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Article 16.1 : "Les installations d'eau ne doivent pas tire susceptibles, du fait de leur conception 
au de leur realisation, de permettre al'occasion de phenomenes de retour d'eau, la pollution du reseau 
public d'eau potable au du reseau interieur de caractere rive, par des matieres residuelles au des eaux 
nocives au toute substance non desirable". 

Article 16.3 : "Lorsqu'il eSI envisage d'utiliser l'eau potable pour alimenter un reseau au un 
circuit ferme pouvant presenter des risques particuliers pour la distribution situee en amant, il est utilise 
un reservoir de coupure au un hac de disconnexion isolant totalementles deux reseaux. 

L 'alimentation en eau potable de cette reserve se fait soit par surverse totale, soit au-dessus d'une 
canalisation de trap plein (5 [em] au moins) installee de telle sorte qu 'il y ait rupture de charge, avant 
deversement, par mise d l'air libre". 

Article 18 : "En plus des dispositions visees al'article 7,paragraphe 2, alinea 5, du present titre, 
les proprietaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations interieures en bon etal 
d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite des qu'elle est decelee." 

2.5. Divers : gestion des eaux pluviales et rejet des eaux dans Ie reseau d'assainissement 

2.5. I. Droit d'usage des eaux de pluie 

Selon les dispositions du Code Civil (article 641), «tout proprietaire a le droit d'user et de 
disposer des eaux pluviales qui tombent sur sonfonds », 

II peut les recueillir dans des citemes et les utiliser pour des usages agricoles, domestiques ou 
industriels. 

Cc droit it disposer des eaux pluviales est toutefois assorti de reserves: d'une part, ne pas causer 
prejudice it autrui et, d'autre part, respecter les exigences relatives it chacun des usages. 

2.5.2. Gestion des eaux pluviales dans Ie milieu 

Le proprietaire n'a pas Ie droit d'aggraver l'ecoulernent naturel des eaux pluviales vers les fonds 
inferieurs, Ont notamment ete consideres comme abusifs par la jurisprudence les cornporternents 
suivants : ecoulement brutal des eaux vers les fonds inferieurs, ecoulernent d'eaux pluviales polluees, 
detournement d'ecoulement d'eaux pluviales vers d'autres fonds que ceux naturellement destines it les 
recevoir. 

En matiere de gestion des eaux pluviales, il est it rappeler Ie role essentie! des communes (Article 
L.2224-10 du code general des collectivites territoriales) qui doivent delimiter, apres enquete publique: 

- les zones OU des mesures doivent etre prises pour limiter l'impermeabilisation des sols et assurer 
la rnaitrise du debit et de l'ecoulernent des eaux pluviales et de ruissellement, 

- les zones OU il est necessaire de prevoir des installations pour assurer leur collecte, et si necessaire 
leur stockage et/ou leur traitement. 

Lcs collectivites territoriales sont habilitees par Ie code de l'environnement (Article L.211-7) a 
entreprendre les etudes, les travaux visant amaitriser les eaux pluviales et de ruissellement. Elles peuvent 
par ailleurs par l'jntermediaire des plans locaux d'urbanisme fixer les regles generales pour maltriser les 
eaux pluviales (Article L.123-1 du code de l'urbanisrne) et au cours de la procedure de delivrance du 
perrnis de construire refuser des projets ou imposer des prescriptions cornplernentaircs dans ce domaine 
(Article R.III et suivants du code de I'urbanisme). 

2.5.3. Le rejet des eaux 

II est important de mentionner les dispositions du code general des collectivites tcrritorialcs 
relatives aux eaux usees collectecs lorsque I'alimentation en eau ne releve pas du service public. 

Article R. 2333-121 : "Toutservicepublic d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation 
donne lieu ala perception de redevances d'assainissement etablies dans les conditions fixees par les 
articles R 2333-122 aR 2333-32". 
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Article R. 2333-l23 : "La redevance d'assainissement collectifcomprend une partie variable et, 
le cas echeant, une partie rue. 

