHORE FAIT DEFAUT 

On peut mesurer directement le niveau de limitation 
de la croissance algale par un nutriment en mesurant 
le taux de production nette d'un échantillon d'eau 
de rivière, incubé à la lumière avec et sans ajout 
d'une quantité saturante de ce nutriment. Une telle 
expérience a été réalisée pour le phosphore en 
diverses stations du réseau hydrographique de la 
Marne [Garnier et al. 20031. 
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Les résultats montrent que la limitation par le 
phosphore est très marquée dans les petits cours 
d'eau de tête de bassin, ainsi que dans le Lac du 
Der, mais que les tronçons les plus à l'aval, à partir 
de Châlons-en-Champagne, sont déjà suffisamment 
enrichis en phosphore pour que la croissance algale 
ne soit plus limitée par cet élément. 

Marne Saulx 
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r-:_.. " Mise en évidence expérimenta le de la limitation de la croissance algale par le phosphore en différents 
points du réseau hydrographique de la Seine. Kp représente la constante de demi -saturation du prélèvement de 
phosphore par les algues. 

Influence du régime de la rivière 

De la so urce à l'aval . les r ivi ères gonflent en rai son 
des app ort s latéraux de débit qu'elles reço ivent de 
leur bass in versa nt et de leurs afflu ents . Du point de 
vu e des peuplem ents d ·algu es , ces apports sont un 
fac teur de dilution qui s'oppose à leur acc roi ssem ent 
et peut ainsi constituer une entrave forte au d évelop
pem ent de la bioma sse en rivi ère. 

La dilution hydraulique est proport ion nelle à 
l 'acc roi ssem ent du débit le long du cours de la rivi ère et 
inversem ent proportionnelle à sa « secti on m ouillée » 

so it le produit de la profond eur par la largeur m oyenn e. 
Plu s importante en périod e de cru e qu' en péri ode 
d'étiage, ce tte dilution vari e suivant les sa iso ns surtou t 
en tête de bassin . Les peti ts cours d'eau son t les plu s 
sensibles à la diluti on hydraulique. 

Comparer le taux de diluti on hydrauliqu e avec le taux 
de croi ssa nee des algu es perm et donc d ·établir si un 
plan d' eau est en cond ition de voi r se développ er ou 
non une bi omasse algale planctoniqu e importante :un 
« bloom » . 



Seuls les cours d'eau importants peuvent cependant 
soutenir une communauté planctonique significative. 

Le démarrage d'un bloom algal dans ces grands cours 
d'eau est souvent déterminé, au printemps, par la 
chute du débit en dessous d'un seuil critique après la 
période de crue hivernale. 

Dans les cours d'eau amont, et en raison de l'impor
tance de la dilution, la production primaire est limitée 
à celle des organismes fixés, lesquels sont représen
tés par des algues benthiques et macrophytes capa
bles de se développer sur le fond grâce à la faible pro
fondeur. 

En crue , elles sont toutefois arrachées par les courants 
importants. 

Provenance e diffusion des 
nutriments 

Les ressources en nutriments [azote, phosphore, silice] 
sont essentielles au développement des communautés 
algales et en contrôlent bien souvent l'importance. 

Dans un réseau hydrographique, les nutriments 
proviennent de deux types de sources : 

• soit des sources diffuses, liées à l'interaction 
directe de l'eau de pluie avec les sols du bassin 
versant ; 

• soit des sources ponctuelles, liées au rejet d'eaux 
usées urbaines. 

Les sources diffuses dépendent de la nature des sols , 
de leur couverture végétale , des pratiques agricoles, 
mais aussi du régime climatique. Les so urces 
ponctue l les sont essenti ellemen t co nstituées par 
les rejets , plus facilement maîtrisables , de l' activité 
domestique et industrielle. 
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Figure 9 : Comparaison du LmLX de diluLion hydraulique (en 
blett) cL du laLLX de croissance algalc: (en vert) en fonction de l'or
dre hydrologiqLie dans le réseau hydrographique de la Seine en 
conditions printanières. 

LA SILICE 

Le silicium, constituant majeur des roches, est un 
des éléments les plus abondants à la surface de la 
Terre. L'altération des roches par la végétation et 
l'activité microbienne des sols, libère ainsi de la silice 
dissoute. 
Cette dernière rejoint le réseau hydrographique en 
concentration plus ou moins grande selon la nature 
lithologique du bassin versant. Les sols cont iennent 
aussi de la silice biogénique particulaire sous forme 
de phytolithes , des concrétions de silice issues de 
la décomposition de certains végétaux, comme les 
graminées qui les utilisent dans leurs tissus . 

Ces phytolithes amenés aux rivières par l'érosion, 
peuvent s'y dissoudre et contribuer à l' approvision 
nement de l'eau en si lice. Des apports ponctuels ur
bains s'ajoutent aussi, résultant du rejet dans les eaux 
usées domestiques de divers produits de lessive ainsi 
que de la décomposition de divers alim ents contenant 
de la si li ce [légumes, céréales]. Ces apports ponctuels 
restent cependant très faibles par rapport aux apports 
diffus. 

Une fois dans le réseau hydrographique, la silice 
dissoute est prélevée par les diatomées et reconvertie 
en silice biogénique particulaire. La sédimentation 
de ce matériel peut alors condu ire à une rétention 
de s ilice , temporaire ou définit ive, dans le réseau 
hydrographique, ses annexes hydrauliques ou ses 
plaines alluviales. 
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Figures 10 a : Bilan des transfert de silice 
pour la Seine en année sèche (1996) cL hu
mide (2001). 
La figure pré sen te, pour deux situations 
hydrologiques, une année sèche (1996, 
chiffres au-dessus) et une année humide 
(200 1, chiffres en dessous), le devenir des 
flux de nutriments iss~LS du bassin versant, 
soi.L par lessivage ou érosion des sois elu 
bassin versant (apports diffus), saiL par 
rejets ponctuels d'eau.;-< LLsées urbaines. Les 
transformations qui se déroulent GLL cours 
du transfert clans le réseau hydrographi
que, el qui aboutissent è! la rétention d'une 
partie de ces m1llimcnts avanl leur rcjcl 
en me1; sont quantifiées. 

Fi gu res 1 0 h : Bilan des transferts d'azote 
pour la Seine en année sèche (1996, chif
f res au-dcss ~Ls) et humide (2001, chijfrcs 
en dessous). 

Fi gu res 1 0 c : Bilan des transferts de phos
phore pour la Seine en année sèche (1996, 
chiffres a~1 -dessus) et humide (2001, chif
fres en dcsSOLLS) . 
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LAZOTE 

Ce sont des processus biologiques complexes , se 
déroulant dans la part ie supérieure des sols qui 
conditionnent la teneur en azote des eaux sous
racinaires et donc les pertes en azote des systèmes 
terrestres. Les nitrates sont de très loin la forme 
dominante de l 'azote dans ces eaux. L'ammonium 
est très bien retenu sur les colloïdes argileux et il 
est rapidement convert i en nitrates par les bactéries 
nitrifiantes du sol. 

Les systèmes terrestres à couverture pe r ma nente 
[forêts et prairies ] so nt bea ucoup moins susceptib les 
de pertes d'azote par lessivage que les terres agricoles. 
Dans ces derniè res , c 'est pendant la période où le so l 
est laissé nu après la récolte que se produisent les 
fuites d'azote les plus importantes. 

Une interculture de CIPAN [culture intermédiaire piè
ge à nitrates] après les moissons peut ainsi réduire 
significativement les pertes azotées en zone céréaliè
re. À sol et pratiques culturales identiques, des doses 
croissantes d'engrais appliqués augmentent aussi 
les pertes . Avant de rejoindre les eaux de surface, 
les nitrates lessivés peuvent traverser une zone hu
mide riveraine. Les zones humides sont le siège d'un 
important processus de dénitrification, susceptible 
d'éliminer une part significative de la charge azotée 
diffuse avant même qu'elle n 'atteigne la rivière. 

