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L'association IDEAL:
4 métiers, une panoplie çernplète
d'ouüls d'informaüon

I !DEA[ SERYICES I Cotsan ea emttrotmeneat

Parce que lenolrornemeæ est uû îadeur de ctolssaace, IDEAI olTre atx
décldeurs bs senices dltn obseroalolrc de l'enitonnement local

Les élus locaux, les dirigeants de collectivités et les responsables d'entreprises doivent faire face

aujourd'hui aux nouvelles Ègles du ieu qu?xige la gestion de I'environnemenl. Pour les aider:

lDElL Ebdcs r des ohservaloires de l'environnenrrf aux eaquêtes d'opinix\ en passana par les riémas
dûecteurs or les plaru, la compétence analÿti$e de l§uipe d'lDEAL se me,t âu service du succès des

pdf{rcs bcales & I envirunmt
IDEAL Formatloû : cluque saghir y éproùve le dlc de I'enyirûneûEnl. en prerunt cooscience de l'am-
pleur des enieux planétâûÊs et læux et découvre les d6 de I'envimnnersrt à l'heure européenne.

IDEÂI Asslsuocc ; des services peroomrces dassisarrce télflrcrqæ à l'attentim des élus a technicÈns
locaux.

ll,S IIOUS FONT COtlfùAllCE i 1,. Coîrol eiqrol d'IoJofrsrcr. h foiJotion d. tr6... lo Coi... d.! dôpa3 et
coaignotionr, l'Oftcr conrnrn de fann<ftr cmpt.rao, L Coci. ÉurçoU porr l'Ôvi.qur.trqrt...

tDEAt COllTUlUNrcAilON I Créatton d'éoéaemets

Pour aalorlser bs etfotts des plotmlers de l'ettu*onnemeû,
IDEAI met et pbce des outlk de contmtîlcatlon

Pour faire conml-re les acrirs de ses panemires, lD&{L oryanlse des cdloques assocÉs à des campagæs de
presse. Des véhicules propres aux pdrinrèrres de proaectbn, en pas§.:lnt par les plans environnement, il§

présentert les milleures expéranæs iterrjfiéa dam tout I'lrexagoæ. En rbbilisant duque fois la presse

Brand puuic et professiomelle aimi que flusieus ce aines d'adeurs locaux, IDEÀL facilite la rencontre de
l'envLonnement avec les rÉdias.

IDEÂI nalise dcr dcurrrfls profasixmls : le nugazirr IDW M liwes verts, des guiJes ainsi que des

ourr?gc gnrd public: Ma ÿanèu, ça m regofu (lr üwe Heu de la Fondakm Ushuei?)...

Enfin, IDEAL s'associe chaque année aur gnndes campagrcs natirnales sur lenvironnemenl (Vacancts

lrmrfs, Jour de h Tere, Journb b l'errùrorrnorvtt.. ).

ll,S t IO{JS FONI COISIÀ}€E : b Comrf lrarçoi. F,. l'6vior,ür.rt, L Coît l garrfol d.. CèlrJ'Àrnor, h Conrol
g,io6rol du lh&rc, lc Cor*il Agionol Prwoc+Alpo+Cô..J'A:ur, tLcrici{ ô trcaco...
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§l IDEAI RESEAUX / Afllrnatlon de réseaux

Parce que l'expérience est une connaissance à Partager,
IDEAI anirne des réseaux d'écbange d.e sartolr-falre

Intedocal I gâce à une mesugerie confidenti€lle, les départements français éch.rngent leur savoir-faire dans

tous les domaines de l'acLion départemcnt le. Une banque de données stocke les réponses sous forme dc

dossiers accessibles à tous les services adhérents e[ constitue une mémoire unique des pratiques

départementales. Pour renforcer les échanges, lnterlocal organise des iournées d'études interdépajtementales

Ir GE.R.C.L.E.; créé à la demande des partemires d'lDEÀL dans le§ communes, les départemenu et les

régions, lc Centre d'échange des ressouries des collectivités locales pour l'environoement dlnarnlse la

reicontre des professionneli 4e l'environnement l<ral grâce à des conférences téléphoniques et visites de

sites, un colloque annuel, un service minitel, amsi quc le magaziîe IDUL

[co-Actions: lancé en 1992, le Club des industriels pour l'environnement valorise les entreprises

performantes en organisant des échanges d'experienceS. Ses moÿ'eos : le gUtde dæ Eco-aCtlotts : 100ln lo 1,9S
'des 

tutlustrtek pour l,eru)lroflfiefient, un colloque, des conférences téléphoniques et visites d'entreprises

ionovantes.

ItS NOUS FONT CONFIANCE : 50 conseils gÉnéroux 6t coô3êils .égioôoux, Elscri.iÉ ds tronco, le Syndicol notionol des

iodu'hiôi du plôtre...

§ IDEAL TELETIIATIGIUE I Conseil et bébergemerrt en télé,,ratique

Pratique' atilisé Par jo % .te la PoÙul^tiot, le 
"'initel 

est u" outil
d'inJfo rrnati or. inconlouraab le

Il existe 6 millions de minitels en France pour accéder aux 30 services télémrtiques réalisés pâr IDEAL i

3615 ou 3616 DEAi, le plus imgrtrnt regroupement de serÿices d'nfomution sur I'environnement (déche6,

bruit, qualité des eaux rle lnigorde, documentation, environncment local...), qui reçoit 2, m0 apFls par mois,

3615 ou j616IEUr, lc rrvice télémxtique cle I'lle-de-France (lnstitutions, Ioisirs, entreprises, forn tion ),

3614IDEAI2, des services conlirlentiels d'éclungc de savoir-faire pour les âdhérents de l'a§soci.1üon IDIAL

ILS NOUS IONI CONTIANCE
lo Sonté, lo Fondotion Ushuoib

l'lnslild fronçois d6 l'ênviroîn.mânl {lFENI, lô Conseil régionol d'lled+fronce, le minislère dê

IDEA! lNFORÀ{ATION SUR LE DÉVELOPPEMENT, f ENVIRONNEMENT fl IAMÉNAGÛ\/1ENT IOCAL

Les octivités d'IDEAL sont développées dons le codre de |assacialion DËAL, créée en 1985 por le minislèrc

de l'Environnement, lo Région d:l!-de-Fronce el le Déporlement de |Héroult pour l'échonge de savoiloite et

la diffusion de l'informolion sur l'envi@nnemenl.

Grâce à lo voriété des oclions qu'elle met en ploce pour bs colleclivilés locoles, l'ossaciolion esl devenue

ouiourd'hui un abseNalairc de I'enviannement locol. Ëlle 
'oppuie 

sur un porlenaiol de plus en plus diversifié

pàur fovoriser lo renconlre des ocleurs de l'environnement : élus, dirigeanls d'enlrePrises, odministrolians

locoles, monde éducotif, responsobles d'ossoclol/ons, professionnels de l'onénagemenl.

IDEAL I08, wenue de tonrqineblequ - 9427ô LE KREMUN'8ICÊTRE CEDEX - T6l' : (l ) 45 l5 09 09

7



LEsoBsERYAToIREsDEUENYIRoNNEI.IENT-Marseille,14etl5septernbrel993

I ere SeSSiOn

DES DONNEES DE UENVIRONNEMENT
AUX INDIGATEURS

*.(w;* &Tr,§

Présidente : Mme Antoinefte Guillen, odiointe ou moire de Morseille

I



LES OBSERVATO! RES DE L'ENVIRONNEMENT - Marseille, l4 et I 5 septembre 1993

I INDTCATEURS DE QUALITE DE UENVIRONNEMENT URBAIN
M. Eric Lonquetl, directeur de I'Observotoie communoutoire de l'eruironnement de Lille

I . LE CONTEXTE

Les villes sont aujourd'hui les premières confrontées à un certain nombre de pollutions et de

nuisances (la pollution de l'arr: de I'eau, du sol, le bruit, les problèmes de traitement des déchets) en

raison de l'organisation et de la répartition des activités sur leur territoire. Mais les villes sont aussi les

premières à pouvoir apporter des solutions au travers notamment de I'exercice de leurs diflérentes

compétences.

Aussi, l'Observatoire communautaire de l'environnement â engagé en 1992 une étude sur les

indicateurs de qualité de I'environnement urbain.

2 - LES OBJECTTFS

l-objectif de cette reflexion est d'élaborer une grille de lecture et d'analyse des problèmes liés au

développement urbain et à ses impacts sur l'environnement.

Un outll d'observation de I'environnement
En effet, si les problèmes auxquels sont confrontés les villes sont relativement bien connus,

l'information sur l'environnement - lorsqu'elle existe - est dispersée. Et de ce point de vue, la

construction d'indicateurs participe au « processus de transformàtion, d'agregation ou de synthèse >>

des données sur l'enrrironnement. Cette grille de lecture, à l'usage des acteurs locaux comPosant un

temitoire, se presente ainsi comme étant un instrument d'observation de l'environnement.

Un outil d'évaluation et de proposltlon
ll s'agit aussi de se donner les moyens d'évaluer les actions menées et d'être en mesure de proPoser

des actions visant à favoriser I'environnement. De ce point de vue, le contrat d'agglomération et les

travaux de révision du schéma directeurl pourront constituer pour la Communauté urbaine de Lille un

excellent terrain d'expérimentation.



LES OBSERVATOIRES DE UENVIRONNEIIENT - Marseille, l'{ et 15 r+tgnbre 1993

3 . LE DISPOSITIF T{IS EN PLACE

LObseruatoire communautaire de fem,ironnement a oqarisé en mai 1992 une joumée détude sur le

thème de la qualité de I'envirornement urbain, qü a motilisé quelques 150 Personnes, au cours de

laquelle a été mis en place le dispositif de l'élude.

Celui- ci repose sur :

- un comité de pilotage,

- un comhé technique,

- des groupes de travail.

Neuf groupes de trô/âil ont été corstitué (eau air: sol. érnrgie, bruit, trânsport habitat espaces rærts).

composés d'universitaires, de repésentants d'associations, d'industriels, de rePrésentants de

collectÀÀés et d'administrationl ce qui rcprÉsente erwiron uræ cenlaine de Persomes.

4 - LES PREOCCUPATIONS LIEES A l-A NOTION DE Qt ALlrE

Les éunions des grotpes de trô/ail mt permk de déclirrr la noüon de « qualiré de I'ervironnement

urbain ». Une douzaine de préoccupaüons ont âinsi été identifiées dars le cadre de cette ré1lexion:

- la sobriété.

- la corvMalité,

- la densité,

- lâ mixité des zones urbainer

- la solidarité,

- l'autonomie,

- la diwrsité,

- la santé,

- la reversibiliré,

- la mobilité,

- la citoyenneté

5 . LES INDICATEURS DE QT,ALITE

Les indicateurs élabor& par les participants des groupes de travail permettent, dans chaque thème,
d'observer dans qrrelle rn€sure (lrre âg8loméraüon donnée peut être considérÉe :

- comme bénéliciant d'un rapport équilibré avec les exigences d'ordre enüronnemental
(péservation de la qualité et de la quantité des rE6soüces sollicitées par l'aggloméraüon),

- comme se dotant des mezures appropriées pa.rr maintenir ou améliorer ce raPPort

C'est pourquoi les irdicaeurs se dMsent en deu catégories : les indicàteuB d'état rendànt comPte

dê l'étât de l'ervironnement ainsi que des pressiors qui Jo(ercent sur lui et les indicateurs de suivis

des poliüques adoptées

t2



LES OBSERYATOIRES DE UENVIRONNEI'IENT - Marseille, l4 et l5 septembre 1993

I LE S.I.G. DE MARSEILLEAU SERVICE DE UENVIRONNEHENT
M. l. Potombo, ingénieur géomètrelphotogrommètre, division lnfogrophie, Société ICORF:|i'

Préambule
Le SIG d'une grande métropole comme Marseille, est un outil qui Permet aux fonctionnaires

municipaux et élus, de prendre des décisions qui auront des conséquences à court et à long terme sur

le terrain, et par conséquent sur la vie quotidienne des administrés,

ll contient en particulier des informations graphiques et alphanumériques étroitement liées aux

problèmes de l'environnement.

I. PRESENTATTON DU SIG

1973

BUT:

CONTENU :

Décision de créer un Système d'lnformation Géographique sur la commune

lYaîtrise du sol et du sous-sol en vue de mieux gérer l'évolt-ltion du tissu urbain.

La base de connaissance est créée à partlr des plans cadastraux qui sont alors

informatisés. Pendant ce même temp, c'est à dire 3 ans environ, des relevés

terrains permettent de positionner géographiquement tous les obiets gérés par les

serüces municipau( tels que :

- signalisation horizontale et verticale, éclairage public, mobilier urbain de toute natu-

re, émergence des Éseaux souterrains, zones vertes publiques et Privées, volumétrie

du terrain et des bâtiments, ainsi que des fchiers issus de :

- la Direction générale des imPôts concernant les propriétés bâties, non bâties, lo-

càux, occupants,

- l'lNSEE, à savoir : recensement population, activités, données socio-écono-

miques.

La base de données est gérée et distribuée par I'application SIG CARINE dont la

Société d'économie mixe ICOREIY en est le concepteur

VOLUI'4E : Le domaine géré couvre :

- les 24 000 ha de Ia commune,

- les I 600 km de voies qui la sillonnenl,

- les 760 km de réseaux souterrains,

- 960 planches cadastrales.

soit 100 000 parcelles, 300 000 locaux.

2 - UAPPORT DU SIG DANS LE DOMAINE DE I]ENVIRONNEMENT

I'larseille, par sa situation géographique et par sa toPograPhie, oflre tous les cas de ïigures en matière

de gestion d'un territoire avec ses :

- l5 000 hectares de zones très urbanisées, avec plusieurs zones industrielles

- 9 000 hectares de zones naturelles protégées, soit 40 % de la totalité du teffitoire :

- 3440 hectares sont des espaces boisés classés donl 449 en zone urbaine et 2991 en zone

naturelle
- 220 bastides provençales sont répertoriées et protégées.

r3



LES OBSERVATOIRES DE UENYIRONNEITENT - Marseille, l4 et I 5 septernbre I 993

La municipalrté de Marseille, consciente des risques que fait courir à l'environnement un aménagement
non maîlrisé, a afilrmé sa rolonté de poursuivre et damplifer son action. EIle a donc intégré la notion
d'environnement le plus en amont possible de ses décisions. et pour cela, uülise au maximum les

ressources que lui offre le SIG

3 . LES GRANDS THEHES TRAITES

itlaitrise du bruit
A la demaMe de la Dire«ion santé ervironnemenl des données sur le bruit diume en hyper centre-
ville ont été stoclées et lrditées dans le SlG.

Ces données sont le ésuhÀt de r€le\És terrairB à partir de 300 points de mesure rÉpartis sur le tissu

urbain.

lntégées au POS qui est lui-rnême accessiHe aæ< le SlG, elles ont permis délaborer des cârtes de
voies a(xquelles on asso<ie un ri\Éâu de bruit ogrimé en décibels
Des cartes du même lype peu/ent êtr€ élaboées à partir des densités de circulaüon autornotile.
Les services municipatx et les cottstnrteurs prives pr€ment corvrnaissance des diwrses zones où
une isolaüon phoniqræ des habitaüons est r€ndue rÉtessaire.

Quelité der earx dè b.i8n dê
Les examens bactériologiques effeaues par la Direction santé environnement de toutes les plages de
la commune font l'obJel dune cârtographie de localisation donnant point par pcint dans le SIG les

classernents de chaque site.

Linformation au puHic est fahe par :

- communiqué de presse avec tne carte ttÉmaüque.

- affichage sur le lieu lui-même

- télémaüqtæ au 36 16.

Qualité de I'eir
Lair de Marseille est constamment anatysé grâce arx 15 stations informatisées réparties en dirærs
points du territcire et reliées inforrnaüquement à un site central de calcul. Le centr€ de calcul locke
toutes les informations et calcule le pourcentage dagenS polluants su+endus dans I'air
Les divers âgents polluànts sont dbrigine indunrielle, domestrque, automobile.
Les résultats mensuels sont stockés dâns le SIG et consuttaHes,

lls sont également âlités sous forme de tableatx de chiffres et de cartes thématiques, dont les

supporG cartographiqtrs sont issu du slG.
Le SIG sert également de supporl pour carloSrâphier certaines études spécifiques (mise en
exploitation du tennel routier centre-ville).
ARMARAIX est l'organisme responsaHe de la captur€ et du traiternent des informations.

Respect de Ie règlementalion
Depuis 1985 la ville de Marseille a entrepris une série de campagnes incitant les propriétaires
d'immeuues à effectuer des lravao( de ra/alement des façader
L informatisation de ces opérations dans le SIG a permis au service qui en a la responsabilité
d'efectuer un suM effcace de ces oÉràtions et déditer périodiquement des cartes.

La même démarche a été appliquee dans le suM et le r€spect de la êglementation en matière
d'implantaüon de panneaw puHichairer
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Gestion des déchets
c,est un des problèmes majeur et délicat à résoudre surtout lorsqu'on a à faire à une grande

métropole.
ll est donc très important pour le service chargé du ramassage, de l'acheminement et du traitement

des déchets domestiques et industriels, d'avoir à sa disposition des informations fiables'

Le SIG grâce à une cartographie détaillée des voies et de la trame circulatoire associée à des

informations sur l'implantation des sites industriels et les données population incluant les tyPes

d'activités apporte un soutien très appréciable dans la détermination :

- des tonnages de déchets à ramasser Par secteuT

- des ressources techniques et humaines à afrecter à chaque secteun

ll permet :

- de mieux optimiser les circuits de ramassage en fonction des densités de circulation par tranche

d'heure et d'avoir des itinéraires bien adaplés.

- d'aider à trouver les meilleurs emplacements possibles pour la mise en place d'une décharge

contrôlée ou d'une usine de traitement des déchets.

Cadastre Yert
Le SlG offre au Service des espaces verts la possibilité :

- d'établir des inventaires sur les artres importants et les massifs boisés afin de repertorier leur

état phytosanitaire, âge, dates d'interventions, etc...., et de dresser une cartographie.

- de mieux localiser les zones à entretenir (ardins publics, espaces verts) afin d'établir une

programmation par localisation géographique.

- d'élaborer des projets d'aménagement et de reboisement

Le SIG permet également à ce service de mieux localiser les esPaces naturels Privés et de donner un

meilleur aüs lors du traitement des dossiers de permis de construire

Les risques majeurs
Dans une zone à forte densité de population, il est très imPortant de posséder un maximum

d'informations. C'est dans le domaine des risques majeurs que l'informatique se justifie Ie Plus et en

particulier: l'information géographique.

Dans le SIG de lt4arseille ces informations sont :

REPÉRAGE GÉOGRAPHIQUE :

- des usines et dépôts industriels avec caractéristiques de chaque site, à savoir: matière fabriquée

ou entreposée, importance des bâtiments,.,.,...

- des zones inondables, associé à des données chiffées tout au long d'un ruisseau imPortant qui

traverse la commune,

- des bâtiments importants recevant du public avec leurs caractéristiques techniques et possibilité

d'accès direct à des plans ou des photographies de façades et d'intérieurs tês détaillées,

- des itinéraires routiers concemant Ie transPort des matières dangereuses.

Le croisement de ces données avec des données population, équiPements secours, trames des

voies,... offre la possibilité de mieux faire face à des situations d'urgence ou simplement d'élaborer des

scénarios en cas de crise.

Dans le domaine de la prÉvention et des secours, le Bataillon des marins pompiers de lYarseille possè-

de un système de gestion informatisée des moyens à mettre en ceuvre pour lutter contre les sinistres :

COSSIM (Centre opérationnel des services de secours et d'incendies de l'4arseille).
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ll utilise également le SlG dam hquel il iniecte toutes les irformations concemant la péwnüon et le

secours et a également la possiUlité de consulter toutes les informaüons contenues dans le système et

donc d'effectær ses propres études.

LES INFORMATIONS BATAILLON SONT:

- reperage du éseau des bo-rôes dincerdie et ésenæs nattr€lles ou artificielles en eau et

caraaéristiques associéel

- cartographie des piste DFCI,

- bâüments particuliers et bâüments clasés'

- tocalisaüon des câsernes, hôpitaq centnes de secoüs, celldes daccueil,

- zones à gros risqws dincendie,

- cartographie des zoæs imerdées faisant l'otriet de reboisement

Le SIG permet en odre au Bataillon déditer égulèrenrent une cartographie très technique sous

forme dun atlas cofltenant 200 feuilles Tous les véhcdes dlr Bataillon utilisent cet aüas au cours

d'intenêntions (400 exemplaires erwiron).

DONNÉEs PERFECTIBLES OU PNEVUES DANS LE SIG POUR 93

- positionnement plus fin des friôes industrÈller

- zones deffondrement et d'éboulement

- liew à concentraüon o«esire de populaüon'

- localisation des transformaters Tralène EDF.

Conclusion
Grâce à sa richesse due notamrnent à ses 20 am do<istence, le Système dlnfornution Géographique

de la ülle de Marseille montre à traærs ces o<emples ç'un très grand nomke de thèmes, relatifs

notamment à la protection de I'ervirorvrement ont p0 être abordés a,ec zuccès.

On ne peut plus consiclérer auiourdhui que ces systèmes sont le Priülège des très grandes ülles.

Lexpérience montr€ que si cela a été v'ai iusquà ces demières années l'o9losion de la micro-

informaüque graphque laisse auguer un aænir riche dans ce dornaine'

La société ICOREM derækrppe aujourdhui un ensemHe doutils graphiques sur micro-ordinateur

permettant a[D( services ou arx municipalhés mênre les Plus modestê1 dr.rtiliser un SIG

RESUME

ll est mis er ûderre ûns cetle co,I]l'r,uniæti,]' ta;te lo ncjrcsse dinfwrctius que peut offrir un SIG

oujourd'hü oux gestiotnoirÉ d'€s;f,,l,ce. funiodiùetnent darE ,e dü1oine de lo ntoitrise des problèmes

posés por I'omérngunent d'û aüriuirc et ses cdlséguerces sur l'errironnement, mois oussi pour lo

prércnt on des nsgues moFüs et l'18ûl600tl des seco.rs

It n'y o pos irrunfr,tjtitité enüe om&xtgemenL dé|d/orynût &moriqtr et qwlité de I'eruiromemût

lorsque le plns en ornont p6sUe dom trne décbim on owo intégté lo noiû d'erviwrrernertL

Gôce à sn SlG,lo ille <le Morseille possede depr6 pltcetrs onnées les mq)'ens d'oppliquer c6 ÿncjpes.
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I LA PRTSE EN COMPTE DE UENVIRONNEHENT DANS LE SIG D'ILE-

DE-FRANCE
M. Roymond Delo.zgne, directeur de la Division environnement utboin et rurol, IAURIF

La Ré$on Ile-de-France a tês tôt subi les inconvénients d'aménagements d'une qualité insufflsante.

tlAUfuF, dans ses tTavaux de conseil d'une Égion de plus de dix millions d'habitants sur un territoire

de l2 000 km2, se devait de ne pas rester inactif, face à la montée des problèmes d'environnement

Aussi, dès les années l97Q-75, a commencé un laborieuc< et obscur travail de collecte et de traitement

cartographique et statistique de données d'environnement qui est encore loin d'être achevé. ll

concerne des thèmes que les administrations de l'époque négligeaient ou ignoraient:

- les espaces verts et boisés publics,

- les matériaux du sous-sol (gisements, carrières et anciennes carrières),

- les sites et monuments protégés, classés et inscrits.

