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N' d'inventaire : ~:(Le 3 

AVANT -PROPOS 

Le Bon État de la ressource en eau et des mi l ieux aquatiques est notre 
raison d'êt re. Reconquérir la qualité et l'abondance des ressou rces et 
des m ilieux aquat iques , puis les préserver et les amé l iorer encore est 
notre but . 

Parce ce que l'eau . const it uant fondamental de la vie. so lvant et vecteur 
un ive rse ls. est partout , dans to us les espaces et dans tous les processus . 
notre ac ti on de préservat ion et d'amé l iora ti on est nécessa irement 
un iverselle et territoriale. 

Parce que le développement huma in accroît l'usage des ressources et la consommation des 
te rrit oi res , augmen tant ains i de manière inexorable l' emprein te éco log ique de la socié té, notre 
action est co nt inue. La réduction et la maîtrise des altérations de toutes sortes qui pèsent 
sur l'eau et les m il ieux aquatiques , re lève ainsi d'une lut te pe rmanente ent re la pol lut ion et la 
dépollution , l'artificialisation et la renatu ration . 

Un iversel le, te r rito ri ale et co ntinue . l' action do it s'o rgan iser dans la clarté et la transparence . 
au moyen d'outi ls puissants de gouvernance. et selon une démarche qui , sur la base de 
co nna issances so l ides , permet la fixat ion d'object ifs à long terme , puis la déterm inat ion de 
po l itiques pou r les atte ind re. et enf in la mise en oeuvre de moyens concrets pour réal iser les 
opérations nécessa ires. 

Ainsi , la connaissance est-e lle le premier maillon de cette chaîne . tant il est vrai qu il n·y saurait y avoi r 
de pol itique pe rt in ente dans le doma ine de l'eau , comme ai lleurs . sans comp réhension parfa itement 
clai re des situat ions. ce qui suppose une conna issance approfondie et solide de la réalité. 

C'est l 'objet de ce présent document que de décrire la qual ité actuelle de nos riv ières de Basse
Normand ie (dans le bass in Se ine- Normand ie] et de focal iser plus préc isémen t cette description 
su r l'état éco logique des masses d'eau élémenta ires et des unités hyd rog raphiques du SDAG E 
au se in du sous-bass in« rivières de Basse- Normand ie» . 

Les données et interprétations qui sout iennen t cette description sont ce l les qui ont permis de 
condu ire le prem ier exe rcice de<< rapportage» à l'Un ion Européenne dans le cadre de l'app l ication 

de la DCE. 

Ce document, ou tre son carac tère de recue il de données intég ratrices de base . pe rmett ra le 
suivi de l'évo lu tion de la qual ité de nos ri vières, pa r comparaison avec ses futu res éditions . 

Il f ixe d'ores et déjà, unité hydrographique par un ité hyd rog raph ique , les object ifs ambitieux 
d'atteinte du bon état éco log ique , d ici aux échéances de 2015 . 2021 et 2027. 

Il se ra réactua l isé à chaque exerc ice de rapportage 

Pu isse - t -i l être un documen t de connaissance et de trava il ut ile à tous les co llaborateurs de 
l'Agence de l'eau Seine - Normand ie, à tous nos partenaires . mais aussi au grand public, qu'il soit 
professionnel de l' eau ou amateur éclairé de ce su jet s i important. 

Et puisse-t - il t rès di rectement part ic ipe r à la préservation et à l'amélio r-ation de la ressource 
et des mi l ieux aquatiques qui son t vitales pour le salut des communautés vivantes et de nos 

soc iétés . 

An dré Berne 

Ingénieur Général des Ponts. des Eaux et des Forêts 

D1recteur Terntoria/ et Mantirne des Rivières de Basse-Normandie 
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CO NTEXTE RÉGIONAL 

Le réseau hydrographique bas-nor mand, l'intensité, la répartition et la régularité des débits 
de ses rivières qui ont un rôle essentiel dans la qualité des eaux sont largement conditionnés 
par le contexte physique régional: cl imat, relief , caractéristiques du sol et du sous-sol et par 
les aménagements humains, notamment les très nombreux barrages qui affectent les profils 
d'équ ilibre des rivières (plus de 1 000 ouvrages sur les fleuves côt iers bas-normands et leurs 
affluents). 

Climat 

Le cl imat bas-normand est dans un rég1me océan 1que tempéré. Il genere des plu ies assez 
abondantes, ma is ra rement très intenses , réparties su r l"ensemble de l"année avec une sa ison 
hiverna le pluvieuse et des préc ipitati ons plus fa ibles du rant le printemps et l"été. Des nuances 
importantes ex istent cependant entre les zones proches du litto ral et lïntérieur des terres ainsi 
qu·en fonction du relief. 

Ainsi. les secteurs les plus arrosés correspondent aux l ignes de crêtes exposées aux masses 
pluvieuses provenant du Sud Ouest [plus de 11 DO mm de plu ie en moyenne annuelle sur la 
façade occidentale de la Manche ] À lïnverse, les zones littorales et surtout la plaine de Caen
Falaise, plus protégées . reçoivent mo is de 800 mm par an. 

PLUVIOMÉTRIE MOYEN NE INTERANNUELLE [mm) 

Pluviométrie 
moyenne 

interannuelle 
(mm) 

.1350+ 

.1350-1300 

D 1300-1250 

D 1250.1200 

D 12oo- 11 50 
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D 11oo - 1050 

D 1050-1ooo 

01ooo-950 
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D ooo- 850 
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O soo - 550 

D 550-soo 
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CONTEXTE RÉGIONAL [SUITE] 

Géologie 

La Basse-Normandie est une région de contact entre le Massif armoricain et le Bassin parisien, 
entités tout à fait opposées par leurs caractéristiques géologiques. 

Le massif armoricain [socle armoricain). à l'Ouest, est caractérisé par des -formations gréseuses 
ou schisto-gréseuses et des formations granitiques, peu perméables : les pluies ruissellent le 
long des pentes et forment ainsi de nombreu x cours d'eau. C'est une ressource vulnérable : 
sécheresse et pollutions ont un impact immédiat. 

Dans le Bassin parisien, le sous-sol est au contraire représenté par les calcaires et la craie sur 
lesquels reposent les plaines du Bessin et de Caen-Argentan et les collines du Pays d'Auge. Sur 
ces terrains, très perméables, la densité en cours d'eau est plus faible que sur le socle. C'est 
au sein de cet ensemble de terrains sédimentaires que l'on trouve l'essentiel des ressources 
souterraines en eau. 

Importante particularité les sables ca lcaires de l'Isthme du Cotentin [zone d'effondrement] 
constituent un aquifère très discontinu sous les alluvions récentes des marais, mais 
extraordinairement productif et d'une importance stratégique régionale . 

GÉOLOGIE SIMPLIFIÉE 

Principaux aquifères par ère 1 période géologique 
sables calcaires de l'Isthme du Cotentin (Tertiaire et Quaternaire) 

- craie (Secondaire 1 Crétacé) 

- calcaires (Secondaire 1 Jurassique) 

- sables et graviers (Secondaire 1 Trias) 

- grès et schistes du Socle Armoricain (Précambrien et Primaire) 

1111 granites (Précambrien et Primaire) 
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CONTEXTE REGIONAL [suiTEl 

Hydrographie 

Ain si ce contexte géo logique déterm in e un rôle prépondéran t dans la dens ité du réseau des 
riv ières et dans leur éco ulem ent . 

. À l'Ou est , le cheve lu des cours d' eau est dense . 

À l'Est la densité hydrog raph ique es t plu s fa ible , sauf su r les su bst rats crayeux et les calca ires 
oxfordiens qu i stockent des vo lumes d' eau considéra bles et garantissent aux r ivières un so ut ien 
d'ét iage rema rquable [bassin de la Touques et de la Vie, afflue nt principal de la Dives! 

Aux JOnctions se t rouvent de vastes dé press ions , couver tes par des marais les marais du 
Cotent in et du Bess in, les mara is de la Dives . 

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE [19 Boo km linéaires de cours d'eau) 

~-

Tronçon de cours d'eau de la BD TOPO 

D Limites départementales 

-----llllllli'cs=====:::Jso kitomélces __ ~ 
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CONTEXTE RÉGIONAL 1su1TEI 

Hydrologie 

Les cours d'eau bas-normands offrent ainsi des régimes hydrologiques très contrastés les 
débits hivernaux sont importants sur le massif armoricain mais beaucoup plus faibles sur les 
terrains de l'Ouest sédimentaire; les débits d'été sont notables dans l'Est de la région en raison 
des puissants écoulements de nappes qui soutiennent les étiages alors que les tarissements 
estivaux sont prononcés dans la partie Ouest. 

SENSIBILITÉ DES COURS D'EAU AUX SÉCHERESSES 

Sms:lblllré drs cours 
d'eau :na: 

sétbere .. er 

Très boDne rHlstaoce 



CONTEXTE RÉGIONAL [SUITEJ 

Occupation du sol 

Loccupation du sol joue elle-même un rô le important dans le régime des eaux . À ce titre, la 
Basse-Normandie est caractérisée par: 

• une couve r tu re fo restière très faible Ile ta ux de bo isemen t place la Basse-Normand ie à [" avant
dern ier rang fra nça is] ; 

• une forte présence de zones humides. correspondant à envi ron 7% du territo ire rég ional; ces 
m il ieux ont un rôle important pour la biodiversité, la régulat ion hydraul ique et la qualité de 
l"eau ; 

• un e part t rès importante du territo ire m ise en valeur par ["agriculture [la surface agricole 
uti li sée représe nte plus des tro is-quarts de la surface rég ionale ]; 

- l"importance de la prairie permanente qu i, si el le a nettement diminué ces dern ières décennies 
au profit des terres cult ivées, a été relativement épargnée ce qui distingue la Basse-Normandie 
des autres régions du Grand Ouest : la su r face tou jours en herbe occupe encore la moit ié des 
terres ag ri co les dans la région ; 

-une grande diversité des types d"explo itations et des paysages ag ricoles, certains te rroirs 
restant mail lés par un bocage assez se rré. tandi s que d"autres ont le caractère d"openfields 
dédiés aux céréales et cu ltures indust ri elles. 

Dan s ce contexte , les zones jou issa nt d"une couverture végéta le pérenne et . à ["opposé . les 
zones disposant d"une impor tante proport ion de sols nus en intersaison ont des sols qu i 
présentent des comportements très différenc iés fa ce aux abondantes plui es hiverna les , et 
par co nséquent aussi en termes de se nsibilité au ruissellement et à l"éros ion. 

13 





UNE NOUVELLE APPROCHE 
DE LA QUALITÉ DES MILIEUX 

La Loi su r l'Eau et les Milieux Aquatiques de décembre 2006 ILEMA]. reprenant la Directive 
Cadre sur l'Eau d'octobre 2000 IDCE), modifi e l 'approche de la qualité des milieux. Les 
territoires son t désorma is découpés en masses d 'eau , souterraines ou su perficie lles. 

La DCE a pour objectif le « bon état des eaux>> Ill à l'h or izo n 2015. Pour ce la, el le impose une 
oblig ation de résu ltats notamment en sto ppant toute dég rada tion des eaux , en rédu isant les re jets 
des su bstances pri or itai res et en supp r imant à te rm e les rejets des «substan ces priori tai res 
dangereuses>>. 

Le bon état est at te int par une masse d'ea u superficielle lorsque son éta t écolog ique et so n état 
chimique son t au moins bons. 

--··; ·"~'·'~"-""""'~ "·rtfti·\ 
ETAT CHIMIQUE, ,· : 0(]~}~ 

' '.•, , ', , ;~.a·.·~ 

soutenan t la BIOLOG IE 

•• •• 

1 Très bon état 

1 Bon état 

État moyen 

1 État méd ioc re 

1 Mauvais état 

La DCE fixe donc des obl igations d'objec tifs et insiste sur le réta bl issement de la cont inu ité 
écolog ique des co urs d'eau. Des délais supp lémentaires pour atteindre le bon état so nt parfois 
nécessa ires , notamment sur le plan tec hnico -économ ique. 

Pour le bassin Sei ne- Normandi e l'ambi ti on est d'atte indre en 201 5 le« bon état>> éco logiq ue 
sur 2/3 des riv ières. Pou r y pa rve nir le Comité de ba ss in a élaboré un plan de gestion qu i décrit 
les orie ntat ion s et les dispositi ons à prend re. Ce plan , étab l i pour six ans [20 1 0-2015] se nomme 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gest ion des Eaux [S DAGE] Il est accompag né d'un 
Programm e De Mesure s [PDM] qui présente les act ions perme ttant d 'at te ind re les object ifs fi xés 

par le SDAGE. 

[1) Le bon état est l'état que doit présenter une eau pour garantir la santé humaine et préserver la vie 
animale et végétale. En outre, cette eau est disponible en quantité suffisante pour tous les usages. 
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Les masses d'eau un référentiel européen pour L'eau 

Une masse d'eau est un volume d'eau à caracté ristiques physiques homogènes. C'est l'unité 
pour définir des objectifs environnementaux, évaluer l'état des milieux et ultérieurement vérifier 
l'atteinte de ces objectifs. 

Il existe 5 sortes de masses d'eau: les cours d'eau , les plans d'eau , les eaux côtières , les eaux 
de transition [saumâtres] et les eaux souterraines . 

Certaines peuvent être désignées comme fortement modifiées: elles ont subi des aménagements 
lourds pour des usages socio-économiques [voie navigable , lutte contre les inondations, 
hydroélectricité ... ] qui limitent les habitats et donc la vie biologique; il convient alors d'atténuer 
leurs effets pour atteindre le bon potentiel. 

En terme de suivi des cours d'eau, on distingue les masses d'eau ·« grand cours d'eau>>: le fleuve 

et ses plus grands affluents [suivi direct et rapportage individuel à l'Europe]. 

Les autres affluents sont considérés comme des sous-ensembles et définissent les masses 

d'eau<< petit cours d'eau>> [suivi par échantillonnage et rapportage global à l'Europe]. 