Bien qu'elle soit très variable localement , on estime 
la rétention par ces milieux à près de 40% en ce qui 
con ce rn e le ba ss in de la Seine. Les apports ponctu els 
d 'azote sont, pour leur part, prin cipalem ent li és aux 
rej ets des ea ux usées dom estiqu es . 
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LE PHOSPHORE 

À cause de leur capaci té à s'adsorber sur les argiles et 
les hydroxydes de fer ainsi qu'à former des composés 
insolubles avec les carbonates, les phosphates sont 
peu sujets au lessivage par les eaux de drainage. 
Ce sont plutôt les processus d'érosion du sol qui. en 
entraînant des particules chargées en phosphore, 
sont responsables de l'exportation de celui-ci depuis 
les sols du bassin vers les eaux de surface. Le 
phosphore peut alors s·y désorber *. Ainsi la teneur en 
phosphore total des sols forestiers dans le bassin de 
la Seine est-elle voisine de 0,1 gramme de phosphore 
par kilo de sol , tandis que celle des sols cultivés , 
fert i lisés depuis des décennies, atteint des valeurs 10 
à 15 fois plus fortes . Les teneurs en phosphore des 
matières en suspensions dans les têtes de bassins 
sont typiquement de l'ordre de 0,5 gramme par kilo , en 
équilibre avec des concentrations en ortho-phosphates 
dissous d'environ 0.015 milligramme par litre (soit 0,05 
d'ortho-phosphate pa r litre]. 

Plus à l' aval, dans les grands axes de r 1v1ere . les 
rej ets urbains apportent une charge en phosphore 
considérable. Celle-ci a cependant beaucoup diminué 
ces dernières années sous l'effet combiné de la 
substitution des poly- phosphates des poudres à lessiver 
et de l'équipement en dispositifs de déphosphatation 
des stations d'épuration urbaines. Les ortho
phosphates d'origine urbaine s 'adsorbent à leur tour 
sur la matière en suspension issue de l'érosion des 
sols dont ils acc roissent la teneur en phosphore. Ce 
n'est que da ns l'estuai re , lors du mélange avec l'eau 
de mer t rès appa uvr ie que le phosphore se désorbe à 
nouveau . 
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Fi gu re 1 l a : ÉC(Ltilibre d'adsorption désorption 
des ortho-phosphates sur la matière en suspension 
minérale dans le bassin de la Seine. 

Figure 11 h : Te ncu r en phosphore des sols cL cie la matière minérale en 
Sl..tspension dans le bassin de la Seine : l'accroissement observé au voisinage 
de l'agglomération parisienne résulte de l'adsorption par la matière en sus
pension des phosphates rejetés avec les eaux LLsées urbaines. Ces phosphates 
se re-désorbent lorsqLte les particules atteignent la zone estuarienne. 
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On le voit, les apports d'a zo te , de phosphore et 
de silice sont très variables suivant les différents 
secteurs du réseau hydrographique . L'azote et la silice, 
principalement d'origine diffuse, sont apportés dès 
les têtes de bassin tandis que le phosphore, d'origine 
plus largement ponctuelle, est amené plus en aval. 
Dans tous les cas, les processus qui se déroulent dans 
le réseau hydrographique concourent à transformer, 
retenir ou éliminer une partie significative des 
nutriments issus du bassin versant au cours de leur 
transfert d'amont en aval. 

Ce sont ces processus comp lexes qui déterm inent la 
disponibilité des nutriments laquelle conditionne le 
développement des végétaux aquatiques. 
Notons toutefois que si les apports ponctuels d'azote 
ne représentent qu'une faible part dans les apports 
totaux, ils peuvent occasionner des impacts locaux 
importants, particulièrement en tête de bassin. Ils sont 
un facteur important de toxicité et de désoxygénation. 

Les prédateurs des alg es 

La croissance des algues aquatiques produit une 
matière alimentaire très appréciée pa r bon nomb re 
d'organismes animaux qui s'en nourrissent . 

Le zooplancton, représenté par des micro -crustacés 
comme les daphnies ou les rotifères, au cycle de 
reproduction plus rapide , se déve lop pe dans la masse 
d 'eau courante. Il est soumis aux mêmes contra intes 
de d i lu t ion et de temps de s é jou r q u e ses proies 
végétales. On ne le voit se développer que dans les 
secteurs aval du réseau hydrographique ou dans les 
annexes hydrauliques, plu tôt stagnantes. 

Micro-crustacé 

Les mollusques benthiques par contre se développent 
en s'attachant sur les supports solid es du fond ou des 
berges des cours d'eau et fi l trent effi cacement les 
masses d'eau courantes. 

Une moule zébrée [dreissènel de 15 mm peut ainsi 
filtrer jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Les colonies de 
mollusques benthiques qui se développent dans les 
secteurs canalisés de la Seine et de ses affluents sont 
donc en m esure de clarifier, en été, une parti e tout à 
fait significative de leur débit total. 

Rotifères Micro-crustacés Mollusques benthiques 

Fi gu re 12 : Principaux organismes prédateurs d'algu es en eaux dou ces. 



LE MODÈLE RIVE ET LA POUSSÉE DES PLANTES AQUATIQUES 

lensemble des processus rapidement décrits ci -des
sus, impliqués dans la dynamique des organismes 
végétaux et des nutriments, est représenté en détail 
par le modèle RIVE. 

Ce modèle résume les connaissances acquises sur 
les mécanismes du fonctionnement biogéochimique 
des milieux aquatiques. 

Couplé à une représentation de la morphologie et de 
l'hydrologie du réseau hydrographique, il permet de 
calculer les variations saisonnières et géographiques 
du développement végétal à condition de tenir compte 
des principales contraintes liées au climat, à l'usage 
du sol du bassin versant et à La gestion des rejets 
urbains. 
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Dans La suite de ce fascicule, c'est ce modèle cou 
plé, appelé SENEQUE/Riverstrahler qui nous aid era à 
comprendre les particularités de chaque secteur du 
réseau hydrographique en matière d'eutrophisation. 
Il nous permettra aussi de reconstituer l'histoire de 
l'eutrophisation du système Seine et d'explorer divers 
scénarios de son évolution future. 

En ce qui concerne la baie de Seine, terme ultime du 
continuum aquatique du système Seine, nous utilise
rons un autre modèle (SiAM30/ELISEl. mis au point 
par l'IFREMER Brest. Il calcule le développement 
algal dans te panache de la Seine. 

Apports 
ponctuels 

Vent 
Température 
Eclairement 

Débit et 
apports de 
nutriments 
de la Seine 

Distribution deN. P, Si 
croissance diatomées et flagelles 

r-· · "' Représentation schématique des modèles SENEQUE/Riverstrahler et SIAM3/ ELISE sur La dynamiqu e 
des nutriments et Le développement algal dans le résea u hydrographiqu e et en baie de Se ine. 

--------- ---------

19 



20 

~ 

efficacement 

• • 

Le développement de la végétation aquatique, dans chaque secteur de la Setne, 

dépend de la combinaison de différents facteurs . Le climat, l'hydrologie et la 

morphologie du bassin, l'apport de nutnments déterminent l'état des peuplements 

végétaux, depuis les ruisseaux de tête de bassin, jusqu'à la mer. 

Là où il y a problème, nous examinerons quelles mesures peuvent être mises en 

œuvre pour tenter de les résoudre. 
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Un réseau hydrographique représente un continuum d'écosystèmes aquatiques allant des petits ruisseaux de 
tête de bassin aux grands secteurs fluvi aux , à l' estuaire et aux zones marines côt ières. 

Les condi t ions naturelles de développement des peuplements végétaux dans ces différents secteurs diffèrent 
cons idérablement, de même que diffèrent les perturbations que l'activité humaine y exerce . 
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En tête de bassin, la Haute-Marne 
et La laise 

Les cours d'eau de tête de bassin , la Haute Marne et la 
Blaise par exemple, sont soumis en permanence à une 
telle dilution hydraulique que les populations d'algues 
planctoniques ne peuvent y croître . 

Les macrophytes et les algues benthiques sont donc 
les seules à s·y développer, d'autant que la faible 
profondeur permet à la lumière d'atteindre le fond. 

Les peuplements de macrophytes sont d'ailleurs une 
composante à part entière de la biologie des petits 
cours d'eau amont. 

St. Dizier 

Wassy--+ 

Figm·t:> 14 · La Haute Marne ci ICI Blaise. 

Ils représentent un habitat indispensable et une sour
ce de nourriture significative pour de nombreuses es
pèces animales et concourent ainsi au maintien de la 
biodiversité aquatique. Exceptionnellement toutefois , 
leur prolifération excessive peut aboutir à des gènes 
esthétiques ou hydrauliques. 