- les ressources touristiques dignes d'intérêt et les équipements de loisirs de plein aiç

- les richesses naturelles de la faune, de la flore, de la géolo$e et de la paléontologie,

- les sentiers de randonnée pédestre, équestre et cycliste,

- le réseau des voies naügables, notamment Pour le tourisme fluvial et la plaisance,

- les écozones (programme européen Corine-LandCover affiné),

- les stations d'épuration et les réseaux mqeu"s,

- les déchets banals et spéciaux, y compris les déchets toxiques et leurs installations de traitement

- le bruit du trafic terrestre, automobile et ferroviaire,

- la pollution atmosphérique en relation avec AIRPARIF, I\4ETEOFPANCE et les laboratoires de

climatologie,

- les risques majeurs (zones inondables et industries à risques),

- les espaces ouverts à la Ceinture Verte,

- les Espaces naturels sensibles des Yvelines

Ainsi naquirent des banques de données comme celle des espaces verts et boisés publics (environ

4 000 espaces avec l2 descripteurs Par espace et une cartograPhie au l/5000e) et aussi des

observatoires Égionaux spécialisés, comme celui des déchets qui repose sur deux tableaux de bord

1988 et l99O mis à jour; fruit d'un imPortant travail d'enquête auprès des communes et syndicats

intercommunaux. Sans ce travail de "soutier". il serait vain de parler de politiques régionales de

I'environnement dans tel ou tel domaine.

Ieffort de collecte et de traitement des données de l'environnement assuré par la division de

l'environnement urbain et rural (DEUR) de l'lAURlF s'est poursuivi pendant qu'une autre division

d'étude élaborait une carte fine de I'occupation du sol (le l4OS:l'1ode d'OccuPation du Sol) au

l/5000 " comportant l7O postes de légende, obtenue par photo interPrétation et enquêtes (la 4 "
édition es1 en préparation). Parallèlement était acquise auprès de I'INSEE la PoPulation Par îlot de

recensement

En outre, la DEUR a contribué à l'enrichissement du IYOS notamment pour les espaces verts et

boisés ouverts au public et ensuite par I'intégration des données traitées Par la télédétection

sattelitaire.
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Les pÉmices d'un Sydème d'lnformaüon Câ:graphique Régional forrtionnaient dEà arânt que le mot

fut inventé. On padait dabord d'un inrentaire géocodé de l'occupaüon du sol.(r)

Labandon du développement du progiciel conçu par I'|AURIF au proft du logiciel ARCINFO associé

au système de gestion de banque de ônnées (SGBD) ORACI,.E. comme un outil du SIGR prit un

certâin temps. lladoption de cette cornbinaison constjtue une pétite Érolution dars la mesure où le
SIGR tend à devenir une sorte d'épine dorsale au sein du Bureau d'études lAURlF, selon un

fonctionnement décentralisé chaque dMsion étant responsable de ses « cor.rches >>.

Cette organisaùon perrn€t de remplir pluieurs forrtions

I - Collecte, traitement mise à jour: archivage de données par dornaine ou « couche » (« lry€r »

en an$ais). Déjà une dotzaine pa.rr I'ernironnerrent Rappelons qtre la specificité dun SIG est de

lier organiquement la carte avec le taueau numérique et de foumir des « fonctionnalités >r

poussées de traitement d'entré6 et de sq-ties (restitutiors sous forme variees) et possibilité de
fônctionnement en rÉseau intern€ et exteme à distance.

Les premières « couches » MOS. démographie, espaces rærts et boisê publics, modèle numérique

de terrâin, gisements de matériaux du sous-sol lydrographie de surface... servent maintênânt
couramment de point de dêpart por.r les études localisées darnénagement SDAU, vallées, parcs

naturels régionaw...

2 - CrÉation de données nowelles comme des indicatêrrs issus dr crrisement de couches de

donrÉes. Par exemple les équipernents \,erts, h populatioÂ les indices de végétaüon (obtenus par
sattellite) pour en ürer un indicateur de qxlilé ô milieu de üe, ou le nireau sonore du tràfic par
tronçon de roie la populaüon et I'o(cupation du sol porr défnir des secteurs et des populaüons

<< critiques >> soumis à tel ou tel ni\æau sonone. ce qui permettra de « jauger » I'ampleur des
poliüques à mener:

3 - Suppc'it techniqtre dob,seryatcires spé(ialisés otrrciels (es decttets-.) ou offcieux (les espaces

vertr le bruit-) afin daider à la nise en oetrvre des poliüques

4 - Outil de base de la constitution d'un premier aüas régional de I'enr,ironnement (sur le modèle
de I'atlâs des franciliens) réalisé avec le concours de l'lNSEE. dont I'intérêt informatif et
pédagogique n'est plus à dÉnontrer:

5 - Outil oe gestion des services à*niristratifs éSk natx AEV DEC, DEP-. et ausi de dialogue
arec les services de l'Etat si des pârtenariats se rnettent ên place aræc :

- l'Agence de I'eau (sigrÉ)

- la DIREiTUDME (en prcjet pour les Z'|IEFQ

- le Port autonorne

- I'IFN (pa.rr les foéts prir,ées, à péroir)
- les Départements (en projet)

- I'IFEN

- la DRIRE

- etc...

( | ) Cette expressisr 6t ùoduite de l'otglois GLS (Gocoded ln forrnotion Sçtan)
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Aux vertus déjà evoquées d'un SIGR, il convient d'ajouter: qu'en s'affranchissant des échelons

géographiques artifciels de collecte et surtout de restitution (la commune, le département,'..) un SIG

permet d'agreger les données et de les croiser à des niveaux qui ont une éelle signification écologique

pour la gestion (en termes d'écologie d'aménagement ou de déveloPPement durable) :

- le bassin et les sous-bassins pour l'eau et le ruissellement pluvial,

- le secteur de collecte pour l'assainissement et les déchett

- le gisement pour les matériar.x du sous-sol,

- le massif forestier et son périmètre-tamPon,

- I'espace public et sa zone de desserte du tissu urbain,

- le bassin et couloir de pollution de l'ai[ notamment par l'ozone photochimique produit par la

circulation automobile,

- I'écozone, urbaine ou rurale correspondant à un sous-écosystème relativement homogène telle

une zone humide ou une zone pavillonnaire,

- le parc naturel régional ou la coupure verte ou la liason verte

- etc...

Les problèmes à nisoudre sont comme toujours considérables :

o ll faut développer un esprit de partenariat tous azimuts entre les multiples services extérieurs

compétents de l'Etat (DREIF, DRAE DRIRE, DRASS,...) et les collectivités territoriales (Région et ses

Agences, Départements et Groupements de communes), ainsi qu'avec les organismes régionaux

(Agence de l'eau Seine Normandie, ONE ONC, CSB PAB AIRPARIF, Museum d'histoire naturelle) et

les associations (Nature Enüronnement Fédérations de chasse, de pêche. FSGft etc...) : pour éviter que

plusieurs SIGR coùteux, redondants, et concurrents ne soient mis en place dans une même région !

r ll faut regler des problèmes de pertinence d'échelles : un SIGR ne saurait être établi sur une base

cadastrale contraitement à un SlG locat et cependant ces deux niveaux doivent pouvoir collaboren

échanger etc..,

Ceci suppose que soit réglé le passage de certaines informations de niveau cadastral l/500" à des

échelles du ÿpe l/5000. car la simple agrégation des documents cadastraux ne correspond pas à une

carte. Or les cadastres agregés ne donnent pas une carte I

En résumé, les perspectives sont enthousiasmantes pour une réelle gestion de I'environnement. On

dispose enlin d'un outil qui, conjugué avec la télédétection Par satellite, va Permettre de répondre aux

exigences de clarté dans la préparation des décisions. lYais ceci ne sera possible qu'au prix d'efforts

soLJtenus, ingrats et obscurs de collecte et de traitement des données.

Cette « partie immerçe de l'iceberg >>, même si elle ne passionne guère les décideurs, devra faire

l'objet de toute leur attention. ll en ira de leur eflicacité dans le domaine de l'environnement.
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r LE Slc CAI.IARGUE: UNE ANALYSE DES RAPPORTS ENTRE
AGRICULTURE ET ENYTRONNE].IENT DANS UNE BASE DE DONNÉES
PARCELT-AIRE ORTENTÉE OB,ET
M. Olivier de Lobrusse, chorgé de mss,on SrG ,rni.xitèn: de I'Agno;fure et de lo Pêdte

Résumé
Lo dirætiæ de I'Fspce rwol et de lo forêt (DEÂ, ou minÀtère de l'Agiotrotre o en dnrç lo gær.iæ ogro
envîonneme,ûole d6 e5,DÉ(.€5 tt otlx
Depuis 1989, elle met en ploce, à I'oide de Sptànes d'btfumotirrs çogropàques des onils d'ornlyse et

de s.rm des espoces rufia<. (t)a(2)

Les plrrs impmonE ôot porté slJr lo ,ecmrcrym du vigrcde longu€dûe,l,lo Woaecriul d6 zones humides

et des ripisylves olsoaennes. lo pÉyentim des polluùons ogricoles dons les Landes (l), les (( coupures

vertes » ogricdes dons les forés rn&Iterronéennes

Le SlG Corrargue, débuté en 1992, est le flus r&ant l, üse à ére n anl d'omÿ* d6 qnomiques

srxrûoles et des ropports enre le§ t.6o8es ogrrcdes de l'espoce et læ milianx nourds ûns le conteite
d'une zme humde

So specificité tjütt à trots innül,otjor§ Nt ropw oo< précddena SlG

- lo constiution dune bose de données géogrophrques, ,Érenne et éyo,ut l/e, ûes fne, à lechelle
prcellote (l150(N c et I125æ.), ei m rcre espoce (plus de l0O Aæ hecrores,),

- le prsnid æs d une orydÊ üiûtée *iea dont üt ottdld r,oe g€s0on focilit& de lo bose de
données e! une corycilé d'orntyse k dqnniql.rs tenitonrdes, pr ffirtion de cwnpternents entre
obles gér,gndttqus (ÿeoloÉ/rrnût defris),

- des coopÉroùms outü)r du SIG entre ,es octeurs csrernés gnr læ ropports entre agticultue et
crlvironnemena: le minÀtère de lAgriolwe lo vllle d'Mæ (Nrterndot)les ossocidûons d'@roulique
ogricde, le minis.ùe & l'Envirmræmatt (ou totüs de lo Résenae mtionole de Otmorgue),le C.N.RS.

LE BESOIN D'UN DIAGNOSTIC SPÀT1AL DES RÂPPORTSAGRICULTURE.
ENYIRONNE}IENT

La Camargr.re évoque des pqasages nâtureh üerges et o<cepüonnels. Cest en fait une construction
humaine:les grands travaux tydrauliques d: XX. siècle avaient amené, en 1927, à un partage
fonctionnel de I'espace entre saliniers, agricuhetrs et protection de la nature (crÉation de la Réserve
nationale de Vaccaês). Cet équilibre territorial, loin d'être figé. a toujours évolué en fonction des

nowealo( besoins des actiüÎés local€s, stimulées par des demandes sociales extérieures Les cycles de
demande du riz modifent l'€rderBion des zones agricoles et les volumes d'eau dowe introduits La

(ll Po* un po,oo*o ÿÉratt lw : J. DU^JGI S O. de lr{8RLÂS€ : «,e5 s},§èmes dxl,brmotiln eéoÿop}ittes )r, nt rnéro
spé<k, du Bureûin Iedniq,æ dlnfoir tiû @.11) d/ mirsère de fA3ÿt(dtve. n" 155, ÿntiq 1991, l5 ortkles, S0 cqget

(2) O. * ügRUSSf : « hs 5.t6. pol.r io 8e{ion ogÛ-enritotÿÊftr]tîole des espoces nroux, 5 exemples dopplkotions »,

brochule 8 poSes et dis+æae de d&not\ÿo,jon. atrl i99] miaistère de iiAsrtdtrre e! §o(Été AITIEC

(l) sur ie slc tondes: R l,{fl,AM O ê l SRUSSE etNi: «n ortl dc*k àh &i*n en nrtÈre de défrrchemens
ogkdes ». CE|ÿIÆREF". étu&s n"1. 1991
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demande de nature porte maintenant sur la découverle, les loisirs, avec tous les services liés el de

nouveaux modes de gestion des espaces.

On passe peu à peu d'une organisation en espaces fonctionnels séParés à une organisation en esPaces

imbriqués ou, du moins, interdépendants.

LES BESOINS DES GESTIONNAIRES

Pour les gestionnaires le suivi de ces évolutions des usages des espaces et la possibilités d'agir; ne sont

pas une chose simple,

Par exemple, il s'agit de répondre aux questions suivantes : dans le cadre d'un zonage écologique

(réalisé au l/l0O OOO "), quelle est, Par rapPort à l'ensemble de la Camargue, la ProPortion de

roselières et de (< sansoüires >>, incluse dans quels périmètres de quelles exPloitations agricoles, qui

bénéfcieront d'aides (article 2l et 23) pour leur maintien ?

Dans la plupart des cas, comme l'ont montré les analyses fonctionnelles préalables, il s'agit de powoir

relier des informations parcellaires sur la propriété, son mode d'usage, et les occuPations eflectives du

sol, et ce, avec des suivis annuels.

Ce besoin a conduit au choix d'une approche Parcellaire et d'un SIG dit « orienté-obiet ».

UAPPROCHE PARCELLAIRE DANS UN RÉFÉRENTIEL UNTQUE

A I'heure actuelle les diagnostics territoriaux, à base parcellaire, sont impossibles Parce que les

informations (cadastre, plans d'urbanisme, zonages écologiques, photographies aériennes, images

sattellites) sont constituées selon des flnalités différentes, avec des référentiels sémantiques et

techniques difr-érents voire incompatibles.

Un simple « assemblage )) est techniquement diftlcile et sémantiquement hasardeux. Lapproche du

S.l.G. Camargue innove en posant la notion d'une base de données parcellaire dans un référentiel

unique, tânt sur le plan géographique, que dans les liens sémantiques entre obiets géograPhiques,

préalablemet conceptualisés et modélisés.

Concrètement, on a d'abord digitalisé, Pour l'année 1990, à partir du plan cadastral, les parcelles de

propriété (on ne pouvait s'appuyer sur les subdiüsions fiscales ou sous parcelles. reflétant les << natures

de cultures >> déclarées, en 1983). On a réalisé une photo-interprétation de photographies aériennes

(agrandies aux mêmes échelles) permettant d'obtenir le parcellaire physique, réel et actuâlisé pour

1990. Ce parcellaire est dit occupation du sol (O.S.).Ses limites (vecteurs), ou parcelles entières

(polygones), et leurs attributs (marais, riz, blé) ont été reportées manuellement sur des calques

cadèstraux issus de la première digitalisation.

La seconde digitalisation, portant cette fois-ci sur le parcellaire physique, a consisté à valider: à Partir
d'un cadastre, toutes les limites (vecteurs) ayant une réalité Physique << sur le terain », à supprimer

celles sans signilication, à rajouter celles n'existant Pas dans le cadastre de propriété.

En fait, sur le plan de la base de données géographiques, on travaille sur une accumulation de vecteurs

(limites), qualifiés selon leur nature - ou mieux leur validité sémantique (cadastrale, physique) - et

datés.

Les objets géographiques (parcelle cadastrale, parcelle physique), leurs comportements géographiques

(topologiques), leurs liens, ont été préalablement modélisés. Dès lors, selon la demande de I'utilisateur

des programmes d'exécution vont sélectionner dans la base les « bons vecteurs » pour construire les

<< bonnes parcelles>> . à la « bonne date ».
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A ce stade les avantages du plan geognphique uniqrr et de la base de données vecteurs sont déjà

considérables par rapport en parüculier: à des S.l.G. tra\ràillant Par cartes (« cou\r'êrtures » distinctes

avec intersections à postériori :

- pas de problèmes de coordonnées dnirrtes, donc de calage, donc pas de génénüon de micro-
poÿgone sans signifi caüon,

- pas de redondarre, ni de s-rcharge de la base avec des ræcteurs ou parcelles identiques,

- « auto-sélection » de la date de validité de l'information et gestion << automatique >> de

l'éroluùon des limites (sans remettre en cause le contenu de base),

- possitilité, à I'avenir daffeaer le « contenu » d'innges saælliraires sur des limites parcellaires déjà

constiluées, et de s'affranchir du délicat prouème des « pi<els de bordure » et de I'Htérogénéité
intra-parcellaire.

De plus, la modélisàtion préalaUe des objets, de leurs hiérarchiet de leurs héritages, de leurs

comportements, de leurs liens permet de déduire les cartes et les données demandées par les

utilisateurs :

- création de cartes de propriété déduites d'un identifiant de propriétaire sur les parcelles

cadastrales (même principe potr des certes dèploitatiom agncdes),

- création de càrtes de propriétés a\ec hu' o(cupation du sol « éelle », par simple mise en

relaüon des 2 ÿpes de vecteuE et de parcdl€s

- créaùon de zonages di\êrs (é(ologiquel périmètres d'associatiors tydraudiques) selon te même
principe et analpe de I'informaton contenue dans cetx<i.

Au delà. dans des finalités de recherche en géognphie ({) et 6) et en écologre sur les structures de
l'espace. les épartiüors dobiets leurs relaüons de roisinage ou de distances sont comparÉes à des

mocËles spatiaLo(

On analyse, par exemple, le « poiô » de I'orgarisation naturclle du deha camatguais en bourrelets
alluüatx et dépressions lagunaires sur la rÉpartiüon actu€lle des structures foncières, agricoles et
hydrauliquer

Concluslon
Le S.l.G. Camargue conmerre à faire ses prelnes ar-près des utilisateurs, gesüonnaires et scientifiques,
parce qu'il s'est centÉ sur la rÉsolution rnéthodologique et technique de la cÉation d'un reférentiel
parcellaire, unique et côérent, épondant atD( bescins des différenls aqteurs.

ll repose aussi sur la possiulité de déd.rirc les relaùom entre les otiets composànt les structures de
l'espace.

Nombre d'analyses, de diagnostics, de recherches antérieurement impossibles, peuvent être
maintenant ervisagés

(n) cl a uanuSt , 'le 55 ârcjue l,rc ardy= dÉ 4norrrrês 9ot d.s dûÉ (,le (sE€poon darldc oq,er-, otude ,{ posrs do.rs b
nunâo $)d \LC & lo É E 1ÿ@ (lk ÿt é b S&SrçtË é rÿlonp.Ic.l &n&e 1993.

(5) O ae UnntfSSf i -modèL. dol8qEdbn éi ..mi's.dndfu6, â}.pod*re. d 'lplridi,| sr un SIG'. oni* dûs les o<res d,
<o,oq-e SJM: f,eoon de l?§)«c Md et ÿ-C'. ft&{. od.ùe 1991,» 195 à 207
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I UN SYSTEME DE COLLECTE ET D'ANALYSE D'INFORMATIONS
POUR LA SURYEILLANCE DES CRUES
M. Christophe Durand, Syseco, Sophio Anüpolis

I - INTRODUCTION

La société Syseca a développé pour la DDE du Gard, un système d'annonce de crues permettant la

surveillance et I'enregistrement des données en provenance de stations disséminées dans différents

bassins. Cette communicâtion pésente l'architecture et les fonctionnalités de ce système, un premier

bilan ainsi que les évolutions en cours.

2 - ARCHITECTURE DU SYSTEITIE

Ienvironnement de ce système est composé des matériels et logiciels suivants:

r Un ensemble de stations réparties dans différents bassins, Chaque station possède un certain

nombre de capteurs qui saisissent des mesures ou valeurs.

Les. capteurs mesurent les paramètres suivants :

- pluie,

- température,

- vitesse maximum du venl,

- direction du vent,

- niveau du bassin à la staüon.

o Un ensemble de relais permettant I'interrogation des stations,

. Un concentrateur qui assure, sur demande, I'interrogation d'une ou plusieurs stations. linterrogation
d'une station permet de récupérer l'ensemble des valeurs des paramètres de la station. Ce même

concentrateur peut être interrogé par un autre calculateur par le biais d'un protocole de dialogue via

une ligne asynchrone. Le schéma, ci-après, décrit l'architecture du système.

ARCHITECTURE DE L'APPLICATION " SYSTEME D'ANNONCE DE CFUÉS ,

Aulrês csrlsùr6 : pr6Êsb.

ThermonrètÉ PluviotrÈlrê AnémrÈtre olÉcllôn cll] ÿ6nl Hautêu. deau

^
ÀEgtaa

Àlphapa€p

Mi.ir.t Bésêâu publc

- râbls§ tBç6r!t66 .ouhrns
- slodâoÊ ès donnés6lnlenoe.lior à dc.næ

23



LES OBSERYATOIRES DE UENVIRONNEI{ENT - hrseille, 14 et 15 segt€tnbrc l9r3

Les supports rnatériel et logrciel de ce système sont :

- un ensemble de capteüs (plwiomè1re, anémomètrê, Sirouette, limnimètre, tygrornètre, etc..)'

- un frontal de co.nmunicaüorl

- un calculateur PC Compaq 486 éçipé du s/stème UNX et de la base de donnees IN@RIYX

- un s),stème de sauvegande (dsqtre amoviHe),

- une table trâçante (OCE Graphics HB ...),

- un rnodem appelant (liaison minitel).

3 . FONCTIONNALITÉS

Les fonctionnalités du s/îème darnoare de crues sont dYi§ées sui\ant detx tnodes

o un mode automatique q.i C&écute en Pêrrnanence potr erregistrer les raleurs de paramètres,

détecter et déclerrher les alarmes ércntuell6 et permettre la consütaÙon des données enregi«rées,

r un mode manuel qui permet I'interrogaüon et la consultation de capteurs d'une station à la
demande ou I'impression de rappors recaphulatr'fs de valeurs.