L'état chimique 

Il est destiné à vérifier le respect des normes de qualité environnementale fixées par les directives 
européennes. Cet état est caractérisé par la teneur en pesticides, en métaux et en substances 
toxiques, considéré comme «prioritaires>> ou «priorita ires dangereuses>>. Ces différents 
paramètres ont été affectés de valeurs seuils sur la moyenne annuelle [et sur la concentration 
maximale admissible pour 21 substances ]. 

Létat chimique est caractérisé par deux classes: • bon [respect des normes] ou • mauvais. 

Origine et devenir réglementaires des substances de l'état chimique 



L:état écologique 

Il définit la qualité du fonctionnement et de la st ructure des écosystèmes aquatiques en se 
basant sur cinq classes, allant de «très bonne » à «mauva ise>>. Elle est est imée grâce aux: 

• paramètres biolog iques disponibles [IBGN, IBO pour les diatomées, IPR pour les po issons]. 

• données de physico-ch im iques [matières organiqu es, azotées ou phosphorées) et paramètres 
généraux [température. oxygène ... ]. 

• av is d'expert [ON EMA. fédérat ion de pêche .. J 

L'état écolog iqu e s'a ppu ie également sur des paramètres hyd rom orpho logiqu es so utenant les 
paramètres biologiqu es. 

L'éva lua t ion de cet état éco log ique s'effec tue pa r rap port à un e réfé rence dé fi nie pour chaque type 
de m il ieu. Des valeurs se uils du bon état écolog ique so nt fixées au nivea u na t ional en attendant 
une décision sur les valeurs seu ils au niveau européen. 

La bio logie pri me dans l'agrégation donnant l'état éco logiq ue [cf annexe 3) 

Si Très Bon État biologique 
HYDROMORPHOLOGIE 

Si [Très ) Bon État biolog iqu e 
PHYSICO-CHIMIE Nutrimen ts 

Bilan 02 

Température 

Acidi fication 

+ 5 micropolluants spécifiques 

BIOLOGIE 
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ÉTAT CHIMIQUE 

DES MASSES D'EAU COURS D'EAU 

État 2006-2007 

25 

ORNE 
AMONT 

Etat chimique des masses d'eau 

- Bon 

- Mauvais 

- Masses d'eau suivies non qualifiées 

Masses d'eau non suivies 

Masses d'eau fortement modifiées 

c::::J Uolté' hydcogcaphlq"e' SDAGE ~ 
c::::J Limite' dêpartemeotale' ~ 



, 
ETAT CHIM IQUE 

, 
Etat chimique actuel 

Il a été déterm iné pour 208 masses d'eau , soit 57% des masses d'eau des rivières de Basse
Normandie. 

Pour les 85 masses d'eau avec un suivi« substances prioritaires» , le co nstat est plutôt positif· 

• 32 masses d'eau en bon état, 

• 27 masses d'eau en état inconnu [faute de détect ion et de seuil analyt ique trop élevé ), 

• 26 masses d'eau déclassées, dont la maJorité pa r 1 substance; seu les 4 masses d'eau sont 
déclassées par 2 substances. 

Seules 6 substances [sur 41] sont incriminées dans ces déclassements et la plupart d 'entre-eux 
peuvent être liés à un transfert pa r les airs ; ces substances sont : 

• les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [ou HAP, produit de la combustion incomp lète 
des énerg ies fossiles), 

• le pentachlorophénol [po l luant organique persistant, l ibéré dans l'atm osphère par les bois 
t raités), 

• le dichlorométhane [produ it ayant de nombreuses ut ilisat ions dont le nettoyage/décapage/ 
dégraissage, composant des co l les pou r les mousses polyuréthanes, propulseur dans les 
aérosols), 

• l'endosulfan [insecticide des part ies aér iennes notamment des céréales , du pois protéagineux 
et du colza]. 

Les autres déclassements so nt liés à lïsoproturon [herb icide agrico le sur les gram1 nées 
annuel les] et aux composés du tributylétain, dont tous les usages biocides autres que la 
préservation du bois sont interdits depuis 2006 ; il peu t auss i s'agir d'une impureté d'autres 
composés util isés par exemple dans l'industrie en tant que stabilisants dans les plastiques 
PVC . 

La mult ipl icat ion des sou rces potent ielles et la pollution des riv ières par vo ie aérienne nécessitent 
d'améliorer les conna issances. 

Pour les 123 autres masses d'eau, l 'état chimique a été déte rminé par modél isation. Cette 
derniè re qui util ise des pa ramètres liés à l'occupa tion des sols , ne conclut jamais au bon état 
chimique Il ! 

Cette méthode est donc exagé rément pessimiste, ma is sera revue à l'occasion d'un procha in 
exercice. Par ailleurs, le nombre de masses d'eau disposant d'un suiv i direct sera augmenté. 

Ill L'état chimique est considéré comme mauvais dès lors que la zone urbaine représ ente au moins 5 % de 
la surface de la masse d'eau et/ou que les terres arables couvrent plus de 30 % de cette surface. 
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SIENNE, 
SOULLES et 
OUEST COTENTIN 

OBJECTIFS D'ÉTAT CHIMIQUE 

DES MASSES D'EAU COURS D'EAU 

0 25 

Objectifs d'état chimique des Masses d'eau 

-- Bon état 2015 

-- Bon état 2021 

-- Bon état 2027 

= Masses d'eau fortement modifiées 

D Unités hydrographiques SDAGE 

D Limites départementales 
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ETAT CHIMIQUE [SUITE] 

Objectifs d'état chimique 

Les object ifs ont été définis en fonction des pollutions avérées ou à partir des pressions sur le 
mi l ieu: 

• le déclassement par les HAP, polluant que l'on retrouve partout . induit un objectif de bon état 
ch imi que pour 2027, 

• les programmes d'in terdict ion ou de réduction d'utilisation des autres substances permettent 
de vise r un objectif de bon état chimique pou r 2021, 

• les masses d'eau sans état actuel mais avec de fortes pressions domest iques , indust ri el les ou 
ag ri coles on t éga lement un objec ti f de bon état chimique pou r 2021, 

• les autres masses d'eau sans état actue l doivent atteindre le bon état ch imique en 2015 

Les prolongations de délai ne sont pas faites pou r retarder la mise en œuvre des mesures , mais 
liées à la nécessité d'étapes. La première d'entre elles est la déclinaison du << plan national 
d'action contre la pollution des milieux aquat iques par les substances dangereuses>> [2010-20 13), 
qui comporte 4 vo lets: 

• renforcer les actions de réduct ion des émissions et rejets à la source 

• amé li orer et renforcer la surve illance des rejets et des milieux, 

• améliorer les conna issances scienti fi ques et techniques pour id entifier les marges de progrès 
et prioriser l' action des pouvo irs pub li cs , 

• su ivre les progrès accomp lis. 

ÉTAT ET OBJECTIF CHIMIQUE 

Etat Objectif Objectif Objectif 
400 2006-2007 20 15 2021 2027 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

1 Mauvais 

1 Bon 
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SIENNE, 
SOULLES ET 
OUEST COTENTIN 

SÉE et 
COTI ERS 
GRANVILLAIS 

ÉTAT ÉCOLOGIQUE 

DES MASSES D'EAU COURS D'EAU 

État 2006-2007 

25 

Etat écologique des masses d'eau 

-- Très Bon 

Bon 

Moyen 

Mèdiocre 

Mauvais 

Masses d'eau fortement modifièes 

c=J Unitès hydrographiques SDAGE 

c=J Limites dèpartementales 
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ETAT ECOLOGIQUE 

État écologique = état biologique puis état physico-chimique pour confirmer, ou non, le bon 
état biolog ique. 

État écologique actuel 

Avec 43% des masses d'eau en bon ou très bon état écologique. le constat peut sembler mitigé 
ma is la forte proportion d'état moyen (42% ] permet d'envisager une évo lution sa tis faisan te 
notamment par: 

• la résorption des rejets encore problématiques, 

• la restauration et l'entretien des cours d'eau, nécessaires à la vie biolog ique , notammen t 
l" aménagement et le dérasement de nombreux ouvrages, 

• les projets ambitieux du SAGE approuvé (Sélune] ou de ceux débattus localement (Douve, Vi re, 
Orne amont , Orne moyenne , Orne aval-Seulles ] 

La validité des indicateurs biolog iques pose encore quest ion pour les masses d'eau situées 
dans les mara is (milieu spéc ifique , sans référence adéquate] ou en tête de bassin sur le socle 
armoricain: l'I BO y est en effet en qua l ité passable ce qui pose un rée l problème d'interprétat ion ; 
en attendant une étude appro fond ie, l'expertise loca le a préva lu pour reclasser certa ines masses 
d'eau. 

De man ière schémat ique , on peut distinguer des bassins versants : 

• en bon état actuel lement (la Touques et la Sée]. 

• plutôt en bon état mais à surveiller (l'Orne moyenne , l'Aure et la Sienne ], 

• avec d'importantes pollutions diffuses et/ou cont raintes hydromorphologiques (la Dives. 
l'Orne amont et la Sélune], 

• combinant al tération phys ique, po llut ions diffuses et pressions urba ines (l'Orne ava l-Seulles , 
la Vire en zone moyenne et à l" ava l et la Douve dans une mo indre mesu re] 
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SIENNE, 
SOULLES ET 
OUEST COTENTIN 

OBJECTIFS D'ÉTAT ÉCOLOGIQUE 

DES MASSES D'EAU COURS D'EAU 

ORNE AVAL 
et SEULLES 

25 50 Kilomètres 

--------c=====~ 

Objectifs d'état écologique des Masses d'eau 

-- Très bon état 2015 

-- Bon état 2015 

-- Bon état 2021 

-- Bon état 2027 

= Masses d'eau fortement modifiées 

c::J Unités hydrographiques SDAGE 

c::J Limites départementales 



ÉTAT ÉCOLOGIQUE [SUITEJ 

Objectifs d'état écologique 

Les masses d'eau en bon état do ivent le rester [ou passer en très bon état], pour les autres, le 
délai d'atte inte des object ifs a été attribué de la man ière su iva nte: 

• 2027 en présence de pollut ion diffuse ou en cas de nécessi té de récupéra tion biolog ique ou 
pour les masses d'eau de marais [dans l'a tten te d'un e référence spécifique à ces milieux], 

• 2021 par défaut et par choix loca l [SAG E de la Sélune l. 

• 20 15 si des trava ux simples ou une ambitio n est affichée su r la restaura tion des cours d'eau 111. 

Avec plus de 77% de ma sses d'eau devant atteind re le bon ou très bon état en 2015, les côt iers 
ba s- normand s contribueront grandement à l'object if du bass in Se ine- Norma ndie 2/3 des 
masses d'eau en bon éta t d'ic i 20 15. 

COM PARAISON ÉTAT ACTUEL ET OBJECTIF ÉCOLOGIQU E 

Etat Objectif 
400 2006-2007 2015 
350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

Objectif Objectif 
202 1 2027 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

(1 ) Ainsi La Seulline. la Guigne et laCunes dans le Calvados. actuellement en Très Mauvais État ont un objectif 
de bon état en 2015 el 13" petits cours d'eau>> en Bon État ont un objectif de Très Bon Étal en 2015 suite aux 
programmes en cours (essentiellement franchissabilité et lutte con tre le piétinement du bétail]. 
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SYNTHÈSE DE L.:ÉTAT ÉCOLOGIQUE 

État écologique 2006-2007 des masses d'eau en nombre 

::::l 
rn 

Touques 

Dives 

Orne amont 

Orne moyenne 

Orne aval et Seulles 

Aure 

Vire 

Douve et Taute 

Nord Cotentin 

Sienne, Soulles et Ouest Cotentin 

Sée et Côtiers Granvillais 

Sélune 

Total 

ÉTAT ÉCOLOGIQUE ACTUEL 

50 

~ 40 
U) 
Cil 

~ 30 
rn 
E 
Cil 20 

""0 

Cil 
L 

..0 10 
E 
0 
z 

0 

18 

0 7 

0 3 

2 22 

0 7 

10 

0 9 

21 

2 8 

13 

2 12 

11 

11 144 

1 Mauvais 1 Médiocre 1 Moyen 1 Bon 1 Très bon 

9 0 

19 9 

12 5 

14 2 

9 6 

11 0 

14 7 

14 6 

5 2 

20 

10 0 

18 

152 39 

0 

3 

0 

4 

0 

3 

0 

2 

16 

28 

38 

21 

40 

26 

22 

33 

43 

17 

37 

25 

32 

362 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 



SYNTHÈSE DE L.:ÉTAT ÉCOLOGIQUE !su iTEl 

État écologique 2006-2007 des masses d'eau en °/o 

Touques 

Dives 

Orne amont 

Orne moyenne 

Orne aval et Seulles 

Aure 

Vire 

Douve et Taute 

Nord Cotentin 

Sienne, Soulles et Ouest Cotentin 

Sée et Côtiers Granvillais 

Sélune 

Total 

ÉTAT ÉCOLOGIQUE ACTUEL 
ORNE 
AVAL 

ORNE ORNE ET 

4 

0 

0 

5 

0 

5 

0 

2 

12 

3 

8 

3 

3 

100 
TOUQUES DIVES AMONT MOYENNE SEULLES AURE 

~ 80 
Q) 

g] 60 
U1 
U1 
ru 
E 40 
Q) 

"0 

èl" 20 

0 

64 

18 

14 

55 

27 

45 

27 

49 

47 

35 

48 

34 

40 

VIRE 

1 Mauvais 1 Médiocre Moyen 1 Bon 1 Très bon 

32 0 0 

50 24 8 

57 24 5 

35 5 0 

35 23 15 

50 0 0 

42 21 9 

33 14 2 

29 12 0 

54 3 5 

40 0 4 

56 3 3 

42 11 4 

SIENNE, 
DOUVE SOULLES SEE ET 

ET NORD ET OU EST COTIERS 
TAUTE COTENTIN COTEN TIN GRANVILLAIS SELUNE -

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

TOTAL 
100 

80 

60 

40 

20 

0 
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w 
0 

Orne moyenne 

45 

40 

35 
::J 
ro 30 (]) 

"0 
Vl 25 
(]) 
Vl 
Vl 20 ro 
E 
(]) 15 
"0 
(]) 10 '--..c 
E 5 
0 
z 

0 

1 Très bon état 

SYNTHÈSE DE L:ÉTAT ÉCOLOGIQUE (suiTE! 