Plus grave, l'augmentation des fluctuations [jour/nuit 
et été/automne] de la teneur en oxygène du mi l ieu 
aquatique , photosynthèse et respiration aidant, peut 
parfois provoquer des déficits préjudiciables à la 
fau ne. 



, 
ETAT DES LIEUX 

Peu de données systématiques existent quant aux 
proliférations végétales dans les petits cours d 'eau . 
Un inventaire a été toutefois réalisé en 1999-2000 
par photographie aérienne lors d'un survol en ULM 
de la Blaise et de la Haute Marne. Les photographies 
permettent d 'estimer la surface du cours d'eau 
recouverte par les végétaux . 

Par comparaison avec les mesures réalisées au sol, on 
peut calibrer l'estimation du taux de recouvrement en 
biomasse végétale présente. Environ 1% de surface de 
rivière recouverte correspond à une biomasse végéta le 
évaluée à 1 gramme de carbone par m 2 [1 gC/m 2l. soit 
environ 3 grammes de matière sèche par m 2. 

Le taux de couverture moyen , estimé par tronçon de 
1 km, sur l'ensemble du cours de la Haute Marne ne 
dépasse pas 2,5% de recouvremen t. La cro issance des 
plantes aquatiques n·a prat iquement lieu qu 'au niveau 
des ponts , en aval de petits barrages ou aux points 
de confluences , zones généralement plus larges et 
mo ins profondes. 

.. 
c:: 20 Cl) 

Soncourt 

Dans les secteurs plus profonds, les macrophytes 
sont pratiquement absentes du cours principal de la 
nv1ere. 

Dans la Blaise, les résultats montrent la même 
tendance. Seuls les secteurs les plus en amont, 
caractérisés par un très faible écoulement, montrent 
un recouvrement de plus de 15%. 

Pour l'ensemble du bassin de la Haute-Marne [Haute 
Marne, Blaise, Rognon]. on peut ainsi estimer la 
biomasse de macrophytes, présente en été à une 
centaine de ton nes de matière sèche. 
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figun 15: Recouvrement de la Blaise 
et de la Marne par les macrophytes, été 
2000, inventaire aérien. 
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Figu re 16 : Exemple de photographie aérienne 
montrant le recouvrement de la rivière par les 
macrophytes dans un sec Leu r élargi, à proxi
mité d'un pont. 
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FORME DES COURS D'EAU ET 

' DEVELOPPEMENT DES MACROPHYTES 

La morphologie locale d'un cours d'eau affecte 
considérablement le potentiel de développement des 
macrophytes. Sa largeur et sa pente conditionnent 
en effet sa vitesse d'écoulement et sa profondeur. Sa 
forme détermine également l'effet d'ombrage par la 
végétation des berges. 

L'ombrage du cours d'eau, engendré par Le feuillage 
des arbres, constitue Le facteur principal de 
régulation de La quantité de Lumière disponible pour 
La photosynthèse dans La rivière. 

La figure 17 b m ontre comment la largeur des petits 
cours d'eau influence le développement de la biomasse 
macrophytique quand les berges sont plantées 
d'arbres. Ainsi à proximité des ponts . l'accro issement 
de la largeur des cours d'eau induit souvent une 
prolifération de biomasse bien plus importante que 
dans les secteurs plus étroits. 

Le reboisement des berges est donc un moyen efficace 
de Limiter Le développement des macrophytes. 

a) 

60 

"' 50 
E ..... 
(.) 40 
Cl 

~ 30 
r.tJ 

"' E 20 
.Q 
cc 10 

b) 

60 

"' 
50 

E 
ô 40 
C') 

ar 30 
r.tJ 
r.tJ 

E 20 
.Q 
aJ 10 

EFFET DE LA CHARGE EN PHOSPHORE 

La teneur en phosphore disponible peut représenter 
un frein important à la croissance des plantes. La 
figure 18 illustre les conséquences d'une variation de 
la charge en phosphore suivant différents scénarios 
de traitement des eaux usées urbaines. 

Ces résultats démontrent l'efficacité potentielle d'une 
politique de réduction des apports ponctuels , dans 
les petits bassins. Il faut pour ce la que la charge en 
phosphore descende en dessous de 50 grammes par 
km 2 et par jour. 

Cette charge est équivalente aux rejets non épurés 
d'une populat ion de 25 habitants par km 2 . 

Rappelon s à ce propos que la densité de population 
du bassin de la Seine en amont de l'agglomération 
parisienne est à pe ine de 100 hab/km 2 et que beaucoup 
de rég ions rurales ont des densités de population 
inférieures à 20 hab/km 2. 

% arbres de rives (15 rn) Figure 17 a : Variation sai
sonnière du développement 
des macrophytes dans une 
petite rivière d'ordre 3 aar
geur 10 m), avec et sans ar
bres de berges. 
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Figure 17 b : Effet de la 
largeur du cours d'emL sur 
Ie maxirmtm de développe
ment végétal atteint. 
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Figure 18 : Effet de Ia charge en 
phosphore sur Ies macrophytes dans 
Ies cours d'eau d'ordre 3 et 5 du bas
sin de la Marne. 



Les petites rivières canalisées, 
la Vire 

Petite rivière d'ordre 5, la Vire draine un bassin versant 
de 1 235 km 2 en plein bocage normand. Pour les besoins 
de la navigation. cette rivière a été profondément 
aménagée au cours du XIXe siècle. De nombreux seui ls 
et barrages éclusés ont été alors réalisés. 

Ils maintiennent en permanence un tirant d'eau de 
1,5 m, suffisant pour permettre le passage de petites 
barges, dans tout le cours en aval de la ville de Vire. 

Fi gu re 19 : La Vi re. 

Figure 20 : Les Claies de Vire, seuil éclusé le plus en aval 
SLtr la Vire. At~jourd'lwi , l'aménagement de passes à poissons 
permet l'observation de la remontée des poissons migrateurs 
amphihalins* . 
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EFFET DE LA MORPHOLOGIE 

La modélisation permet de montrer le rôle important 
que jouent ces aménagements hydrauliques sur le 
développement du phytoplancton. Il est facile en effet 
dans le modèle d'effacer virtuellement les seuils et 
barrages. On peut alors prévoir le comportement de 
la rivière si sa profondeur n'éta it pas maintenue à un 
niveau aussi élevé et si le courant était plus rapide. 

Aujourd'hui, la biomasse algale atteint, dès le 
printemps, un niveau important dans l'ensemble 
du cours canalisé de la rivière. La simulation par le 
modèle permet de montrer que ce ne serait pas le 
cas si la Vire avait gardé ses conditions naturelles 
d'écoulement. 

On voit donc ici à quel point l'aménagement de 
la morphologie d'une rivière peut modifier son 
fonctionnement écologique et la qualité de son eau . 
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EFFETS DES APPORTS URBAINS DE PHOSPHORE 
Comme dans la plupart des cours d'eau, le phosphore 
est le principal facteur de limitation éventuelle de la 
croissance des algues dans la Vire. 

Que l effet peut-on attendre d'une politique de 
réduction des apports urbains de phosphore par les 
stations d'épuration? 

La simulation montre que la réduction de 90% de la 
charge ponctuelle des effluents permettrait de contenir 
les poussées phytop lanctoniques sans tou tefois les 
aboli r complètement. 
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Pigw·e 22 : Simulation de la réduction des apports de phosphore. 

Fi gu re 21 : Va1iations saisonnières du débit, de la biomasse algale 
et de la concentration en phosphates dans la Vire à l'aval de Saint 
Lô en 2003. La simulation dans les conditions actuelles (courbe 
rouge) sonL confrontées à des observations (représentées par des 
points). La simulation de ce qu'aurait éLé la Vi re sans canalisa-
tian est également calculée (courbe noire). 
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Conditions actuelles Morphologie "sauvage" 

Figure 23: Distribution de la biomasse a/gale clans le réseau hydrographiq~œ de la Vire en été 2003, dan s les conditions actu ell es (à 

gauche) cL en l'absence de canalisation (morphologie «sauvage>>, à droiLe) 

Les grandes rivières canalisées, 
La Marne. l'Oise et la Seine 

La Se ine en amont et en ava l de Paris et ses grands 
affluents. la Marne et l'Oise, sont aménagés depuis le 
XIXe s iècle pour la navigation. 