La partie variable est determinee ellfonction du volume d'eau preleve par l'usager sur le reseau 
public de distribution au sur toute autre source, dam I'usage genere le rejet d'une eau usee collectee par 
le service d'assainissement. [...J 

Les volumes d'eau utilises pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, au pour 10uI autre usage lie 
Renerant pas une eau usee pouvant etre rejetee dans le systeme d'assainissement, des lors qu'ils 
proviennent de branchements specifiques, n'entrent pas en compte dans Ie calcul de la redevance 
d'assainissement" . 

Article R. 2333-125 : "Toute persolllle tenue de se raccorder au reseau d'assainissement et qui 
s'alimente en eau, totalernent au partiellement, aune source qui ne releve pas d'un service public doit en 
faire la declaration ala mairie. 

Dans Ie cas au l'usage de cette eau genererait le rejet d'eaux usees collectees par Ie service 
d'assainissement, La redevance d'assainissement collectifest calculee : 

- soit par mesure directe au moyell de dispositifs de comptage [...J; 
- soit adefaut de dispositifs de comptage [...) sur la base de criteres permettant d'evaluer le 

volume d'eau preleve [...j". 
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3.	 LES EXPERIENCES FRAN<;AISES : BILANS NATIONAUX DES 
INSTALLATIONS DE RECUPERATION ET D'UTILISATION D'EAU DE PLUIE 

3.1. La recuperation et I'utilisation d'eau de pluiesans double reseau interieur aux 
batiments pour des usages d 'arrosage 

En France, comme partout dans le monde ct depuis toujours, les hommes ont mis en ceuvre des 
dispositifs pour recuperer l'eau de pluie. II existe encore de nombreuses installations de recuperation 
d'eau de pluie, notamment pour l'arrosage. Sur I'initiative du proprietaire, elles sont lc plus souvent assez 
sommaires (gouttiere d'un abri de jardin se deversant dans un fi1t de quelques centaines de litres). Elles 
permettent principalement l'arrosage du jardin ou du potager. 

Ces installations sont completement disjointes de l'installation d'adduction d'eau et I'ensemble 
du dispositif est tres generalement exterieur aux batirnents. 

II est a noter l'initiative du Conseil de la communaute d'agglomeration du Pays de Lorient qui a 
ado pte, en fevrier 2002, un projet de distribution de cuves pour la recuperation des eaux de pluie. Deux 
rnodeles de 500 L et 1300 L ont ele proposes ala vente. Elles sont equipees de collecteurs araccorder ala 
gouttiere permettant de faire Ie remplissagc et Ie trop plein de la cuve, ainsi qu'un couvercle et un robinet 
de puisage pour celie de 500 L, permettant de se raccorder a un tuyau ou de remplir un arrosoir. La 
comrnunaute d'agglomeration du pays de Lorient participe a40 % du prix d'achat de ces reservoirs. Le 
seuil de rentabilite s'etablit a20 remplissages environ. 

L'eau recuperce est utilisee pour des usages non alimentaires, tels que I'arrosage des jardins, Ie 
lavage d'outils, Ie nettoyage de voitures, etc. 

L'interet de ce projet est de reduire la consommation d'eau de distribution publique, en utilisant 
de I'eau de pluie, uniquement pour certains usages. Cela representerait un benefice tant du point de vue 
ecologique que du point de vue economiquc. Cette recuperation permettrait aussi de detester le reseau 
d'evacuation des eaux pluviales. 

Cette operation presente I'avantage de ne pas necessiter un reseau interieur d'eau non potable et 
done d'eviter les risques d'interconnexion des reseaux. 

Cette operation consiste il encourager, au sein d'une collectivite, une pratique qui relevait 
anterteurement de la seule initiative du particulier. 