Objectif écologique des masses d'eau en nombre 

400 
TOTAL 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
2015 2021 2027 

1 Bon état 0 Bon état non atteint 



100 

90 

80 

::J 70 co 
(l) 

60 "0 
tJl 

50 (l) 
tJl 
tJl 

40 co 
E 
(l) 30 

"0 

<ft 20 

10 

0 

w 

TOUQUES DIVES ORNE AMONT 

' 1 1 

SYNTHESE DE LETAT ECOLOGIQUE 1su1TEI 

Objectif écologique des masses d'eau en °/o 

ORNE MOYENNE ORNE AVAL ET SEULLES AURE VIRE DOUVE ETTAUTE NORD COTENTIN 
SIENNE, SOULLES 

ET OUESTCOTENTIN 
SEEETCOTIERS 
GRANVILLAIS 

1 Très bon état 1 Bon état D Bon état non atteint 

SELUNE 
100 

TOTAL 

80 

60 

40 

20 

0 
201 5 2021 2027 
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LES 12 UNITÉS HYDROGRAPHIQUES 

• TOUQUES p. 35-38 

• DIVES p. 39-42 

• ORNE AMONT p. 43-46 

• ORNE MOYENNE p. 47-50 

• ORNE AVAL ET SEULLES p. 51-54 

• AURE p. 55-58 

• VIRE p. 59-62 

• DOUVE ET TAUTE p. 63-66 

• NORD COTENTIN p. 67-70 

• SIENNE, SOULLES ET OUEST COTENTIN p. 71-74 

• SÉE ET CÔTIERS GRANVILLAIS p. 75-78 

• SÉLUNE p. 79-82 

La déclinaison par unité hydrographique comprend : 

• une présentation des caractéristiques du territoire, 

• une carte descriptive des masses d'eau, 

• une carte de l'état écologique des masses d'eau 111 et de la 
qualité aux stations de mesures, 

• un graphique permettant d'apprécier l'évolution envisagée 
du nombre de masses d'eau vers le bon état écologique, aux 
différentes échéances (échéance normale à 2015, report à 2021 
et 2025] ; ce graphique est assorti d'un commentaire succinct 
explicitant globalement les différents objectifs, 

• un tableau donnant, masse d'eau par masse d'eau, toutes 
précisions sur l'état actuel (état écologique, état chimique, 
information liée à l'expertise locale et résultats aux stations 
de mesures] et sur les objectifs (objectif écologique, objectif 
chimique et cause de dérogation!. 

11) L'état écologique est basé sur des analyses physico-chimiques et 
biologiques et sur l'expertise locale, notamment pour les nombreuses 
masses d'eau petits cours d'eau ; cette expertise prend en compte les 
pressions sur le bassin versant {occupation du sol. existence de rejets ... ] 
et la connaissance de l'état de la rivière {berges, fond du lit, obstacles et 
aménagements divers .. . ]. 



, , 
ETAT ECOLOGIQUE , 

DE L.:UNITE HYDROGRAPHIQUE 

TOUQUES 

Le bass in de la Touques possède un patrimoine aquatique 
remarquable , qui a été assez bien préservé par une occupa t ion du 
sol dom inée par la pra irie (élevage extens if] ou bien amé l io ré grâce 
à des act ions exemplai res condu ites depu is une vingtaine d'années 
(réouve r tu re des axes de m igrat ion , restaurat ion et entretien des 
berges , suppress ion de pollutions ponc tuelles importantes] 

Les principaux facteurs na ture ls favorisant cette situat ion sont les 
suivants : 

• un débit régul ier et sou tenu par la nappe en période sèche, 

• une pente var iée , ménagean t des zones d'eaux vives et des zones 
de repos , 

• des températures fraîches, favorables aux poissons , 

• une ne tte varié té des hab ita ts nature ls, gage d'une divers ité 
biologique marquée. 

Ainsi , les 2/3 des masses d'eau sont déjà en bon état , et le ruisseau 
de Fontaine Bou il lante [1er affluent r ive droite de la Touques ] est 

jugé déjà en très bon état. 
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10 kilomètres --====:J 0 5 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

0 0 0 0 Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
(ex: HR323) 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
(ex: HR323-14624900) 

D Limites départementales 

D Limite de l'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

Etat Objectif Objectif Objectif 
30 2006-2007 2015 2021 2027 

36 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

Logiquement, l'ambition est d'obtenir le bon état en 2015 sur 
l'ensemble du bassin de la Touques, avec une proportion d'1/3 des 
masses d'eau en très bon état. Les masses d'eau à objectif de très 
bon état 2015 sont: 

• 3 affluents de la Calonne dans l'Eure : le ruisseau de l'Abbesse, la 
rivière d'Angerville, le Douet Tourtelle, 

• et 5 de la Touques qui sont déjà proches du très bon état ll'Yvie, 
ruisseau du Pré d'Auge). qui peuvent l'atteindre suite aux efforts 
consentis Ile Chausseyl ou aux actions à conduire !rétablissement 
de la continuité sur le Douet au Saulnier; solution aux problèmes 
ponctuels de piétinement du bétail sur le ruisseau de Chaumont]. 



Certains cours d'eau ne peuvent pas atteindre le très bon état à cause 
d'une uniformisation naturelle des fond s. liée à des concrétions 
calcaires [sur la Touques amont et la Calonne) ou à un substrat 
marneux [la Maure, le Ru du Bouillonnay en tête de bassin) 

La pérennisation de la maîtr ise d'ouvrag e et des progra mmes de 
restauration et d'entretien des r ivières doit permettre d' atteindre le 
bon état sur l'O rbiquet et le Cirieux, et su r les autres petits affluents 
de la Touques. 

Enfin, la Touques ava l est en nette améliora ti on, à la sui te des travaux 
d'assainissement importants qui ont été entrepris sur Lisieux. 

10 kilomètres --====:J 0 5 

État éco log ique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Méd iocre 

- Mauva is 

Qualité à la station de mesures 

Biologique CD Physico-Chimiqu e 

0 Stations non suivies 

0 Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médiocre 

• Mauvais 

Bassin ve rsant masse d'eau 

D Limi tes départementales 

D Limite de l'unité hyd ro grap hi que 



TOUQUES- États actuels et objectifs des masses d'eau 

FRHA276-10221 000 

FRHR277 

Informations principales sur l'état écologique 
actuel et l'atteinte du bon état 

assouplissement Phosphore total 

• État très bon • État bon • État moyen • État médiocre • Éta t mauva is 

nd : aucune substance prioritaire n'a été détectée, mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
0 : doute. la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage 

Q) 
::::J Q) 

C" ::::J 
·a, C" 
0 .Ë 
0 :;:: '-' • LJ.J '-' 

BE 2021 

BE 2027 

BE 201 5 

BE 2027 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Oichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 
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ÉTAT ÉCOLOGIQUE 
DE L:UNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

DIVES 

La majeu re part ie du bassin de la Dives couvre la plaine céréa l ière. 
Elle repose sur une épa isse couche calcaire perméable qui favor ise 
les écou lements souterrains et simpl ifi e le résea u hydrographique. 
Le territoire, très agricole , est essen tiellemen t occupé par des 
grandes cul tures. 

La bo rdure ori enta le se situe dans le pays dAuge où , comme pou r 
la Touques , la nappe souterra in e ali men te les rivières [sous -bass in 
de la Vie principa lement]. 

Laval du ba ssin, marqué pa r une absence tota le de rel ief à une 
altitude proche du niveau de la mer, constitue un ensemble de plus 
de 10000 ha de zo nes humides; l' élevage y domine mais la culture 
céréalière est en progression. 

La fert il isation minérale des cultures in ten sives à l'Ouest du bassin 
engendre une pol lu tion importan te par les nitrates et l'é leva ge bov in 
à l'Est est une source de po llutions organiques. 

Les principa les stations d'épuration des co l lec tivités et des 
indu st ri es agroalimen taires se mettent aux normes pou r l imiter les 
reje ts azotés et surtout ph ospho rés ; des dysfo nction nem ents par 
temps de pluie peuvent pers iste r. 

Les nitrates, en stim ulant la cro issance végétale , entraînent souvent 
une pro l iféra tion d alg ues en été [eutrophisat ion] qu i est préjud iciable 
à l'équilibre biologique. 

Ce ba ssi n est éga lement sensi ble au rui sse llement qui , accéléré 
par des altérations hydromorphologiques [chenal isa t ion, busagel. 
génère des po l lu ti ons diffuses impor ta ntes. Outre leur impact sur 
la phys ico -ch imie de l'eau . ces al téra tion s hydromorphologiques 
ont pour effet de restreindre la diversité des habitats aquatiques. 
La vie bi olog ique se trouve dès lo rs dégradée. Ce problème est 
pa r ticu li èrem ent impor ta nt sur les petits cou rs d'eau, notamment 
en tê te de ba ssin. 
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N 

+ 

Département 
de l'Orne 

10 kilomètres --===:=J 0 5 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

D D D D Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
lex : HR323l 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
lex : HR323-14624900l 

D Limites départementales 

0 Limite de l'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

Etat Objectif 
40 2006-2007 2015 

40 

Objectif 
2021 

Objectif 
2027 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

Sauf sur le sous bassin de la Vie, l'origine diffuse des pollutions, 
l'alimentation par la nappe à forte charge nitratée et l'altération des 
habitats nécessitent une forte mobilisation afin de mener les actions 
nécessaires ; compte tenu des délais entre la mise en œuvre des 
actions et la récupération biologique, l'effet de ces actions ne se fera 
sentir qu'à moyen terme; d'où un report de délai à 2021. voire 2027 
pour certaines masses d'eau. 

Les dérogations à 2027 concernent : 

• l'Oudon qui cumule les handicaps : pollution azotée et phosphorée 
importante, vraisemblablement en lien avec les nombreux drains. 
recalibrage et vie biologique extrêmement réduite, 



N 

+ 

D les 4 grandes masses d' eau soumises à une po llution diffuse 
importante et une inertie en lien avec la nappe : la Dives amont, la 
Dives moyenne, le Laizon et la Muance, 

D les 2 grandes masses d'eau en marais (Dives aval et Divette], en 
attente de référence biologique spécifique à ces milieux. 

À signaler 3 affluents de la Vie (Monne, ruisseau du Moulin et Douet 
du Mesnil-Durand] avec un objectif de Très Bon État pour 2015. 
Le ruisseau de Montreuil, affluent de la Divette. devrait éga lement 

l'atteindre. 

10 kilomètres 

--=====:J 0 5 

État écologique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Méd iocre 

- Mauvais 

Qualité à la station de mesures 

Biologique CD Physico-Chimique 

0 Stations non su ivies 

Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

Q Médiocre 

• Mauvais 

Ba ssin versant masse d'eau 

D Limi tes départementales 

0 Limite de l'unité hydrograph ique 



DIVES- États actuels et objectifs des masses d'eau 1 

l'Ante 

la Oives du confluent de FRHR282 
l'Ante (exclu) au siphon du 
canal du Domaine 

Rivière de Perrières 

HM très pénalisante (configuration de fossé) et assec 
, fréquent 

HM pénalisante, pollution diffuse (agricole et urbaine) 
et ponctuelle (rejets agglomération de Falaise) 

amélioration après travaux assainissement St Pierre/ 
Dives mais pollution diffuse (N03) et inertie de la 

1 

nappe 

HM pénalisante (recalibrage), pression agricole et 
apport de nappe (nitrates) 

la maîtrise de la divagation du bétail supprimerait 
toute pression et permet de viser le TBE 

assouplissement N03 

• État très bon • État bon • État moyen • État médiocre • État mauvais 

nd aucune substance prioritaire n'a été détectée. mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
D: doute, la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage 

BE 2021 BIO risque 

BE 2027 BIO HM PC HAP 

BE 2021 risque 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP · Pentachlorophénol 

42 



, , 

ETAT ECOLOGIQUE 
DE L:UNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

ORNE AMONT 

LOrne amont correspond à la tête de bass in du fleuve . avec une limite 
aval matérial isée par le barrage hydroélec tri que de Rabodanges. 

Les milieux aquat iques sont diversifiés du fait de la géo log ie var iée 
et de l'occupa ti on des so ls qui en découle pla ine agricole sur le 
bass in sédimentaire et zo ne bocagère su r le socle. 

C"est un terr itoire rural, où l'activité agrico le domine sur une 
zone stratégique pour l'alimentat ion en eau potable Il requiert en 
conséquence une atten tion fo rt e à la maîtrise des pollutions par les 
nitrates et les pesti cides. 

De plu s, d'anciens aménagements, réalisés pour l'assa inisseme nt 
des te rres . dég radent l' hydromorphologie des cours d'eau. 

La seule agglomérat ion importante , Argentan , concentre également 
les princ ipales industries. D'autres villes de moindre ta ille, comme 
Sées située en tête de bass in. peuve nt auss i avoir un impact importa nt 
su r la quali té des m ilieux, notamment à cause des faibles débits. 

La retenue d'eau générée par le barrage de Rabodanges est sensible 
à l'eutrophisation. Sa gestion doit conc ili er les dif férents usages qui 
s·y prat iquent [product ion d'électricité, loisirs) et la vie biologique en 
ava l leau en quantité et en qualité suffisantes!. 
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N 

0 5 10 kilomètres 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

D D D D Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
[ex: HR323) 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
[ex: HR323-14624900) 

D Limites départementales 

D Limite de l'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

25 Etat Objectif Objectif Objectif 
2006-2007 2015 2021 2027 

44 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

Tous les grands cours d'eau sont en état écologique moyen. 

La Canee a une bonne qualité physico-chimique et doit être en bon 
état écologique en 2015. Faute de connaissance suffisante, la Maire, 
la Thouanne et la Sennevière ont été classées en état moyen avec 
un objectif de bon état en 2015. LOrne amont est naturellement 
pénalisée car c'est un milieu lentique [atypique en tête de bassin). 
peu favorable à la biologie, et sensible à l'étiage. Plus en aval, ce sont 
les biefs successifs qui impactent la vie biologique. LUdon, quant à 
lui, est dégradé par un recalibrage important. Ces 3 masses d'eau 
[Orne amont jusqu'au confluent de l'Ure, Orne jusqu'au confluent 
du Gué Blandin, Udonl ont un objectif de bon état en 2027 pour 
l'ensemble de ces raisons techniques et naturelles. 