Ces cours d'eau ont joué un rôle majeur dans le 
développement urbain. et la plu s grande partie de la 
popu lati on du bassi n se co ncentre le long de leurs 
vallées. 

C'est aussi l' eau de ces rivières qui, après tra itement , 
se rt à la production d'eau potable pour la plus grande 
partie des habitants de l'agg lomération parisienne. 
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Densités communales 

· inférieure à 15 
de 15 à 29 
de 30 à 49 
de 50 à 99 
de 100 à 199 
supérieure à 200 

LES BLOOMS ALGAUX 

Ces grands axes canalisés sont caractérisés par un 
développement intermittent mais souvent explosif du 
phytop lancton . 

Ces floraisons algales ou « blooms » sont particuliè
rement prononcées au printemps et concernent prin
cipalement les grands axes canalisés de la Seine , de 
la Marne et de l' Oise. 

Ils constituent une gêne considérable pour la 
production d'eau potable car ils peuvent colmater les 
filtres équipant les pr ises d'eau ou accroître le pH de 
l 'eau. 

Au mois de juin , la mort des algues, consommées par 
le zooplancton et les moules d'eau douce ou infestées 
par des virus, conduit à libérer de la matière organique 
dissoute. 

Celle-ci entraîne une baisse sensible de la teneur en 
oxygène, et perturbe également le traitement et la 
distribution de l'eau potable. 
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Fïg,ure 24 : Distribution de la population 
dans le bassin de la Seine. 
La ca rte des densités communales de popula
tion montre le rôle struct~t rant qu'a exercé la 
présence du réseau hydrogmphiquc sur l'il11-
plantation des villes qui sc trouvent en majo
rité le long du cours des plus grandes rivières, 
tandis que les intc 1:~uves sont désats . 
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Figure 25: Le bloom printanier à Méry-su r-Oisc, 
en 1991. Le pic de biomasse sc situe en mai. En juin, 
son ~[fondremenl brutal entraîne une réduction de 
let concentration en oxygène de la rivière. 



figure 26 : Simulation par le modèle Sénèque de la distribution spatiale du phyLoplcmclon dans le réseau hydrographique de la Seine. 
Les grands axes cwwlisés som les plu.s Louchés par les blooms algmLY et le plus précocement. 
On peul noter des explosions Cl/gales dans la Marne èl l'entrée de l'agglomération pwisienne clqnLis 1996. Un bloom d'une à deux 
semaines est observé pratiq~temenL chaque année cl débute plus ou moins précocement (entre février cij~Lin) sclonl'imporLCincc du débit 
de la rivière. En 2000, 2007 cL 2008lcs conditions de clébii n'ont pas permis le développement du bloom. 
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LE CONTRÔLE PAR LA RÉDUCTION DES 

REJETS DE PHOSPHORE 

Des changements extrêmement rapides sont en train 
de se produire en matière de rejets urbains. Tout 
d'abord, la substitution des poly-phosphates par les 
zéolithes comme agent séquestrant des ions calc ium 
et magnésium responsables de la dureté de l'eau , a 
fait dim in uer de moitié la charge en phosphore par 
habitant. 

Ensuite, les efforts consentis en matière de traitement 
des effluents, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Directive européenne eaux résiduaires urbaines [DERU] 
et plus récemment de la Directive-cadre sur l'eau, 
aboutiront à réduire encore les rejets domestiques de 
phosphore et d ·azote. 
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Figure 2 7 a : Valiations saisonnières de la concentration en ortho-phosphate el en 
chlorophy lle, simulées en1 991 eL 2003 (deux années sèches) ainsi qu 'en 2012. 
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figure 2 7 b : Évolution observée et prévue 
des rejets ponctuels de phosphore et d'azote 
dans Ie bassin de la Seine Ga parUe liée à 

l'agglomération parisienne (zone SIAAP) esL en 
rottge, le resLe elu bassin en blett) 



EFFICACITÉ RELATIVE DES TRAITEMENTS 

URBAINS SUR LE FLEUVE 

L'amélioration des traitements urbains a déjà 
contribué à réduire sensiblement le niveau de 
contamination en phosphore tant à l'amont qu 'à l'aval 
de l'agglomération parisienne. Cette amélioration a 
abouti à une réduction sensible des flux de nutriments 

, 
amenes en mer. 

Toutefois, on ne constate pas depuis 15 ans de 
diminution sensible de l'intensité des blooms algaux 
dans les secteurs fluviaux par comparaison avec les 
années de même hydraulicité. Les modèles montrent 
que les efforts de déphosphatation, prévus d'ici à 2015, 
n'au ront pas un effet très important sur les blooms 
algaux dans les grandes rivières en amont de Paris . 

Le panache de la Seine en baie de 
Seine 

Le milieu marin côtier est aussi le siège , au printemps, 
d'une rapide croissance diatomique qui prélève azote. 
phosphore et silice dans les masses hivernales d'eau 
de mer, enrichies par les apports fluvia ux. 

Cette croissance est bénéfique puisqu'elle constit ue la 
base de la chaîne alimentaire menant aux poissons. 
Une fois épuisé le stock hivernal de nutriments, la 
croissance alga le ne se poursuit qu·au rythme des 
apports fluviaux estivaux. 

Ce sont ces apports fluviaux qui sont responsables 
depuis toujours de la richesse halieutique des zones 
marines côtières par rapport aux zones du large, 
généralement beaucoup moins productives. 

Toutefois, les apports des fleuves qui drainent les 
régions industrialisées de l'Europe du nord-ouest sont 
carencés en silice par rapport aux énormes quantités 
d 'azote et de phosphore issues d'apports diffus et 
ponctuels d'origine humaine. 

La croissance des algues non siliceuses est alors 
favorisée par rapport à celle des diatomées fortement 
limitée par la carence en silice. 

Il faudrait pour contrôler efficacement l'eutrop hisation 
fluviale, réduire également les apports diffus de 
phosphore liés à l'érosion des sols agricoles. 

Mais le contenu en phosphore des sols agricoles est 
très élevé et le restera encore longtemps même s i les 
apports d'engrais phosphatés ont largement diminué 
au cours des dix dernières années. 

Seule une politique paysagère, visant à l imiter 
l'érosion [cultures intermédiaires de couverture ; 
bandes enherbées ... ) permettra peut être de dim in uer 
les apports résiduels diffus de phosphore. 

Ce phénomène culmine dans le nord de la Manche et 
dans la baie sud de la mer du Nord. où les apports 
conjugués de la Seine, de la Somme, de l'Escaut et 
du Rhin entraînent la pro l ifération de Phaeocystis, 
algues coloniales m ucilagineuses qui génèrent des 
accum ulations de mousses nauséabondes sur le 
l ittoral. 

En baie de Seine et contrairement à ce qui se passe dans 
le Pas-de-Calais et en mer du Nord, les dinoflagellés 
restent minoritaires par rapport aux diatomées. 

La présence parmi elles d'espèces toxiques, les 
dinophysis, constitue néanmoins un grave problème 
qui conduit fréquemment à l'interdiction de la pêche à 
pied et de la commercialisation des coquillages. 

Ce n'est donc pas la stimulation, en elle - même, de 
la croissance algale par les apports fluviati les de 
nutriments qui est préjud iciable en milieu côtier. 

Tant que les diatomées en restent les princ ipales 
bénéficiaires, le phénomène est plutôt bénéfique. 
Les prob lèmes d'eutrophisation n'interviennent que 
lorsque les algues non si l iceuses prennent le pas sur 
les diatomées. 
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L'INDICATEUR DE POTENTIEL D'EUTROPHISATION CÔTIÈRE (ICEP) 

Les problèmes d'eutrophisation côtière proviennent 

en réalité moins de l'apport massif d'azote et de 

phosphore par les rivières que du déséquilibre entre 

ces apports et ceux de silice. 

Carencées en silice, les diatomées ne peuvent utiliser 

l'azote et le phosphore excédentaires qui profitent 

alors à des algues non-siliceuses souvent toxiques. 