En mode automatique, les foncti:nnalité6 sdlt les 3li\rdntes :

- interroeaüon des staüons et err€gistrement des mesures

- détection des valeurs de mesures hors norrnes et déclerrhement dalerte,

- üsuàlisaüon et acqtittement des alarmes,

- consuhation et impressiom de mesures erregistréer

En mode manuel, les fonctionnalhés sont les süvan16 :

- interrogaüon des capters due stAi:n Pour maintenaæe.

- relecture de mes.rres enrcgi«rées sr le concentrateur et mise à ioti
- impressions de récapitdatifs,

Ces fonqtioos sont accessiUes depüs le Poste central ou à dstance, à l'aide d'un terminal minitel.

Les alarmes peu\Ent être transmises automatiq.rement \êrs un terrninal alphapage.

.. BILÀN O'UTILISATION

Ce système en opérèüonnel depuis trcis ans srr la moitié des bassiru géres par la DDE du Gan{ le
reste étant sunËillé à I'aide de Iapplicaüon Noé

ll foncüonne sans interrupüon 24 heures sur 24 aæc un ta(x de bon foncüonnement éler/é. Les

incidents de fonctionnement sont principalement drts à des proUèmes mécaniques au niwau des

capieurs (obturation des plwiomèùes -.).

A ce jouç la zone sunæillée na pas zub de crues importantes. Les données emmagasinées depuis

trois ans ont permis daffrer la coonaisarce de lenvironnenrent des bassins \r'ersants et daider à la

détection des alertes le plus t& possiHe.
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5 -EYOLUTIONS

Des évolutions sont en cours d'étr.rde :

- optimisaüon des traiternenB de la base de données du système,

- üsualisaüon des données en prc /enance des der.x applications sur un synoptique mural unique en

couleur de grande dimension ( I ,5 mètres par 3).

Les applications d'observations de l'erwironnement et plus globalement les systèmes d'informations

géographiques (SlG) font partie des spécialités de Syseca' Nous proposons, dans ces domaines' des

prestations de développement et de conseil à nos Partenaires Publics et Privés
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2 e session

LES OBSERVATOIRES THEMATIQUES

'{,

;# § }§' &
't'

Présklent : lt1. Mox Carbonel, professeur à l'unive nité dc Provence,

dircaeur du Centre euro-méditerronéen de l'environnemenl
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I GESTION ET DIFFUSION DES DONNÉES SUN LA QUALITÉ DES

EAUX POTABLES ET DE BAIGNADE
M. Max Garons - lngénieur Sonitoire Déportementa! - Responsob/e du Servrce Sonté - Environnement

des BouchesJu-Rhdne

Le ministère de la Santé est charge du suivi de la qualité des eaux Pouvant avoir une action néfaste sur

I'homme. A ce titre, il réalise le contrtle sanitaire des eaux potables et de baignade'

I . LES EAUX DE BAIGNADE

I - Avant 1976
De 1973 à I 976, le programme de suivi de la qualité bactériologique des eaux de baignade en mer

s'esÎ mis en place dans les déPartements français de façon très disParate en raison d'une reglementa-

tion inadaptée. Ce qui a conduit à la situation suivante:

- méconnaissance de la situation générale,

- désintérêt des élus et des aménageurs pour l'amélioration de la qualité des zones de baignade,

- pas d'évolution de la situation et paramètre non pris en comPte dans les projets,

- campagne médiatique sur la mauvaise qualité des eaux de baignade,

- méfiance du public.

2 - A Partir de 1977
Lintroduction de la Directive Européenne sur les eaux de baignade dans le droit français permet :

- de mettre en place une camPagne homogène sur l'ensemble du territoire,

- une large diffusion des résultats âu niveau local (presse, permanence téléphonique, affchage sur

les lieux de baignade..,),

- une synthèse nationale,

Cette situation s'est progressivement améliorée avec :

- l'informatisation des flchiers départementaux en 1980,

- les remontées au niveau national des fichiers informatisés dès 1984, ce qui a permis l'édition de

cartes nationales,

- la remontée des données vers Bruxelles, rendant possible l'édition d'une synthèse européenne,

- ouvertuTe à la consultation grand public de l'ensemble des Ésultats grâce à la communication, en

cours de saison. des données au serveur minitel d'IDEAL Télématique

3 - Conséquences
Cette information pratique du public, en temps réel, a permis de retTouveT la confiance du public : la

réalité du contrôle sanitàire et sa transparencê ne sont Plus 8uère contestées.

lYais cette information très ouverte a permis une sensibilisation et une information des élus et des

aménageurs (rapports de synthèse, étude des causes de pollution, représentation cartograPhique).

Cette situation a conduit à une amélioration extrêmement rapide de la qualité des eaux de baignade

en mer
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II - LES EAUX POTABLES

Un contrôle de la qualrté des earx destirÉes à la consomrnaüon hurnâine est réalisé depuis I 961 sur

tout le territoire naüoalal.

Une applicaüon informatiræ va êlne mise en place clès la fin de lannée 1993 dars toutes les Directions

départementales des affaires sanitaires et sociâles poü gérer I'ememble de ésuhats dânaryses.

llinformation du puuic, qui est éalisée pour I'instant a\ec des plaquettes spfhéüsant les rÉsultats, sera

prochainement assurée par un serræur minhel.

ll! - coNclustoN

Même s'il n'en porte pas le norn ce Systènre corstitue tien m véritaHe obeervatoire /ec toutes les

forrtionnalités que I'on est en droit den atterdre notatnment en ce qt-ri concerne les prestaüons

d'information des partenaires ll illusire bien I'intérêt dun tel dispoÉiüf pour la nuftrise et I'amélioraüon
dê l'étÂt de I'environnemenl

Ceci a pu êtr€ obtenu grâce à des otrtils relatiræment simples car le domaine des baignades est un

domaine bien cemé. I'amhition du ministère chargé de la Santé est détendre cette ogérience à celui

des ear.c< d'alimentaüon hr.rnaine, dornaine beacoup plus cornplo<e.

Le î6tème dinformation concernart ce domaiæ est en cours de fnàlisâtion il commencera à être
expérimenté debut octobre potrr ètre dfrré à I'erremUe d€s depârternents au cours du premier

trimestre 1994.

I LE RESEAU NATIONAL DES DONNEES SUR I.:'EAU
M. Dominique Preur chorgé de rmssb n, Offrce intanntiorcl de leou

Partout, que ce soit au niveau local, nalional ou européen, s'exprime le besoin d'accéder aux
informations disponiUes sur I'eatt gue ce soit pour connaltre lËtat du milieu, orienter des polhiqtres

ou en mesurer les effets.

Oc si les données relatives à l'eau sont nombreuses - techniques, administraüves, économiques,
d'ordre quantitatif ou qualitatif - elles renent aqourdhü d'un accès diffcile.

Dispersées chez de tês nombretx âcteurs, elles sont le plus souvenl décrites et archivées pour
répondre à des bescim proprer Ceci constitue un fein certain à la bonne circulaüon des données
nécessaires à lot,t tra/ajl de syrnhèse.

Le RNDE - Réseau national des données sur I'eau - e pour objectif d'y remédien en assurant
l'harmonisation. la circulation et la corstltation des données.
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banquca
de bassin

banques
thémâtlquei

banque
nâtlonalê

UN RESEAU DE BANQUES DE DONNES

Le RNDE prévoit la mise en place d'un réseau de banques de données

minislèro dg l'Environnsmênt

IFEN

---"\ 
ulilisâtêurs

;|

Productêurs 
\

Uülisat6urs ----l

Productours

DlFlEN, Agences de l'oau

Coll6ctivités localos,

obseryatoiros et utilisatsurs

o Les banques de bassln : organisées dans chacun des six bassins hydrographiques, elle sont à la

base du dispositii
Au service des producteurs et utilisateurs locaux, elles ont une vocation Patrimoniale. Elles collectent

conservent et difusent les données du bassin,

o La banque natlonale : alimentée en données agrégées par les banques de bassin, elle globalise et

traite I'information pour répondre aux demandes nationales et internationales

o Les banques thématlques: elles s'inscrivent dans le réseau en conservant leur vocation propre :

plwiométrie, hydrologie, qualité des eaux littorales, etc...

LE PROTOCOLE RNDE

Signé en Juillet 1992, par le ministère de l'Environnement les six Agences de l'eau, l'lnstitul français de

l'environnement, le Conseil supérieur de la pêche et l'Ofilce intemational de l'eau, il fixe les objectifs

du RNDE et en délnit les principes de structure et d'organisation.

Ce protocole permet au projet RNDE d'entrer dans une phase active et concrète.

LE SANDRE, AU SERVICE DES ECHANGES DE DONNEES

Les échanges de données qui sont à la base du RNDE supposent que les informations respectent des

principes établis, aussi bien en ce qui concerne la déflnition exacte de leur contenu que de leur format

C'est le rôle du SANDRE, au sein du RNDE, d'inciter à la normalisation des données et de

promouvoir un langage commun nécessaire aux échanges automatisés, notamment entre l'ensemble

des banques de bassin, les banques thématiques et des Producteurs de données sur le terrain

3t



LES OBSERYATOIRES DE L'ENVIRONNEiIENT - Marseille, l4 et I 5 regtembre 1993

Plus concrètemen! le SANDRE en responsaUe de trois proiels :

- la céaüon dun clictionnaire commun qui recense, définit et explique dans le détail chaque
information disponible,

- l'élaboraüon de norrnes et de proto€ols p€rmettant l'échange de cene informatiorl

- et la mise en place dun réf&entiel geognph(ue ho.nogàe po.r l'ensernble de l'informaüon
accessiUe.

Outre un tra\rail permânent aÆc les signàtaires du protocole RNDE une coopération étroite avec le
ministère de la Santé et certaines banques thénuüqr.res comme fobservaloire des eaLD( souterraines,
permet d'enüsager à terme une réelle standardisation et normalisation de I'informaüon. En eflet,
l'homogéneisation du dictionnaire de données dr SANDRE arec celü de ces organismes permettra à

tout gestionnaire de I'eau d'adopter une âpproche globale de la comaissance d-, milieu puisque les

mêmes irdicateurs seront identifiés de la même façon ôez tous les productews dinformation

Le SANDRE a été enlrepris dep,tis plu§eun années et apporte dès à présent des résuttats concrets
Par exemple, I'ensemble des paramètres étudés dans les anaÿses de I'eau zuperfcielle a été idenüfié
et codifié de façon identique dârs toutes les Agences de l'Eau

Le dictionnaire de données sera difftsé sur y'usieurs t)rpes de supports des scénarios qui pré\Dient
l'installaùon du dictonnaire sur un senætr télématique accessible à distance sont deià à l'étude. De ce
point de vue, I'experierre daânl garde acquise par I'Office lntemaüonal de l'Eau dans le domaine de
la dift.rsion 1élémaùque documentaire, tânt par Numéris gue par Télétel (36,17 EAUDOC ) sera un
alout pour la promoüofi des trÀ/ao( du SANDRE

Pour assurer pleinerrrent sa mission, le SANDRE en à l'écot;te permanente de ses interlocuteurs qu'il
s'agisse des producteurs de données sur le lerrain, des banques thématiques que des utilisateurs
potenüels Servant de ncyau commt r à la fcis atx banqr:es de basgn et à la barque naüonale, le

SANDRE s'est fxé comme obiectif dêtre un outil à la fcis accessible, riche, souple et é\,olutif pour
tous ceux qui veulent exploiter l'information dans tous les domajnes qui con€ernent I'eau et de
contribuer ainsi pleinement au développernent du RNDE-

LE ROLE DE TOFFICE INTERNATIONAL DE UEAU

Dans le cadre de la mise en place dr RNDE. l'Ofice internaüonal d€ l'eau s'est vu confier une double
mission :

- d'une part il élabore et anime le SANDRE. didionnaire national des données sans lequel aucune
globalisaüon des données isstrs de prod.raeurs différents ne serait possiUe:

- d'autre part il esl l'opérateur de la Banque nationale.
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I LA POLITIQUE DE I]EAU ET UOBSERVATOIRE RÉGIONAL
« RIYIERES PROPRES D'ILE-DE-FRANCE »»

M. Ndtord Dortou\ diecteur odjoint de I'enuronnement, Conseil réglonol d'lle4e-Fronce

LA PRESENTATION GENERALE

Les grands principes de la politique régionale dans le domaine de l'eau, baptisée PLAN BLEU, passent

nécessairement par:

- une meilleure coordination des financements multiples en provenance des départêments, dè la
Région d'lle-de-France et de l'Agence de l'eau,

- le traitement des eaux usées le plus près possible des sources de pollution, ce pour éviter
I'hypertrophie des stations d'épuration et des collecteurs qui les alimentent,

- la mise en cewre d'équipements de dépollution ZERO PANNE-ZERO NUISANCE TéPondant

aux normes des directives européennes,

- le suivi permanent de la qualité des eaux du milieu naturel, des rejets et des installations

épuratoires qui demande la création d'une structure perenne : l'Observatoire rÉgional « Rivières

propres d'lle-de-France ».
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Ces principes ont été nis en ceuvre deptis plus d'un an par la Regirn qui propose aux décideurs

locarx une organisaÙon decentralisée dans le domaine d€ feau, et doflt l'oÉration « Mame pollution

zéro » constitue I'archétyPe.

De fait I'objectif de depo[tnion centré initialement sur la Seine dars Paris, s'est Progressi\€ment

transformé en une dizaine dotiectjfs de dépollution ciués at.D( exrtoires de bæsins affuents comme la

Marne. lYerrei lOrge. la Mauldre,...

conformement à la lcli g.rr l'eau de larvier l99z des conütés locaux ont Pris en charge l'élaboraüon

de sctÉmas daménagement et de gestion des ear.o< à partir desqæh seront étauis les programmes

pluriannuels dinwstissernent

LES OUTILS REGIONAUX DE GESTTON ET DE PROGRAT'ITATION

Afn d'harmoniser les difrérentes actions merÉes dans chaque bassin et aboutir à une action régionale

cohérente, la Région a propo# la création dune instance de coordinaüon intitulée comité égional

« Riüères propres d'lle de France », co-pr*idée par le péfet de Région et le Président du Conseil

régional, auquel participenl les huit départements, l'Agence de l'eau et les principaux maltres

d'ourvrages.

Pour être réellement efticace et prendre les bonner décisions, ce Comité doit êtr€ doté d'outils

techniques et fnanciers lui Perrnettant :

- de suivre et dorienter hs prognmmes y'uriannuels im,estissements étàblis Par les comités

locaux de bassin.

- d'en évaluer les corséqr.rences sun le milieu natüd.

Ces outils sont les suivânts :

c ou nivcou fimxicr,
A traveB le contrât pluriamuel dotie<tifs qui üent dêtre signé entre la Région d'lle de France et

l'Agence de l'eau Seine-Normandie Pour les cinq années de la période 1992-1996, les deux

organisrnes s'engaçnt à :

- harmoniser lerrs politiryes de colleae et de traitemeflt des ear»< usées y compris plwiales'

- financer conjointement les opéraüons de dépollution sur I'ersernue des riüères dlle de France,

pour un rnontant global de trrvar»< estimé à l0 milliards de Francs sur cinq arr

avec comme obiectif dobterir: pour la maiorité des cours d'eau franciliens, une qualité des eatx

compaùde aec les directiws CEE rptamment cdle dl 2l mai 1992

. ou nivaou tedtniguc,
ll parait nécessaire d€ doter le Comité dtn « otiil daide à la décision » qui, par ses mesures de

qualhé du milieu naturel, ses études et ses ryntlÈ§eê Permettrà dorienter et de valider les choix

techniques et finaxiers du dit Conité
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C'est ainsi qu'est apparue la notion d'observatoire de I'eau, au service d'une politique structuée

(pluriannuelle) et ambitieuse.

Le Conseil régional d'lle-de-France a donc proposé de créer une structure Partenariale prenant la

forme d'une Association de la loi 190 | et réunissant les compétences des principaux partenaires que

sont I'Etat, l',Agence de l'eau, les départements, les professionnels de la distribution d'eau ainsi que les

grands maltres d'owrages,

Cette association a été créée en novembr€ 1992 et son assemblée constitutive s'est réunie en février

1993 (ainsi que son conseil d'administration).

Les missions essentielles de cette association intitulée Observatoire régional « Rivières propres d'lle-

de-France )) sont les suivantes

- céer et gére[ en partenariat avec l'Agence de l'eau, les départements et les distributeurs d'eau,

la banque de données régionale de la qualité physico-chimique et bactériologique des rivières d'lle

de France. Cette banque, en cours d'élaboratlon, est bien sor mise aux « normes nationales ))'

A noter que la mise à disposition des données a fait I'objet de conventions particulières déflnissant

la nature exacte des informations à transmeltre (et leur fréquence) à l'Observatoire ainsi que les

coûts associés.

- créer et gérer en coopération avec I'|AUR|E la banque de données régionale des équiPements

de dépollution, notamment les stations d'épuration, les principaux collecteurs et rejets Cette

banque sera intégrée dans le SIGR et constituera la couche << assainissement ». Elle sera mise à jour

en coopération étroite avec les SATESE déPartementaux

- déllnir et participer à la mise en oeuvre d'une politique de sensibilisation, d'information, et de

communication, à l'aide notamment de la rubrique << eau >> du serveur TELIF << environnement » et

de la production trimestrielle d'un << bulletin de santé des cours d'eau >> destiné aux décideurs

locaux

- initier: déflnir: et lancer les études et réflexions méthodologiques nécessaires à l'évolution des

techniques de collecte et de traitement des eaux usées, notamment Pluviales,

- d'une façon plus générale, aPPorter une Éponse, dans les délais les plus brefs, aux demandes

d'approfondissement émanant du Comité régional.

I L'OBSERVATOIRE DE L'EAU EN FRANCHE.COI'ITE
M. Aoude Grea, direaeur de I'ogriculture, de l'économie rurole et de !'environnement, Conseil régonol

de F ronche-Comté

Iexte rernls en cours de séonce
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I LES RÉSEAUX DE }IESURE PERI.IANENTS APPLQUÉS À LA
GESTTON DYNAI.IIQUE QT'ANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU
M. Doniel Dubond, chef du Servte ress ouce en eou, Drvrsion techniqtæ 96T érole, ÈDF

La connaissance, la compéhension des processtrs plrysiques-ôimiques-tiologiques caractérisant la

situaüon et l'évolution à court et lorig lerme de I'ervironnement aquaüque des rMèrcs et flewes ainsi

que sa gestion, s'appuient fondamentalement zur des ésearx de rnestres Perennes rePrésentaüG et
soigneGement controlés

Certes. il exislê actuellemenl des infrannrtues de réseaq de mestre en France mais la PluPart sont
relativement récentes (moins de üngt ans, parfois dix ans), pour cerlains Paramètres (débit,
température. aic pluie) les longrLes serÈs dobservations (plus de 50 otr 100 ans) ne concement que

quelques dizaines de statiôns. Par ailleurs, on ne sait malheureusement pas mesurer de façon
permanente et e)ôaustive tous les paramètres pÿsiques-chimiques-biologiques inten€nant dans la

dynamique quantitative et qualitative des eaux de surface. De même, il existe des mesures,

essenüellement de paramètres de qralilé deau +r so.rt discrètes ( I ou 2 fois par mois) et I'on peut

craindre la frÉquence dechantillonnage temporel soit insuffsante pour appécier des fluctuations
rapides et bêves de certains phénornènes

Ces éseaux de mesure sont prÉcier.o< non seulement pour évaluer la variatilité spaüotemporelle
naturelle des apports en eau dans les cours deau et de leurs qualitê propice à la üe de la llore et de

la faune aquatique selon les saisons et I'influence des situations météoro, mais également pour
apprécier e1 éventuellement atténuer et corriger les effets négaüfs des pertuôâtions artificielles
iMuites par des actMtés humaines

C'est à partir du capital informations vérifiées et validées, stocke dans les banques de données
historiques locales et nationales issues des réseatx de mesure, que I'on peut alors élaborer une

représentation modélisée physicostastistique des processus hydrobiologiques et hydrologigues
moteurs de l'écoulernent de l'eau dorigine nivâle et plwiale dans les bassins ræ6ants, eL de sa qualité.

Ces moclèles sont utilisés soit pour dimemionner et réaliser des aflÉnagemenls en rMère pour gérer

à long terrne la ressourre en eau en cons€rvant certaines propriét& qualhatiws, scit pour gérer des

situations de crise en ternps réel à I'aide de calcd de péüsion (crues, pollution accidentelle, étiage...)

Depuis plus de quarànte ans, le Seruice ressourre en eau d'Electricité de France (DTG) a pris en char-
ge, en les étofrant de stations sr+plérnentairel des réseatrx de mesure existant (tydrométrie-plwio-
métrie-thermonÉtrie air), et a crÉé des réseau de rnesure nou\Eau( (nhornetrie. thermométrie eau,
paramètre physicochimiques de qualité de I'eau).

Ce service gére actuellement I 200 sraüons dans les bassins rærsants du Rhône, Rhin, Garonne, Loire
et fleuves cotiers nÉdherranéens, don150O sont télémesurés au pas de temps de l'heure.
350 stations mesurent le delbh (au pas de temps de 12 minutes) des lletrres et aflluents en plusieurs

sections: 400 stâtions servent à la mesure des prÉcipitations (dont 270 au pas de temps de 6
minutes); 50 stations mesurent la tempéràlurê de l'air au pas horaire et 50 stations mesur€nt la

tempéràture de l'eau de riüère au pas de temps de l2 minutes, 300 stations fonctionnant en automne
- hiver et prinlemps permettent de mesurer la hauteur et l'équivalent du rnànteau neigerx sur les

massifs montagneo( ; enf n 40 staüons mestres le pH, I'oxygène disors et la conductivité de I'eau de
certains {leuÿes et riüères-
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On peut également citer les mesures permanentes et contrôles de la composition de l'eau effectuées

pendant plusieurs semaines lors d'opérations de üdanges de barages (80 opérations depuis I 0 ans).