3.2. La recuperation et d'utilisation d'eau de pluieavec reseau interieur aux batiments 
pour des usages domestiques 

II ri'existe pas de bilan francais des batiments equipes de dispositif de recuperation et d'utilisation 
d'eau de pluie. II est en effet diffieile de recenser les installations existantes dans les maisons 
individuelles. cclles-ci ne sont soumises a aucune obligation de declaration et ne font l'objet d'aucun 
controle. Les operations concernant des batirnents il usage collectif sont a priori plus facilement 
identifiables. Toutcfois ces installations ont rarement fait I'objet d'une declaration notamment aupres des 
services sante environnement des DDASS. 

Plusieurs enquetes au niveau national ont ete menees pour recenser ces installations a usage 
collectif: 

•	 deux enquetes ponctuellcs du ministere charge de la sante, aupres des DDASS, en 2000 et en 
2004 dans Ie cadre du groupe de travail CHSPF ; 

•	 un bilan etabli par Ie CSTB en 2003 et actualise en 2004. 

17 



45 

3.2.1. Bilan du CSHPFen 2004 

Le groupe de travail du CSHPF a souhaite disposer d'un bilan actualisc des installations de 
recuperation d'eau de pluie pour des usages domestiques et de donnees relatives aux usages de I'eau et ala 
conception des installations. Pour ce faire, un questionnaire par messagerie a ete adresseau service Sante
Environnement des DDASS pour realiser un etat des lieux des installations utilisant des eaux de pluie 
pour des usages domestiques. La demande concernait les projets et installations recentes notamment 
celles realisees dans Ie cadre d'opcrations pilotes HQE mais aussi les installations anciennes specifiques 
(alimentation en eau en l'absence de reseau d'adduction d'eau, notamment dans des refuges isoles) a 
I'exclusion des installations acaracrere familial. 

Un tiers des departernents (33) a repondu a l'enquete, Panni ces reponses, 7 services 
departementaux avaient la connaissance d'au moins une installation existante utilisant I'eau de pluie pour 
des usages domestiques. Au total, 22 installations ont ete recensees, Toutefois la grande majorite (15) 
conceme un seul departernent, 

Compte tenu du faible taux de reponse au questionnaire et, semble-t-il, du manque de 
connaissances par les services de ce type d'installations, un bilan reprcsentatif ne peut done etre realise. 

Toutefois, ce recensement pennet de completer les invcntaires existants notamment en prenant en 
compte des installations anciennes. En effet, outre trois installations recentes realisees dans Ie cadre des 
operations HQE et deja connues, ce sont essentiellement des installations anciennes utilisant les eaux de 
pluie en I'absence d'autres ressources en eau disponibles qui ant ete decrites, Ces installations concement 
principalement des lieux d'hebergement (gites, refuge, ...) sur des lies au en montagne dans des secteurs 
tres isoles non desservis par les reseaux d'alimentation en eau. En montagne, ces lieux d'hebergement qui 
sont ires souvent lies a la pratique du ski, sont generalernent de faible importance et frequent", 
generalernent de facon saisonnlere, 

Pour ces sites anciens, si l'eau de pluie est tres rarement utilisee pour la boisson (generalement 
I'usage d'eau ernbouteillee est preconise), cette eau est utilisee pour tous les autres usages domestiques et 
notamment pour la preparation des repas et 1a vaisselle. Dans la plupart des cas, notamment lorsque qu'il 
existe une dcsscrte en electricite, I'eau fait I'objet d'un traitement minimum de desinfection (ultraviolets 
au chlore). Des traitements plus complets sont tres rarement mis en place. 