Le risque d'eutrophisation en zone côtière peut donc 

être évalué à partir d 'un indicateur (ICEP, « lndicator 

of Coastal Eutrophication Potential » Billen & Garnier, 

20071 basé sur les valeurs de flux de nutriments (azote, 

phosphore, silice! d'origine fluviatile . Cet indicateur 

représente le potentiel de croissance d'algues non 

siliceuses, sur les nutriments azotés et phosphorés 

apportés en excès par rapport à la silice dont ont 

besoin les seules diatomées. On l'évalue à partir 

des flux de nutriments apportés par la rivière dont 

on définit le déséquilibre par référence aux rapports 

molaires de Redfield* (proportion de carbone/azote/ 

phosphore/silice de 106 sur 16 sur 1 sur 20, Redfield 

et al. , 1963 ; Conley et al. , 19891. 

Le risque d'eutrophisation s'exprime donc en termes 

de production nouvelle de biomasse d'algues non 

siliceuses, susceptible d'être alimentée en zone 

marine côtière par les apports fluviaux. 

Afin de permettre une comparaison entre bassins 

fluviaux, il est commode d'exprimer cet indicateur par 

« unité de surface du bassin versant fluvial» soit ICEP 

(en kg de carbone/km2/jourl = 12x 1 06x [Flux d'azote 

(en kg d'azote/km2/jourl /( 14x 16] - Flux de Silice (en 

kg de silice/km 2/jourl/28 ]ou [si le phosphore est 

l'élément limitant! = 12x 1 06x [Flux de Phosphore [en 

kg de phosphore/km2/jourl 1 31 - Flux de Silice [en kg 

de silice/km2/jourl 1 [28 x20l] 

Lindicateur ne prend pas en compte les part iculari tés 

physiographiques, hydrologiques ou climatiques de la 

zone côtière concernée. En cela, il n'évalue que les 

apports fluviau x et ne s'intéresse pas au x conditions 

locales susceptibles d'influencer également la 

production primaire marine. 

La période, journalière, mensuelle ou annuelle de 

calcul de l'indicateur est une question importante. 

Dans un certain nombre de situations, comme celle 

de la baie sud de la mer du Nord, le temps de séjour 

des masses d'eau douces peut être de plusieurs 

mois, dans les zones côtières concernées. Les 

nutriments, apportés en période hivernale par les 

fleuves, contribuent alors directement aux processus 

d'eutrophisation souvent printaniers. 

En baie de Seine, les phénomènes d'efflorescence de 

dinoflagellés toxiques apparaissent le plus souvent en 

fin d'été. Ils sont restreints au panache immédiat de la 

Seine, à l'aval du bouchon vaseux estuarien. Ce sont 

alors principalement les flux estivaux de nutriments 

terrigènes qui doivent être pris en compte. 

Une valeur négative de l'ICEP indique théoriquement 

l'absence de risque de prolifération d'algues non 

siliceuses indésirables. Des tests réalisés grâce 

au couplage des modèles Riverstrahler et SiAM3D/ 

Elise [Cugier et al, 2005] ont montré que le risque 

d'eutrophisation en baie de Seine est significatif pour 

des valeurs d'ICEP comprises entre 0 et 2.5 kgC/ km2/ 

jour, et important au dessus de 2.5 kgC/ km 2/jour. 

~: 1 · Valeur de l'ICEP calcu -
lée à Poses et sur les résultats de 
simulations rétrospectives corres
pondant à l'état pristine* et tradi -

Risque élevé tionnel [XVIIIe siècle] du bass in de 
la Seine [Billen et al. 20071. 

Risque modéré 

] Risque nul 

pristine xvme 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2015 



La pêche aux cOquillages toujours interdite sur 
le littor·al 

Calvados 7 

Une toxine de phytoplancton contamine les coquillages sur le littoral 

Pêche interdite jusqu'à nouvel ordre 
Malgré la perspective des 
grandes marées, les picheurs 
peuwnt ranger cannes et autre. 
paires de botte., du moins jus
qu•• nouvel ordre. Un arritj ~ 
fectonll vient en effet d'Interdire 
la piche sur les plages du CaJ. 
vadoe, dans tes eaux littorales 
entre l'estuaire de la Seine et la 
pointe Tracy-sur-Mer et dans la 
plupart dea cours d'eau du dé
par111ment. l!objet de cet anN : 
la cont:amW\atlcn-coq• -.gee 
par te dlnophyale, une toxine du 
phythoplancton. 

Un arrêté réd1gé par la préfec1Ure 
de la région de Basse-Noonandie, if')
teroit.lusqu'à nouvel ordre. 1e ramas
sage. la pêche, le transport et la COfTlo 
merciallsâion des coquillages lilr:reurs 
et fouisseurs (coques, teiRnes. l'riOnS.~ ), 
sur les plages du Calvados. ôaOS les 
eaux littorales entre l'estuaire de la 
Seine et la pOOœ de Tracy-sur·Met', et 
dans la plupart des cours d'eau du 
département. L'interdiction de ra
massage, de~ et de 
oonsommation des hui'ITes est quant 
à eae laYée depuis hier, jevdl, sulla aux 
nouveaux résuMats des analyses chi
miques et blologiQU9S. 

Cette Interdiction est le fruit d 'une 
contamlnatlon de ces coquillages par 
une toxine du phytopian<;ton • Dino
physis .. Plusieurs de ces espèces de 
Dlnophysls sont présentes dans les 
eaux du littoral français. 

Mise en relief pat le réSeau de sur· 
'w'8illanœ phytoplanc:tonlqoe de la sta
tion lfremer de Port-en-Bessin, cette 
ti:Mne a des efffts sérieux. La c:onsom-

ScOne Inédite sur la plage de OuistnJham où les pécheurs de coquillages briSent 
par leur absence. 

matlon de coquillage prtMifWII de la 
wne Interdite entralne des effets ln
désirables sur la santé du consom
mateur notamment des troubles de 
type • gastro=érite " apparaissant 
dans les heures 1 sui'vert l'lngestion, 
et pouvant pe rer entre 24 et 
48 heures. Les ooquillages peuvent 
devenir toxiques même sile Dlno
physls n'est présert qu'en très f8lble 
quantité dans l'eau. 

Une situation 
exceptionnelle 

• C'est une situation exception
nelle, confie Ronan Le Golf, !BSpoo. 
sable du labomtoire • environnement 
du r~ttoral de NOITl\8tldie • de la sta-

tion ltremer. Ces m~uea se c:J&. 
veloppent chaque M6 par la chaleur 
et se déplacent vera l'ouest, mals 
c'est la première fols que l 'on ob
S8f'll& une telle quantité sur les c:6tes 
bu-nonnandea. • 11 semblerait que 
la canicule soit à l'origine de cene si
tuation pour le moins préoccupante. 

Afin d'obseMJr révolution de cette 
espèce, le réseau de SUM!Illanœ plyr 
toplanctonlque poursuit des prélève. 
menis réguliers. d'autant qu'il est 
• très dlfflc:ile de~ le dé
terminisme du d6veloppement de 
cette algue •, exPlique Ronan Le 
Goff. 

La cellule de séctJN! sanitaire mise 
en place à cet effet devait se réunir, 
hler. )eudl, afin da décider des rn~ 

Fig~tn: 28 : « OuesL Frctncc » elu 9 septembre 2003. 

D'ICI À 2015, LA BAIE DE SEINE SERA 

PRÉSERVÉE 

A Poses et selo n les chron iques de nutriments de 
la Se in e, l'Indicateur de Potentiel d'Eutrophi sation 
Côti ère [I CEP] m ontre que le r isq ue d'eut ro phi sation 
de la ba ie de Sei ne a at te in t son max1mu m au cours 
des années 1980 et 199 0. 

sunJS à prendre. En attendant tes pro. 
chaînes dé<:islons préfectomles, la 
pêche est Interdite Jusqu'à nouvel 
ordre. 

Pour les plus téméraires. Ronan Le 
Goff rappelle que • la toxine de 01-
nophysis ne peut 6n éliminée par 
la cuisson du coquillage • . En cas 
d1ntoxlcatlon. li ost recommandé de 
consulter un médecln ou un phar· 
macien. 

0 La p6che est Interdite sur les 
cours d'eau suivants : les cours 
d'eau du bessin de la Touques. à 1'9:1C· 
œption de la Touques elle·mème,la 
Calonne et I'Ortl1quet. Les cours 
d 'eau du bassin da la Dives sauf la 
Dives elle· méme, la Divette, la V1e 
et les canaux. Les cours d'eau du 
bassin de l'Orne sauf elfe.même. Les 
oours d 'eau do bassin de la Seulles 
pour leur partie classOO en 1 .. cat~ 
g<)(1e. Les coors d'eau du bassin de 
la Vire pour leur partie classée en 1tt 
ca1égorle. Les cours d'eau du bassin 
da l'Aure pour leur partie c lassée 
en 1 •• catégorie. 