Les banques de données historiques relatives à ces réseaux de mesures gérées par EDF

comptabilisent actuellement 66 millions de données. Une partie de cette information est transférée,

selon des conventions, dans la banque Hydro pour les débits et dans la banque Pluvio pour les

précipitations, banques nationales qui sont gérées par le Service de I'eau au ministère de

l'EnüronnemenL

Mais avant de réaliser des modèles de simulation et des modèles de pévision pour tenter de gérer au

mieux les multiples usages parfois antagonistes (énergie, agriculture, loisirs, écologie.,.) de la ressource

en eau des rivières françaises avec le souci de respecter les propriétés vivantes de cette eau, il est

crucial de bien qualifier les observations anciennes et de mettre en place de nouvealx réseaux, avec

une garantie de compétences et de moyens financiers conséquents pour les gérer sérieusemenl

ll n'est peut être pas intrtile de rappeler que le résultat d'une mesure dépend des qualités du caPteur

(précision, Tidélité), de sa representativité en tant que témoin d'un domaine, de la fabilité du système

d'acquisition puis de transmission, des performances des logiciels de traitement de données (stockage,

contrôle, validation par correlation avec des mesures amont - aval ou proches, avec les mesures d'un

phénomène générateur...) toutes opérations qui nécessitent une interprétation intelligente de

techniciens et ingénieurs avant de valider temporairement le Ésultat de mesure.

Ces opérations sont onéreuses car nécessitant de la compétence et une perennité de plusieurs

dizaines, mais c'est à ce prix que l'on peut espérer acquérir Ie label d'observatoire de l'Ervironnement
disposer d'une connaissance flable et véritable permettant d'apporter des solutions objectives aux

perturbations provoquées soit par la nature elle même soit par I'homme à l'environnement aquatique.

I «IIOBSERVATOIRE DES USAGERS DU BORD DE IIEAU >r:

UN SERYEUR A UENVERS
M. Roberc Blonchin, secrétoire générol de la Communouté des usogers des bords de /'eou

t . PREAMBULE

En dépit de leur utilité, il est en général diffcile d'accéder aux observations de terrain effectuées par

les usagers. ll est encore plus difficile de les contrôler et de les utilise; en raison de leur extrême
diversité.

f utilisation raisonnée de moyens télématiques devrait permettre d'atteindre cet objectif.

Alors qu'un seryeur a généralement pour objet de diffuser de I'rnformatron, la mise en place d'un
<< Serveur à l'envers » permet de collecter des observations et d'en standardiser la présentation.
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La «< Communeuté doc uraSon du bord d. l'Gau D rassemHe. autour de l'irstjtution et du

monde rural, les partenaires associaüB des loiirs aquaüques du bassin Seine Normandie. Elle

comtjtue un cadrc prMlégié porr une action de cette nature çi nécessite. avant tout un contact

confant avec des ob6ervaters aussi dirærs qte Posiue et aærtb des éalités des milietx à suive.

A titre ogérimental, Iopératirn a dorc Pour h.t de collecter par \rcie télémÀtique les obeervatiom

des usagers sur les cotrs deau en dappuyant au démarrage lur hs stnrtur€s æsociaüws les plus

sensibilisées à cet aspea des <hoses. et dam l€ cadre d'une surface géographique limilée, mais

signifcatiræ : la Ré$on lle-de-France.

Le service est en cours de nise en place, il dan-ait être oPérationrEl pour la fn de lannée 1993,

sachant que la periode de forrnation des preniers obr€natetrs co.nmencera ês le mois d'octobre.

Perdânt iorjtè la phase oçelrimentale, le service restera rÉervé atx obce^ateurs et atx utilisateurs

immédiats afin de ne pas alourdr les tâches de gestbn el danimatbn

ll est en efret nécessaire de vérif€r la méthode, de rnettre au pclint les procédures et surtoul de

définir les condiüons danimaüorr de formæion des obsenateurs qti conditioment I'eftcaché d'un tel

système.

Lintérêt praüque de l'opéraion es! tien enændr muhiple :

- complèter l'information sciernifique déjà colhctée par des obseryatiom à car-actère naturaliste ou

qtalitatiwr

- néunir des informaüons de gestinn sur le nilieu (dertifcaüm de pcints singüiers ou dincidents),

- fâciliter le dédenchernent de I'alerte en cas daccident

Au-delà de la stricte utilité, le fait de rassembler les ob6ervatiors de cette natwe, et de les prendre en

compte, est sans aucun doute de nature à accro?tre la comaissance et l'intérêt des usaçrs pour ces

milier-o< par roie de conséqJence. dàccrcftre hur participaüon à letr Protection et à leur gestion

Moyennant un parti pris de simplicité et une vdonté de formation les mcyem télématirques actuels

permettent aisérnent de éaliser un tel « obeenratoire », le g6tème p€nnettanl :

- de disposer dinformatiors gratuitæs c§à « sâisies ,, et $gloitaHes sous éserve de validation

- dassurer « l'interactivité » Sri est irËisp€nsaue lorsqu'on s'adresse au public. qui, à ,uste titre,

6père touiouB un « retorr ».

2. CONTEXTE

La mise en place de cette opénüon a pour origirr les trÀ\ràtx de la Cornmission de bassin Seine

Normandie, et pltrs pécisement de son atelier « Toüisrne Loisirs et Pêche » qi en a défrü le contenu

La communauté des usagers du bord de l'eau, constituée peu apnés a mis en place les enab/ses

techniqr,És nécessaires. Elle assure la maitrise dotruzge de I'opéraüon autour de laquelle elle a

conlitué un partenariat (Agence de reaq Etal. Ob,s€rvatoirÊ éSional « Rivières propres d'lle-de-

Frarre », EDF. Fnnce Télécom).
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3 . CONTENU

Nature des informations à collecter

Toutes les informations accessibles à un <( honnète homme >> du bord de I'eau sont concernées par le

servtce

de nature scientifique :

- débits,

- Ilore et faune,

- critères visuels de qualité,

- etc...

de gestion :

- état des berges

- pÉsence d'égouts

- décharges sauvages

- obstacles à I'écoulement

-etc...

alerte I

- incidents de pollution

- débordements

- etc.. .

Compte tenu du caractère naturaliste des informations et de I'aspect novateur du service, deux ÿpes
de questions doivent faire l'objet d'une attention particulière :

- la formation des observateurs et I'animation du serüce afln d'éviter les communications sans

utilité ou à caractère fantaisiste, sans pour autant brider leur légitime intérêt pour les milieux
aquatiques.

- le système de repérage géographique.

On ne peut envisager de demander aux observateurs de satisfaire à des critères de localisation trop
techniques. ll est cependant prévu une passerelle avec les systèmes de repérages utilisés Par les

services (IYOS).

Cet aspect des choses sera examiné et précisé dans le cadre de l'animation et de l'exploitation du

service.

Par la nature des observations recueillieq le serüce constitue un outll d'éYaluatlon permanent
mls à la dlsposltlon des servlces. ll importe de faire en sorte que ces données soient utilisées

dans les meilleures conditions.

En première analyse, les principaux services bénéficiaires peuvent se lister comme suit :

o lnformotbns saentifques :
Les gestionnaires des principales bases à caractère scienüliques.

Les observations pewent soit combler des « vides )) lorsqu'il n'y a pas de mesures, soit perrnettre

d'étalonner certaines mesures.
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Lorsqu'il y a discondance entre ob§€rvation et meswe, l'information Permet d'engagq si nécessaire

une inveslrgaüon comPlérnenlâire (arte fact ou eneur d'appréciaion).

ll est bien clair que set/ le resporsHe de la base doit rester juç de l'opportunité dirtroduire ces

notrvearx élémenls dans son rystàne d'irfomaüon ou de les r€ietel:

o lnfurmolio.n de gcslbn :

- Collectivités territoriales (servkes techniqws),

- Services chaqgés de la police des eao<

-CATER

. 
^rcrt 

:

- Pornpiers

- Folice.

ll va de soi que totrs les informateurs du servke ont accès à la base des informaüors collectées, et

surtout sont tenus au courant de la destination et de l'6âge des obsenations effectuées Un certain

nombre "dtrtilitaires" sorn par ailleus mises à sa disPosiüon

Contenu techn§uc
L'arborescence du service est prÉêntée ci-aprés
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IDEAL Télématique, déjà trés impliqué dans l'Observatoire régional « Rivières propres d'lle-de-

France >> assure la fonction de serveur de l'Observatoire des usagers du bord de I'eau, ce qui en fait

un partenaire technique priülégié et permet de développer les indispensables synergies entre les deux

actions.

,I - PROSPECTIVE

ll est bien clair que cette action ne comprend que la première tranche d'une opération plus

importante, qu'il importe de chifrer:

Dans l'état actuel des choses, il faut préciser que lorsque les Programmes et les procédures seront mis

au point, I'essentiel des dépenses à prÉvoir relèvent du fonctionnement ( animation, Sestion, telecom )
ce qu'il est peu raisonnable d'évaluer sans disposer d'une expérience minimum en ce domaine.

Lorsqu'interviendront les ésultats de l'expérimentation, il deüendra possible de préciser l'enveloppe

des dépenses à prévoir:

A ce niveau, l'association envisage d'ores et déjà d'étendre le partenariat, au cas ou cela s'avèrerait

nécessaire pour pérenniser l'opération.

I I]OBSERVATOIRE REGIONAL DES DECHETS D'!LE DE FRANCE
M. Antoine Frorrconi, chorge d'études, responsoble des déclrets, IAUR/F

En lle-de-France, la situation relative à la production et à l'élimination des déchets Présente une

certaine spéci{icité :

lês ratlos de productlon supérieurs à la moyenne natlonele. S'agissant des ordures
ménagères et déchets assimilés, le Francilien en produil en moyenne, 463 V,tg par an (contre

358 kg au niveau national) avec des écarts marqués entre Paris (578 kglan/hab.) et les

départements de la grande couronne (406 kg/an/hab.) ce qui correspond, pour l'année 1990, à un

tonnage approchant les 5 millions de tonne, le quart de la production nationale;

la dênslté démographlgue est élevéê (887 habJkmr), soit une population de 10,6 millions

d'habitants (le cinquième de la population française), concentrée sur seulement 2,2 % du territoire
national :

ler unltés dê traltement sont saturées, vétustes en règle générale.

Espace restreint, production élevée, forte densité démographique rendent particulièrement difflcile

et problématique la gestion des déchets dans la Région.
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Lurgence de défnir des poliü+es rationnelles dans ce domaine. a conduit les services de I'Etat et du

Conseil égional à mettre en place tne stnrcttre de rÉllexion sur les déchets au statü iuridique qui

autorise la participaüon la plus large po§Uê des adeurs concemés, dotée d'une celltrle technique qui

néalise des études, centrâlise, traite et diffuse l'informati:n'

l-Observatoire égiond des décheB a été offciellement cée le 25 nc,ræmbre 1992 son statut est celui

d'une association régie par la lcri de l90l dirigée par n conseil daclninistration de 32 membres. Ses

ressources prc /ienn€nt de suhæntions de I'Etat et du Conseil égional et des cotisaüons de ses

adhérents Son budget pour I'anrÉ€ 1993, est de 1,280 millir:ns de frarrr

Cet Observatoire est a/ânt tout tn organe de éf,o<ion er daide à la décision. ll n'empiète pas sur les

compétences des collectMtés locales qui gardern la maitrise de la gestion de leurs déchets. Son

objectif principal est de faroriser la cornaissance et la dffi:sion d'informaüons et dowrir le débat

entre les partenaires concerrÉr Ses actions viseront plus particulièremenl à assurer le suivi des

iMicateurs déchets au niwau rÉgional de centraliser I'informaüon, de la diffuser ll aura également

pour Îâche dorganiser des rencortres et débets sur le thème des déchets. Etre à l'écode des besoins

et suggérer les mopns dy répondre.

Une cellule têchnlquc parmananta, composée de personnels mis à la disposition de

I'association par le Conseil égional, I'|AURIE lAdeme, la DRE et la DIREN anime les trrvatx de

l'Observatoire et a la charge de suivre ou de réaliser les études décidées par le conseil
d'administràüon. Elle a déjà erqage des lra\rau( sur dférents üÈrnes, doot : les tableauo< de bords

déchets des années 1988 et 1990, le6 déchets de l'assainissement des earx la composiüon des

ordures ménagères des départements de la courtrne rurale. Le progremrne pour 1993 pérc( enlre
autres, le lancement d'ençêtes str les déchêts irdustriels banals et les déchets m&licarx produits en
exercice libéral.

I UETUDE DE LA FAISABIUTE D'UN OBSERVATOIRE SONORE
URBAIN
M. Guy Pqreoi, dnerl.eur djcint & l'lr*iùn du gfre ubcin de Lyut

La Communauté uôaine de Lyon sorhaite se doter dtn Obsenratoire de I'environnem€nt sonore
urbain UNGU a pour mission den cléllnir le. contoüs et les mq/er6 Àssociés.

La philosophie de cet obcervatoirc est de rnettre à dsposiüon des clécideurs et notamrnent des éh.rs

des outils simples de repnésentation de l'erwironnenrent sonore (qui n'o<priment pas seulemenl les

nuisances), un€ possihilité de mettre en place des bases de connaissarres permettant dévaluer ses

modiüficaüons au cours du lemps et les objeaifs de qualité qtr l'on peut y âssocier Enfin, permettre

d'opérer des choix parmi les solutions de gestion urbaine pouvant concourir à un meilleur
ervironnement
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C'est ainsi que I'Observatoire de l'ervironnement sonore urbain ne peut ni ne doit se réduire à par

exemple, un réseau de mesure du bmit routien

- ll doit permettre de mesurer périodiquement différents types de variables recensées comme
étant des critères de qualité dans les même espaces ou dans un quartier

- ll doit offrir un suiü statisüque de variables acoudques quantiliables repéés comme << nuisants >>

dans ce mème espace ou ce même quartien

- ll doit orienter l'aménagement et la gestion de I'agglomération de Lyon dans le sens d'un
développement plus durable de la qualité sonore,

Le processus opératoire est décrit dans le tableau suivant

Le processus opératoire

CONNAISSANCE DE L'EVOLUTION DE

UENVIHONNEMENT SONOBE DANS

LE TERRITOIHE DU GRANO LYON

UOBSERVATOIRE DE

L'ENVIHONNEMENT SONOBE

ON A UNE VILLE ET DES TISSUS

UFBAINS CAHACTEBISES PAR

- DES FLUX

- DES FORMES UBBAINES

- DES FOHMES DE VIE SOCIALE

COMMENT COFRIGER LA DEHIVE ?

EN AGISSANT SUR

- FLUX

- FOBMES SPATIALES

- FORMES OE VIE

ON A DES CRITERES SONOHES A

REPERER:

- PERCEPTION D'UNE ECHELLE

SPATIALE

- DEGRE D'EMERGENCE DE LA VOIX

HUMAINE

- MATIERES SONOBES

OBJECTIFS : GUIOEF UELU POUR

DEFINIR

- FLUX

- vlE soctALE

- CHEMINEMENT

- QUALITES SONORES

ll

{

MESURES DÉ LA OERIVE ENTRE

REALITE ET OBJECTIFS

(CARTES . SONOMETBE, ENOUETE)

PBOJET SONORE (POS -PAZ.

DIRECTIVES EN MATIEBE

ENVIRONNEMENT OE

MILIEU PAYSAGE SONORÊ
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Les partenaires de la recherche soülaitent mettre en æuvTE des outils simples capaHes dalimenter les

refle><rons en fonction de trcis clirnensions principales :

- la dimension acou«iqræ (natr.ne, type de caractériniqr.res plrl,siqtrcs du son, études des émissions

sonorEs),

- la dimension topologique (oqanisaÙon de I'espace, de la cirtulaüoq morphologie urbàine,

typologie architeaurale, cordtion de propagation du brtit rircau en façade, nature des façades)'

- la dimension socio-cuhurelh (ÿpes dâctivitér rnode de vi€, nât € des chemirrmentS critères

sonores estlréüqtrel étude des modalités de récepti:n des sons).

En somme, lobservatcire de I'erniromenrnt sonore r.nbain serah conçu comme un€ Péfiguraüon
d'un véritable « servke du bnjt » permettant de gérer ce domairæ de l'ervironnement humain et

urbain dans les dimensions de ge«ion de I'espace, de la circulation des concepüors uôânistiques et

ârchitecturàles et des inû'astructures de wirie.

I « FAUNA-FLORA »r UN SY§TEI{E D'INFOR!{ATION SUR l-A FAUNE,

LA FLORE ET LES }IILIEUX NATUREI-S
M. Hervé Mourin, Ùrætanr du SæÉtotiot dc lo FoüÊ et de lo Fbre ù Mlétrrt rctionol d'histdre

noturelle

La période qui a stiü l'apêsguerre a été càractéri#e par urre phase de déræloppement économique

rapide, parüculièrenrent accéléé pendant la decenrie l96G l97O Cette croissance a été peque dans

un premier temps comme illimitée, car basée sur l'e:9loitation de ressolrces considéées comme

inépuisades. Toutefois à partir des anrÉes 70, il est apparu çe toparsion économique et les actiütés

hurnaines arâient sur les élénren§ naturels des corséqtrences imPortantes ; h menace de l'épuisement

rapide des ressources non renourdables et la dé8radaüon irr€\,ersiUe de fenr,iromernent étaient en

parüculier sowent évoquéer Les interroSations sui\rantes \oient alors le iour: notre patrimoine

naturel esl-il réellement en lrain de se dégrader ? Dans I'aflirmative. comment chiffrer cette

dégradation et pré\oir les cons.&ænces ç'elle risque d'induire I

La saurægarde du patrimcine naturel a ainsi été officiellement r€conrxle en 1970 comme l'une des

misions primordiales de fÉrat aæc la céaüon au sein d: ministère de l'Agricttturc d'une Direcüon

de la protection de la nature, puis en l97l d'un ministère ôargé de la Protectiofl de la Nature et de

l'Environnement autonome, aræc mise en Place progressive de divers groupes de réflexion et
d'évaluation sur l'em,ironnemenL

Soucietrx d'élaborer sa politique sur des bas€s rigow€use§ le ministèr€ de I'Environnement a été

amené à s'appuyec dès sa créariorr sur le corseil scienüfique de chercheurs en écologie étnis au sein

d'un Comrté faune et flore. ta né<essité de sodenir et râtionalis€r la collecte de donrées nourellei

ainsi que l'o<ploitation des ésultats disponiHes, ont alors amené le Comité faune et f,ore eÎ le
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Ministère à concevoir la mise en place d'une structure spécialisée dans l'inventaire et la connaissance

de ce patrimoine. Cette structure devait en particulier servir d'intermédiaire entre les demandes à

caractère administratif ou technique du l'4inistere et la masse des données scientiTiques disponibles, qui

nécessitent des mises en compatibilité et des interprétations préalables. Le ministère de

l'Environnement va ainsi créer; en l979,le Secrétariat de la faune et de la flore (SFQ au [4uséum

national d'histoire naturelle. Une des premières tâches de ce nouveau serüce scientillque et technique

va être le développement de la banque de données FAUNA-FLORA.

Le travail de conception méthodologique de cette banque de données a reposé sur deux Principes de

base :

- exploiter l'acquis sous toutes ses formes en complétant parallèlemen! et de manière progressive,

les connaissances i l'accent a été mis sur certains thèmes jugés prioritaires et sur les lacunes les plus

flagrantes ;

- produire à court terme des Ésultats appliqués et directement utilisables, basés sur un nombre
restreint de données scientifiques {iables et homogènes: prévoir le développement Progressif
d'exploitations plus complètes des données collectées.

Les données prises en compte ont concerné non seulement les espèces de faune et de flore sauvages,

mais également les milieLx naturels et les habitats des espèces. Dès I'origine de ses travaux, le SFF a

mis la priorité sur l'obtention d'une couverture de la connaissance portant impérativement sur
l'ensemble du territoire national. Cet objectif était lustifié par la volonté de produire des états de

éférence les plus exhaustifs possibles à cette échelle géographique, permettant en particulier de
fournir aux administraüons les données statistiques qu'elles réclamaient. Il nécessitait par voie de

conséquence de concevoir un outil informatisé de mise à jour des états de référence constilués, alin

de permettre l'étude des phénomènes dynamiques afectant le patrimoine naturel dans son ensemble,

La collecte des données s'est rapidement révélée être le maillon essentiel d'un tel dispositif. Elle

repose actuellement sur le dynamisme, mais aussi sur une grande part de bénévolat d'un réseau

Faune Flore national, correspondant approximativement à 4 000 spécialistes, Par ailleurs le SFF a

cherché à développer au plus tôt des coopérations élroites avec toutes les structures nationales

concernées par la connaissance et la gestion du patrimoine, possédant elles-mêmes leurs propres

réseaux: associations d'étude et de protection de la nature, ONC. ONF, CSP... Ces coopérations se

sont évélées rapidement productrices de synergies particulièrement précieuses. Les accords passés

sur les problèmes de propnété scientifique et de sécurité des données collectées ont constitué un

facteur clef de l'échange et de la mise à disposition des connaissances. Ces questions ne peuvent être
ignorées, dans le contexte actuel du large développement national, régional et international de l'accès

à l'information.

Depuis sa création, le SFF à informatisé et traité approximativement 4 700 000 données de base sur

les espèces de faune et de fore. dont 49 7" sur les vertébrés, 5 % sur les invertébés et 46 % sur la

flore, ainsi que 25 000 zones naturelles (dont l4 000 ZNIEFF). Les données sont issues soit
d'inventaires de terrain concernant les espèces et les zones de grand intérêt biologique, soit de la

littérature ou des collections. faccroissement annuel de FAUNA-FLORA peut être estimé
globalement à + l5 %.