N 

+ 0 10 kilomètres 

---======:1 
5 

Parmi les 14 masses d'eau petits cours d'eau: 

État écologique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Médiocre 

- Mauvais 

• seu ls 3 petits cours d'eau sont actuellement en bon état. Il s'agit. 
d'amont en aval. des ruisseaux du Varreau, du Gué Blandin et de 
Clairefontaine. Ce dernier a un objectif de très bon état pour 20 15 
ca r il suffit de rendre quelques busages franchissables. 

• à l'opposé, le ruisseau Saint-Martin est considéré en mauvais état 
du fait des pollutions ponctuelles et diffuses. Un report de délai à 
2021 est consenti pour l'atteinte du bon état. 

• les 10 autres petits cours d'eau se répartissent entre qualité 
moyenne et médiocre, selon les contraintes physiques du milieu; 
un recalibrage important est toujours à l'origine d'une qualité 
médiocre et nécessitant un report de délai. 

Qualité à la station de mesures 

Biologique CD Physico-Chimique 

0 Stations non su ivi es 

Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médiocre 

• Mauvais 

Bassin versant masse d'eau 

D Limites départementales 

D Limite de l'unité hydrographique 



ORNE AMONT- États actuels et objectifs des masses d'eau J 

la Senelle 

la Sennevière 

la Thouane FAHA294 

l'Orne du confluent de l'Ure FAHA295 
(exclu) au confluent du gué 
Blandin (exclu) 

la Baize 

Informations principales sur l'état écologique 
actuel et l'atteinte du bon état 

HM pénalisante (recalibrage), ruissellement 
et concrétions calcaires 

vraisemblablement BE 2015, mais à confirmer, 
actions sur le franchissement et hydro : maîtrise 
d'œuvre en cours 

vraisemblablement BE 2015, mais à confirmer, 
actions sur le franchissement et hydro : maîtrise 
d'œuvre en cours 

HM pénalisante (influence des biefs) et pression 
urbaine et industrielle 

pression agricole et HM pénalisante 
(recalibrage et franchissabilité) 

BE si MO et programme morpho 
(en lien avec Natura 2000) 

HM pénalisante (recalibrage) 
milieu en voie de récupération (STEP Aânes) 

• État très bon • État bon • État moyen • État médiocre • État mauvais 

nd : aucune substance prioritaire n'a été détectée, mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
D : doute, la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage MO : maîtrise d'ouvrage 

risque 

risque 

BE 2015 

BE 2021 BIO HM PC PCP 

risque 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 
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ÉTAT ÉCOLOGIQUE 
DE L'UNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

ORNE MOYENNE 

Le territoi re est ca ra ctérisé par la polyculture et l' élevage ; toutefois, 
des zones de cu ltures sont présentes en bordu re de la plaine de 
Caen. 

Le secteu r industriel est histor iq uement fort dans les bassins 
de la Vère et du Noireau où il est rep résenté dans les domaines 
de l'automobile, de l'agroa li mentaire et de la métallurgie. Ces 
activités génèrent des perturbations d'ordre qua litatif [pol lut ions] et 
quantitatif [prélèvements d'eau] sur les cou rs d'eau. 

Cependant . les pollutions sont principalement diffuses [n itrates. 
phosphore. pesticides] et sont l iées aux exp loitations d'élevage, à 
des disposit ifs d'assa inissement autonomes défectueux ainsi qu·aux 
traitements des cultures et des bords de routes. 

Les principaux affluents ont des caractéristiques phys iqu es 
naturelles [pente, hydromorpholog ie, etc.] favo rables aux peuple
ments aqua tiques diversifiés et exigeants. On y trouve encore des 
espèces remarquables comme la Loutre d'Europe, la Mu lette 
pe rli ère ou l'Écrevisse à pattes blanches. Les habitats de qualité 
permettent aux poi ssons mig rateurs [saumon, alose , lamp roie, 
anguille ... ] de réal iser leu r cycle de vie , lorsqu'ils arr ivent à atte indre 
des frayè res présentes dans cette partie du fleuve. Cet te condition 
n·est pas encore complètement réalisée compte tenu des nombreux 
ouvrages qui font obstacle à la mig ration des poissons. 

Le potentie l écolog iqu e es t donc très important sur ce secteur assez 
préservé mais naturellement vu lnérable en période de sécheresse 
[zone de socle ] 

Outre leur fragilité nature lle li ée à la fa iblesse des débits d'ét iage , 
les petits affluents et les tê tes de bassin son t frag il isés par la 
prolifération des plans d'eau. 
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Département 
de la Manche 

N 

+ 

ORNE MOYENNE - ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS 1 

0 5 10 kilomètres 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

0 0 0 0 Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
(ex : HR323l 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
(ex: HR323-14624900l 

D Limites départementales 

0 Limite de l'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

Etat 
40 2006-2007 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
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Objectif 
2015 

Objectif 
2021 

Objectif 
2027 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

Les ruisseaux du Valla Hère et de la Vallée des Vaux. petits affluents 
de l'Orne, sont actuellement en très bon état ; parmi les 22 autres 
masses d'eau actuellement en bon état, 11 d'entre elles devront 
aussi atteindre le très bon état d'ici 2015. 

La plupart des autres masses d'eau en situation actuelle d'état 
moyen [14 masses d'eau) ou médiocre 12 masses d'eau) doivent 

atteindre le bon état en 2015. Ces objectifs exigent notamment des 
travaux pour améliorer l'hydromorphologie. 



N 

+ 

Les 4 exceptions au bon état en 2015 concernent : 

• La Rouvrette et le Val du Breuil, affluents de la Rouvre . où la 
pollution diffuse agricole et l'altération des habitats nécessitent un 
report de délai (2021 1. 

La Vère et le Noireau aval, où le délai a été fixé à 2027 du fait de 
l'incertitude quant à l'impact de la pollution historique et au temps 
de récupération biologique. 

0••••5===:J10 kilomètres 

État écologique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Médiocre 

- Mauvais 

Qualité à la station de mesures 

Biologique CD Physico-Chimique 

0 Stations non suivies 

0 Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médiocre 

• Mauvais 

Bassin versant masse d'eau 

D Limites départementales 

CJ Limite de l'unité hydrographique 
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ORNE MOYENNE- États actuels et objectifs des masses d'eau 

la Vère FRHR305 

le Hariel FRHR305-12466000 

la Visance FRHR305-12470600 

Ruisseau le Coisel FRHR305-12485000 

l'Orne du confluent FRHR306 
du Noireau (exclu) au 
confluent du ruisseau de la 
Grande Vallée (exclu) 

Informations principales sur l'état écologique 
actuel et l'atteinte du bon état 

amélioration morphologique attendue suite aux 
travaux 

récupération biologique, incertitude quant à la 
pollution historique 

récupération biologique, incertitude quant à la 
pollution historique 

déséquilibre du peuplement lié aux biefs, BE si MO et 
programme morpho 

• État très bon • État bon • État moyen • État médiocre • État mauvais 

nd aucune substance prioritaire n'a été détectée. mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
D : doute. la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage 

BE 2015 

BE 2027 

BE 2021 

BE 2015 

BE 2015 

BE 2021 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 
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ÉTAT ÉCOLOGIQUE 
DE L.:UNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

ORNE AVAL 
ET SEULLES 

La partie ava l du bassin de l'Orne , fortement urba nisée dans 
l'agg lomération de Caen , est également une pla ine céréaliè re, siège 
d'une product ion ag r icole intensive. C'est auss i là où se situen t les 
princ ipales ressou rces en eau souterraine destinées à l'alimentation 
en eau potable ; elles sont très vulnérables aux pollutions [aquifè re 
calca ire du Bathonien-Bajoc ienl. 

Seu l l' amont de ses pri ncipaux aff luents , la Laize et l'Odon , est plus 
ru ral et bocager. 

Le bassin versant de la Seu lles est caractérisé par un pré-bocage 
va llonné à l'amont et une plaine agricole à l'aval [partie du pays du 
Bess in]. 

Ce terr itoi re englobe plusieurs petits bassins ve rsants côtiers , entre 
les embouchures de la Seulles et de l'Orne [très urban isés] d'une 
part , et à l Oues! de la Seulles [plus préservés ] d'autre part. 
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ORNE AVAL ET SEULLES- ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS 

0 5 10 kilomètres 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

0 0 0 0 Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
lex: HR323] 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
lex: HR323-14624900] 

0 Limites départementales 

0 Limite de l'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

30 Etat 
2006-2007 
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Objectif 
2015 

Objectif 
2021 

Objectif 
2027 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

lOdon subit une pollution phosphorée soutenue durant l'étiage 
mais la qualité du cours amont tend à s'améliorer. La Seulles amont 
est aussi confrontée à ce type de pollution. alors que l'érosion et le 
ruissellement sont davantage responsables de la dégradation à l'aval 
et sur la Mue ; si la Thue et la Laize ont été épargnées. elles restent 
sensibles à ces phénomènes d'entraînement. Il en est de même pour 
l'Orne à Louvigny. 

La Guigne. petit affluent rive gauche de l'Orne. présente des teneurs 
élevées en nitrates, pouvant dépasser 60 mg/l. 

labsence de données déterminant l'état biologique [diatomées et 
poissons) classe de façon trompeuse la Seu lles amont en très bon 
état et la Thue, la Guigne en bon état. Par contre, la Seulles aval et la 
Laize obtiennent de bons résultats pour les 3 indicateurs biologiques. 



N 
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L Orne en am ont de Cae n devra atteindre le bon potent iel en 2021 ; 
pour l'Odon et la Mue, le dé lai a été fixé à 2027. en lien avec les 
pollutions diffu ses. 

La plupart des peti ts aff luents de la Seulles so nt jugés en bon état 
écolog iqu e ; les 3 excepti ons so nt la Seulline, le Bordel et la Thue et 
to us devront at teindre le bo n état en 201 5. Les aff luents de la Laize 
et de l'Od on, de qual ité plutôt moyenn e, ont le mê me objec tif. 

Les cours d' eau côt iers de la Gronde et de la Provence . ai nsi qu e 
les afflue nts est uariens de l'Orn e [le Da n et t'Aig uil lo n) sont de 
qual ité m édiocre à ma uvaise à ca use des po llut ions . pon ctuel les 
ou dif fuses, et des habi ta ts dégradés. Les trava ux ambitieux et la 
récupération biolog ique nécess itent un report de délai à 2021 sa uf 
pour la Provence [bon éta t en 20151. 

0 1 0 kilomèt res --c===:J 5 

État écolog ique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Médiocre 

- Mauvais 

Qualité à la station de mesures 

Biolog ique CD Physico-C himique 

0 Stations non suivies 

Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médi ocre 

• Mauvais 

Bassi n versa nt masse d'ea u 

D Limi tes dépar te mentales 

D Lim ite de l 'unité hydrographiqu e 



ORNE AVAL ET SEULLES- États actuels et objectifs des masses d'eau 

Ruisseau du Pont Saint
Esprit 

la Thue 

la Mue 

Ruisseau la Chironne 

Canal de l'Orne 

FRHR311-13170600 

FRHR311-13200600 

FRHR312 

FRHR312-13230600 

FRHR360 

commune de Villers-Bocage : projet de réhabilitation 
des rejets (et traitement du phosphore pour BE 2015) 

i (absence d'indicateurs) en lien 
agricole 

pollution diffuse, sensibilité à l'étiage et temps de 
réponse du milieu 

HM pénalisante (recalibrage) et rejet (STEP de 
Bretteville) 

ME fortement modifiée = -1 classe sur IBD, néces
sité de garder une hauteur d'eau suffisante (transport 
maritime) 

• État très bon • État bon • État moyen • État médiocre • État mauvais 

nd :aucune substance prioritaire n'a été détectée, mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
0 : doute, la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage 

BE 2021 

BE 2021 risque 

BE 2015 BIO HM PC 

BE 2021 risque 

BP 2021 BE 2021 risque 

risque : la modélisation à pa~ir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 
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ÉTAT ÉCOLOGIQUE 
DE L.:UNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

AURE 

Le bassin de l'Au re se décompose en 3 sous-ensembles aux 
paysages caractéristiques : 

• le pré-qocage à l'amont sur les terrains anc iens imperméables; 
c'est une zo ne d'élevage bov in, où les pra ir ies restent dominantes 
même si el les ont tendance à régresser, 

• le pays du Bessin au Nord, tourné vers l'agriculture et les industries 
de transformat ion, princ ipa lement sur l'aire urbaine de Bayeux. 
mais aussi sur le Molay-Littry et Isig ny-sur- Mer, 

• un mara is à l' ava l, avec un fonctionnement régulé par des portes 
à flots et une diza ine de vannages, ce qui modifie la couranto logie 
et peut en traîner un réchauffement des eaux [propice au 
développement d'a lgu es!. La vie biologique y est impo r tante ; 
la décomposit ion consomme l'oxygène dissous et apporte des 
matières organiques ce qui re nd difficile l'interprétation des 
analyses [en terme de qualité) pour ces milieux spécifi ques. 

Le bassin de l'Aure se singularise par des pertes ka rstiques qu1 
condu isen t à l'infiltration de l'Aure et de la Drôme dans 4 excavations 
naturelles , les Fosses Soucy. Les ea ux ressurgissent en partie 
sur la côte . vers Port -en-Bessin. La capacité d'absorpt ion de ces 
pertes cond uit à une discontinuité entre l'Aure supérieure et l'Aure 
inférieure , sa uf en période de crue. 
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AURE- ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS 1 
GRANDCAMP 

MAISY 

Département 
de la Manche 

N 

+ 

0••••••5====~10 kilomàtr 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

D D D D Bassin ve rsant masse d'eau 
grand cours d'eau 
lex: HR323l 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
lex: HR323-14624900l 

D Limites départementales 

0 Limite de l'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

25 Etat Objectif Objectif Objectif 
2006-2007 2015 2021 2027 
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1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

La qualité biologique du bassin se révèle plutôt bonne: en particulier 
sur les rivières de l'Aure supérieure, grâce à des habitats agréables 
et variés. La qualité physico-chimique est majoritairement moyenne, 
pour des causes différentes : 

• la Drôme et l'Aure supérieure sont surtout pénalisées par une 
pollution par ruissellement. C'est aussi le cas de l'Esque, mais des 
rejets mal maîtrisés semblent éga lement perturber le milieu ; 

• l'Aure inférieure est déclassée par le manque d'oxygène et les 
matières organiques en période estivale, en lien avec les rejets de 
Trévières et le fonctionnement du marais ; 

• l'extrême aval est quant à lui affecté par des rej ets mais le 
fonctionnement des portes à flots perturbe les résultats d'analyses. 