Cet arrêté est apprlcable jusQu'au 
dimanche 21 septembre Inclus. Les 
contrevenants s'exposent à des 
oontrallentlons de 3- classe ( 450 € au 
plus). 

Arnaud BARB~. 

0 Pretlque. Interdict ion de pê
cher, de ramasser, de transporter et 
do commercialiser des coquillages 
sur Jas plages du calvados et dans 
les eaux littorales entre J'estuaire do la 
seine et la pojnte de Tracy.sur·Met'. ec 
c:e JUSQU 'à 00\JYel ordre. 

(J Page 7 

Il déc roît très rapidem ent depui s une di za ine d'an nées. 
Il devrai t m êm e atteindre des va leurs proches de zéro 
en 2015, compte tenu des perspectives de réduction 
des flu x de ph osphore. 

Figure 29: Accurmtlation sur les plages du Nord des Pays-Bas 
de moLLsses produites par le mucus de l'algue PhacocysLis. 
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par l' , 

• • 

du bassin 
Nous venons de décrire les phénomènes d'eutrophisation tels qu'ils se manifestent 

aujourd'hui. Nous avons envisagé quelle pourrait être leur évolution en réponse à 
diverses mesures que l'on s'apprête à prendre. Nous avons vu ainsi que certains 

de ces phénomènes répondent bien aux mesures prévues tandis que d'autres 

résistent et ne semblent pas facilement pouvoir être maîtrisés. 

Ces phénomènes sont-ils« naturels>>? À quelle situation de référence les com

parer? Ces questions renvoient à celle de la définition du« bon état écologique» 

et peuvent utilement bénéficier d'un certain recul historique. 
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Figure 31 : Évolution de la population totale ct de la population w·baine d~i bassin de la Seine au cours du de rnier rnillénclirc. 

Depuis mille ans, le bassin versant de la Seine 
a connu une longue période de près de sept 
siècles de relative stabilité démographique avec 
[si l'on excepte la période de crise du XIVe siècle] 
une densité de population assez constante de 
l'ordre de 50 hab/km2. Aujourd'hui, sa densité de 
population a atteint 200 hab/km 2 et est maintenant 
probablement stabilisée. 

L'usage du sol et les a ports diffus 

de nutriments 

La création du paysage traditionnel du bassin, partagé 
de façon sensiblement égale entre forêt, terres arables 
et prairies, date des XIe et XIIe siècles et a perduré tout 
au long du millénaire . 

La spécialisation du paysage en terres de cultures au 
centre du bassin et zones d'élevage en périphérie est 
beaucoup plus récente , de même que la régress ion de 
la surface totale des prairies. 

Si les apports diffus liés aux pratiques agricoles ont 
été bien étudiés en ce qui concerne l'époque actue lle, i l 
n'en est évidemment pas de même pour les pra t iques 
agricoles traditionnelles d'assolement triennal avec 
fertilisation exclusivement ani ma le. 

C'est sur cette éche lle de temps que nous al lons 
essayer, avec les modèles établis sur la situat ion 
actue lle, de reconstituer l'histoire du système Seine. 
Nous allons mobiliser toutes les informations 
dispon ibles, extraordinairement ri ches sur l'espace du 
bassin de la Seine, pour dé fi ni r l 'évolution milléna ire 
des contraintes humaines. Celles-ci sont liées à 
l'usage du sol et aux pratiques agricoles, aux rejets 
ponctuels urbains et aux aménagements qui ont 
façonné la morphologie du réseau hyd rograph ique. 

Les données présentées dès 1890 par P. Sabat ier 
permettent toutefois de fixer l'ordre de grandeur des 
fuites d'azote auxq uelles ces pratiques donnaient li eu. 
Beaucoup provi ennent de mesures réa lisées sur des 
sols de Beauce. 

C'est sur la base de ces éléments que les apports 
diffus d'azote et de phosphore ont pu être reconstitués . 
L'emploi des engrais de synthèse ne s'est généra l isé 
que bien plus tard, au cou rs de la deuxième moitié du 
xxe siècle. 

------------------------------------------------------------------------------ -
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Figure 33 : Reconstitution des apports d([[us d'azote et de phosphore au cours du dernier millénaire pow· des conditions hydrologiques 
humides, moyennes el sèches. 
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Apports ponctuels urbains 

Les apports ponctuels urbains ne sont connus avec 
précision que depuis les années 1970, grâce aux 
inventaires réalisés par l'Agence de l'Eau. 

Ils ont été reconstitués pour les périodes antérieures 
à partir des données disponibles sur la charge des 
égouts de Paris [Barles 2005]. sur l'importance de la 
popu lation industrielle et sur le poids des activités 
industrielles et artisanales [Billen et al, 1998]. 

Les activités industrielles contribuaient environ pour 
moitié aux rejets ponctuels urbains de nutriments 
au milieu du XIXe siècle. L'adoption de procédés plus 
propres, la mise en place de l'épandage agricole et 
enfin l'épuration en stations ont permis de stabiliser 
les rejets urbains au début du xxe siècle. 

A cette époque , la collecte des eaux usées urbaines 
et leur traitement répondent à une préoccupation 
d'abord sanitaire. 

Morphologie du réseau hydrogra
P ique et paysage hydrologique 

Dans le chevelu amont , le fait marquant de 
l' aménagement humain du paysage hydrologique 
consiste en la création, dès les XI e et XII e siècles , d'une 
multitude de petits étangs. Situés en tête de bassin , ils 
représentaient quelque 300 millions de m 3 de capacité 
de stockage hydrologique. 

Avec la gestion très particulière des zones humides 
riveraines [plantation d'arbres exploités pour l'osier, 
irrigation des prairies de fond de vallées .. .]. le paysage 
hydrologique traditionnel disposait d'un potentiel de 
rétention important vis-à-vis des flux de nutriments 
issus des terres agricoles. L'abandon et l'assèchement 
des étangs à partir de la f in du XVIIIe siècle, le drainage 
des zones humides et le recalibrage des rus au xxe 
siècle , aboutissent à la suppression de ce pouvoir de 
rétention a mont . 

Il s 'ag i t avant tout de se prémunir des r1sques 
d'épidémies liées à l'eau. Après 1950. du fait de 
l'explos ion démographique et du développement de la 
consommation de masse, les rejets d'azote triplent . 
L'épuration est impuissante à les contenir. 

Dans le même temps. et à cause de l'introduction 
sur le marché des lessives synthétiques contenant 
des poly-phosphates, les apports de phosphate sont 
multipliés par quatre . 

Depuis 1990 et la suppression des poly-ph ospha tes 
des poudres à lessiver. ceux-ci ont cependant été 
réduits très rapidement. Ils le seron t encore plus 
avec la généralisation du traitement du phosphore à 
l'horizon 2015. 

Les rejets d'azote en revanche ne diminuent que dans 
u ne proportion bien moi nd re . 

Les aménagements réalisés, à la fin du XIXe et au 
début du xxe siècle, sur les grands cou rs d'eau 
accroissent au contraire les temps de résidence 
dans les secteurs aval. Les capacités de rétent ion 
hydraulique perdues à l'amont y sont repo rtées. 

Ces aménagements ont d 'abord pour but de fa ci li ter 
la navigation puis consistent en l'implantat ion 
récente de grands réservoi rs de régulation du débi t 
qui totalisent aujourd'hui 725 millions de m 1

. 
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Apports ponctuels urbains 

Les apports ponctuels urbains ne sont connus avec 
précision que depuis les années 1970, grâce aux 
inventaires réalisés par l'Agence de l'Eau. 

Ils ont été reconstitués pour les périodes antérieures 
à partir des données disponibles sur la charge des 
égouts de Paris [Barles 2005), sur l'importance de la 
population industrielle et sur le poids des activités 
industrielles et artisanales [Billen et al, 1998). 

Les activités industrielles con tri bu aie nt environ pour 
moitié aux rejets ponctuels urbains de nutriments 
au milieu du XIXe siècle. L'adoption de procédés plus 
propres, la mise en place de l'épandage agrico le et 
enfin l'épuration en stations ont permis de stabiliser 
les rejets urbains au début du xxe siècle . 