Les produits les plus couramment réalisés sont de type cartographique. lls correspondent d'abord à

des états de référence nationarx, mais aussi Égionaux ou départementaux Les résultats de ces états

de référence sont publiés le plus souvent sous forme d'atlas, présentant des ensembles de cartes de

Éparütion. Entre I 984 et 1992, le SFF a ainsi produit des états de référence pour tous les groupes de
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vertébrés, pour quelques groupes dinrertébrés et de llore airsi que pou'les ZNIEFF de 18 régiors

de la Métropole. Lâ plt+art de ces fchers sont actuellement en co:rs de mise à io-rr: Dans certairs

cas, et en particulaer pour la restitution d€s resultats des enquêtes adrninistratives, des cartographies à

diverses échelles sont produites sü la bese des mailles commndes
Au delà des produits cartographiqr.rer le SFF est amené à réaliser des prenaüons assez vâriées allant

de l'édiüon de listes faunistiques ou bibliographiqjes à la éalisation è statistiques. Le ministère de

l'Enüronnernent a pudié perdant de nombrcuses anrées tn « état de ferwironnemenl » ; les égions
produisent quant à dles de plus en PltE souv€nt des « tableatx de bord ». Ces trarratx fônt sou\ænt

appel atx staüstiques élaboées à partir de la barqtre FAUNA-FLORA

ll aun fallu dix anrÉes pour conslituer wi fon6 de donrées fauri«huec permettant de dispoeen au

moins pour les \€rtébrê et por.r certains groupes dimertébés et de llore, de premiers états de

référence significaüfr Mais le trrvail à faire reste énorme. ll conüent en particulier de géneraliser

l'élaboraüon de tels fiôiers, den péroir la mise à jour qrstérraüq-re et de développer parallèlement le

système d'information FAUNA-FLORA. en fonction des besoins nouveaux qui voient le jour
actuellement

La demande concernant la conneissânce, l'âraluaüm et le suiü du pafimoine naturel est en effet en

pleine ércluùon, tant au niveau égional, naüonal qu'etrop/een. Au niwau national, le ministère de
l'Enüronnement a larré, en s'apgtyanl au phn loginique sur le Sff, (n programme important inthulé <<

Observatoire du patrimoine naturel ». Par ailleurs, un nowel organisme, l'lnstitut français de
I'environnement, à vu le jour récemment: il est l'interlocuteur priülégié de la future Agence
europÉenne de l'environnement Au rûrcau européen la Cornmission des commtruüés euro[Éenne
et le Corseil de I'Europe s'inlér€ssent partküièr€m€rt à I'eJçérieme des ZNIEFE Les fchiers élaborés

sont en effet tien adaptés à r.rle üilisation darc h cade de fapplication des églenrntaüons sw la
conservation des espèces et des habitats (directives « Oiseaux » et « Habitats », diverses
conventions). En France, les informations disponibles sont actuellement consultées de façon
systémaüque dans le cadre des pditiques naüonales, égionales et départernentales daménagemenl
du renforcement du réseau naüorul despaces protégês et des opératiors de restauraüon de milieuc

La formulaüon de ces noureatx besoins a donné au SFF des éléments dorientation prÉcis pour le
développement du q/stème dinformaüon FAUNA-FLORA En partkdien cornpte-tenu de la forte
demande actuelle, les donrÉes concemant le patrimoine natud doi\Ént nuintenant faire lbbiet dune
mise à disposition plus qystématilre et plu sor.rple : renforcée au rircau locâl et dépassant largernent
les fmnüères de I'hoGgonê. Un accès télématique (ninitel) est actuellement envisagé pour certaines
données de syntlÈe.

Un gms travail de éflexion reste toutefois à accornplir porr trouwr les formes dinformaüon les plus

adàptées ar.o( besoins d'utilisateurs potènüels de plus en plus drærsifés: ôercheurs, naturâlistes,

administrations et gesüonnaires de I'environnement éltrs locaur mais aussi wlgæisateurs et grand
public. ll devient en particulier urgent d'accélérer la réflexion entreprise autour de la notion
« d'iMicateur dervironnernent ». Face à la proirir:n des iniüatiræs lo(âles, il faut égdement veiller à

consenær la cohérence et la cornpaübilité lobale d-t système naüonal mis en place, que de nombrer.o<

pays nous erMent
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I LE PROJET ERPURS: EYALUATION DES RISQUES DE LA
POLLUTION URBAINE POUR LA SANTÉ
Mme Ruth Ferry, directeur de I'Observotoire de lo Santé d'llede-Fronce

Le pro.jet ERPURS e$ né en décembre 1990, pour mettre en place un dispositif de surveillance
permettant d'évaluer l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des Franciliens.

Actuellement, la surveillance de la pollution atmosphérique urbaine repose uniquement sur des

mesures de concentration de polluants dans l'air: La réglementation française a fxé, sur la base des

directives de la CEE, des valeurs limites de concentration des polluants à ne pas dépasser pendant un
certain tempt
Cependânt, les connaissances des efrets de la pollution atmosphérique sur la santé sont à ce jour
encore limitées, et lâ validité des valeurs est discutée. ll apparait donc aujourd'hui nécessaire de
pouvoir disposer de paramètres épidémiologiques pertinents pour la surveillance de la santé de la

population.

UOB'ECTIF DU PRO'ET ERPURS

ll s'agit de coupler un système de surveillance épidémiologique au réseau existant de surveillance
métrologrque de la qualité de I'air:

La mesure de l'impact sur la santé se fera à partir d'indicateurs d'activité sanitaire, telles que les

consultations ou admissions à I'hôpital, les Vsites à domicile de SOS Médecins, les interventions du
SAMU et des pompiers.,. Ces indicateurs sont disponibles, et l'objectif du prolet ERPURS est de les

analyser en relation avec des épisodes de pollution.

LES ACTEURS DU PROIET

Le prget est Tnancé par le Conseil regional d'lle-de-France, le ministère de la santé (DruASS) , le
ministère de l'Environnement (SRETIE) e1 EDF-GDE La responsabilité générale est assurée par

l'Observatoire régional de la santé d'lle-de-France, et la responsabilité scientilique par le Laboratoire

d'hygiène de la ville de Paris, l'Ecole nationale de santé publique et l'hôpital Bichat. En outre, un large

réseau d'experts suit le projet pour les aspects épidémiologiques, médicaux et environnementaux.

UNE DÉMARCHE EN TROIS PHASES

La première phase a consisté en une analyse d'une centaine d'études épidémiologiques publiées entre
I 980 et I 991 , qui, pour la plupart relient positivement la pollution atmosphérique et l'activité sanitaire.
Une synthèse de cette analyse a été publiée par I'ORS en 1992.

La deuxième phase a été consacrée à une enquête rétrospective concernant un épisode de pollution
atmosphérique survenu en lle-de-France en janvier-février 1989, bien décrit par les données de
surveillance métrologique de la qualité de I'air: et pour lequel des données de SOS-Médecins-Pans

étaient disponibles. Cet épisode de pollution s'est traduit par une augmentation de I'actiüté de cê

service de soins d'urgence, notamment les appels pour aflections ORL et respiratoires.
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La lroisième phase est acùrllensrt en cour:, pour suinre hs ddidls récent$ Ct à rrenir enüe la

pollution de lair et la santé, à Partir de dao< rpproches: duE Pert h rncsrr€ de lïmPrt de tous les

épisodes de pollution depuis 1989 srr les indicateurs sanitaircs OôPital, SOS M&hdim SAMU'

Pornpiers), et dhJt r part b süü drne cohote dc P.üênts asÜt naÙq.tex en nilieu ]rcPitalier Pou
estimer lerr vrlnératilité arx Çisodes aigu de PoltJtion

LES COLIJIBORATIONS INlERI{Afl ONALE§

Dans le cadre de la préparaüon drr corgrÈ dc l'associaüon rnoncliale des grardes métropoles
METROPOIJS (t'lanrfercptemtre 1993), ERPURS arürr les ùarar.o< ât SrouPe « Eoviromernem

urbain et santé ». lJotrie<ùT est de csrceroh ûE brodrre, settüâble darr toutês les m&ropoles

üsant à senibilber hs populalinrs ax proUàncs dc ûtté Iés à h Polübn aunoepheiq.E. ERPURS

participe Qalement à rn prcia dc la CEE srr dcs méthodes *andadsécs dan4/se de h rdation

entre pollution aùnosph&ique et sânté
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3 ê session

LES RESEAUX DE SURVEILLANGE DE L'AIR
ET LES OBSERVATOIRES TERRITORIAUX

*# ?* &

Présidcnt: M. Fronçois Lopoix, conselllcr régiutol d'lle4*Fronce,
professeur d'ecologie uùoînc à l'Erole d'orchitæture de Porb Conflots
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I UN INSTRUMENT DE MODELISATION: POLYEN
Docteur Phitippe Riæer médecin4rrecteur du Servke hygiène et sdnté, moirie de Lyon

I.INTRODUCTION

LEcologie urbaine est l'un des axes majeurs de la gestion du Grand Lyon.

La qualité de l'air est donc un des soucis premiers des gestionnaires de la cité.

Lyon présente de ce point de vue des caractéristiques particulières qui sont de nature à Provoquer
des épisodes de pollution atmosPhérique:

- la ville est depuis longtemps le siège d'une très importanle industrie chimique qui représente

pres de l0 % du potentiel natronal ;

- la ville es. située sur le grand axe de communication Nord/Sud transeuroPéen et elle

<< bénélicie )) de ce fait d'un énorme traflc de transit dont l'augmentation, malgré la crise

économique, ed explosive ;

- agglomération plus que bi-millénaire, Lyon possède des bâtiments dont la richesse architecturale

est grande mais dont les systèmes de chauffage cenlral sont polluants. Ses rues, tracées Pour
certaines au xv " siècle, n'ont pas été conçues pour absorber l'intense trafic aul0mobile des temps

modernes :

- située au confluent de deux fleuves, le Rhône et la Saône, la 8éograPhie locale est marquée par

un relief organisé en trois compartiments :

- une plaine à I'est et au sud

- un système collinaire à I'ouest et au nord
- les fleuves au milieu.

cette typologie particulière joue un rôle dans la mesure où les émissions de la plaine se tTouvent

bloquées sous certains régimes de vents par les collines;

- la région est le siège de nombreuses inversions de tempérâlure qui empêchent la diffusion des

polluants.

Sur la diffusion, le gestionnaire municipal n'a pas de prise. En revanche, sur les émissions et leur

localisation il y a un champ pour l'adion.
ll est possible en efiet, de lenir compte des émissions et du secteur géographique où elles surviennent

pour planiTier le développement de la cité, non seulement selon des critères économiques'

fonctionnels, culturels et esthétiques, mais également environnementaux

Dans cette optique, notre souci a été de pouvoir disposer d'un instrument qui nous Permette
d'apprécier l'importance des émissions pour les polluants majeurs. Nous souhaitions également

connaltre la Épartition géographique de ces émissions sur le territoire de l'ag$omération. Enfin, il

nous paraît intéressant de pouvoir estimer les retombées des décisions en matière d'aménagement

urbain, d'action économique ou de gestion du trafic sur les émissions polluantes

A ces objectifs népond le programme POLYEN realisé par la Société Europlan à la demande du Grand

Lyon avec la particiPation de la Région Rhône-Alpes et de la Commission des communautés

européennes.
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2. I,IETHODOLC»GIE

La philosophie du projet a consisté à évaluer lâ consommation énergétiquê globale par unité
administràtive sur le Grand Lyon et à déterminer les émissions en fonctiôn des secteurs de
consommation énergéüque pour huit pdluants atmosphériques retenÀ

2. l. Les polluenti

Huit polluants ont été retenus ll s'agit de :

dioxyde de soufre
o)ÿde dazote
parlicules en suspersion
moroxyde de carborn
gaz caôoniqte
cornposés orgariçes rclaüls
acide chlorhydrique
plomb

Le choix de ces polluants répond à detx critères :

- leur ensemHe correspond à la maieure pa-tie du phéromene de polluti:n arnosphériqtre de
Lyon. En effet notre cité a la chame, dt, fàit des cordiüons climatiq.res de rc pæ être le siège de
phénomènes de pollulion pholo-o)rydante très importante, ce qui permet de ne pas inclure
l'ozone dans les polluants étudiés sans nirc à linrérêr d., moêle ;

- ils font tous l'objet dun suM par le réseau de sunêill&ce de la q.nlhé de I'air de Lyon

2.2. llaire considéréê

Le modèle s'applique au territoir€ de la Cornmnauté uôaine de Lyon. ll concerrn donc I I 32 500
habitants scit 7 % & la popdarirn française sur r,le suface de 484,2 l<,nz repésentant 009 % du
territoire national.

Les calculs sont effectués pour cha«ne des 55 commtnes de la Cornm.rnâuté urbairr a pour chacun
des 9 arrondissements de la Vlle de L)ôn
En outre, un sous-ensemble est céé, constitué par les communes de Lyon et Vlleuôanne qui
forment le centre de I'agglomération dont elles regro:pent pres de h moiüé de la populaùon.

2.3. l-es r€cteurr dê conrofiimation d'érrerjle

Cinq secteurs de consommaüon dénergie ont été relenus: I'industrie, l'habitat le tertiaire, les
tramports et I'agricuhure-rbâümmtaénie ciüL Un sixième se(êur a été conptatili# à part : le secteur
énergétique cornportant la nffnerie de péùole, le chauffage urbain. les usines d'incinéralion des
ondures ménagèr€s, les centrÊs de stockage et de commerce en gros dtydrocartrures et les stations
services

Quelques g106 émetteurs situ,és en dehors mais toû près de la zone étudiée ont été pris en compte
comme par eremple la centrale tl'rerrniqr.re de Lcirc-sur -Rhône.

sol
NOx
PS

CO
CO,
co/
HCI
Pb
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o L'INDUSTRIE

Lo consommoüon d'énergie

ll s'agit des 1838 établissements industriels de plus de l0 salariés,

Pour 485 de ces établissements, nous avons pu bénélicier d'informations données par les serüces du

ministère de l'lndustrie (Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'enüronnement),

De cet échantillon, on isole un sous-grouPe de 37 installations qui représentenl73 Yo de la

consommation. Ces établissements ont fait l'objet d'une investigation particulièrê entre avril et

septembre l99l avec envoi d'un questionnaire puis visite d'un ingénieur-enquêteur Pour mieux

connaftre les usages de l'énergie et les méthodes d'évaluation des rejets.

Pour les 30 % restânt et les petits établissements, une extrapolation est faite en fonction des efectifs

industriels par branche.

Les émissions polluontes

Elles sont connues par les données de l'enquête particulière Portant sur les 37 plus gros

consommateurs. Les données de l'enquête ont été validées par les industriels.

Pour les autres installations, les facteurs d'émission ont été estimés à partir des données de I'OCDE,

du CITEPA, de Ia base de données CORINAIR et de I'EPA.

. UHABITAT

On entend pâr habitat les bâtiments à usage résidentiel soil499 217 lqements Pour le Grand Lyon.

Les données concernant ce parc de logements sont élaborées par l'INSEE (recensement de la

population 1990). On peut ainsi connaître :

- le nombre de logements,

- leur type (individuel ou collectif),

- l'année de construcüon,

- l'énergie de chauffage,

- le mode de chauffage (central collectif, central individuel, indépendant)

Lo consommoüon d'énergie

Elle est estimée à partir des émissions calculées au plan national par le CEREN en 1990 par type de

logement après corection des conditions climatiques pour ce qui est du chaufage.

Les autres usages de l'énergie comportent la production indépendante d'eau chaude sanitair€, la

cuisson, les usages spécifiques de l'électricité.
Le recensement permet de déterminer le Parc des logements équipés en production atrtonome d'eau

chaude. Le CEREN fournit une repartition nationale des parts de marché de chaque énergie pour

cette application. Ce râtio est appliqué à la zone étudiée.

Le CEREN foumit une estimation nationale de la consommation d'énergie par habitant pour la cuisine

en fonction de l'énergie utilisée : l'électricité, le GPL et le gaz Le fuel et le bois n'étant que très

raTement rnilisés (particulièrement à Lyon) sont négligés. Ces ratios sont utilisés Pour l'étude.

Le même disposilif est employé pour les usages spécifiques de l'électricité.

Les émissions polluontes

Pour le calcul des émissions liées à chacun de ces usages de l'énergie, on utilise les facteurs d'émission

de la base de données CORINAIR
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. LE TERTIAIRE

Lhétérogénéité de ce secteur et l'abEence de statisüques spécifi$les le concemant rendent diffcile
l'évaluation des consommaüons dénergie. Pour y panænir; ce secteur a été décompo# en huit
branches ayant fait chacrne I'otriel dune irmstigation spécifque. Ces bramhes sont les suivantes :

pâtrimoine communal, commerces, burear.D( cafés, hôtels et restaurânts, santé, enseignement
secondaire et supérietrr: habût cqnmuuutairc et artisanat

Le potrimohc commtnd

o t-A cor.EomrAnoN D ÉtCRcf,

Une enquete a été effectuée auprès des communes du Gnnd L;on pour connaltre la consomma-
tion d'énergie :

- des bâüments adrniristritifx cüüJrels et sportif§

- des écoles matemelles et primaires

- des bâtmens sociar.o< m.nicipaoc
Les commtnes ayaôt épondu reprÉsentent 56 % de la populatinn totale. Four les autres, une

odràpolaüon el faile avec des ratioe pour les comm.nes de plus et moins de l8 000 habitants.

. Lts ÉMssor{s PoI-LUAI.JTES

Les facteurs démision reten s so.rt cerx des irnnreuUes coleaiG de la base de donrÉes du CEREN.

fcs commcrccs

. [^ coÀsomrÂnoN D Éa.fRcf

Por.rr les grandes errfaces le recenseme{rt de la Chambre de Comrnerce et dlndwtrie a éré r"rtilise.

ll concerne les surfaces de \ênte de plus de 399 m2 accessiHes au puUic à I'exdusion des surfaces

de desserte, de circüation. des entrepôts et lietx de stockage et des bureaoc Une enquête
naüonale montre qæ la surface de vente ne représente qræ .O *i erwiron des surfaces chauflées.

Un facteur de correction a dorr été introduit pour tenir compte de ce phénomàe.
Por-rr les commerces de detail, h clrfæe totale de rænte a été répartie au prorâtâ du nombre de
comrî€rces Par commüre.
Les commerres de gros ont été épartis au prorâta du nombre de salariê dans la branche
Commerce de gros par cantorl Les chiffres par communê ofit été oÈ,terus en répartissant en
fon«ion de la populaüon de ôaqr.re comrnne dJ canton
Les ratios de consomrnaüon unitaire trtiliés ainsi qtre les parts respecti\€s des forrnes dénergie
sont cet-x du CEREN.

o Lfs ÉMssloÀ6 Pot-l-rJAr.fits

Les facteum démission reterus soot cer.x des inrner.ües colle«iÉ de la base de donrÉes du CEREN-

las burcaur

o LA coNom{AnoN D'Éi€RG€

ll n'existe pas dirEtrument faHe déraluation de ce secteur qui ne correspond pas à une branche
d'activité particulière, mais à un ensemble de fonaiors éalisées dans ces t)?es de locatoc

Detx méthodes ont été emy'oyéer
- Les rÉsuhàts d' erqr:ètes sp&ifiryes ont été pris en compte. ll s'agit des dornées de :

la Dire«ion négionale de léquipement qui estime à 2 millions le nombre de m2 de br:reaux
construits sur le Grànd Lyon enùe 1970et 1989,
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l'Agence d'urbanisme qui a évalué les surfaces de bureaLx pour Lyon intra-muros à I 250 000 m:

en 1986 et 150 000 m2 commercialisés entre l986et 1989.

UAgence considère que ces estimations repÉsentent les Z3 des bureaLr< existants dont la surface

serait donc de I'ordre de 3 millions de m?.

- Les données des ASSEDIC (Admininration chargée de la prise en charge sociale du chômage)

permettent une évaluation du nombre d'emplois dans les bureaux faflectation du ratio national

de 26,5 m2 par salarié conduit à une estimation des surfaces de 3,2 mrllions de m2. Les deux

ésultats sont donc voisins.

Ce sont les ratios du CEREN qui ont été retenus pour la consommation unitaire ainsi que pour la

réparüüon entre diférentes formes d'énergie.

o LES ÉMrssroNs PoTLUANTES

Les facteurs d'émission retenus sont ceu( des immeubles collectifs de la base de données du CEREN

Les <ofés, h6tels et restouronts

. LA coNsor4rYAnoN D ÉNERG|E

Pour les hôtels, on a retenu les données du ministère du Tourisme pour évaluer le nombre de lits.

Les restaurants, cantines et débits de boissons ont été estimés en appliquant au Grand Lyon les

ratios nationalD< et en répartissant par commune au prorata de la population avec correction Par
un coeflicient de centralité.
Les ratios de consommation unitaire sont ceux du CEREN.

LES ÉMrssroNs PoLLUANTE5

Les facteurs d'émission retenus sont ceux des immeuHes collectifs de la base de données du CEREN.

Lo sonté

. LA coN6otlr.,lATloN D'ÉNERcrE

Le nombre de lits d'hospitalisation est connu dans le cadre de l'établissement de la carte sanitaire

(flchier national des Etablissements Sanitaires et Sociaux fourni par la Direction régionale des

Affaires sanitaires et sociales du ministère de la Santé), On a appliqué les ratios nationaux de

consommation unitaire évalués par le CEREN et IAFI'4E. Cette source d'information a été utilisée

pour les établissements en dehors des Hospices Civils de Lyon, ceu-ci ayant fait l'objet d'une

enquête spécifique.

o LEs ÉMlssroNs PoLLUANTES

Les facteurs d'émission retenus sont ceux de la base de données du CEREN.

L'ense@ement secondoirc et supûieur

o LA coNsoMHATroN D'ÉNERGIE

Le Conseil général du Rhône éalise un suivi des consommations d'énergie des collèges et lycées

publics qui a pu être utilisé.

Les consommations d'énergie des établissements d'enseignement supérieur ont été extrapolées à
partir des données d'une enquête spécifique aupês de certains d'entre eux

. LEs ÉMrssroNs PoTLUANTES

Les facteurs d'émission retenus sont ceux des immeubles collectifs de la base de données du CEREN

55



LES OBSERYATOIRES DE L'ENVIROI{NEi'IENT - Î'Lr3cl[â. l't et 15 septembrc 1993

Lhùitot commumutahe

Cette noüon recowne : les fq/ers-logernents pour jeunes tranailleus, les crèches, les établissements

d'accueil et hahes-garderier les résiderres urürersitaires, les casemes, les prisors, les gites ruratx les

auberges de jeunessê, les cor.Â/ents et mqtanères (les hospkes et maisons de retraites ont été pris en

compte dâns le se<teur santé).

o Le cof\Eotaelou o É*Rct
Cette corsommation est comue grâce ato( enqJetes éSionales d: CEREN.

. Lts Éi,flssroÀ6 Po[LrAr.rI6
Les facteurs déni§on retenns sont cetD( de la base de données du CEREN.

l:orlbdtot

ll s'agit des artisans de I'industrÈ et dl Htirnent et leurs salariés rcgroupés dans des étâHis.§ements de

moins de l0 salariés

. [^ co§Bo1î,tAïoN D ÉÀcRcf

Cette consommation est corYue 8râce auo< enqr:êtes régionales du CEREN.

r Lrs Éms$oôrs Pou.tlA nEs

Les facteurs démision reterx:s sont ceu( de la base de domées du CEREN.

o LESTRANSPORTS

Sourte majeure de pollution dans les cités les émissions dues atx transPorts automobiles sont

difficiles à appréhender En efiet il faut porr cdâ inté8rer les inbrmatiorr relatiws au nombre de

kilomètres parrorus, à la viæsse de déphcement à la woloSie des véhkules et atD( catburants

utilisés.

Lo ansommotim déln,ugie

Por-rr estimer les émissiors par secteur géognphique, nous aom utilisé les cartes de tràfic étaHies Par

le centre détudes techriques de l'équipement (ninistère de rEqüpement) à I'aide dr modele DAVls.