N 

+ 
La qualité de la Siette se dégrade en aval des rejets urbains et 
indu striels du Molay -Littry dont la répercussion reste sens ible sur 
la Tartonne. 

Lensemble des masses d'eau doivent atteindre au moins le bon état en 
20 15, sauf l"Au re aval: en l"absence de références biolog iques spécifiques 
aux zones de marais, cette masse d'eau ne peut naturellement pas 
atte indre le bon état écolog iqu e tel que défini aujourd'hu i. 

Le ru isseau de la Planche au Prêtre, affluent de la Drôme, est considéré 
en très bon état et 6 autres masses d'eau petits cours d'eau ont cet 
objectif pour 20 15: 3 affluents de la Drôme [le Bindoure, la Socquence, 
le ruisseau de la vallée). 1 de l'Aure amont [l'Au rettel. 1 de l'Aure aval [le 
Moulin d'Annebey) et le Véret, petit côt ier de la Baie des Veys . 

0 5 10 kilomètres ---==:=:::::==:J 

État écologique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Médiocre 

- Mauvais 

Qualité à La station de mesures 

Biologique CD Physico-Chimique 

0 Stations non suivies 

0 Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Méd iocre 

• Mauva is 

Bassin versant masse d'eau 

D Limites départementales 

D Limite de l'unité hydrographique 



, 
AURE- Etats actuels et objectifs des masses d'eau 

travaux d'assainissement prévus sur Trévières 
et Osmanville 

bonne HM mais ANC non maîtrisé + 2 communes 
(Formigny et Aignerville) à l'assainissement douteux 

• État très bàn • État bon • État moyen • État médiocre • État mauvais 

nd : aucune substance prioritaire n'a été détectée. mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
D : doute, la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage 

BE 2021 

BE 2015 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 
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risque 
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ETAT ECOLOGIQUE 
DE L.:UNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

VIRE 

La Vire présente un rég1me plu tôt torrentie l en amont [Calvados). 
en lien avec le relief accentué [gorges] dans le massif granitique. 
La Vi re moyenne s·écou le plus lentement sur des terrains schisteux 
et elle est ponctuée pa r 16 biefs l iés à un passé de navigation Elle 
devient ensuite rivière de plaine en aval de Saint - Lô [alluvions du 
quaternaire et mara is!. 

Si la na ture géo logique imperméable favorise le ruissellement et 
of fre ainsi de nombreuses riviè res, ces dernières sont d·autant plus 
sensibles aux pol lutions diffuses et à la pluviométrie. 

Tournées vers l.élevage la it ier, les prairies sont encore bien 
présentes. 

Au cours de ces dernières années, un enrichissement des eaux en 
nutrimen ts a été constaté dans certaines zones . à cause du lessivage 
des sols [entraînement des fertilisants non consommés par les 
plantes ] ; les rejets d·or ig ine domestique, industrielle ou agricole 
peuvent auss i y contribuer. 

Ce bassin comp te également de nombreuses industries agro
alimenta ires et 2 agg lomérations impor tantes Vire et Sain t -Lô. 
Pou r r al imentat ion en eau po table , ce bassin a besoin de ressources 
extérieures [environ 1/4] provenant essentiellement des bassins 
ve rsants de la Sienne et de la Douve-Taule; le barrage sul-la Dathée 
a ainsi été créé pour sat isfaire la demande. 
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Département 
de la Manche 

N 

+ 

Département 
du Calvados 

0 5 10 kilomètres 

--====:J 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

DODO Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
(ex: HR323l 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
lex: HR323-14624900l 

D Limites départementales 

CJ Limite de l 'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 
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1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

La qualité de la Vire amont et de ses affluents est globalement 
bonne ; elle se dégrade après les rejets de Vire et reste médiocre 
jusqu'en baie des Veys~ 

Les affluents sur la Vire moyenne et la basse vallée sont plutôt de 
qualité moyenne ; seuls le ruisseau de la Gouvette, affluent de la 
Vire et le ruisseau de Branche, affluent de l'Elle, sont jugés de bonne 
qualité. À l'inverse, la Jacre a une mauvaise qualité piscicole . 

La plupart des masses d'eau doivent atteindre le bon état en 2015; 
voire le très bon état pour 4 petits cours d'eau de l'amont : la Virène, 
la Brévogne, le ruisseau de Maisoncelles et le Rubec. 

Sur la Vire moyenne, la présence de nombreux seuils et ouvrages 
ne permet pas la continuité écologique, limite les habitats et la 



N 
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vie biologique ; les importants travaux et le délai naturel pour la 
colonisation des habita ts retrouvés nécessiten t une dérogation à 2021 
pour le bon éta t écologique. Les 2 masses d'eau ava l sont forteme nt 
modi fiées !ca na lisation JUStifiée d'un point de vue soc io-économ ique ] ; 
elles sont tributaires des réal isat ions à l'amont et la gestion des niveaux 
d'eau doit être revue afin de mieux prendre en compte les cont raintes 
bio log iqu es. C'est pourquoi la déroga ti on est pro long ée à 2027. 

Les al térations hydromorphologiqu es so nt également à l'origine 
d'un report de délai à 2021 sur 4 pe ti ts cour·s d'eau: le Rieu. affluent 
de l'Elle, le ru issea u du Moul in de Chevry, le Marqueran et la Oollée 
sur la Vire moyenne ; la Oollée subi t en outre une press ion urbai ne 
préjudi ciab le à la qua l ité de l'eau. 

o----5====J1 0 kilomètres 

État écologique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Médiocre 

- Mauvais 

Qualité à la station de mesures 

Bio log ique CD Physico -Chim ique 

0 Stations non suivies 

0 Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médiocre 

• Mauvais 

Ba ssi n versant masse d'eau 

D Lim ites départementales 

D Limi te de l'u nité hyd rograph iq ue 



, 
VIRE- Etats actuels et objectifs des masses d'eau 

ruisseau Saint-Martin 
(exclu) au confluent de l'Elle 
(exclu) 

Ruisseau la Jouenne 

l'Elle 

Ruisseau de Branche 

le Rieu FRHR319-14420600 

la Vire du confluent de l'Elle FRHR356 
(exclu) au confluent de 
l'Aure (exclu) 

Informations principales sur l'état écologique 
actuel et l'atteinte du bon état 

HM pénalisante (recalibrage important) 
et rejets domestiques 

ME fortement modifiée = -1 classe sur IBO ; 
délais de réponse du milieu 

• État très bon • État bon • État moyen • État médiocre • État mauvais 

nd :aucune substance prioritaire n'a été détectée. mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
0 : doute. la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage 

BE 2015 

BE 2015 

BE 2015 

BE 2021 BIO 

BE 2015 BIO HM PC 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM . Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 

62 

HAP 

risque 



ÉTAT ÉCOLOGIQUE 
DE lUNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

DOUVE 
ETTAUTE 

Les roches dures armoricaines au Nord et au Su d du terT itoire sont 
entaillées par un chevelu hydrographique dense. Les part ies amont 
des bassins versants offren t ains i des cours d·ea u à forte pen te et 
aux va llées relat ivement étro ites et encai ssées , caractérisées par 
des fonds pla ts et des coteaux pentus et boisés. 

Le réseau hydrograph ique devient plus lâche dans la part ie 
séd imentaire et affaissée du te rr itoire. La Douve et la Taute cou lent 
dans des vallées élargi es qui constituent un terr ito ire de 20000 ha 
de zo nes humides. Les deux r ivières co nverge nt pour se jeter dans 
la Baie des Veys par le ca na l de Ca rentan. Cest dans cet Isthm e du 
Cotent in que l· on trouve la principale ressource en eau souter r-a in e 
du département de la Manche. 

De nombreux petits cours d·eau côtiers sont présents sur le lit toral 
Est du Cote nt in; leur déb it manqu e de soutien à l.étiage. La Sinope 
est le plus important de ces cou rs d·eau et dé l imite principalement 
deux grandes zo nes au Nord, un e partie bocagère et au sud , le 
marais. 

À l·exutoire de r ensemble des cours d·eau !Douve , Taute, Sinope et 
côt iers Estl. des portes à flot ou clape ts don nent aux rég imes des 
rivières un ca ra ctère art ifi ciel , cel les-ci ne pouvant s·écouler qu·à 
marée basse, quand les portes sont ouvertes et la mer retirée. 

En outre , la plupart des cou rs d·eau situés dans le marais sont dotés 
de vannages qui permet te nt de gérer les niveaux d·eau douce toute 
l·année • le régime des cours d·eau est donc loin d.être natu rel. 
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0 5 10 kilomètres 

--====:J 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

D D D D Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
(ex: HR323) 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
(ex : HR323-14624900) 

D Limites départementales 

D Limite de l' uni té hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

50 Etat Objectif Objectif 
2006-2007 2015 2021 

40 
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Objectif 
2027 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

Les rejets de stations d'épuration affectent la Douve et beaucoup 
de ses affluents : Merderet et Durance, Sèves et Holerotte, Buisson, 
Aizy. Ces rejets perturbent notamment la vie des invertébrés des 
cours d'eau. La qualité physico-chimique du Merderet s·est toutefois 
nettement améliorée à partir de 2005 en lien avec la mise en place de la 
nouvelle station d'épuration de Valognes et la qualité biolog ique devrait 
également s'améliorer à moyen terme. C'est le seu l cours d'eau avec 
une dérogation en 2027 pour récupération biologique ; les autres ont un. 
délai à 2021 [Durance, Aizy, Buisson) ou 2015 [Sèves, Holerotte) suivant 
l'ancienneté des travaux et la capacité du milieu à récupérer. 

Les 3 autres dérogations concernent les masses d'eau situées 
dans les marais : dans l'attente d'une exception typologique pour la 



N 

~ 

biologie de ces milieux spéc ifiq ues, un report de délai maximal a été 
inscrit pour raison naturelle. 

Les reje ts diffus d'origine agricole affectent la Terette et la Taute ; 
ils semblent perturber les diatomées et peuvent colmater les zones 
de frayères à sa lmon id és. Les diatomées sont également le facteur 
limitant pour le Lozo n et la Douve amont. Tous ces cours d'eau 
doivent at teindre le bon état en 2015. 

La r ivière de la Glo ire est de bonne qualité ; les autres affluents de la 
Douve amon t ai nsi que de nombreux petits cours d'eau [notamment 
en tête de bassin : affluents de la Scye, de la Sinope .. ) sont de bonne 
qua lité. Parmi eux, 8 devront atteindre le très bon état en 2015 et 
rejoindre ainsi le cours d'eau de Varenguebec dans l'excellence. 

0 10 kilomètres --====::1 

État écologique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Médiocre 

- Mauva is 

Qualité à La station de mesures 

Biologique CD Physico-Chimique 

0 Stat ions non suivies 

0 Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médiocre 

• Mauvais 

Bassin versant masse d'eau 

D Li mites départementales 

CJ Limite de l 'un ité hyd rograph ique 



DOUVE ET TAUTE- États actuels et objectifs des masses d'eau 

Informations principales sur l'état écologique 
actuel et l'atteinte du bon état 

HM pénalisante (recalibrage) milieu en voie de récu
pération (STEP Périers), rejets industriels à vérifier 

HM pénalisante (recalibrage en amont), ruissellement 
et érosion 

• État très bon • État bon • État moyen • État médiocre • État mauvais 

nd : aucune substance prioritaire n'a été détectée, mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
D : doute, la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtnse d'ouvrage 

BE 201 5 

risque: la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 

66 

"' ::::1 
cr 

ë:;, 
0 

0 
<.> 

' lJ.J 

"' ::::1 
cr 
Ë 

:.c: 
(..) 

risque 

TBT 



ÉTAT ÉCOLOGIQUE 
DE lUNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

NORD COTENTIN 

La presqu'île du Cotentin est marquée par une dépress ion 
marécageuse et herbagère qui draine la quasi-tota l ité des cours 
d'eau [i ls relèvent du bassin versant de la Douve et de la Taute] 
Restent des petits côtiers qu i s'égrènent au Nord et à l'Ouest. 

Le Nord-Cotentin se caractérise par les mult iples facettes de son 
terr itoire : 

• à l'Ouest, la Hague présente un relief mouvementé et une côte 
déchirée naturellement recouverte d'une land e de bruyères; 

• au cent re, la poin te septentriona le du Bocage de Valognes 
est influencée par Cherbourg . principale agglomération de la 
Manche ; 

• à l'Est, le Va l de Sa ire , aux paysages moins tourmentés comprend 
des zones humides et des cultures légumières. 

Les principaux cours d'eau sont la Saire qui dra ine la zone légumière 
et la Divette qui ali mente Cherbourg en eau potable. 

Lindu strie est présente avec un pôle nucléa ire important et un 
secteur agroalimentai re en développement. 
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NORD COTENTIN -ELEMENTS DESCRIPTIFS . 

0 5 · 10 kilomètres ----=====:=::j 

• Stations de mesures 
N 

Masses d'eau grand cours d'eau + Masses d'eau petit cours d'eau 

DODO Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
lex: HR323l 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
lex: HR323-14624900l 

D Limites départementales 

CJ Limite de l'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

20 Etat Objectif Objectif Objectif 
2006-2007 2015 2021 2027 

68 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

La Saire, la Dielette et la Divette ont un état écologique moyen du 
fait de la qualité biologique [IBO et IPR] et, si leur qualité physico
chimique est bonne en 2006-2007, elles présentent toutefois une 
forte vulnérabilité au ruissellement. La qualité du ruisseau de la . 
Grande Vallée est également suivie et l'absence de pression en fait 
une référence pour le Très Bon État. 

La plupart des cours d'eau non suivis sont considérés en bon état, 
voire très bon état pour le Querbot, affluent rive droite de la Saire. 