A cette époque , la collecte des eaux usées urbaines 
et leur traitement répondent à une préoccupation 
d'abord sanitaire. 

Morphologie du réseau hydrogra
phique et paysage hydrologique 

Dans le chevelu amont , le fa it marquant de 
l'aménagement humain du paysage hydrologique 
consiste en la création, dès les Xie et XII e siècles, d'une 
multitude de pet its étangs. Situés en tête de bassin, ils 
représentaient quelque 300 millions de m 3 de capacité 
de stockage hydrologique. 

Avec la gestion très particulière des zones humides 
r ivera ines [p lantation d'arbres exploités pour l'osier, 
irrigation des prairies de fond de vallées ... ). le paysage 
hydrologique traditionnel disposait d 'un potentiel de 
rétention important vis-à-vis des flux de nutriments 
issus des terres agricoles. L'abandon et l'assèchement 
des étangs à partir de la fin du XVIIIe siècle , le drainage 
des zones humides et le recalibrage des rus au xxe 
siècle, aboutissent à la suppression de ce pouvoi r de 
rétention amont . 

Il s'agit avant tout de se prémunir des r1sques 
d'épidémies liées à l'eau. Après 1950, du fait de 
l'explosion démographique et du développement de la 
consommation de masse, les rejets d'azote triplent. 
L'épuration est impuissante à les contenir. 

Dans le même temps, et à cause de l'introduct ion 
sur le marché des lessives synthétiques contenant 
des poly-phosphates. les apports de phosphate sont 
multipliés par quatre . 

Depuis 1990 et la suppression des poly-phosphates 
des poudres à lessiver, ceux-ci ont cependant été 
réduits très rapidement. Ils le seront enco re plus 
avec la généralisation du traitement du phosphore à 
l'horizon 2015. 

Les rejets d'azote en revanche ne diminuent que dans 
une proportion bien moi nd re . 

Les aménagements réalisés, à la fin du XIXe et au 
début du xxe siècle, sur les grands cours d'eau 
accroissent au contraire les temps de résidence 
dans les secteurs aval. Les capacités de ré tention 
hydraulique perdues à l'amont y sont reportées. 

Ces aménagements ont d 'abord pour but de fac ilite r 
la navigation puis consistent en l'imp lantation 
récente de grands réservoirs de régulation du débi t 
qui totalisent aujourd'hui 725 millions de m j . 

37 



38 
~ --

1. CHEVELU AMONT (D'ORDRE 1 À 3) 

- Création d'étangs. 
- Drainage et recallibrage des rus. 
- Perte du pouvoir de rétention à l'amont. 
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Il. RIVIÈRES AVAL (D'ORDRE 5 À 7) 

-Aménagement pour la navigation. 
- Report à l'aval du pouvoir de rétention perdu à l'amont. 
-Soutien d'étiage: Barrages-réservoirs (1966: lac de la forêt 

d'Orient; 1974: lac du Der; 1994: lac Aubel. 

E 5 
Grand gabarit 

Gabarit Freycinet 
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Figure 35: Traits majeurs de l'évolution de la gestion du paysage hydraulique du bassin de la Seine au cours du dernier millénaire. 



L'eutrophisation autrefois 

La reconstitution des contraintes historiques permet 
d'évaluer par modélisation comment se présentait 
l'eutrophisation autrefois dans les différents secteurs 
du bassin fluvial et ainsi de prend re du recul par 
rapport aux conditions actuelles présentées au début 
de ce fascicule . 

Dès le Moyen Âge et jusqu 'à la fin du XVIIIe siècle, 
la productivité algale des cours d'eau s'est 
considérablement accrue par rapport à l'état pristine 
[antérieur à la présence humaine] à partir des cours 
d'eau d'ordres 4 et 5. 
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La suppression des étangs à la fin du XVIIIe siècle a 
fait perdre à ces cours d'eau une partie de leur pouvoir 
productif, tandis que l'enrichissement en nutriments 
au milieu du xxe s'est fait surtout sentir en ava l et a 
culminé vers 1990. La réduction récente, pourtant très 
sensible , de la contamination en phosphore n'a eu que 
peu d'effet sur le développement algal. 

FigwT 36 : Production primaire annuelle dans l'ensemble d~L 

réseau hydrographique, calculée par modélisalion, à trois pètiocles 
stLccessives pow· des condiLions hydrologiques sèches (gris clail) 
ou humides (glis foncé). 
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APPORTS À LA MER ET EUTROPHISATION 

CÔTI ÈRE 

Aux processus de rétention près, les apports 
de nutriments à la mer montrent une évolution 
semblable à celle des apports diffus et ponctuels du 
bassin versant. Les apports d 'azote et de phosphore 
avaient déjà considérablement augmenté quand le 
bassin entièrement forestier a été aménagé par les 
cultivateurs traditionnels . 
Au début de la période industrielle, la production de 
phosphore s'est emballée , ensuite celle d'azote à 
partir de 1950. Depuis , les rejets d'azote sont restés 
élevés tandis que ceux de phosphore ont rapidement 
diminué. 
Les rapports élémentaires azote sur phosphore, 
comparés au rapport de Redfield qui représente 
les besoins relatifs de ces deux nutriments pour la 
croissance algale , montrent une diminution sensible 
et continue jusqu'aux années 1990. 

Au début du XXe siècle , le rapport azote sur phosphore 
devient inférieur au rapport de Redfield. La croissance 
algale n 'est plus potentiellement limitée par un 
manque de phosphore mais d'azote. Il semble ains i que 
la production primaire marine soit alors contrôlée par 
un manque d'azote. Depuis 1990, cette situation paraît 
à nouveau s'inverser pour revenir à une limitation par 
le phosphore . 
Dans le même temps , la silice, d'abord tout à fait 
excédentaire par rapport à l'azote et au phosphore, est 
devenue déficitaire à partir de la fin du XIXe siècle, au 
regard des besoins de la croissance diatomiqu e. 

Cette situation tend à nouveau à s'inve rser récemment, 
en tout cas en ce qui concerne le rapport silice sur 
phosphore . 
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Le ca lcul de l'indi cateur de ri squ e de prol ifé ra ti on 
estivale d'alg ues non si li ce uses [I CEP] m ontre que 
le ri sque de proli f ération était nul jusqu 'au milieu du 
XVIII e s iècle . Il est ensui te devenu modéré, puis sévère 
à part ir des années 1950. Il se rait à nouvea u et depu is 
peu sous co ntrôle. 

Le couplage du modèle SiAM30/Elise avec les sorti es 
du modèle Riverstrahler pour des diverses situations 
rét rospect ives et prospectives a déjà montré - dans 
le cad re du scéna ri o tendanciel 2015 - une diminu-
tion d'un ordre de grandeur de la biomasse de dino-
flag el lés , dans le panache de la Se ine. par rapport à 
la situation actuelle. Elle ne reviendra cependant pas 
au n1veau pri stine et rural traditionnel [Cugier et al , 
2005] . 

Figarc 38: Simulation par STAM3DIE1ise et pour divers scénalios 
de la production primai re annuelle moyenne, de la biomasse 
maximale des diatomées et des dinojlagcllés clam le panache de la 
Seine, par hydrologie sèche. 
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Figure- 3ï : Évolution, au cours du dernier millénaire et 
sous conditions hydrologiques humides, moyennes et sè-
ches, des apports d'azote, de phosphore eL de silice à la 
mer Rapport molaire azote sur phosphore eL silice sw· 
phosphore, comparés aLL rapport de Rcdjielcl. 
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En dissociant les variations de L'hydro logie de ce l les . à 
plus long terme , des contraintes d'origine humaine. il 
est ainsi possible par la modélisation de replacer l'état 
actuel du bassin de la Seine dans son histoire et de 
définir de grandes périodes biogéochimiques . 

L'état pré-anthropique que nous avons défini comme 
celui d'u n bass in entièrement occupé par la forêt, 
n·a sans doute jamais existé sous les conditions 
climatiques représenté es ici. Il ne constitue q u ·une 
référence théoriq ue et il ne faudrait certainement pas 
le considérer comme le « bon état écologique ». La 
période rurale traditionnelle , du XW à la fin du XVIW 
siècle , montre déjà un enrichissement considérable du 
réseau hydrographique . La première industrialisation , 
du début du XIXe au m i l ieu du xxe siècle , voi t 
surtout l'accroissement des apports urbains. Cet 
accroissement combiné avec la disparition des étangs 
dans le chevelu amont et la canalisation des grands 
axes des rivières , entraîne une inversion , de l'amont 
vers l'aval , des temps de résidence . dans le réseau 
hyd rog ra ph iq ue. 