Le CETE a éalisé une modèlisâtio.r drj Grerd Lyon en 2 500 tronçons de rrciries se recoiJPent en

2 400 nceuô et délimitant 150 centres de zones dou Partent ou rærs lesquelhs se dirigent les

véhiculer Pour chaqæ tronçon, soflt âralués : la languetr: le q/pe de \rcie' la capacité, le nombre de

véhicries en heure de æirne et le temps de passage de cerx<i str le Ùorlçon à üde et en heure

poinle en fonction des cycles détittrvitesse.

A partir de cette matrice, un pr€mier trôrail topograptique a été effectué pour attribuer les tronçons

à chaque commune. Les ègles sürantes ont été adoptées

- pour les tronçons limitrophes de deu< cornrn nes' l'incidence est partaSée potn moiüé sur

chaque cornrnune,

- pour les tronçors sécants à dero< <ommunel raffectation est faite sur la commtrne siège du

noeud dorigine.
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La phase suivante a permis de calculer :

- les vitesses à pleine charge et en heures creuses pour chaque tronçon, selon le t/pe de voirie,

- la Épartition dans le nycthémère des heures de pointe, des heures creuses et des heures de nuit,

- le ratio trafic annuel/trafic journalie;

- les kjlomètres parcourus sur chaque tronçon (nombre de véhicules x longueur du tronçon),

- les cycles de conduite déduits des ÿpes de voies et vitesses moyennes observées.

Neuf types de voies ont été retenus :

l. Réseau secondaire intérieur
2 Réseau secondaire
3. Rocade

4. Voie rapide uôaine
5. Centre ville
6. Rocade Est

7. Pénétrante
8. Rase campagne

9. Autoroute

Le modèle du CETE fournrt des indications pour les voies 2 à 9. Pour le reseau secondaire lntérieur on
a afecté les tralics simulés de DAVIS vers les centres de zone avec des distances et des vitesses
moyennes à la longueur totale de voirie du Grand Lyon. En supposant que le débit couvre
harmonieusement la voirie, on obtient une approximation du débit moyen journalier qui a été
retenue.

Le croisement des codes voie et vitesse permet d'obtenir 18 cycles de conduite (10 en heures de

Pointe, 8 en heures creuses). La distinction en heures chargées et heures creuses est indispensable
compte-tenu des différences importantes dans la typologie du trafic montrées par l'enquête
<<cordon» à Lyon en l99l qui met en évidence une charge stable en poids-lourds au long du
nycthémère, alors que la charge en véhicules particuliers ed tres liée à l'heure.
Les consommations d'énergie ont été étudiées par l'lnstitut national de recherche sur les transports et
leur sécurité (INRETS) de Lyon-Bron qui a foumi les données pour les véhicules légers et les poids
lourds.

La Société Lyonnaise de Transport en Commun (SLTC) a produit les données concernant les

véhicules de transport en commun (trolleys, bus, métro).
On a également utilisé les ratios de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie).

La consommation du transport flwial a été estimé à 210 tep, ce qui est peu.

Les érnissions p ollu ontes

Les émissions de NOx, de poussières, de CO, de CO2 et d'HCNl,1 ont été étudiées par I'INRETS sur
un parc réel de véhicules à essence et diesel qui ont été testés au banc en cycles de conduite reelle
avec accélérationÿdécélérations. Ceci a permis de déterminer des facteurs d'émission très proches de
la realité lyonnaise.

Concernant les poids lourds (>3,5 t) et les autocars, ce sont les ratios de la CEE et de la base
CORINAIR qui ont été retenus.

Les émissions de SO2 et de plomb ont été calculées en fonction des teneurs en soufre et en plomb
des carburants.
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O UAGRICULTURE ET T.E BATMENT, GÉNIE CIVIL

Lo ctn sommotio n t ârctgic

La stnâce agricole r-nili#e dans h Grand Lyor ne représente +.re 17 100 ha ta DDAF (DireAion

départementale de I'agricuhure et de la forêt) a Produit des nüos nationaD( de consommaüon

d'energie à l'hectâre. Les consotrlîittiorE dérnrgie dæs au secter du bâürnent et dt génie ciül ont

été enirnées selon les raûos natonar-o( à partir des lirn'aisors de ciment sur le Grand Lyon

lcs émbions Polluattes

Les raüos naüonarx ont été reteM Les émissims agricoles ont &é estimées pour ôaque commune

en fonction de la surface agrkole utilisée. l-a pdlai:n gérÉrée par les épandages dergrais n'a pas été

pris€ en compte.

r LE SECTEUR DE UÊNERGIE

Lo ansommotion d'éll,ctgb

La raffinerie Elf de Feyzin, les centres de stockage et de cornmerce de gros en lydrocarbtlres, les

unités de prodwtion de chaleur du rÉseau de chauffage urbain et les usines dincirÉration des ordures

ménagères ont fâh I'obiet derquê1es 9écifquec

Les ânisioas Polfudlt€s

Les émissiors des élauissemenB sus{itê ont &é élrrdiées au cours des enquètes spécifqu€s. Pour ce

qui est des staüons servicel le. ratix démission de I'EPA ont été utilisés

3 - RESULTATS

3.1. La conronrnadon ilob.lc d'6n rylG

La consommation globale du Grand Lyon obtenue par agrégation des bilans sectoriels est de

1407 æ7 tep, dont 29 % potr l'irdrstrie. 28 % pour lhabitat 15 % Pour le tertiaire, 28 % pour les

trànsports et moins de I % potrr l'agricdture'BGC.

coNsourtuno
N DE L'ÉNÉRGIE
PAR SECIEUR
DANS LE
GRANO.LYON

0,99 %

Agricullurê/BGC
27,72 %

28,71 %
lndu$de

Habitat

Te iaire

27,72%

I

't4,85 %
Transpoil
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3.2. Les émissions de polluants

Lapplication des facteurs d'émissions retenus aux cônsommations d'énergie calculées permet de

déterminer le volume des émissions pour chaque polluant durant l'année 1990 :

Polluent tonnsa/an Pollurnl tonn€6/ân

SOz 19 524 COz 5 028 091

NOx 42 417 HCNM 25 860

Poussiàr€s r as2 HCI 115

co 1æ 2a4 Pb 50

3.3. L'importance r€latiye des secteurs

Le modèle POLYEN nous permet, pour chaque polluant étudié, d'estimer le poids relatif des différents
secteurs dans les émissions sur le Grand Lyon.

EMISSIONS DE SO2 0,99 "/"

20,86 "/"

Agriculture/BGC

lnduslrio

Habitat

Tertiaire

Transport

Energie

54,9 % 6,54 %

ffi
#

3,32%

13,32 % I

EMISSIONS DE Nox o,24 "/"
4,97 "/. 3,90%

2,31 0/" Agricultur€/BGC

lnduslrie

Habitat

Tertiaire

Trânsporl

Energie

1 ,10 "/.

ffi
U

I87,47 v"
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EMISSIONS DE
POUSSIERES o,il"/.

19,49 % â),19 % Agri:ulturo/BGC

lndustriê

Habitat

Te hire

Ttansport

Ene4ie

9,73%

ffi
I

æ,87% 1,67 ÿo

E

I
a
a

I
I

I
I

II
T
a

aaalttttl
llal
tt

la

a
I
I
a
T
a
I

a
a

EMISS|0.NSDEæ 0,01 %
0,38 %

0 57% 2 I0,10 % Agricullure

lnduslrie

Habitat

Tortiairo

Transport

Energie

E
I

96,40 %

E

EMISSIONSDE@
o,4l %

12,C5% Agricullurs

lndustrie

Habitat

Tertiaire

Transpon

Enorgi€

æ.58I"

28,O2%

ffi
Illtttl

tl
ll
ITtl
I
TtI

I
I
I
I
I
a
I
!
I
!

l!tlattaataattaa

I
I
I
I
Ta
I

I
aI
t
Ia

I
II

11,99 %

24,S %
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EMISSIONS DE HCNM
1,77%

o 72
,21 % Agriculture

lndustrie

Habitat

Tertiaire

Transport

Energie

0 02%

83,95 %

EMISSIONS DE HCI
5,22 "/o

Induslrie

26,09 "/" EEln"ut"t

ffiT.rtirir"

-_L__J Energre

64,35 "/.

4,35 "/"

lrtI'IIIIlrt-r!

II
II
TI

II
I
aI
III

II
III

IIII
IIll!l
llllll

I
IIII
II

3,4. La géographie des émissions

fétude des émissions par secteur d'activité produit des résultats attendus au niveau de l'agglomération
avec :

- une forte preéminence des émissions dues aux secteurs industriel et énergétique pour le SO2 et

HCI ;

- une forte pééminence des émissions dues aux transports pour les NO>(, les hydrocarbures et le
plomb ;

- une contribution majoritaire du secteur industriel et énerçtique et du secteur des transPorts

pour le CO et les poussières:

- un poids équivalent des secteurs industriel, énergétique, des transports et de l'habitat Pour le

Cor.

La répartition des émissions selon leur aire géographique d'émission permet de mettre en évidence

des différences de volume considérables d'un point à l'autre de I'agglomération, mais aussi des

différences sensibles dans les poids respectifs des secteurs selon que l'on s'intéresse à telle ou telle
partie du Grand Lyon comme le montrent les contributions à l'émission de SO2 et de poussières.

6t



LES OBSERYATOIRES DE UENYIROIINEMENT - M.rr.illG, l,t et l5 septernbre 1993

CONTfl BUNON DE S DIFFÊR ENTS
SE9TEURS AUX ÉMISSiONS DE *2
OANS LE CPAND LYON Ef A
LYOTWLEURBANNE

CONIA1EUTION DES AFFÊNÉMrS SECTA)RS
AUX ÊNISSiONS DE rcI'SSTEFES Olt S tE
GRAND LYON ET À LyoI1/!r'1,LLEUREA,,NE

Secleur
lndustri€

Habilâl

T3ltiair.
Trenspoar

Encrclo

Gr.rid n n/Vllcuôrnnc
21 12

7% 17%
3% 12

1g 31 %

56% 29

Sæt.llr
lndrsrù
Hôitat
T.niairc
Trsmpon

Ener$e

Gnnd n/Vllburàanne
1e 1

9% 12

2 I
50% 67

N 12

a - HoDELISATION

Connaissant les consommaüons d'énergie et les facteurs démission, il est possible de simuler les

conséquences en terme d'émissions de telle ou telle politique ou aménagèment urbain
Comme o<emple, nous proposons ici un scénario relaüf à tne politipe rolontarine de substitution
du fuel domesùgue par le gaz et le chaufiage uôain
[hypothèse prérort une substitulion de 25 % de la corsornmation de fuel dome«iq-re scit 6O 000 tep
par l0 800 tep en ôaufrage urbain et 45 000 tep en gaz naturel.

I'IPACT DE LA SUBSNTUNo,I DE 60 Ifr fEP TE F@ DAIIS L'HABT|ÀI|IERTWNE

lonngs /an

soz
NOx

Poussières

co
@z
HCNM

Erüssions
choz fusâg6r

Emi$ions dJ
r6s6eu dâ châhul

Total % Tolal
hSitât-toniairs

- 10,9

+ 2,2

- 5,0

- o,3

- 2,4
- 3,3

- 382 + 173 .N
.32 +65 +33
- t5 +5 - t0
- t9 +6 - 13

- 70 588 + 35 526 - 11042
-20 +3 -17

5 - CONCLUSTON

La pollution atmosphérique des grandes cités est un phénomène complexe dépendant de très
nombreux paramètrer
Lobjecüf des gestlonnàires est daméiorer sam cesse la qualité de l'air: Pour y parr,enir: la maîtrise des
émissrons est éüdemment de prêmière importance.
A Lyon. la réalisation du modèle POLYEN permet de foumir une estimaùon suffsamment pécise
pour servir d'instrument darde à la concepüon et au suM dune politiçe cotÉrente d'aménagement
de I'aggloméraüon
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I UINTEGRATION D'UN OBSERVATOIRE DE I]AIR DANS LA
GESTION URBAINE : AIRMARAIX
Mme Corole Gene,'É, responsoble du réseou Airmoroix

L'aiç milieu naturel âppartenant à tous est un enjeu économique et social insuffisamment reconnu, Le

coût de la non qualité de I'air - dommage pour la santé, la végétation et les matériaux - est sans

dollte sous évalué. On parle aujourd'hui de 0,5 à I % du PlB.

Les réseaux de surveillance de la qualité de l'air en France sont leunes : l0 à l5 ans pour les plus

anciens, moins de 7 ans pour la plupart,

Leurs missions ne sont pas strictement déflnies : il s'agit pour eux d'être l'interlocuteur privilégié à
l'échelon local pour tous les aspects liés à la qualité de l'air dans I'environnement.

De cette définition trà large, chaque réseau de surveillance a su localement se positionner vis à vis de
ses partenaires: industriels, collectivités locales, associations de protection de l'environnemenL média,

scienüTiques,...

Après l0 années d'observation de la qualité de l'air essentiellement tournée vers la pollution d'origine
industrielle, AIRMAPAIX s'oriente aujourd'hui vers une action plus proche vis à vis des villes. En efet
le fâcteur « industries >> ne repnisente plus l'essentiel des nuisances dans l'air

Mais comment cerner des nuisances venant de la ville - transports, chauffages - beaucoup plus
sournoises et difluses ?

Comment faire en sorte que I'air soit reconnu comme élément à protéger et donc à prendre en

compte dans les décisions sur l'aménagement de la ville ?

Quel t/pe d'information faut-il apporter aux gestionnaires de la ville pour cela ?

Le reseau de surveillance de la qualité de I'air dans une grande agglomération doit donc proposer à

ses interlocuteurs des indicateurs pertinents. Ce point est encore peu étudié aujourd'hui.

AIRMARAIX, à travers deux expériences en cours s'attachera à montrer les difllcultés liées à cela et la
nécessité de mêler les réflexions de tous les âcteurs concemés par un projet urbain.

Par ailleurs, la strxcture associative de ces éseaux permet l'accès à une information unique et fiable.
Les choix peuvent alors être discutés plus rationnellement et eflicacement.

En matière de qualité de I'air; l'information n'est pas facile à difruser Le public et la presse se lassent
vite d'une information assez monotone.

Et Pourtant elle est nécessaire et doit être associée à une pédagogie collective dans la ville qui là

encore ne se realise qu'au travers une volonté des multiples acteurs: réseau( de transports, service
de la municipalité, média locau<...
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! L'OBSE RVATOIRE REGIONAL DE UENYIRONNEI'IENT
DE BOURGOGNE
lv1. Jeon-Philippe Counûl rf5tDtr,rl§/l, e de lo lvlision Emirwnernent du Conseil éStbnol de Bc/Uryogne,

onimoæur de |/OREB

D'une façon générale, face âr»( tensions qui existent en maüèrc de ressources naturelles et de

préservaüon de I'erwironnernent :

- les élus des collectivités locales, l€s difrércnts malues dow-age, gestionnaires de services publics

et les donneurs d'ordre en général sont dc y'u en plus demarrCeurs dinformaüons fables et

dindicateurs touchant le cadr€ de vie por aryumenter leur straté8ie dactiors et valider les choix

isstrs des décisions prises,

- les professionnels, presteteir€s de servkes les efirePrises soflt demandeur de staüstiques et
dinformaüons sur les produits hs norrnes les modes de t-ahernents et les notmdles technologies

propres et écônornes potr satisfaire les rnarchés potentiels de lâ protection de l'ervironnement et
de la maltrise de l'énergie,

- I'opinion souhaile accéder de ph.rs en plus sou,Ênt à une information obiecti\G, irxCéPêndante et
trànspàrÊnte en manifestant ür intéêt grarxlssant sr to{rs les sqets relatifs au cadre de üe et pll.ls

particulièrement à l'em,iromement

Or: dans la plupart des cas ces informatims e)dstent mds demeurenl fràgrnentaires, dispersées, roire
incohérentes

Ceci nécessite donc une coordination p€rmettant lew trahement le pltrs décentralisé possiUe pour

une meilleure appéhension des érrclutions et des situaüons terrhorides et le renforcement des

mopns d'observaüon et doçertise.

La proximité dun traitement décenraliC de linformaüon rend sa dfi.tsion et sa conpéhersion Plus
aisées, en pnse directe aræc les besoins ergrin#s par les utilisateurs Potentiels.

Le niveau Égional s'avère être, dans ce ca*e. et en liaison aæc les compétences attribuées à cet

échelon territorial (Etat Région Etauissements puHics elc,-), suffsamment rcprésentatif pour derænir

la base dun édifice européen d'obeenratircn

L'Obsen/atoire égiond sera assocé à f hsüùt fi'ançais de ferwiromernent d'Géâns et Par ce biais à

lAgence européenne de ferwironnement

Ainsi, la création d'un Observatoire régional de l'enümnnement permet d'occuper une place

stratégique sur I'ensemble du qrcle de gestion de l'inforrnaton en étant un lieu-ressowces, un lieu

d'informations et de conseils, un lieu qui permette aux collectivités territoriales, arx organismes
publicl arx professionnels et aLo( cilqÊrs, de trou\cr des réponses adaptées à leurs bescins, eu égard

à l'impact des activhés humaines srn lenironnernent

[Obsenatoire s'inscrit dorr dans urr logQue de r&eau de partenâirEs entre lqsquels s'échangeront

des informations to*hant l'erwironnement a,€( un souci de transpu€nce de fiabilté et de rigueur:
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Af n d'être efficace, l'Observatoire régional de I'environnement se devra d'être

- un obsèrvatolrê coordonnateur des lnformatlons: il veillera à associer les différents

partenaires ayant compétence et autorité sur les sujets abordés tout en respectant leur intégrité et

leurs responsabilités et en assurant la cohérence lerritoriale sur la Bourgogne,

- un observatolre proche des réalltés du terraln: il visera à devenir un centre des

traitements de données locales relatives au milieu, en liaison avec les réseat»< de mesure et les

laboratoires existants d'une par! au flux (émlsslons polluantes, déchets, énergies, ...) d'autre Part

- un obsêryâtolre, à la fols nourrlcler des observatolres suPra réSlonaux (IFEN'-..)
et point d'accueil des informations qui en prwiennent; il assurera la cohérence du traitement de

l'information entre les deux niveaux,

- un observatoire autonome, ldentlllé I il dewa s'aftirmer comme une structure indéPen-

dante, reconnue, pour une bonne Iiabrlité des informations,

- un observetoire performant: il associera dans ses moyens humains la compétence d'un ou

plusieurs spécialistes en matière d'information et de documentation, de gestion des datistiques et

en matière thématique (déchets, eau, énergie, air: ...) ; il s'appuiera sur les compétences du Éseau

regional.

CÉé le 29 mars I 993 sous la forme d'une Association loi 190 I , I'OREB est constitué par un collège

de membres de droit (Conseil regional de Bourgogne, Conseil économique et social de Bourgogne,

Etat Ademe) et un collège de membres associés (Conseils généraux Université, Parc naturel régional

du l"lorvan, Agences de I'eau, etc...).

ll est presidé par le pésident du Conseil régional.

Uassociâtion, dès cette année 1993, a notamment pour mission d'examiner les conditions du

partenariat à l'intérieur du réseau en ce qui concerne :

- les actions pnoritaires thématiques (eau, déchets, milier-x naturels, paysages, air:..),

- la répartition des rôles au sein de l'Observatoire : chef de projet thématique, eau, déchets, aic -

le mode de fonctionnement inteme de l'Observatoire (budget, gestion.,.),

- l'identifcation des organismes producteurs de données,

- la délinition et le choix des indicâteurs de collecte et de traitement

- les conditions de production et de transmission des données,

- la propriété et la responsabilité des données ainsi que leur diflusion,

- les conditions d'utilisation des données (par la Région, par l'Etaq par l'lFEN, par les producteurs

de données, par le réseau des partenaires utilisateurs, etc...),

- les formes de conventionnement entre les partenaires,

- les conditions financières accompagnant ce conventionnemenl

- etc,..

Un comité scientilque et technique consultatif choisi parmi les principaux acteurs régionaux en

matière technico-économique, scientifique et associative complétera ce dispositif en apPortant une

capacité d'expertise supplémentaire par rapport aux missions de l'Observatoire.
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I UOBSERVATOIRE DU TERRITOIRE DE UHERAULT: UN §YSTE!.|E
D'ANALYSE ET D'AIDE À IA OÉCISION POUR UAHÉNAGEI,IENT DU
TERRITOIRE
M. Jeon Poul Ganbiet, di«teu,r et Mrne Elizobeth 8rlnrrefonC chorgée de rcdrerches

Conçu comme un or4il d'aide à la dé<isior\ l'obcenràtoire du territcire est basé sur une méthode
d'analyse territoriâle $obale, arant de couvrir la thémat(ue « ervironnement » qui n'est qu'un de ses

axes d'investigaüon.

Sa céation résuhe dune dérnarche pragnuüque de I'Adrninistraüon départementâle construite sur
urrc triple oppo-tunité :

- Sources : la dsporitilité des dornées sur le territoiæ, produhes en interne ou en e:deme.

- Savolr fairc : la mise au point d'une méthode de croisement et d'interpréÎâtion pluri-
disciplinaire des donnéec

- FortaHllté : la prÉsence et la rna?trise doutils de tràiternent et danâÿse spaüale adaptés aux
objeaifs (en particulier le Système dlnforrnation Geographiqe départemental, initjé en 1989 et
qui conüent un grand nornbre de donrÉes gaüales).

Pour répondre à sa mission, le ôamp territorial couræn par I'Obsen atoir€ du terrtoirê qst celui du
département dam son integralité De ce chcix décor.rle cdü ê la maille d'obeenraüon : la commune
(343 dans I'Hénuh). Certaines informairm sont néarmoirs dsporiHes à tn niræau plus fin (infra-
communal) et sont alors recomposées « à la co.nrr.rne » porrr asstrer l'homogérÉité du disposiüf.

Le territoire en abordé selon 3 a:<rs dirrrestigaüon cornplémentaires et solidaires:

le potentiel RESIDENTIEL

le potentiel ECONOMIQUE
le potentiel SITE

Lenvironnement est lraité dar6 ce troisième thèrne convne une des composantes du cadre de üe
que la démarche se propos€ d'iienüfer par un rystème d'analyse global intégrant les interactions
spatiales ou thématiques et leur dyrremique darls le tenpr

Le potentiel SITE dens I'andyse du territrire :

3 thèmes : agriculture, tourisme, milieq naturds

ll s'agit d'une approche de l"évaluaüon de l'ervironnement dans le câdr€ de éf&ence dune liaison
territoire-environnement r€posant sur L concapt da r cad,t dê vlc ».
Elle s'opère par la sélection dindcatsrrs primaires « sr:ftsarns » porr étaHir des typologies dans la

logique de la mise en relaüon des 3 lhématiquee Pour I'agricrJture et le tourisme, il s'agit de resituer
leur importance spaüale ef so<iale plutôt qtJe den meslr€r la striae vala.r économique.