1 
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o-----5========::J1 a kilomètres 

État écologique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Méd iocre 

- Mauvais 

Seuls 3 petits cours d'eau apparaissent de qualité moyenne à 
médiocre. en lien avec d'une part une altération hydromorphologique 
importante et d'autre part: 

• une pression urbaine sur le Vau blet, à t'Ouest de Cherbourg et sur 
le ruisseau de Hacouville (rejet de Saint-Pierre - l'Église), 

• une pression agricole (maraîchage) sur le ruisseau de la 
Couplière. 

Pour ces 3 cours d'eau, le report de déla i est fixé à 2021. 

Qualité à La station de mesures 

Biolog iqu e (]) Physico-Chim ique 

0 Stat ions non suivies 

0 Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médiocre 

• Mauva is 

Bassi n versa nt masse d'eau 

D Lim ites départementales 

D Limi te de l 'un ité hydrog raph iqu e 

ST-VAASl 
LA-HOUGU 



NORD COTENTIN -États actuels et objectifs des masses d'eau 

Informations principales sur l'état écologique 
actuel et l'atteinte du bon état 

assouplissement N03 

Ruisseau le Grand Douet FRHR C04-
I6607BOO 

Ruisseau le Petit Douet FRHR C04-
16608200 

Ruisseau de la Couplière FRHR C07- HM pénalisante !cloisonnement), piétinement et 
16403500 maraîchage 

Ruisseau d'Hacouville FRHR C07- HM pénalisante !cloisonnement et recal ibrage), 
16405000 piétinement 

Ruisseau de Fermanville FRHR C07-
le Poult 16405600 

Ruisseau le Vaublet FRHR C61- de Cherbourg) y 
16601000 urbain) 

Ruisseau Lucas FRHR C61 -
I6601JOO 

FRHR333 

• État très bon • État bon • État moyen . • État médiocre • État mauvais 

nd : aucune substance prioritaire n'a été détectée, mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
D : doute, la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC: éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage 

"' " "' CT " 'Sl CT 
0 .Ë 
0 E u 

'LU u 

BE 2015 

BE 2015 BE 2015 

BE 2015 BE 2021 

BE 2021 BE 2021 

BE 2021 BE 2021 

BE 2015 BE 2021 

BE 2021 BE 2021 

BE 2021 BE 2021 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 
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ÉTAT ÉCOLOGIQUE 
DE lUNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

SIENNE, SOULLES 
ET OUEST COTENTIN 

La Sienne et ses affluents r ive gauche (la Bérence et l'Airou) ont 
découpé d'étroites va llées, aux versants très raides et boisés . À 
l' aval de Gavray lavant la confluence de l'Airou). la vallée s'élargit et 
permet au fleuve de s'épandre en période de crue ; le versant Nord 
présente des pentes douces su r lesquelles le territoire est découpé 
en grandes parce lles alors que le versant Sud demeure ra ide 
et boisé. Très en amont. au sorti r de la forêt domaniale de Saint
Sever, le barrage du Gast créé une retenue d'eau pour alimenter 
en eau potable de nombreuses communes, par manque de nappes 
souterra ines explo itab les 

Lagriculture, activité dominante, est tournée vers l'élevage laitier 
et bovin et les prairies restent dominantes. De nombreux seuils 
Jalonnent le fleuve ; installés à l'origine pour le fonct ionnement 
des moulins, la plupart n'ont aujourd'hui plus d'usage • limiter ou 
supprimer leur impact sur la continu ité écologique est un enjeu 
importa nt car ce fleuve , à vocation salmon icole , a des potential ités 
impo r tantes. 

Lestua ire de la Sienne, appelé Havre de Regnéville, constitue un 
espace natu rel importan t, notamment pour sa va leur ornithologique 
(nombreuses espèces pro tégées comme le gravelot à collier 
interrompu et la bernac he cravant) Lüuest du Cotent in se nomme 
d'ai lleurs« la Cô te des havres», du fa it des embouchures échancrées 
des fleuves côt iers et bordées par un complexe dunaire • havre de 
Carteret pour la Gerfleur. havre de Portbail pour la Grise, havre de 
Saint-Germain pou r l'Ay. 

Le bass in de la Sou lles se démarque par la présence de Coutances à 
l'ava l, princ ipale agglomé ratio n de ce terr itoire. 
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10 kilomètres --====:J 0 5 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

0 0 0 0 Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
lex: HR323] 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
lex: HR323-14624900] 

0 Limites départementales 

c:J Limite de l'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

Etat Objectif Objectif Objectif 
2015 2021 2027 

72 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

Toutes les masses d'eau du bassin versant de la Sienne sont de 
qualité bonne à moyenne et doivent atteindre le bon état en 2015. 
Les dégradations actuelles ont pour origine : 

• quelques soucis de cloisonnement, notamment sur les petits cours 
d'eau Ile Tancray, la Gièze, le ruisseau de Malfiance, le Foulbec et 
le Prépontl ; 

• diverses altérations des habitats [chenalisation, busage ... l sur la 
Doquette, et l'Hambyotte ; 

• l'Impact de la STEP de Roncey [à confirmer) sur le ruisseau de la 
Naverie. 



N 
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Les nvières du bassin de la Soulles sont de bonne qualité. hormis 
le ruisseau du Prépont, où la pression urbaine et industrielle et le 
manque de dilution induisent un report d'objectif à 2021. Lamélioration 
de la qualité su r la Soulles aval indique un effort de dépollution à 
Coutances, mais la qualité biologique est encore médiocre. 

La qualité de la plupart des côtiers Ouest Cotentin est cons idérée 
comme moyenne car les recalibrages pénalisent la diversité 
biologique ; la qualité de reau est aussi altérée par les rejets 
domestiques !pour le But) et par la pression agricole sur les secteurs 
maraîchers lla Grise. le Dun et la Dure) ; pour ces derniers, le bon 
état écologique est attendu pour 2021. 

0 5 10 kilomètres --===:J 

État écologique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Médiocre 

- Mauvais 

Qualité à La station de mesures 

Biologique Q) Physico-Chimique 

0 Stations non suivies 

0 Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médiocre 

• Mauvais 

Bassin versant masse d'eau 

D Limites départementales 

CJ Limite de l'unité hydrographique 



SIENNE, SOULLES ET OUEST COTENTIN - États actuels et objectifs des masses d'ea 

Informations principales sur l'état écologique 
actuel et l'atteinte du bon état 

déséquilibre du peuplement (et absence d'analyses 
IBO et COD) 

• État très bon • État bon • État moyen . • État médiocre • État mauvais 

nd: aucune substance prioritaire n'a été détectée, mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
D : doute. la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico-chimiques HM . hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage 

BE 2015 

BE 2021 

BE 2015 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 
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ETAT ECOLOGIQUE 
DE lUNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

, A. 

SEE ET COTI ERS 
GRANVILLAIS 

La Sée prend sa source dans les hauteurs du Bocage Normand et 
plu sieu rs petits ruisseaux viennent rapidement y confluer [la Sée 
blanche, la Sée rousse, la Mignonne, le ruisseau des Maures] De 
par le contexte pluviométrique et topographique. les crues peuvent 
être sévères , fortement accentuées par un ruisse llement impo r tant 

L importa nce des pluies et du ruissellement su r les roches dures du 
bassin a donc façonné des cours d'eau aux écoulements rapides et 
la va llée , occupée aux deux tiers par des prairies semi-naturelles , 
est en ti èremen t en site Natura 2000 ; d'abord étro ite et sinueuse , 
elle s'é larg it en tre Brécey et l'estua ire; la pente devenant faible , des 
méa ndres se formen t da ns la partie basse de son cours. 

La Sée est assez peu touchée par la présence d'ouvrages 
hydrauliques. Classée en 1re catégorie pisc icole, elle est réputée 
pour la pêche au sa umon et à la truite su r sa partie moyenne et 
amont. L estuaire. encombré de ba ncs de sable et de vase , s'ouvre 
largement ve rs le Sud-Ouest face au Mont Sain t- Michel. 

Le sec teur des côtiers granvillais est marqué par une forte pression 
to ur istique et une urbanisation importante dans les communes 
situ ées sur la frange lit to rale . la zone intérieure pouvant êtr-e qualifiée 
de rurale . Il est extrêmeme nt vulnérab le au regard de la quantité 
d'eau dispon ible pour la production d'eau potable. Indépendamment 
des so lu t ions pour renforcer ce secteur déficitaire . la préservation 
des ressources ac tue llement ut ilisées , notamment la prise d'eau du 
Thar, est une nécessité. 
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Département 
de la Manche 

Département 
du Calvados 

10 kilomètres 

--c::==:===::J 
0 5 

• Stations de mesures 

Masses d'eau grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

0 0 0 0 Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
[ex : HR323l 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
[ex : HR323-14624900l 

D Limites départementales 

D Limite de l 'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 
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Etat 
2006-2007 

Objectif 
2015 

Objectif 
2021 

Objectif 
2027 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

0 Bon état 
non atteint 

Les cours d'eau du bassin versant de la Sée et des côtiers granvillais 
sont de qualité bonne à moyenne ; le déclassement est surtout lié à 
l'hydromorphologie et notamment aux 2 facteurs suivants : 

• le cloisonnement !par les plans d'eau ou les moulins!. préjudiciable 
à la diversité des faciès et des habitats piscicoles, 

• le colmatage du fond des rivières qui entraîne une perte de frayères 
et d'habitats pour les larves d'insectes les plus sensibles. 

Les programmes d'actions en cours sur les rivières permettront de 
leur redonner une meilleure fonctionnalité et d'atteindre le bon éta t 
en 2015. 



0 10 kilomètres --c=====:J 5 

État écologique des masses d'eau 

- Très Bon 

- Bon 

Moyen 

- Médiocre 

- Mauvais 

Toutefois, pour atteindre le bon état en 2015, deux masses d'eau 
nécessitent aussi l'amélioration : 

• du traitement de la sta tion d'épuration de Brécey pour la Sée ava l, 

• des rej ets indust ri e ls pour la Pa lorette, affluent rive gauche de la 
Sée aval et seule masse d'eau en mauvais état. 

À l'opposé, la Sée Rousse et le rui sseau de Sa int Laurent sont en 
très bon état écologique et 5 autres affluents de la Sée !en majorité à 
l'amont) les rejoindront d'ici 20 15. 

.. 

Qualité à la station de mesures 

Biologi que CD Physico-Chimique 

0 Stations non suivies 

0 Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médiocre 

• Mauvais 

Bassin versa nt masse d'eau 

D Limites départementales 

0 Limite de l'unité hydrographique 



SÉE ET CÔTIERS GRANVILLAIS- États actuels et objectifs des masses d'eau 

Informations principales sur l'état écologique 
actuel et l'atteinte du bon état 

HM pénalisante (cloisonnement); TBE 2015 car plan 
de gestion en cours 

HM pénalisante (cloisonnement) et pollutions 
ponctuelles 

• État très bon • État bon • État moyen· • État médiocre • État mauvais 

nd :aucune substance prioritaire n'a été détectée, mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
0 . doute. la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC . éléments physico-chimiques HM : hydromorphologie MO . maîtrise d'ouvrage 

BE 2021 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP · Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP: Pentachlorophénol 
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ÉTAT ÉCOLOGIQUE 
DE L:UNITÉ HYDROGRAPHIQUE 

, 
SE LUNE 

Le bass in de la Sélune est un axe m igrateur majeur pour les po issons 
amphihal ins [saumon atlant ique, anguille, alose et lamproie] Les 
barrages hydroélectr iques exploités par EDF empêchent toute 
circu lation des poissons migrateurs. De plus, ils génèrent une 
retenue d'eau assez polluée: les matières en suspension provenant 
de l'amont accélère l'envasement et les apports de phosphore 
conduisent à l'eutroph isat ion des lacs en été et au développement 
de cyanobactéries produisant une toxine incompatible avec l'usage 
AEP. L alimentation en eau potable est un usage essentiel de la 
ressource du bassin dont les riv ières assurent la plus grosse part 
de l'approvisionnement. Ou fait des caractéristiques géologiques. 
les ressources souterraines sont plutôt faibles. Les étiages sont très 
marqués notamment sur la Sélune amont , l'aval du bassin profitant 
du débit plus régul ier de l'Airon 

La mod ification des pratiques agricoles et les aménagements 
hydrauliques ont conduit à une augmentation du less ivage et une 
diminution de la capacité d'épuration du bassin [arasement de haies 
et talus . retournement de pra ir ies, sols nus en hiver, drainage, 
recalibrage des cours d'eau , mise en culture des zones humides] 

Le tissu industriel est assez important , avec essentiellement des 
industries ag roal imentaires trans formant le lait, la viande et les 
pommes. mais auss i un secteur mécanique- traitement de surface 
à l'aval. 

Comme la Sée , la Sélune se jette dans la baie du Mont Saint Michel, 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO 

Suite au Grenelle de l'Environnement, l'effacement des barrages 
de Vezins et de la Roche -Qu i-Boit a été décidé. Les opérations de 
dérasement et la renaturation de la vallée débuteront en 2013. 

De nombreuses autres act ions sont en cours ou programmées et 
le SAG E a affiché une amb it ion forte pour l'atte inte du bon état des 

masses d'eau dès 2021. 
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Département 
d'Ille et Vilaine 

Département 
de la Mayenne 

0 5 10 kilomètres ----llllli:::::::=== 

• Stations de mesures 

Masses d'ea·u grand cours d'eau 

Masses d'eau petit cours d'eau 

0 0 0 0 Bassin versant masse d'eau 
grand cours d'eau 
(ex: HR323) 

Bassin versant masse d'eau 
petit cours d'eau 
(ex : HR323-14624900) 

D Limites départementales 

c:J Limite de l 'unité hydrographique 

ÉTAT ET OBJECTIFS DES MASSES D'EAU 

Etat Objectif 
35 2006-2007 2015 
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Objectif 
2021 

Objectif 
2027 

1 Mauvais 

1 Médiocre 

Moyen 

1 Bon 

1 Très bon 

D Bon état 
non atteint 

La renaturation de la vallée sous la retenue et l'impact à l'aval 
nécessitent un report de délai pour les 2 masses d'eau. Sélune 
moyenne et Sélune aval. 