À partir de 1950, la consommation urbaine de masse 
d'une part , le passage rapide à l'agriculture industrielle 
d ·autre part , con du ise nt à un accroissement des 
apports ponctuels et diffus d'azote et de phosphore. 
Ceux -ci entraînent un enrichissement extrême 
du réseau hydrographique et des zones marines 
côtières . 

Depuis 1990 , il semble que nous entrions dans une 
nouve l le période . Celle - ci se caractérise par une 
stabilisation démographique , la maîtrise des flux 
urbains ponctuels et la réduction considérable des 
apports de phosphore. En revanche . les flux diffus 
d'azote se maintiennent à un niveau élevé. C'est une 
situation inédite sur le plan biogéochimique, de forte 
contamination nitrique et de faible contaminat ion 
phosphorée . Les conséquences en restent largement 
à évaluer. 

Les modèles sont capables de montrer que ce que 
l'on peut attendre d ' une politique de réduction de la 
contamination en phosphore des eaux de surface. Les 
petits cours d 'eau en ont bénéficié là où la modification 
de leur morphologie n 'en n·a pas contrecarré les 
effets. 

Les grandes rivières du bassin de la Seine y ont aussi 
gagné alors même que leur potentiel de croissance 
algale a montré, depuis des siècles, un accroissement 
considérable par rapport à celui des bassins versants 
moins peuplés. Cet heu reux effet atteindra bientôt 
ses limites. Le « bon état écologique » de la Seine de 
demain ne sera jamais celui de la Seine du Néolithique! 

On a vu aussi que les changements marqués dans les 
charges en nutriments apportés à la mer permettront 
de contenir les proliférations d'algues non si l iceuses 
indésirables en Baie de Seine. 

Peut-on en conclu re que les problèmes d ·eutroph isation 
marine côtière sont maîtrisés ? 

La prudence en la matière semble indiquée. Un 
phénomène nouveau de prolifération marine d'algues 
si l iceuses. indés irab les [Pseudo-Nitzschial. à mettre 
en liaison avec la forte contamination nitrique du 
continuum aquatique , se développe en effet . D'autre 
part, les épisodes de prolifération de Phaeocystis en 
baie sud de la mer du Nord résistent à une diminution 
très sign ificative des apports de phosphore par toutes 
les rivières européennes. 

En tout état de cause, la contamination nitrique géné
ralisée du continuum aquatique est aujourd'hui assu
rément un problème environnemental maj eur. Outre 
les problèmes de santé publique que cette pollut ion 
occasionne en compromettant l'approvisionnement en 
eau potable. elle est à l'origine d 'émissions accrues 
d'oxyde nitreux, N ~O. 

Qui plus est , les modèles actuels sont limités. Ils ne 
peuvent notamment prévoir lï m pact de l'eutroph isation 
sur la nature des peuplements végétaux et des 
espèces qui les dominent. Même si le phosphore en 
est l'élément limitant majeur, la contamination azotée 
des eaux n'est certainement pas neutre à cet égard. À 
la différence de milieux moins enrichis, elle favorise 
les espèces opportunistes . 

L'état éco logique d'un réseau hydrographique résulte 
bien de la manière dont l'homme occupe . aménage 
et exploite le bassin . Il n'existe pas à cet égard de 
référence absolue. Il sera it vain de vouloir retrouver 
pour la Seine et ses affluents l'état originel d'une 
rivière entièrement naturelle. Définir le « bon éta t 
écologique» restera toujours une quest ion difficile . 

Les contra intes imposées par l'existence d'une popu
lation dense et la faisabilité technique et économ ique 
des actions à mettre en œuvre , ne peuvent êt re igno
rées. Les modèles actuels permettent d'écla irer nos 
choix , mais ne peuvent se substituer à une décision 
citoyenne sur la manière dont nous voulons vivre dans 
l'espace du bassin versant. 

---- -------------------------------------------------------------------------------
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Glossaire 

1\ • mécanisme physicochimique consistant en la fixation réversible de substances dissoutes [ou gazeuses] à la 
surface d'une particule solide. Le phénomène inverse, la désorption, se produit lorsque la concentration de la substance dans 
la phase Libre repasse en dessous d'une certaine valeur d'équilibre. 

Amph1hal1r désigne un poisson vivant alternativement en eau douce et en eau de mer. 

capacité qu'ont certains organismes [dont La plupart des végétaux) à former leur matière organique constitutive 
à partir d'éléments inorganiques présents dans leur environnement. Pour un écosystème, l'autotrophie désigne cette fonction 
de production de matière organique à partir d'éléments minéraux. 

n se dit des communautés vivantes qui se développent sur le fond des milieux aquatiques, soit attachés aux supports 
solides du fond, soit à la surface ou en profondeur dans les sédiments. 

Désorbe• phénomène par lequel des molécules se détachent des surfaces solides sur lesquelles elles éta ient fixées. 

Otato~1éE groupe d'algues unicellulaires caractérisées par la présence d'une enveloppe siliceuse. 

n -"
1 11 

• groupe d'algues unicellulaires non siliceuses, dotées d'un double flagelle, parmi lesquelles on rencontre 
plusieurs espèces susceptibles de produire diverses toxines. 

enveloppe rigide entourant la cellule des algues diatomiques. Elle est constituée d'opale, une forme de verre riche 
en silice. 

~- .... - ensemble des réactions métaboliques par lesquels certains organismes produisent leur matière organique 
constitutive et se fournissent en énergie à partir d'une source exogène de matière organique déjà constituée. Pour un 
écosystème, l'hétérotrophie désigne la fonction de dégradation et de reminéralisation de la matière organique. 

1. ' ~~s plantes aquatiques de grande taille vivant attachées au fond des cours d'eau ou des milieux lacustres peu 
profonds. 

"' L-' - ·- sels minéraux indispensables à la croissance des végétaux et présents dans l'eau à l'état dissous. Il s'agit 
essentiellement des formes minérales de l'azote [nitrates, N0

3
• ammonium, NH/ l. du phosphore [ortho-phosphate, P0

33
" ) et 

de la silice [Si0
2
l. 

Pénphytor se dit des communautés de microorganismes aquatiques vivant attachées à des sup ports solides immergés. 

1"'\L L 'T"._' processus métabolique par lequel les végétaux élaborent leur matière organique constitutive à partir du gaz 
carbon ique atmosphérique ou dissous dans l'eau, en utilisant l'énergie fournie par la lumière. De l'oxygène est rejeté comme 
sous produit de cette opération. 

Phytoplanctor Ensemble des algues unicellulaires vivant en suspension dans l'ea u. 

'"' ·•-' ' Concrétions de sil ice déposées dans ou autour des cellules de ce rtaines plantes terrestres dont elles rigidifie les 
tissus. Après la mort des plantes et la décomposition de leur matière organique, les phytolithes subsistent dans les sols ou 
sont érodées vers les rivières, et sont lentement dissoutes. 

ni - • se dit des communautés d'organismes aquatiques qui vivent en suspension dans la colonne d'eau, en se 
laissant emporter par les courants. 

~ Pnstm( primordial, antérieur aux modifications imposées par l'action de l'homme. 

r'L .. u I..J r ~- .... ~, les rapports de Redfield représentent la proportion, à peu près consta nte, de ca rbon e, d'azote, de 
phosphore et de silice présente dans la biomasse du phytoplancton. Exprimés en moles, ces rapports sont proches de 107 : 
16, 1, 20 , c'est -à-dire que pour 107 moles de carbone (= 1284 gC), la biomasse algale diatomique compte 16 moles d'azote 
[= 224 gN), 1 mole de phosphore [=31 gP] et 20 moles de Silicium [=560 gSil. 

'"' - __ .. -- processus métabolique par lequel les organismes [végétaux ou animaux) génère l'énergie chim iqu e dont ils ont 
besoin pour leur métabolisme en oxydant de la matière organique en gaz carbonique aux dépens de l'oxygène. 
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