3.2. 2. Hi/an du CSTH actualise en 2004 

Le CSTI3 a effcctue un travail de recensement des projets realises, au en cours de realisation, de 
recuperation et d'utilisation d'eau de pluie dans des batiments ausage collectif Ce travail a ete mcne en 
deux phases successives, en 2003 et en 2004. En 2003, Ies fondements methodologiques ant ete poses, et 
une premiere identification des projets a ete effectuee. Le travail realise en 2004 a pennis, d'une part 
d'actualiser les donnees (en prolongeant Ie recensement des projets de recuperation d'eau de pluie 
existants au en cours de realisation) et d'approfondir Ie travail de description technique d'installations au 
travers de visites ad hoc. 67 installations recensees(dont 36 realiseeset 31 en cours de realisation on en 
projet). 

Le nombre d'installations recensees est en sensible augmentation par rapport au nombre mis en 
evidence en 2003. Cet accroissement notable dans Ie nombre d'cxpcrienccs reperees traduit probablement 
un accroissement cffectif du nombre de projets depuis 2 au 3 ans : 

- Predominance de la region Nord Pas de Calais confirmee (25 projets), rnais phenomene de 
diffusion ad'autres regions (Bretagne, Est de la France) ; 

- 25 departements sont concernes (hors DOM-TOM). 
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Tvpes de blilimenls concernes 
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Figure 1 . Typologie des projets arcbttecturaux (2004) 

Panni les installations recensees, 14 types de batiments peuvent etre distingues. Toutefois sept 
d'entre eux sont relativement developpes aujourd'hui. II est interessant de noter la repartition realisee I en 
cours de realisation. (cf. figure 2). 
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Figure 2 : Repartition des principales classes de realisations et de projets en 2004 

Le recensement realise par Ie CSTB contirme l'importancc des etablissernents scolaires comme 
cible privilegiee pour ce type de projets. II est iL noter que par rapport iL 2003, des nouvelles categories 
notamment les hebergements touristiques et les lotissements. 

Usages de l'eau recuperee 

Quatre prineipaux usages sont reperes : toilettes, arrosage, nettoyage des sols/voiries et nettoyage 
des vehicules. L'usage industriel est plus marginal (pas de nouvelles installations industrielles reperees 
par rapport iL 2003). 
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3.2.3. Des experiences locales specifiques " Ie cas de la Guyane 

En Guyane, de 7 a 10 000 personnes ne sont pas raccordees aun reseau public et utilisent done 
l'eau de pluie au l'eau d'un f1euve pour l'ensemble des usages sanitaires, dont la boisson, Des epidemics 
de typhoide ant lieu chaque armee (en moyenne, de I'ordre d'une epidemic par an), en raison de la 
contamination fecale de I'eau de fleuve, et touchent des populations qui n'ont pas acces aI' eau potable et 
aussi en fonction de l'utilisation du f1euve cornme lieu d'aisanee (I'utilisation des latrines est une pratique 
quasi inexistame en Guyane). 

Ces populations reparties en plus de 200 hameaux le long de centaines de kilometres de f1euve 
n'auront, a priori, pas a court au moyen tenne acces a un reseau d'eau potable. Aussi est-il prevu 
d'entamer des programmes d'actions dont Ie but est d'utiliser des eaux souterraines captees a partir de 
pornpes amain (installations realisees sous maitrise d'ouvrage communale). 

En 2005, la Direction de la Sante et du Developpernent Social (DSDS) a engage une etude 
pennettant de qualifier la qualite de I'eau de pluie et de definir les conditions optimales de recuperation 
d'eau de pluie pour les populations qui en recuperent deja et celles qui souhaiteraient en recuperer. 

L'utilisation d'eau de pluie conceme d'abord l'usage de boisson. La solution que la DSDS va 
preconiser doit €lre la plus simple possible: prefiltre, separateur, stockage, protection contre les animaux 
et les moustiques; des conseils d'entretien seront de meme diffuses. Des solutions plus sophistiquees sont 
prevues par la DSDS pour les ecoles et les centres de sante, alimentes par des reseaux de distribution non 
fiables en termes de quantitC et/ou de qualite, 

L'evolution dans le temps de la qualite de I'eau issue des systemes mis en place sera suivie sur 
quelques centres de sante. Les recommandations techniques seront formulees par la DSDS au vu des 
resultats des experimentations prevues en 2006. 