La Sélune amont et l'Oir sont proches du bon état et doivent 
logiquement l'atteindre en 2015. 

Les pollutions diffuses déclassent les principaux affluents rive gauche 
[Airon, Beuvron, Lair) ; c'est aussi le cas pour quelques petits cours 
d'eau mais la plupart sont d'abord pénalisés par des recalibrages ou 
cloisonnements qui limitent ou entravent la vie piscicole . 



masses d'eau État écologique des 

_ Très Bon 

Bon 

Moyen 

_ Médiocre 

_ Mauva is 

. iffuse et les l Pollut ion d , l · pour l
imiter a rt de de al · pour . t un repo . . condu1re . . , cess1ten Les actions a . du m ill eu ne 

""'"'""' '::·;:~," . . ;t ""''"'' '" '"~eb:; ottelodce le b tfi"'"' de 1 0", e otfloeot; '" 
1
' 

la Roche, a de Saint Jean, Le '"'""" dC Cheollly et 

étot et le; "'""~ d: boo étot pooc 2015. , . , '" boo étet, d"""' bass in, visent ce re d'eau qui sont deJa 
n cou rs Enfin , 11 autres pe 1 s 

le rester. 

L'té à La station . de mesures 
Qua 1 · ·que . CD Physico-C hl ml Biolog1que 

su ivies 0 Stations non 

0 Très Bon 

0 Bon 

0 Moyen 

0 Médiocre 

• Mauvais 

masse d'eau Bassin versant 

D Limites départementa les . ue 

, .t, hydrographlq CJ Limite de l uni e 



, , 
SELUNE- Etats actuels et objectifs des masses d'eau . 

la Sélune du pied du bar- FRHR351 
rage de la Roche Qui Boit à 
l'embouchure 

I'Oir 

Ruisseau de la Roche 

FRHR352 

FRHR352-19282500 

Ruisseau du Pont-Lêvesque FRHR352-19287000 

Informations principales sur l'état écologique 
actuel et l'atteinte du bon état 

ME pseudo naturelle, délai de cicatrisation après 
effacement du barrage 

pollution diffuse par ruissellement et temps de 
réponse du milieu 

pollution diffuse, absence maîtrise d'ouvrage et 
temps de réponse du milieu 

pollutions ponctuelles 

• État très bon • État bon • État moyen • État médiocre • État mauvais 

nd : aucune substance prioritaire n'a été détectée, mais les limites de quantification du laboratoire ne permettent pas de se prononcer sur l'état chimique 
D : doute, la modélisation à partir de l'occupation du sol ne permet pas de statuer sur l'état chimique 

BIO : indices biologiques PC : éléments physico·chimiques HM : hydromorphologie MO : maîtrise d'ouvrage 

BE 2027 

BE 2015 

BE 2015 

BE 2015 BE 2015 

risque : la modélisation à partir de l'occupation du sol conclut à un risque de mauvais état chimique HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique DCM : Dichlorométhane TBT : Tributhylétain PCP : Pentachlorophénol 
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CONCLUSION 

Létat éco logique des co urs d'eau , établi à part ir des mesures réa l isées en 
2006 et en 2007 , donne une image positive de l' évolution de la qual ité des eaux 
superfic ielles ; c'est là le signe encourageant que les investissements ent repris , 
notamment grâce au soutien act if et continu de l'Agence de l'eau Seine- Normandie 
depuis de nombreuses années , ont porté leurs fruits. 

Cet te évolution positive est plu s ou moins marquée, se lon les paramètres phys ico
chim iques • 

• depu is 2005 , les mat ières phosphorées déclassent 2 à 4 fois moins de masses 
d'eau qu'auparavant , ce qui sou li gne les efforts réalisés dans la gestion et le 
traitement des rejets urbains , ma is ce polluant reste encore présent; il joue un 
rôle important dans l'eutroph isation des ri vières; 

• toutes les formes de l' azote , à l' except ion des nitrates diminuent également, 
mais de façon moins marquée. Les nitrates sont à l'orig ine de l'eutrophisation 
ma ri ne, très marquée sur le littora l bas-normand. 

Si la majeure partie des pollutions ponctuelles est résorbée , certa ins rejets 
prob lématiques persistent. Les m ises aux normes des stat ions d'épuration au 
titre de la DERU do ivent enfin être comp lètement achevées en ce qui concerne 
les très nombreuses unités de mo ins de 2000 EH [80 stations d'épuration de cette 
catégorie res ten t encore à mettre aux normes eu ropéennes sur le territoi re des 
riv ières de Basse-Normandie). 

Il est désormais nécessaire de mult iplier et de diversifier les efforts pour lim iter 
l'altérat ion du fo nctionnement des milieux aquat iq ues, assurer la continuité 
écologique et reconquér ir la qual ité des habitats pour at teindre le bon état. Trois 
domaines sont particu li èrement visés la pollution diffuse par les nutriments , 
la pollu ti on par les substa nces toxiques , l hydromorphologie et notamment la 
cont inuité écologique. 

Un effort important reste maintenant à accomplir pour diminuer les pollutions 
diffuses qui génèrent des altérations majeures de la qualité des ea ux 
(eutrophisation des eaux cont inentales et littorales] 

Ce la nécessite de diminuer la press ion polluante par les fertilisan ts et d 'adopter 
une gesti on des sols et de l' espace (couverture des so ls, m ise en place de zones 
tampons, maintien de la r ip isylve nature l le, conservation des éléments fixes 
du paysage, bonnes pra ti ques agricoles .. ) permettant de réduire les phéno
mènes d'érosion, de rui sse llement et de transfert des polluan ts vers les m ilieux 

aqua tiq ues 
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L'état chimique des eaux n'est pas bon, malgré une moindre pollution dans ce 
domaine que dans le reste du bassin Seine-Normandie 

létat chimique évolue d'année en année, suite aux restrictions ou interdictions 
d'usage des substances et aussi en fonction des performances analytiques. 
Ainsi en 2009. le pentachlorophénol n'est plus déclassant et laisse sa place aux 
diphényléthers bramés. Les HAP déclassent à eux seuls 80% des masses d'eau 
et la contamination par le tributylétain s'étend sur 47%. Enfin. des pollutions 
ponctuelles par le nickel. le trichlorométhane et lïsoproturon se distinguent, alors 
que le dichlorométhane et l'endosulfan ne contaminent plus les rivières de Basse
Normandie . La maîtrise complète de l'ensemble des sources de rejets [industries, 
phytosanitaires agricoles et urbains, autres pollutions diffuses] sera une tâche 
difficile et de très longue haleine. Ce travail est engagé avec une particulière 
détermination dans notre Direction Territoriale et Maritime des Rivières de Basse 
Normandie. étant donné les risques majeurs que représente ce type de pollution 
pour la santé. 

Enfin , les atteintes en matière d'hydromorphologie contribuent aussi au risque 
de non atteinte du bon état 

Les aménagements hydrauliques et l'artificialisation. le recalibrage. le busage, 
les extractions se traduisent par autant de destructions, de fragmentations et 
d'altération des habitats et portent préjudice à la biodiversité. Entre autres. les 
cycles biologiques vitaux des poissons migrateurs et autres espèces ne peuvent 
pas s'accomplir. 

Le rétablissement de la continuité écologique [circulation des espèces, notamment 
amphihalines. et transit sédimentaire] constitue un chantier majeur pour lequel les 
engagements internationaux de la France [Directive Cadre sur l'Eau. Règlement 
européen « Anguille >> ... ] et ceux du « Grenelle >> fixent des obligations fortes. Le 
territoire des rivières de Basse-Normandie concentre la plus grande partie des 
axes migrateurs d'intérêt majeur du bassin Seine-Normandie. Il compte plus 
de 50 % des zones d'actions prioritaires de celui-ci et a donc une très grande 
responsabilité au regard de l'atteinte de ces objectifs dans tout le bassin. 





ANNEXE 1 

ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES COURS D'EAU 
PARAMÈTRES PHYSICO-CHI MIQUES GÉNÉRAUX 

Les limites de chaque classe sont prises en compte de la manière suivante : valeur de la limite supérieure (exclue}, 
valeur de la limite inférieure (inclue}. 
11 ) Acidification ·en d'autres termes, à titre d'exemple, pour la classe bon, le pH min est compris entre 6.0 et 6.5; 

le pH max entre 9.0 et 8.2. 
* Pas de valeurs établies, à ce stade des connaissances ; seront fixées ultérieurement. 

NB: selon les termes de la DCE.les l imi tes supérieure et in férieure de la classe<< bon» suffisent pour la class ification 
de l'état écologique, pu isqu'un état écologi que moins que bon est attribué sur la base des éléments biologiques. 
Néanmoins, au regard des données et des outils aujourd'hui disponibles, l'état écolog ique de certaines masses 
d'eau pourrait être évalué sur la seu le base des données physico-ch imiques. Dans ces cas et à ti tre ind icatif, il 
pourra être fai t usage des valeurs des limites de classes <<moyen /méd iocre>> et<< méd iocre/mauvais>> indiquées 

da ns la table générale ci-dessus. 

Cas particulier 

Cours d'eau des zones de tourb ières: non pr ise en comp te du paramè tre «ca rbone organique». 

Remarque 

l ensem ble des vale urs-seuils mentionnées ci-dessus correspon d à ce quïl est possi ble 
de déte rm iner aujou rd 'hui com pte te nu des con naissa nces disponibles Ces va leurs seront 
ultérieure m ent adaptées, nota m ment par type ou grou pe de types de co urs d'eau , co nformément 
aux ex ige nces de la DCE. Po ur mémo ire, les l im ites des classes très bon/bon et bon/moyen so nt 
ce lles mention nées dans le tablea u 5 de la circ ulaire DC E 2005/12 rela tive au bon état. Les 

li m ites des cla sses infé r ieu res so nt iss ues du SEO ea u V1. 
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ANNEXE 2 

ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES COURS D'EAU · 
PARAMÈTRES BIOLOGIQUES 

La France suit de façon régulière trois indicateurs de la qualité biologique des cours d'eau. Ils 
partent de la base [plancton] jusqu'au niveau le plus élevé de l'édifice trophique des cours d'eau 
[poissons] et donnent ainsi des points de vue complémentaires. Les indices décrits ci-dessous 
et les grilles d'état associés sont susceptibles d'évoluer pour obtenir des résultats cohérents à 
l'échelle européenne. 

L'IBO (indice biologique diatomées) s'intéresse aux diatomées [algues brunes] fixées sur des 
substrats durs et inertes, de type pierre ou galets. Composante majeure du peuplement algal 
des cours d'eau, elles sont les plus sensibles à la qualité physico-chimique de l'eau. 

Elles sont particulièrement sensib les à la présence de matière organ ique, d'éléments nutritifs 
[azote et phosphore]. à la minéralisation et au pH . Elles sont aussi sensibles aux pesticides et 
métaux lourds. Elles sont en revanche indifférentes à la nature de leur support, ce qui permet 
de les utiliser dans les cours d'eau très artificialisés. 

Indice Biologique Diatomées 

L'IBGN (indice biologique global normalisé) s'intéresse aux invertébrés de taille supérieure 
à 0,5 mm qui vivent sur le fond des cours d'eau. Ces macro-invertébrés benthiques sont des 
herbivores, des détritivores ou des carnassiers . La composition de leurs peuplements traduit 
à la fois la qualité de l'eau [oxygène, pollutions organiques, pesticides, etc .] et la qualité des 
habitats [altérations de la morphologie et du régime des eaux]. 

Les IBGN donnent globalement une image moins dégradée de la qua lité de l'eau que les IBO 
notamment grâce à la qualité de l'habitat et la prise en compte uniquement de la note finale 
[pour l'instant ]. 

Indice Biologique Global Normalisé 

HYDRO-ÉCORÉGION HYDRO-ÉCORÉGION 
DE NIVEAU 1 DE NIVEAU 2 

12- ARMORICAIN B-Ouest-Nord Est 

9- TABLES CALCAIRES Cas général petits et très [20- 16) )16 -14) )14 -10) )10- 6) < 6 
petits cours d'eau 

9 - TABLES CALCAIRES Cas général moyens [20- 14) 114 - 12) )14,5- 9) )9- 5) < 5 
et grands cours 

d'eau 



L'IPR !indice poissons rivières) s'intéresse aux peuplements de poissons qui vivent dans les 
co urs d'ea u. Les poissons donnen t une bo nn e image de l'é tat fonct ionne l des écosystèmes 
aq uat iques car ils intègren t la qualité de l' eau sur une période assez longue et peuvent donc 
révéler la présence de contaminants à tox icité chro nique. LIPR semble répond re efficacement 
à un large spectre de perturbations. tant de la qual ité géné rale de l' eau que de la qual ité de 
l'habitat. L ind ice est d'autant plus mauvais que la structure du peuplement échanti llonné 
s'éloigne des co nditions de ré férence 

Dans l'a tte nte des résultats de l'exercice d'inter-étalonnage eu ropéen, les l imi tes de classes à 
prend re en compte so nt ce lles définies dans la pub l icat ion d' orig ine de l'Indice Poissons Rivière, 
rappelées ci-dessous . 

[0; 71 

17 ;161 

116 ;251 

125 ;361 

> 36 
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ANNEXE 3 
" , " 

REGLE D'AGREGATION DES PARAMETRES 
BIOLOGIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES 

La bio logie prime dans l'ag réga tion donnant l'état écologique : ainsi les états «médiocre>> et 
«mauvais>> ne sont attribués qu'à partir de l'état biologique. L'hydromorphologie intervient pour 
valider (ou non] le très bon état. 

BIOLOGIE 

Très bon 
état? 

Bon 
état? 

Mauvais état 
écologique 

PHYSICO-CHIMIE HYDROMORPHOLOGIE 

OUI 

OUI 

OUI 

Etat écologique 
médiocre 

Très bon 
état? 

Bon 
état? 