- Présenlaüon des lndlc.têur irtênur rur lor mlllou n tüædr:
(ori$ne de I'inforrnaüon et trâhement) les espaces naturels:

les éléments de patrimcine ;

le degré de protection
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Exemple : une typologie d'espaces à partir du croisement de ces indicateurs, sur la zone littorale du

département de l'Hérault

- La synthèse des 3 potentlels.
La lecturc des enieux pour la collectivité publique à partir de I'exemple d'un segment du littoral

héraultais.

Conclusion : les valorisations

Lanalyse spaüale produite par l'Observatoire du teritoire permet la mise en éüdence des relatlons
entre espaces (liens entre communes) et identife les principales causes ainsi que les tendances
majeures des mouvements.

C'est un sÿstèmê « ouvert )) qui, dès aujourd'hui, permet des Lrtilisations de Plusieurs tyPes: :

- Participation, comme élément de connaissance de base du territoire, au Plan départemental de

l'environnement (aide à la délinition des stratégies).

- Analyse s'apparentant à une étude prealable et qui de manière raPide et souPle, Permet
d'approfondir des recherches sur une thématique à partir d'indicateurs complémentaires ou de

pénétrer à l'echelle infra-communale,

- Ouverture sur la simulation et la prospective à partir d'indicateurs et de tableaux de bord dont

la Éactualisation est continue-

I UOBSERVATOIRE DEPARTEI.IENTAL DE UENYIRONNEI.IENT DES

COTES D'ARMOR
M. Gilles Marjolet chef du Service de /o gestrbn des ressources en eou et des ossistonces techniques,

Conseil générol des Côtes d'Armor

lObservatoire départemental de I'ervironnement (ODE) des Côtes d'Armor a été mis en place en

juillet 1990 à I'initiative de IYonsieur Charles losselin, president du Conseil général.

I - A UORIGINE: UN DEFICIT D'INFORMATION

A I'origine, sa création répondait à un besoin d'informâtion de la part du public concernant
principalement la qualité des eau distribuées pour I'alimentation en eau potable.

Le débt.rt de I'année 1990 a été en effet caractérisé par une forte progression des teneurs en nitrates

dans les cours d'eau du département liée à la reprise des écoulements après la sécheresse de 1989.

67



LES OBSERYATOIRES DE LENVIRONNEHENT - târscilc. l'l et I 5 sePternbre 1993

Mais cette forte poussée n'a fait qu'arçlifer temporair€ment me terÈance lourde à I'augmentation

observée depuis de nonüreuses arrÉ€§ Cet évènement a entniré de nombreux articles de presse

et le puUic a resenù un défch dinforrnaüon sur la réalité de la situaüon
Le Corseil général a alors teru en md tne séarre o«raordinaire str les problèmes de I'eaq pécédée
d'r.rne jo.rrnée daudtiorE de)çerts' de proÊsionnels et de représentants dr monde associaüf

Cette séarKe a abouti à la décision de création dun Obeervatoir€ départemental de l'environnenrent

2 - UNE INSTANCE COPRÉSIDÉE (PrÉGctur€-Conseit général)

Compte tenu de l'importaæe des compéterres de fE'tat dans le domairre de fenvironnem€nt le

péfet des Côtes dArmor a sotfiaité que l'Observatoire scit coprésidé ce qti a été accepté par le
Conseil général.

Cette coprésiderre pésente l'arafltage due posibilité de plus grande moUlisaüon des âcteurs el
notamment des services de fEtat et du Département Elle perma égalernent daborder les proHèmes

sous tous leurs angles y compris I'aspect réglementaire, domaine de l'Etat
En revanche, elle prÉsente I'inconérient d'entrainer une certaine lourdeur dans le forrlionnement de
l'instance et un manque de lisibilité pour l'extérieur sur les domaines de compétence et de
resporsatilité de chacun des 2 partenairer

[æpect matériel adnirinratif et fnancier (orgarisaüm des éuriom - compte-rend,s, puHicaüom

etc) en intégrâlernent assuré par m service du Comeil géneral (Service @artenrental de l'agricuhure

et de I'erwironnement).

3 - UN FORUH ORGANTSÉ PLUTOTQU',UN ORGANIS!{E STRUCTURÉ

llobsenratoire départemental de l'enviroînement n'a pâs de strEturÊ proprc - ni service de I'Etat ou
du Départemer( ni association - son activité se dâæloppe au sein de 6 commissiors, présidées par

des conseillers génératx :

- Commission

- Comnission

- Comnission

- Comrnission

- Commission

- Commission

agri(uhure et aménagemefit nrd
déchels

eau
pâtrimoine nâtLrd
câdre de üe et pa)rsage

informaüon et unités orgurisatrkes de bassins

Contrairement atx 5 premières qui sont thémaüquel la 6 " commission est tranr\rersale. Elle a
également pour oLret l'éôen8e aæc « le tetrain » üa les unités organisafices de bassins, au nombre
de 7 qui correspondent à des bassins \Ërsants tydmgraphigues présentant des caractéristiques
ptrysiCues (climat géologie, lryôolcgie) et trrnaines proch,es et qü sont la préfiguràtion des ftrturs
SAGE départementar-o< (ScHmas daménagement et de gestion des eau) dars la perspecüre de
l'application de la Loi sur leau d,l 3 iarvier l9Z

UensemHe des travauo< des 6 comnisions est ergosé et débattu 2 fois par an en assemHée plénière.
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Cette assemblée et les commissions sont composées d'élus, de représentants des services de l'Etat et

du Départemen( de professionnels, de membres d'associations de protection de lâ nature et de

consommâteurs et d'experts.

Instance consultative, I'ODE n'a pas pour mission de décider des actions ni de gérer des situations.

C'est un lieu d'échanges et de débats sur tous les problèmes concemant l'environnement. ll appartient
ensuite aux instances disposant du pouvoir de décision, principalement aux services de I'Etat dans le

Département au Conseil général mais aussi aux communes d'engager les actions en tenant comPte

des observations émises.

4. UN GRAND CHANTTER = LE PLAN DÉPARTEMENTAL POUR
UENYIRONNET.IENT

Le PDE vise 3 obiectifs principaux :

- harmonisation, simplification et mise en cohérence des actions de I'Etat et du DéPartement,

- création d'une dynamique durable de l'ensemble des partenaires socio-économ iques,

professionnels et institutionnels publics ou privés autour d'un programme d'action,

- prise en compte globale de tous les problèmes d'environnement dans les divers secteurs

d'activités

Six thèmes principaux sont abordés :

- I'agriculture et la gestion de l'espace rural,

- l'eau (eaux super{icielles, souterraines, littorales),

- les déchets (ménagers, hospitaliers, industriels),

- le patrimoine naturel,

- le cadre de vie et le paysage,

- la communication.

Ces thèmes 3ont recoupés par 6 thèmes transyersaux

- la Églementation,

- les aspects socio-économiques et I'emploi,

- les aspects énergétiques,

- les aspects financiers,

- I'organisation de la gestion des problèmes,

- le suivi et l'évaluation des actions,

La méthode d'élaboration r.etenue est la suivante :

o ïrcis étopc§

- état des lieux et diagnostic pour chaque thème,

- définition d'objectifs à court et moyen terme,

- élaboration d'un programme d'actions pluriannuel
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o Potti<irytbn dæ cunrÈ*ræ dc iODE

- les rapports du bureau déùrè c|tdsi (ASCA Paris) sont Présentés et dscuté§ dars chaque

commission pow chacune des étapes

t C.ærdimtiotr Pr un ranniÉ dcÿfuge
Emanation de I'ODE et coprésidé par le pésirJent du Conseil général et le préfet le comité de

pilotage comprcnd les mernbres eri\ants :

- 6 élus : 3 corseillers généraa< et 3 mair€s,

- 4 professionnels : Ctumbre dagrkulhrrc, Chambre de commerce, Concflicuhure, Tourisrre,

- 3 a-ssociations : Lhion fédérale des consomrnateurs, Fédéràrbn déPa-ternentale des pêcheurs,

Association Eau et Rivières de Br€tagne,

ainsi quaec voix consrltatiræ: les 6 prÉsidents des comnissiors de I'ODE et l€s services de l'Etat

et du Département

au 1cr juillet 1993 la prcmière phasê est ach€rée

Réf&erræ : - L'ODE ptd,icotiÛl de l'Ofuwtrirc D@rtarcnk,l de l'Envirwrrement des Côtes d'Arrrcr

îf I ]tttut l99l) - M2 (D&êtrùe 9l)- ll/"3 (Noaùre 1992)

INFODE - bd,et ns de toison interne : M I ,2,3 (1993)

CmtÆt: Cüæil g#rol d6 Côrfs d'Afirw Ssvke ctéD{,tf,xre,ttol & l'ogid.l[.re et l'avimu}€ment

2,rueùPorc,BP 2375 - 22023 5T BNELKCEDEX - Té.: 9ô6263 tl - Tü&oyie : 96 62 ô3 34

I TJOBSERYAIOIRE DEPARTEI{ENTAL DE UENVIRONNEHENT DU
I{ORBIHAN : UN OtlTlL AU SERYICE DES COIIECTIYITES PUBLIQUES
M. jæn-lAkhel HeNieLa, dîtætertr du CAUE du Moühcrt, særéuire du CorÉeil scienùtigue de

l'Obse|oæirc déportdnentnl de l'enÿircffi€,ndit du hlottihon.

De créaüon écente, l'Obser\rdtcir€ départem€fitâl de lerwironnement du Mortihan (ODEM) est

recorvru comrne tn outil au service de nonrbreuses collectivités pdJiçes

- Quel est le conte)(te dans lequd se situe son action ?

- Pourquoi a t il été créé ?

- Qrælle est sa philo6ôptie dintenentirn comrnent forrti:rvre-t-il ?
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I . LE DÉPARTEMENT DU I.IORBIHAN: LES ENJEUX D'ENVIRONNEMENT

Données géographiques

Le Morbihan est un département littoral de Bretagne sud de 6800 h112, Présentant une façade

maritime de loo kn, et un linéaire côtier développé de 520 kn. En raison de la nature géologique du

sous-sol et des conditions climatiques, I'essentiel de la ressource en eau provient des eaux de surface

Données humeines

Ses 620 000 habitants se répartissent inégalement; 55 % résident dans les cantons littoraux qui

représentent 25 % de la superficie, et la croissance de I'agglomération vannetaise continue, tandis que

I'exode rural se poursuit dans les cantons du centre Bretagne.

Données économiques

lndépendamment des âctivités de pêche et de conchyliculture pour lesquelles le I'4orbihan occuPe une

place prééminente, le département se caractérise par une économie essentiellement bipolaire :

- l'agriculture et les industries agro-alimentaires : le Morbihan est le 4'déPartement français Pour
le remembrement (en 199 I , 94 7o de la SAU étaient remembrées). Les cultures Pratiquées sont

essentiellement les céréales et les cultures fourragères. Mais I'agriculture morbihannaise compte

également une proportion importante d'élevage hors-sol (volailles : l" déPartement français, et

porcins : 3. département françàis), ainsi que de l'élevage laitier (5'département français).

Les industries agro-alimentaires, grosses consommatrices d'eau et imPortantes Productrices
d'effluents, fabriquent une large gamme de produits de première et deuxième transformation

- le tourisme: lu'département breton,4'au plan national, le lYorbihan a accueilli, en 1991, plus

de 2,5 millions de visiteurs principalement en hàute saison et essentiellement sur le littoral.

Certaines stations balnéaires voient alors leur chiflre de population multiPlié par Plus de 10,

Cet état de fait montre à l'évidence que le lYorbihan est l'objet d'enieux multiPles et souvent

contradictoires ou concurrentiels, dont la gestion nécessite une réelle prise en compte de

l'environnement

2 - CRÉATIoN D,UNE STRUCTURE D'AIDE À I-A OÉCISION POUR LES

coLLECTIVITÉS pUeLlQUeS : UO.D.E.l.l.

LObservatoire départemental de I'enüronnement du Morbihan (ODEI'4) est donc né d'une volonté

du Conseil général, relayée par une anàlyse et des propositions eflectuées par le CAUE du Morbihan

En eflet, le Conseil d'archite«ure, d'uôanisme et de I'environnement du Morbihan, bien que le mot
<< environnement >> apparaisse dans son sigle, ne pouvait guère, en raison du texte de loi sur

l'architecture du 3 Janvier 1977 eT des statuts types édictés par Ie Conseil d'Etat, opérer une prise en

compte de I'environnement que sous ses aspects paysagers et patrimoniaux,

Pourtant I'expérience sur le terrain montrait que les projets de déveloPPement initiés Par les
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communes ou leurs regroupements et notamment les projets 4/ant des implications spatiales,

dewaient désormais prendre en compte de la façon la plus stricte pesible les pararnètres scientifiques

liés à I'erwironnement
En clair: le setl discours economQue ne suffsait plus et le coçus social exigeait une approche plus

qualitatiræ des problèmes

C'est ainsi qu'on a pu assister au trarsÉrt de proiets créaterrs à terrne de 300 emplcir sous prÉtode
que I'implantation iriüale nul chcisie ne perme,ltait pas de lraiter les efrrJents de façon saüsfaisante, et
de ce fait portâit atteinte au nülieu.

Aussi, bien que n'qrant pas de délégaüon è cornpétence dirtcte eî matière d'erwironnement le

Conseil généml « corsidérant que le Départernent esl h seule collectivité lerritoriale à digoeer de

moyens de fonaiomement importantl et se shue à un niveau geograph(ue à la fois prochc des

problèmes posés et facilitant sur ces $J€gtions une solidarilé imercorrrnrnale sor rent rÉcessaire »,

décidait le 27 norembre 1990 de céer un Oboenatcire dépârternentâl de I'environnement sous une
forme qui restait à péciser:

Parallèlemenl. le CAUE du l-lorbihâ désirant pour sa part remplir au mietx sa mission de Conseil
auprÈs des collectivités, avait pris de nombrern (ontacts tant açrè des milierx unircrsitaires que

d'organismes publics à carrtère scienüfiçe.
C'en dâr6 ce contexte que co{rant 1991, Monsieur RÂ/mond Marcdlio prÉidern du Conseil géneral

du Morbihan, chargeait le dirEcteur du CAUE d'entreprendrÊ des consultations pour constituer
l'Obse^ràtoire départemental de lerwiromernent
« La stnrtwe de cet orgarisrne de.n-ait ÊtrE trè soçle, les membres en serabnt des personnâlités

scientifq.res dont la conpétence et l'indéperËarKe sêrei€nl recoînues rendant des ads de synthèse

avec l'ob.iectMté et la rigueur nécessaires ». Enfn, le Département assurerait la pérennhé de
I'organisme en h dotafit dun hJdga de forrtionnernent eutonome.

C'est sur ces bases qu'était constitué IODEM le 26 f6rie'r 1991 sor.rs forme dassociation loi de I 901,

dont les membres fondateur sont le Conseil gérÉral a le CAUE, reioints depuis par l'Associaüon des

maires du département

Cette strtrture juridique a pa.rr rôles principau :

- de serür de cadre administratif et financier pour permettre le fonctjonnement du Conseil

scienü1îque qui en constitue la cheville orvri&e,
- denr€gistrer les demandes et d'en apprÉcier ave< I'aide du Conseil scienüfque le bien fondé.

Owert a(D( colleaivités publQuer à leurs groupernents, atD( personnes morales de droit public,

I'ODEM s'est donné pour obiet « de contribuer par ses avis, études et propositions, à un
déwloppement du Mortihan compaüble aræc la prés€ryâtion de ferwironrEment ».

Le Conseil scientifque est constitué de cinq merbr€s, dont quâtre sont professetrs d'unircrshé :

- un physico-chimiste, qui en assurc la pésidence,

- un h'iologiste,

- un géologr.æ,

- un iurine,
et du directeur du CAUÊ archiæ<te-urbaniste, qu en assure le secrÉtariat

Le Conseil «ientifique, qu se réunt tors hs deu( mcil <Ispose de trcis chargés détudes à plein

temps qui préparent les doesiers et les &udes
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3 - UNE YISTON PROSPECTIYE ET UNE CONTRIBUTION À LA GESTION DES

DONNÉES ENYIRONNEl'IENT

Les missions de I'ODEM s'organisent autour de deux grands axes

Remettre des avis, réaliser ou ProPoser des études pour aider à la décision

La nature et l'étendue de la demande conditionne le ÿpe de travail rendu par I'ODEM :

- les avis sont des notes de quelques pages rédigées par un membre du Conseil scientifique, qui ne

nécessitent pas d'étude approfondie,

- les études font l'objet d'un rapport basé sur des recherches documentaire et bibliograPhique, et

une analyse des éléments obiectifs permettant d'apprécier la nature du problème dans le

Morbihan,

- suite aux études et avis remis, I'ODEM peut voir son action prolongée : participation à des

groupes de travail, alin de mielrx passer le relais aux instances décisionnaires ou gestionnaires:

élaboration de cahiers des charges pour des études qu'il a proposé (exemple : diagnostic sur les

zones humides littorales ou prescriptions techniques pour les plantations de haies); réalisation

d'étude cadre, alin d'aider à la hiérarchisation et à la programmation des actions d'une collectiÿté

publique (exemple: élaboration en cours du Schéma départemental d'aménagement et de gestion

du bocage afn de planifier les interventions du Conseil général pour la reconstitution d'un maillage

bocager).

Réunir les informations sur l'environnement

Pour ces travaux, l'ODEl4 a constamment besoin de multiples données environnemenl Dans ce

cadre, il recense les acteurs et données de l'environnement, il participe à des journées d'information

et des colloques, il inventorie les publications scientifiques et techniques, ...

A moyen terme, il souhaite contribuer plus activement à la collecte et à la gestion des données

environnement. Pour cela, plusieurs actions sont en cours ou en projet :

- étude en cours pour réaliser un diagnostic sur les acteurs et les données environnement dans le

Morbihan, repérer les problèmes et enjeux (mise à jour; fabilité, compatibilité, accessibilité' ..), et

pour proposer des axes d'amélioration (réflexion en particulier sur la mise en place de

descripteurs et d'indicateurs environnement),

- constitution en cours d'un réseau d'experts extérieurs (CNRS, INRA, BRGIY, CEA, EDt,

TNERTS ..,),

- réflexion en cours sur la mise en place d'un SIG sur le département (contact avec I'IFEN

notamment). Dans un premier temps, un système s'élabore dans le lYorbihan pour la gestion des

réseaux.

- enfin, le Conseil d'administration réfléchit actuellement sur la possibilité d'une diffusion

périodique des rÉsultats les plus significatifs du Conseil scientifique.
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a - uN ouTrL Aux sEwtcEs DEs coLLEcTlYtTÉs ruBLtQuEs

LODEM se posiüonne à I'interface entr€ la r€cherche scienüfque et les décideurs.
ll a rocation à apporter des aides à la décision et à lâ progrâmrnaüon pour les différentes colleaivités
puuiqr.res du département

C'est indiscutâHement le Conseil général qü a saisi le plus sourÊnt le Conseil scientifique de I'ODEM,
parfois en collaboraüon a,€c d'auües orguùsrnes (o<emple le Conserrracire du littoral). Airsi, depuis
mai 1991 3 études (haies et talus : intérÊts et a\r'enir dans le Mortjhan; impacs prévisiues de la
démousticaüon sur l'erwirorn€rnenl : loi littoral : aralTse jridique et jurisprudentielle) et 9 aüs (dam
les domairrs zuiyants modéisa1i:n @roaynanlç,e du golf d-r Mortihan lreiternent des déjections
animâles, impact de la muhiplkati:n des rÈterues collinâires mise en place d'un S.l.G, contrôle des
migrations du Saurnon aüantiqte, démoustication, lci littoral nécessité d'un c,épassement du cadre
communal, aménagement des dmes le SAGE Mhine) lui ont été remis,

Mais dautres collectiütés locales onl sollicilés I'ODEM A titre do<enrple. le Syndicât intercommunal
d'aménagernent touristique du golf du Mortrihan a saisi le Conseil scientifque zur un proiet de réserve
nattrelle et les mq/ens à mettre en o€uvre pour lintégrcr à trle dérnarc]e plus $obale.
On relève également un cas pour lequel la demande d'une association de protection de
I'environnement présentant un intérêt départemental manifeste, a été transmise au Conseil
scienlifque par le Conseil dadnüristratjon

Durant les travatD( de fODEl.t il ârri\É qre darlres organismes signifi€nt qu'ils attendent I'avis du
Conseil scienülique avant d'arêter leur dé<ision (exemple péfecture, comité interministériel de
pilotage naüonal EFQ.

Enfn, I'ODEM est sollicité pour interwrir lors de sessiorrs de formaüon en collaboraüon avec le
CNFPT ou l'édxation nalionale.

r L,OBSEWATOIRE DEPAftTEHENTAL DE I]ENYIRONNEI.IENT DU VAR
M. Gérard Dubcis, dir*eur d$rtanattol & f en/immûrltt et de ,'égupernena rurol et Mnr-
Hélène Djia, iryénieur Cureil gffiol ù Yor

Afin de se doter dun oûil performânt de connaissarre et de suM de l'état de I'enüronnement mais
aussi d'évaluatjon de I'impaa des actions enSagées pour le protége[ le Conseil genéral du Var a décidé
la création d'un Ob6ervàtoire départemenlal de l'environnement en 1992 Lors de cette première
année, la Direction de l'environnemenl et de l'équipement rural a élaboé la thématique et
I'architecture générale du projet Des éunions de travail ont été menées avec les différents
partenaires, mettânt notamment en éüdence une forte dispersion, voire l'absence de certaines
données sur I'environnernent dars le Var et la rÉcessité de les fédérer et de défnir des indicateurs
caractéristiques de l'état et l'évdtJtion de I'environnern€nt dans le département corrélés au( données
naüonales et européennes
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LObservatoire départemental de l'environnement doit donc fournir aux acteurs de l'enüronnement

et aux décideurs des données synthétiques et précises, permettant de repérer les problèmes,

d'évaluer I'impact des politiques menées dans le domaine de I'environnement et de définir des

orientations nowelles.

ll est un outil d aide à la décision, mais aussi un moyen d'élaborer une information environnementale à

l'attention du grand public sur divers thèmes : eaux continentales, espaces naturels, déchets, paysage,

littoral, écologie urbaine.