La justification principale de la mise en place de ces installations est de lutter centre les maladies 
enteriques (typhoide, diarrhee...) transmises par l'eau des tleuves et d'inciter it la mise en oeuvre de 
conditions d'a1imentation en eau de boisson en alternative au recours a l'eau du f1euve. 

3.3. Typologie des installations existantes 

L'analyse des differents bilans montre I'existence de truis types d'installation : 

':',:. ",:":.i:: :' ",,'; ;;~~J<,::k:~:(~·.:<:E--)':;j~~-,-,t1!;>~,;, ~;',j;: "F:,::,~'!i?j~;;:;~'};4:'~;;r,:L>-;':: -'r:·~'r -:'\,'}: ",f:,::,: ':''- ,_::':;~:---}:-_'--: .} 
• Des instiJlijti~ris::ae;~j:;I1{x!rnti6ri eria"utllisation,d'~alrde'phjje saru;'\d6uble'reseau interieur aux 

l)dii1hen,~ ;:~'ft H~Tn:~i:~/C: ,'~ ':{'~'!: >,~: '.'" " . '.' ." 
J:,',:~::jji~S;;;it}:Jtrffalio~d~ai/de j;lu!~sQlit ihj~ ~n reuvre Clrez,1e:'jia~ti~Ulimprincipalement en vue 

De~ projel~ ;f~f~~t.S._:~{~;~~~nllii~-tyfve~t d'~rganiSe~au ;,ni~ea~ de f'!~9r~e.tJe,~du 'pcnicutter fa recuperation 
des eaux de piuie en,vUe:'tJ'une.-,rec'uperation principalement pour J'arrosage'. -- . 

-- ,~" - -,,,' , ' ~ 

• Des installations an~iennes de recuperation' et d'utilisation d'eau de pluie dans des batiments non 
desservis par les reseaux d'aJimentation en eau ; 

Ces -installcuions, par/Dis -tres anciennes. ,concernent prjnc/palem.enl des lieux d'hebergement (giles, 
refuge, ".JsW des iles ou e,'! mD':tag!!ed~f!lS dessecteurs Ires 'tsotes. -En montagne. ces Iieux, qui etaieru a 
t'ongine ,souvent" d'anciennes [ermes. S011t frequemment-Hes a La 'prattque des sports de montagne. 
Generatement, cos installations sont de fuible importance etfreduenties defacon salsonniere. 
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En annexe 1, sont presentes des exemples couvrant les principaux types d'installation 
susrnentionnes. Une fiche synthetique reprend pour chaque installation la presentation generale de 
I'installation, la description de I'installation technique et de ses performances ainsi que les remarques et 
enseignements pouvant en eire tires. 
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3.4, Installatlcns ~quip~ts pour I'utilisation d'eau de pluie pour des usages dcmestiques : Bitan de I'ertstant 

Usagu· : 

. "alimentaires" : preparation des 
llhrnents, veesene, boisson 
[rarement) 

• hygienecorporelle 

- eurres . lavage du tinge, 
evacuation des excretas, 
errosege, lavage des sols 

Usages : 

• Absence d'infcrmation-. 
probablement les memes usages 
que pour Ies installations siuees 
dansdes zonestsotees, non 
raccordeesau reseal! d'eau de 
distributionpublique. 