État moyen 
écologique 

Très bon 
état? OUI OUI 

OUI 

Bon état 
écologique 

Très bon état 
écologique 



GLOSSAIRE 

• Altération (d'un milieu aquatique) 

Mod ification de l'état d'un milieu aquatique, allant 
dans le sens d' une dégradation. Les altérations 
se dé fi nissen t pa r leur natu re (physique, ionique, 
organique, toxique , bactériologique) et leu r effet 
(eu trophisation , asphyxie , empoison nement, 
modification des peuplements) 

• Amphihalins (poissons) 

Qual ifie une espèce dont un e part ie du cycle 
biolog iqu e se fa it en mer et un e autre part ie en 
rivière. 

• Aquifère 

Format io n géo log iqu e contenant de façon 
temporaire ou permanente de l'eau mobil isab le, 
co nst ituée de roches perméables (fo rm ations 
poreuses et/ou fissurées) et capab le de la 
rest itue r na turellement et/ou par explo itat io n 
[drainage , pompage .l. 

• Assec 

Période pendant laq uelle une ri vière est 
asséchée. Un assec peu t êt re l ié à une situa t ion 
naturelle ou provoq uée par l'act ivité humai ne. 

• Bassin versant 

Portion de te rr itoire dél im itée par des lignes 
de crête, dont les ea ux de précipitation 
alimentent un exutoire comm un cours 
d'eau ou lac. La l igne séparant deux bassins 
versa nts adjacents est une ligne de partage 
des eaux. Chaq ue bass in ve rsa nt se su bdivise 
en un certa in nombre de bass ins élémentaires 
(sous-bassins) correspondant à la surface 
d'alimentation des af fluents se jetant dans le 
co urs d'eau principal. 

Cette not ion peut-être élarg ie à la notion 
de territo ire dont provienn ent les ea ux qui 
s'écou lent non se ulement en surfa ce ma1s 
auss i en sou terra in ve rs cet exu toi re . 

• Busage 

Action de poser des buses (= tuyaux ) af in de 
cana liser un écou lement naturel d'eaux. 

• Chenalisation 

Aménagement de r ivière visa nt à accélérer 
l'écoulement par surdi mension nement, sim pl i
fication de la géométrie des lits mineurs et 
réduction de la ru gosité . 

• Continuité écologique 

Libre circu lation des es pèces et bon dérou
lemen t du transport nature l des sédi ments 
d' un cou rs d'eau. La continui té éco log ique a 
une dimension amo nt-aval , impactée par les 
ouvrages transve rsa ux comme les seuils et 
ba rrages, et une dimension latérale, impac tée 
par les ouvrages long itudinau x comme les 
di gues et les protect ions de berges. 

Cette notio n de contin uité éco logi que , es t 
introdu ite dan s l'annexe V de la Directive Cadre 
sur l' Eau (DCE), com me un élément de qualité 
pour la classification de l'é tat éco log iqu e des 
cours d'eau. 

• Cyanobactér ies 

Sous-classe de bactéries , autrefois appe lées 
cya nophycées ou << alg ues bleues >>. Leur 
prolifération, fo rm ant un voi le de couleu r bleu
ve rt , est fac ilitée par les déséq uilibres physico
chimiques de l'eau (tempéra ture, nutriments) 
et par leur ca paci té à ajuster leur flot taison 
elles peuvent ai nsi remonter en surface pour 
cap ter l' éne rgi e lumineuse le jour et migrer 
en profondeur la nu it, à la recherche de 
nutrimen ts. 

• DCE ou Directive Cadre sur l'Eau 

Directive européenne publi ée en décembre 
2000 , éta bl issa nt un cadre pour l'act ion 
co mmunautaire dans le domai ne de la gestion 
de l'eau. Elle fixe pour les 27 États membres 
européens un ca lendrie r , un programme de 
trava il, et un objec t if principal • atte indre le bon 
état éco logiq ue en 2015. 
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• DERU ou Directive Eaux Résiduaires 
Urbaines 

Directive européenne publiée en mai 1991, 
concernant la col lecte, le traitement et le rejet des 
eaux ménagères usées, méla ngées ou non avec des 
eaux industrielles et/ou pluviales. Elle a pour objet 
de protéger l'environnement contre une détérioration 
due à ces rejets. 

• Détritivores 

Qualifie les animaux et les bacté ri es qui s'alimentent 
de détritus organiques d'animaux ou de végétaux et 
qui contribuent ainsi à la décomposition des mat ières 
organ1ques. 

• District hydrographique 

Zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs 
bassins versants, ainsi que des eaux souterra ines et 
eaux côtières associées, identifiée selon la DCE comme 
principale unité pour la gestion de l'eau. 

• Drainage 

Opération qui consiste à faciliter, au moyen de drains, 
l'évacuation des eaux dans des terrains humides. 

• DREAL ou Direction Régionale 
de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement 

Les DREAL ont été créées fin 2009 par fusion des 
Directions Régiona les de l'Environnement, de 
l'Équipement, de l'Industrie et de la Recherche IDIREN, 
ORE et DRIRE) dont elles reprennent les missions 
[horm is le développement industriel et la métrologie). 

• EH ou Équivalent Habitant 

Unité de mesu re équivalent à la quantité de matières 
polluantes réputée être prod ui te journellement par 
une personne. Elle permet de comparer facilement 
des flux de matières polluantes. 

• Érosion 

Processus de dégradation et de transformation de 
la surface terrestre sous l'action de phénomènes 
naturels, notamment la pluie et levent. lls'accompagne 
souvent d'un phénomène d'entraînement des 
matériaux érodés. 

• Étiage 

Basses eaux saisonnières habituelles d'un cours 
d'eau. 

• Eutrophisation 

Développement excess if, proliférant et déséquilibré, 
de végétaux aquatiques dû à l'enrichissement de l' eau 
en éléments nutritifs. La respiration nocturne de ces 
végétaux puis la décomposition à leu r mort provoquent 
un e diminution notable de la teneur en oxygène. 

• Faciès (d'écoulement) 

Physionomie générale et homogène d'un tronçon de 
rivière. La classification se fa it sur la base de la hauteur 
d'eau [profond 1 peu profond) et/ou de la vitesse du 
courant [faible ou « lentiques >> 1 rapide ou << lot iques >> ) 

C'est une image synthétique des prin ci paux 
types d'habitats aquatiq ues, en lien avec l' hydra 
morphologie. 

• Frayères 

Lieu de reproduction des poissons, la femelle déposant 
ses œufs et le mâle les fécondant. 

• Habitat 

Zone terrestre ou aq uat ique dans laquelle vit une 
espèce végétale ou an imale. Cette zone se dist ingue 
par des caractéristiques géographiques, physiques 
et biologiques, qu'elles soient naturelles ou semi
naturelles. 

On parle d'habitat naturel d'une espèce pour désigner 
le type de zone pour lequel cette espèce est ada ptée. 

• HAP ou Hydrocarbure Aromatique 
Polycyclique 

Composés organiques d'origine pétro lière IHAP 
dits << pétrogéniques >> ) ou issus de la combustion 
incomplète de matière organique, et notamment des 
produits pétro l iers IHAP dits<< pyrolytiques >>l. 

• Hydrobiologiques (analyses) 

Analyses du peuplement des orga nismes aquatiques. 

• Hydro-écorégion 

Zone homogène du point de vue de la géologie, du 
relief et du climat. C'est l'un des prin cipaux crit ères 
utilisé dans la typologie et la délimitation des masses 
d'eau de surface. 

• Hydrologique (régime) 

Ensemble des va ria t ions du débit d' un cours d'eau, 
qui se répètent régulièrement dans le temps et dans 
l'espace [variations sa isonni ères notam men t!. 



• Hydromorphologie 

Doma ine d'étude qui s'in téresse à la morphologie 
des cours d'ea u, c'es t-à-dire à la fo rme du l it et des 
berges [évo luti on des profils en long et en trave rs, 
forme des méand res .. ) qui est façonnée par le régime 
hydrolog ique de la ri vière. 

• Hydromorphologiques (altérations) 

Mod ificat ion des conditions géographiques na turelles 
[par exemp le remblaiement du l it d'une rivière, 
assèchement de zones hum ides ... ) engend rant des 
phénomènes graves [éros ions , coulées de boues ... !. 

• IBO ou Indice Biologique Diatomées 

Indice basé sur une partie des micro-a lgues 
unicellulaires [les diatomées) présentes dans 
l'ensemble des cours d'eau, à l'exception des zones 
estuariennes. La valeur de cet indice [Note de 0 à 20) 
dépend de la qua li té de l'eau. 

• IBGN ou Indice Biologique Global 
Normalisé 

Indice basé sur l'ét ude des invertéb rés aq uatiques 
des cours d'ea u, vis ible à l'œil nu [macro - invertébrés) 
et viva nt sur ou dans le fo nd des r ivières [benth iq ues!. 
La va leur de cet indice [note de 0 à 20) dépe nd de la 
qualité de l'ea u et des habitats [struc ture du fond, état 

des berges .. .!. 

• Isthme 

Bande de terre séparant deux mers ou deux golfes et 
réunissa nt deux grandes étendues de terre. L isthme 
du Co ten tin sépare ai nsi la baie des Veys du golfe 
normando-breton. 

• Karstique 

Qual ifie une roc he fissurée dans laque lle la circulation 
d'ea u sou terraine est rap ide. 

• Lentique (milieu) 

Tronco n de cou rs d'ea u où la vitesse est fa ible et la 
p rof~nd eur moyenne à importan te [antonyme de 

m il ieu lotiquel. 

• ME ou Masse d'eau 

Milieu aquatique homogène un lac , un rése rvoi r, 
une part ie de r iviè re ou de fleuve. une na ppe d'eau 
soute r rai ne. C'est l'un ité chois ie pour le su ivi de la 

DCE [cf page 18). 

• Masse d'eau fortement modifiée 

Masse d'eau influencée forteme nt par l'homme et par 
des aménagements spécifiques : barrages. canaux.. 
Les al térations physiques dues à l' act ivité humaine y 
ont un carac tère irréversible. 

• Nutriments 

Sels m inéraux indispensables à la croissan ce des 
végétaux et présents dans l'eau à l'état dissous. 
Il s'ag it essent iellement des formes m inérales 
de l'azote [nitrates, ammon ium ), du phosphore 
[orthophosphates) et de la silice. 

• ONEMA ou Office National de l'Eau 
et des Milieux Aquatiques 

Etablissement public placé sous la tutel le du ministère 
chargé de l'environnement. Crée en 2007, sa fina l ité 
est de favor iser la gest ion globale et durable de la 
ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. 

• Openfield 

Paysage agraire à champs ouverts, caractérisé par 
l'absence de haies ou de clôtures [antonyme de 
bocage!. Ce vocable ang lais évite le recours au mot 
frança is correspondant !campagne) que les multiples 
sens et l' usage toponymique rendent trop ambigu. 

• PDM ou Programme de Mesures 

Ensemble des mesures définies par unité 
hydrograph ique dont la mise en œuvre est réputée 
pe rmettre d'atteindre les objectifs définis dans le 
SDAGE. Ces mesures sont de nature réglementaire 
ou techn ique. financ ière ou cont ractuelle. 

• Photosynthèse 

Processus par lequel les végétaux élaborent leur 
matière organique constitutive à partir du gaz 
carbonique , atmosphérique ou dissous dans l'eau. 
en ut ilisant l' énergie fournie par la lum ière. De 
l'oxygène est rejeté comme sous-produit de cette 

transformation. 

• Physico-chimiques (analyses) 

Analyses quali tatives et/ou quantitatives qu1 
permettent de connaître la composition [en molécu les 
plus ou moins complexes) d'un échantillon donné. 
Elles servent à caractér iser une eau [minéralisation. 

du reté ... ) et son degré de po l lution. 
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• Pollution diffuse 

Pollution non identifiée géographiquement dont les 
sources sont nombreuses, difficilement ident ifiables 
et non localisables ; elle est transmise aux milieux 
aquatiques de façon indirecte, par exemple via le sol 
ou la pluie [ruissellement]. 

• Pollution ponctuelle 

Pollution provenant d'un point unique identifiable 
et localisable, par exemple le rejet d'une station 
d'épuration, d'une usine ou d'un bâtiment d'élevage. 

• Restauration (d'un cours d'eau) 

Ensemble des interventions sur le lit, les berges. 
la ripisylve et les annexes fluviales, nécessaires au 
fonctionnement physique et écologique du cours 
d'eau. La restauration n'a pas pour objet un retour à 
l'identique d'une situation antérieure mais s'inscrit 
dans l'évolution naturelle du lit et des berges. Elle est 
généralement rendue nécessaire soit par l'absence 
prolongée d'entretien, soit par une crue. 

Le terme de restauration a été introduit dans le code 
rural par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative 
au renforcement de la protection de l'environnement 
[dite loi Barnierl. 

• Ruissellement 

Écoulement superficie l des eaux, sur les surfaces 
imperméables [zones urbaines. certaines surfaces 
agricoles nues en hiver] qui parvient à l'exutoire sans 
avoir pénétré dans le sol. 

• SAGE ou Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux 

Document d'orientation de la polit ique de l'eau au 
niveau local. 

• Salmonidés 

Famille de po issons [à nageoires rayonnées] vivant 
dans les eaux fraîches et rapides [cou rs d'eau de 
première catégoriel. Le saumon atlantiq ue et la truite 
sont des salmonidés . 

• SDAGE ou Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

Document d'orientat ion de la po li t iq ue de l'eau au 
niveau de chaque district hydrographique. 

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eau 
côtiers normands a été adopté par le comité de bassin 
le 29 octobre 2009. Il intègre les obligations définies 
par la DCE ainsi que les orientations du Grenelle de 
l'environnement. 

• STEP ou Station d'Epuration 

Usine de dépollution des eaux usées des usagers 
[particuliers et industriels] installée à l'extrémité d'un 
réseau de collecte [ou réseau d'assainissement]. 

La station d'épuration rejette une eau épurée dans 
le milieu naturel qui doit être conforme aux valeurs 
limites définies par arrêté préfectoral. Les résidus de 
traitement sont récupérés sous forme de boues. 

• Unité Hydrographique (UH) 

Portion du district hydrographique dont le périmètre . 
défini dans le SDAGE, constitue un territoire cohérent 
de gestion des eaux superficielles ou des systèmes 
aquifères ; cette unité est l'échelle normale de 
constitution d'un SAGE. 

• Vannage 

Dispositif mécanique qui règle l'écoulement des 
eaux. 
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