La créaüon de cet Observatoire départementêl de l'environnement se base essentiellement sur trols
prlnclpes :

- favoriser une approche globàle des préoccupations d'environnement.

- optimiser le partenariat,

- difluser I'information.

Loutil informatique préconisé est le S.l,G. (Système d'lnformation Géographique)

En effet, la base de données à constituer contiendra des informations liées aux localisations :

commune, canton, bassin-versant, d'où I'inténêt de traiter ces données sous I'angle géograPhique, Par

I'utilisaüon d'un Systeme d'lnformation Géographique.

Cet outil informatique garantira:

- une souplesse de gestion des données, notamment par leur organisation en couches

thématiques, la création de tables attribûaires, la création de tables de consultation,

- une facilité de consultation par double interrogation logique et graphique de la base de données,

- une méthode d'analyse et d'interpétation des données bien adaptée à une approche globale,

par croisement ou combinaison,

- une variété de méthodes d'acquisition de données : digitalisation manuelle, recupération de

fichiers raster ou cellulaires, inledaçage avec d'autres logiciels CAO/DAO, récupération de Tichiers

ASCII,

- la éalisation de documents de haute qualité Par la traduction graphique et symbolique des

données alphanumériques au moyen de tables de consultation, de sorties sur fonds de cartes.

Le leitmotiv de ce projet: l"llEUX CONNAITRE L'ENVIRONNEI''1ENT POUR IYIEUX LE PROTEGER.
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. L'OBSERYATOTRE DE UENVIRONNEHENT D.A].IIENS OU
<( COHMENT TRADUIRE LES DONNEES DE UENYIRONNEI{ENT
POUR LE GRAND PUBLIC »
fu1me kofulle Gffiin, dloint ou moire dAmierc, chorgée de l'ernironnernüt

LobservatoirÊ de l'enüronnement d'Amiens, créé en décembre 1991 ésulte de la volonté de

Monsieur Gilles de Robien, député-maire, suite àux travâux du << Pôle de compétence
enüronnement », qui en arait fait la proposition dès 1989.

I . DEFINITION

UObservatoire de I'enüronnemenl est une publication grand public, motivée par un souci de
transparence, et de communication srr les qu€stions derwironnement Airri les luniénois se voient
informés négulièrement $r les problèmes qui les péoccçen! et l'Obser\ràtcire est égalernent un
moyen de prÉrænir des informatiors erronées et rrès médaüsées (cf le proHème de la présence de
plomb dans l'eau potaHe qui a attirÉ I'attentron des pou,oirs publics en 199 l, par o<emple).
A plus lmg terme, I'Ob6ervatoirc de lervironnement perrn€ttnr de rnettre en éüdence les points

forts et les points faides d'Amiens en maüère dervironnernent par le suM des érclutions de certains
indicateurs.

La notron de pedagogie est egalement très pr{sente, afin q.re chactn agise au qrrcüdien pour son

erwironnemerû

2 - ORGANISATION ET HISE EN PLACE

Uobse^.àtoire de I'ervironnement est alimenté par un taHeau de bord comprenant un peu plw de
250 indicateurs, pour I'instant étaHi et sr"iü par le Service du cadre de üe et de l'erwironnement (cnéé

en iarvier 1992). Les données brutes sont foumies par les différents services municipar-o<. dirærs

partenaires et organisrnes exérieurs et sont traitées par ce service (graphiqueg corrélaüons).

[option « stnJcture légère » a été dairernent afichée puisqu elle comprend:

- un adioint au maire chargé ê I'erwironnement et dJ cade de üe,

- trois agents du Service du cadrc de vie et de I'erwironnement dont le ctref de Service,

- le Service communication exteme (en partie),

- le Comité scientifigue composé de 25 personnes erviron (chercheum, enseignants operts,
repésentant des comités de quartiers).

3 - CHAI.IPS DINTERYENIION

Tous les domaines de I'erwironnement sont abordés dans I'Obeervatoire, à sanoir: I'eau, I'air; les

déchets I'uôaniÿne, l'énergre, les tran+orts, les risques tèchnologiques et naturels le cadre de üe, la

santé, le bruit-
[objectif principal de I'Observatoire est de conserver une présentation scientifique, tout en
s'adressânt à un public le plus large possiUe. Les graphiques puUiés sont don< accompagnés de
commentaires et de tetes ergliq.rant les évolutions constâtées, la situation actuelle üs-à-vis des
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réglementations ou des normes en vigueul et les futures tendances ou les ésultats espérés. Les

principales défnitions sont également rappelées pour faciliter la compréhension des textes

Lobservatoire de l'enüronnement est principalement axé sur les Problèmes de la ülle d'Amiens, mais

il n'est pas exclu que dans un proche aveni[ les problèmes soulevés soient étendus, en partie, à

l'ensemble de l'agglomération amiénoise.

4 - LE COMTTE SCIENTIFIQUE

Le rôle du Comité scientiflque Épond à plusieurs objeclifs :

- il détermine le contenu des publications,

- il est le garant de la validité des valeurs publiées,

- il est une force de proposition,

- il est le garant de la transparence des informations comPte-tenu de son indépendance, et de ce

fait il contribue au respêct des Ègles de la démocratie locale.

En moyenne, le Comité scientifique se réunit detx fois par trimestre

5. LE TABLEAU DE BORD DE UENVIRONNEÈ{ENT

Le tableau de bord de l'enüronnement a pour principale ambiüon d'êlre un outil de travail évollrtif et

modulabla. La banque de données constituée, pour l'instant, d'environ 250 indicateurs, outre

l'alimentation de l'Observatoire de l'environnement, Permet de mener des réflexions globales

s'appuyant sur une approche scientifique, à partir de modélisations ou de corrélations. Cet outil sera

également utilisé comme aide à la décision et à la programmation.

Les indicateurs sont répartis en quatre volets :

- les informations générales qui combinées entre-elles Permettent la création de nouveaux

indicateurs sous la forme de ratio. Ces derniers sont surtout utilisés à des comparaisons entre

ülles,

- les indicateurs liés à l'utilisation de l'énergie sous toules ses formes sur le territoire de la

commune. lls sont en relation directe avec le suivi de la convention Cité-Vie passée en 1992 avec

l'Ademe,

- les indicateurs de suivi qui servent à évaluer les résultats obtenus suite aux actions engagées Par

la ülle, mars également par nos partenaires,

- les indicateurs de qualité, reflets de la qualité de la vie à Amiens.

Les indicateurs sont suivis soit mensuellement, soit annuellement
Une première mouture du tableau de bord a été éditée au mois de juin dernien

Pionnière en matière de tadeau de bord de I'environnement, la ville d'Amiens reçoit des demandes

d'aulres communes désirant établir un outil de même type. Cet échange est très enrichissant car il va

permeüre à court terme la standardisation de certains indicateurs en vue de comparaisons.
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6 . PRODUCTION ET DIFFT'SION

PuHication trimestridle. l'Obeerrradre dc l'cnvironrcment est encarté dans le men*el murücipal

« Amiers Magaziæ r üé à 7,t 000 ocrnpleie a d*riboé dars hs boltes ar.o( letùcn
En ouùe. ôarye rrir r.ne pâgê etwtDrrrfricnt y est ,Éênéè
Qtanrt au Tedlea.r de bord dc lcruirorurst a/ânt tdJl à usage dcs sertrkes imers, du Comité
scientifiÇe, et des pârÈnei,r3 lo<.rq @acmc princlpatcrnent). I sera pûlié annuelement

A notec que I'Obsênôtdre de l'erwiromcmcnt est un st,pport pédrgoSique très appécié des

enseignurts Ér e,fret des rErKoflùls a,ec hs êàæs sont égtjiM arec fadoint
chargé de l'ervirornarcrt et hs fuE&tietrs Ar Sêrvice dtr câûê dc vie a de ferwi.onnernent et cette
publication est utilisée corme bese è tra/'âL

,.ASPECT§ FII{ÂNCIERS

Lâ con€epù'on et la mbe en pege scrt d:&écs en dgic m,nhpale. lJirprcsion est eÉctuée par une

entneprise privée. [e monant dcs prcstrtinns exlcrnes a âé âralué à erwiron 300 000 frâncs TTC.
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4 e session

L'EVALUATION DES POLITIQUES
DE L'ENVIRONNEMENT

Président: M.lacques Rey, odjoint ou moire de lvlarseille,
professeur à l'universtté de Provence

# &*T"I,r#
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I I.A MISE EN PLACE DU SUtVt ET DE L'EVALUATION DE Iâ CHARTE
DE UENVIRONNEHENT
M.lean Villien, chef de lo mission écologie urboine, Communouté urboine de Lyon

I - LES EN'EUX

La mission écologie urbaine a élabore et fait valider une charte de l'écologie urbaine du Grand Lyon

structuré en 8 domaines :

- l'énergie,

- l'eau.

- les déche6

- la pollution atmosphérique,

- les risques naturels et industriels,

- le bruit
- les espaces naturel et agricole péri-urbains,

- les espèces végétales et animales.

Cette charte a été votée à l'unanimité par le Conseil communautaire. Elle engage un plan d'action
pour 1992- 1995 :

- portant un investissement de I 200 MF TTC sur 3 ans,

- annonçant la mise en place d'un observatoire des changements &ologiques.

La mise en cewre de cet observatoire correspond à la nécessité de

- disposer des or.rtils nécessaires à la mise en oewre opérationnelle des stratégies en matière

d'écologie urbaine, à travers les POS, l'action foncière, les opérations IADS, les actions spécifiques,

- maîtriser la mise en ceuvre du plan d'action (400 t''1F par an). fobservatoire permettra d'analyser

l'impact des actions menées et le cas échéant d'en recadrer les investissements,

- anticiper sur l'ensemble des coûts potentiels liés à des problèmes de nature écologique:
- inondations,
- glissements de terrain,
- risques technologiques,
- pollution de terrain,
- pollutron atmosphérique,
- non potabilité de l'eau...

l! - LES OBJECTTFS

Collecter et historiser les données nécessaires à :

- l'analyse des situations et de leurs évolutions,

- l'évaluation des impacts des actions en cours,

- la préparation de la prise de décisions,

- l'identifcation des << points chauds » (rôle d'alerte),

- la communication et l'information.
fobservatoire des changements écologiques a avant tout une vocation opérationnelle
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l,tiliser ces bases dinformations porr:
- élaborer de nouræar.o< plans dactir:ns,

- recadrer les plars dactirrs odstânt et les irutstissements correspondants,

- hiérarthiser et anticiper les proHèmer

- sersiHliser les élus et la popJatiq§

- cadrer l'activité opératiomelle des seryicec

ltI . DESCRIPTION GÉNÉRAI.E

Pdnclpes

Lobservatoire des chanSernents écologhues en constiùl de 7 ob'sênratcires
distincts :

- 6 pour les thèmes et domaine Ressources et Pollution,

- I potr les Espaces Nahrell

Chacun de ces obsenatoires se défrit par :

- les donrÉes consütrtiræs de la bese de donrées,

- les tràhements associâ
mais rÉpondent à un pnncipe similaire.

Par ailleurs, tous ces observatoires né(essitent un accà à un mode de traiternent géographique de
données por.n :

- croiser les données localisées,

- éditer des plans et cartes spécifiques.

Le modc d'accès err donnrÉor

ACCES PAR TRAITEMET.IT

l.l-rFrrr dlrt dbrflt

- coB .lirl ô &ona.. bruia.,

- c.lai dmdctfu]!
- alôorrIqi ô bu.s.q d. ôm&3 dpha-
ruflftifr.. (dlftD orr brûo),

- uùaclbo pour c.h4 do fndo PROIEGO
GRAND LYON

ACCES GÉOGRAPHIOI,E

I . Cholr d'lrl p*in&.
- sbrdad : pqrçcllcû, llotr, car rn|rlet,...,

- spéciiee : dafirilion dJ cdrbu..

2- l-Jt rlllf ù dltrlrlaooll
- c8h.a dhdcalurr al ô ]!li).,
- ébboralirn dc LHc.ld d. doonaar .htr-
nurÉûlr! (crifi]i ou lrb),
- plDôdill d. car!e!,

-consJtaibn da ôrlld.3 bîJba,
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MODE D'UTILISATION

ilrlon écologl. uôtin!

- Béalisaüoo d'études st d'analyses linss :

. pour s€s besoins propros,

. à la domand€ de soryicês, délus ou d'intervenants exlomes

- Calcul de l'indice PROTECO

- Constitution d€s tabl€aux ds bord dê la Mission

- PrépaElion do suppo s d'informaüon/communicâtion

Auù.. .rwicrt UT, DPLU, txrÀ ùÉpa 6m6nt d. I'Action Foncièr. notammont

-Consultation de donnéos brutos ou d'un premier nivgau dâgrÉgEtion dos données

- donnéês alphâ-numédques (chiffres êt têxt€),

- donné€s géogEphiquos (périmàtrês dalsrt€. zonos do vigilancs).

IV . COUYERTURE FONCTIONNELLE

. Niveou de détoil des données

LObservatoire des changements écologiques traitera les données avec un premier niveau de synthèse.

Par exemple, l'Observatoire permettra de suivre les sinistres en matière de glissements de terrain,

selon une typologie des causes et des effets précises, mais ne permettra pas une analyse des

mécanismes géologiques survenus.

. Copocité de tEitements des do nnées olph*numériques

- Via des outils ÿpes Excel, à partir d'extraction des bases de données.

- Cet aspect n'intègre pas l'énergie et la pollution atmosphérique pour
POLYEN intègre cette fonctionnalité.

lesque ls le modèle

o Prérjsions des données géogmphiques

- l/5 000

- Domaines non concerné : déchets

c Fréquence dc mise à jour des données

La mise à jour se fera de façon périodiques (6 mois à I an).

o Fonaionnolités

Les fonctionnalités « interprétatives » ne seTont pas mise en oeuvre, Cela concerne:

- la définition et la visualisation des zones d'influences des émetteurs de polluants atmosphériques
(coût de la modélisation),

- la carte des flux de matières dangereuses: aucun éléments ne permet aujourd'hui de conclure à

la pertinence d'une telle fonctionnalité. Ce type d'analyse doit d'abord être effectuées
manuellement

o Accès ou données

Via des menus pré-délinis correspondant aux besoins les plus fréquents des utilisateurs (de la Mission

ou d'autres services).
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o Priorités dc lo miæ an ÿc
Lrs pRroRfrÉs æ r,rsÉ EN pt ct soNT ÉrB!ôEs PAR :

- les actions éalisécs, ou ergagéer

- h nécesshé de mesurer cerlains rés.tttrts dii à la fn 95,

- I'odstant et la complec<ité des aménagetn€nts à y apporte[

- l'état darancemert des réfr€ldom en cour§

- l'impact sur I'errernUe de la stnxture Ô DDU.

Lfs rRlo8nÉs PAR DolrANEs

Priüités I

- E te.ge (disponibilité du POLYEN),

- Pollution âtmocphérique (dsporübilité de POLYEN et du dspositif de mesure),

- Risques (elplcritation des cartes odstâtttes),

- Bpaces naltrels trarne \rerte et €reldtâtion asrkole (erglcrtatbn de I'existânts),

- Eau : stiü des nappes (études en cotrs),

- Bruit

Priuites 2

- Eau : suM des eaLD( courantes

- Déchets

- Epaces naturels : espaces \rerts non ubains a placette de contôle de qtalité de l'espace

tjindice PROTECO Grand Lpn sera mis en place raddement arec un€ aulomaüsation progressive

(selon la montée en charge des obeeruatoires) de la collecte des dornées né(essaircs au calcul.

5 - I{ATÉRIEL

La mise en cer"rvre de l'obeenratcire des changements écologiq.æs rÉcessitera

- la mise en place d'une stâüon SUN à h Mission écologie,

- la mise en oeurvre dun Hacintosh por le calcul de lindce PROTECIO et l€s traitements É(cel,

- la mise en place d'un micro et des mqærs dimpression associés por :

- l'ogloitaüon du rnoêle POLYEN,

- I'ogloitation de la base de données «Décheto.

- la mise en place dune imprimante laser

Lutilisaüon des obsenràtores par les autres servies se fera üa les consoles SUN existantes ou mises

en place dars le cadr€ daûr€s proiets.

6. PHASAGE DU PROJET

Tous les domaines peu\ænt être décomposés en derx rolets :

- la créaüon de la structue dacceuil SUR et d6 trÀhernents associés (rdicatetns tâHeau( de
donrÉes et cartognphies Ce wlef ne concerne pas I'obeervatcire «Dé<heôù,

- le développement de I'interfâce avec Excel (excepté pour l'énergie et la pollution
atrnogMriques).
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Les domaines eau, bruit et pollution atmosphériques nécessiteront en outre que ce soit sous-traité,

aux organismes compétents, le développement d'application spécifiques, Permettant de mettre à

disposition de l'observatoire des changements écologiques des données exploitables.

Le domaine eau est décomposé en detx phases : le suivi des nappes et le suivi des eaux courantes

Le domaine espace naturel est décomposé en trois phases:

- l'expérimentation des possibilités de traitement de I'image: en cas de résultats positifs, le

lancement d'une campagne d'ortho-photo demande I an et l/2 de délai,

- la trame verte et les exploitations agricoles,

- les espaces verls urbains et les placettes de contrôle, de la qualité de l'espace.

La mise en place de l'indice PROTECTO est décomposé en detx phases

- le déræloppement de I'outii de calcul,

- le développement des interfaces avec les observatoires.

Dans le cadre de la démarche générale du schéma directeur des systèmes d'information, le lancemenl

sera pÉcédée d'une rélexion préalable ayant pour objet:

- de formaliser les attentes du Département vis-à-vis de cet observatoire,

- d'identifier les pÉalables et les impacts organisationnels de ce projet,

- de définir les méthodes de travail lors de la conception des outils.

I UOBSERVATOTRE PERMANENT DE UÉCOLOGIE LOCALE: «( ECOLOC ))
M. Emmonuel Enriquez, directeur au BIPE Conseil

BIPE Conseil, première société française d'études et de conseil dans le domaine de I'environnement, a

décidé de créer ECOLOC, I'Observatoire permanent de l'écologie locale.

I - OBIET D'ÉCOLOC

lObsenvatoire permanent de l'écologie locale, ECOLOC, a pour objectif de fournir aux souscripteurs
une information à caractère stratégique et régulièrement mise à jour sur les interventions des

collectivités locales dans le domaine de l'environnement.
Cette information serâ basée sur une enquête menée auprès de 500 collectivités territoriales (régions,

départemenG, communes) et sur des études prospectives ou des analyses d'e>,çériences concrètes
éalisées par BIPE Conseil (contexte européen, politiques globales et sectorielles des collectivités
locales dans le domaine de l'environnement).

Der.x réunions annuelles d'une journée chacune seront organisées pour présenter les travaux Les

souscripteurs auront par ailleurs, accès à des services personnalisés au moyen d'une << hot line >>

permanente avec les experts de BIPE Conseil.
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!! - CONTENU DES PRESTATPNS

lJenquête menéê .uprèr de 500 collecttvités territorleles

En 1991 pour la première fois en Fraæe, BIPE Conseil a éalisé aæ< le concours de la Caisse des

dépôts et consignations et de l'Associaüon des maires de France, une ençête approfondie auprès de

450 communes de plus de 2 000 habitants représentant 7.5 millions d'habhants soit 20 % de la

populaüon française concemée. Uaccumulation dinformations, de connaissances, de contacts mais

aussi l'élabonüon de prodèmaüques propres à l'écologie lo<ale et dme méthodologie g&ifque
(panel repésentaüf structurc âctuelle et perspectiræs de lerwiromenrnt typologies de comrn.rnes,

anafce de cornportemênts-) seront eùgloités o<clusirement dans le cadre dECOLOC af n :

- d&endre, en 1993, l'inræstigation à darlres acteurs clefs de l'écologie locale: les 22 rÉgions et
les 95 départements à qui sont confés des responsatilités et des hrdgets gràndissànts,

- dactualiser et de cornpléter: en novembre 1993, l'enquête réali#e aupres des 450 communes

représentati\ês de la <f,rcrsité nationale, en irsistant particdierement sur la recherche de données
quanülatiræs, et en anaÿsant notamment dans quelle mesure les priorités et les programmes
affchés en 1992 sont modifê par l'érohnicn è h coninnctrre,

- dergloiter les resdtats sdm les bercins des difrér€nts sorscriptanr à ECOLOC.

Par ailleurs, la possitilité sera oLr€rte dadjcinôe au noyau cornmun de questions, des modules
adaptés arD( derrranrCes particulières des souscripteüs intéressér Cette personnalisaüon du contenu
de I'enquête sera éalisée dam des condtions péférenüelles. les membres concemés d'ECOLOC
powant s'ils le sodraitent, obnenir foclusivité des informations ainsi proditei

Le cedæ cuopéen

Comment nos partenâires de la Communaulé européenne réagissent-ils aux changements de
dimension de la polit(ue de fenvirmnement I Quêl en le rôle des acteurs locao( ? Qr.rels sont les

enseignements à ürer de leurs réussites ou de leurs erreurs ? Autant de quesüons auxquelles
ECOLOC apportera des éponses en 1993 au traærs des thèmes suivants:

- ervironnement et démocrâtie locale en Allernagne,

- bilan de la privaüsaüon des services ptôlics « erniromement » au Royaume-Uni.

La gerdon globelc dc I'cnürcnncrncnt

De par son importânce grandissànte, l'écologie touche de nombreu aspects du développement local.

Ses conséqtrences sur les cfroix en termes darnénagement du territoire mais aussi durbanisaüon de
transporu, dénergie... sont fondarnentau( ef feront l'ot'iet danaÿses au sein dECOLOC.

En 1993, I'Obeervatoire traitera de cet aspect des poliüques écologi$res locales au t-a,ers des thèmes
suinants :

- déræloppement local et eruironnemert

- urbanisrne et erwironnerneflt
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Les politiques sectorielles de I'enyironnement

Qu'elles concernent l'eau, I'assainissement, les déchets, le cadre de üe, le bruit ou I'airî les poliüques

sectorielles de I'environnement sont amenées, on l'a vu, à prendre une imPortance croissante et le

besoin d'information des acteurs est particulièrement affirmé, notamment à travers la recherche

d'expériences concrètes. Deux thèmes sont proposés, dans le cadre d'ECOLOC :

- l'évoluüon de la législation applicable aux communes dans le domaine de l'eau,

- Ies politiques et les marches de Ia propreté.

r UECONOTATTON ET I.A CREATION DUN RATIO VERT PERHETTANT

L'EVALUATION DE I-A G ESTION ENVI RON N ET.I ENTALE
M. Lucien Lamoire, expert économique, consultant en environnement

Texte non communiqué.
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