• 1"-'u.ag= sont geeerelemeet limlh~i1;laf la quan\lte d'eeu dispomble 

Usages: 

" alimemaires" : 000 

~	 "nonahmenteircs" internes: 
evacuation des excreta, lavage 
du Iinge (pourcertaines maisons 
mdivrduelles) 

- "nonahmentaires" extemes : 
arrosage, lavagedes sols, lavage 
des vehiculcs 

Usages : 

. "ehmentaires" non 

- "non aiimentaires" internes: 
evacuation desexcreta 

~	 "non ahmcntaires"extemes : 
arrosage, lavage dessols, lavage 
desvehiculcs 
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3.5. Retours d'experience 

II est difficile et surement hatif, a partir de quelques experiences parfois pilotes, de tirer des 
conclusions generales. Toutefois, a la lumiere de l'ensemble des connaissances disponibles, les reflexions 
suivantes peuvent etre faites. 

a) Installations de recuperation et d'utilisatiori d'eau de pluie dans des batiments non 
desservis par les reseaux lI'alimentation en eau. 

L'utilisation d'eau de pluie sur des sites isoles permet de satisfaire ades besoins en eau lorsqu'il 
ri'existe pas d'autres ressources en eau a proxirnite. Toutefois, considerant Ie risque potentiel de penurie 
d'eau (en cas d'absence prolongee d'evenement pluvieux), iI convient en general d'operer une utilisation 
raisonnee de la ressource disponible et plus encore qu'ailleurs, d'eviter les fuites d'eau. 

Du point de vue qualitatif, des disposltifs de gestion adaptes, compte tenu du contexte, tentent de 
mettre a disposition une eau sans risques sanitaires. Les dispositifs de desinfection permettent s'ils sont 
entretcnus correctement de delivrer une cau dont les analyses microbiologiques montrent leur conformite 
aux normes en vigueur" 

b) Installations recentes de recuperation et d'utilisation d'eau de pluie dans des biltiments 
desservis par Ie reseau d'eau potable. 

Les operations pilotes HQE (au sens appel d'offres emis par le PliCA en 1993 sous Ie nom 
operations pilotes Rex-HQE) ont ete au nombre de 13. Seules deux d'entre elles disposaient de dispositif 
de recuperation/utilisation d'eau pluviale : 

un irnmeuble de logement it La Balme de Sillingy en Haute Savoie qui n'a fonctionne qu'un seul jour, 
en raison de problernc d'hydrocarbures lie ala recuperation de l'eau des parkings et d'un probleme de 
paiement de la taxe d'assainissement exige par Ie distributeur d'eau et qui a dcmotive le maitre 
d'ouvragc qui a trouve que ce n'etait plus rentable 
un immeuble de logement de I'OPAC de I'Ain aMeillonnas decrit en annexe 1. 

Les deux operations ont fait l'objet de rapports finalises. D'autres operations de type HQE ou 
comparables, incluant un volet « recuperation d'caux de pluie », ant ete realisees ala tin des annees 1990 
et notamment des logements LQCM de Saint-Ouen et plusieurs lycees : Calais et Caudry dans la region 
Nord Pas de Calais, Limoges dans la region Centre. 

Au vu de ces premieres experiences de recuperation d'eau de pluie mises en ceuvre, les remarques 
suivantcs peuvent etre faites. 

- en termes de conception et de realisation: 
Certaines installations comportent des defauts de conception ou de realisation susceptibles 

d'engendrer des problemes importants au niveau de la securite sanitaire (doutes ou erreurs au niveau des 
dispositifs de disconnexion). 

Par ailleurs, de facon generate, les dispositifs d'information des usagers sont insuffisants et peu 
pris en compte (manque de schema des reseaux, coloration des tuyauteries, information des usagers). 

Par la mise en place d'actions ciblees sur ces points defectueux (par exemple controle technique 
de chaque installation, cahiers des charges precis en matiere d'inforrnation, etc.), il semble possible 
d'apporter des ameliorations. 

~ en termes d'entretien : 
Malgre Ie caractere pilote de la majorite des installations, l'entretien de ces installations est tres 

souvent un point noir. De facon generale, sauf si l'entretien a ete confie a une entreprise specialisee, 
I'entretien est insuffisant voire parfois inexistant. Ceci peut induire des dysfonctionnernents majeurs (fuite 
d'eau, pas de recuperation d'eau, bouchage, etc.), L 'amelioration de cet aspect passe par une prise en 
compte des questions d'entretien Ie plus en amant dans les projets et I'implication au plutot des 
personnels qui va etre charge de leur gestion au quotidien. 
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4. EXPERIENCES DANS LES AUTRES PAYS 

Dans Ie cadre du groupe de travail, ont ete recherchees des informations sur Ies pratiques Iiees a 
I'utilisation d'eau de pluie et sur les experiences menees par differents pays, porlant notamment sur : 

les usages pour lesquels une eau de pluie brute (non potable) est toleree, 
la qualite d'eau minimum eventuellement requise, en fonction des usages concernes, 
les recommandations ernises par les autorites sanitaires en termes de conception des installations, de 
surveillance, de maintenance, _... 
Ie cadre reglementaire correspondant ade telles utilisations. 

Les pays suivants ont ete interreges par Ic Bureau des eaux de la Direction generate de la sante 
(Allemagne, Royaurne-Uni, Belgique, Pays-Bas, et Luxembourg), en precisant que les questions portaient 
sur l'utilisation d'eau de pluie, recueillie sur les toitures de batiments, pour des usages domestiques, et non 
sur la gestion des eaux pluviales en general. 

4.1. Allemagne 

Les uti/isations domestiques d'eau de pluie recueillies sur les toitures recouvrent l'evacuation des 
toilettes, I'arrosage, Ie lavage du linge, etc. 

La recuperation et I'utilisation d'eau de pluie en Allemaguc sont de la competence des communes. 
Ainsi, la gestion de CeS pratiques est susceptible de varier d'une commune a I'autre et iI est difficile 
d'obtenir des statistiques correspondant aI'ensemble du pays. Toutefois, les principes sont en general Ies 
memes: les communes pen;oivent une taxe sur ies eaux de pluie reversees dans Ie reseau 
d'assainissement. Les particuliers sont exoneres de cene taxe s'ils font construire une installation de 
collecte, de stockage et de reutilisation des eaux de pluie. Ces travaux sont realises suivant les 
recommandations donnees par la commune ou Ie Land, notamment en ce qui concerne l'hygiene, 

Seul Ie rccyclage de l'eau de pluie en eau potable est reglemente au niveau federal. Cepcndant il 
convient de signaler I'existence de la nonne DIN 1989 intitulee Regenwassemutzungsanlagen 
(Installations de recuperation d'eau pluviales) qui a une valeur quasi reglernentaire, Cette norme 
comprend 4 parties (Teile) : 

Teil I: Planung, AusfUhrung, Bctrieb und Wartung (etudes preliminaires, realisation, fonctionnement 
et entretien) ; 
Teil 2: Filter (filtration) ; 
Teil 3: Regenwasserspeicher (reservoirs d'eau pluviale) ; 
Teil 4: Bauteile zur Steuerung und Nachspeisung (regles de construction de la regulation et de 
I'appoint [en eau potable]). 

II apparait que certaines communes mettent en place des systemes de subventions pour 
encourager la diffusion de la technique de recuperation et d'utilisation d'eau de pluie. " s'agit d'aides au 
financement des installations. 

Entin, il est anotcr que la location de Iogements requiert la possibilite pour Ie locataire de choisir 
entre un approvisionnement en eau de pluie et un approvisionnement en eau potable. 

Par ailleurs, de nornbreuses etudes montrent que la qualite de I'eau de pluie utilisee ades tins 
domestiques (hors eau potable) est bonne. 

4.2. Royaume-Uni 

L'eau de pluie est rarement utilisee en vue de produire de I'eau potable, al'exception de certaines 
zones cornme les lies de Scilly, OU a certaines periodes de l'annce, I'eau de pluie est utilisee en appoint 
aux ressources en eau destinee ala eonsommation humaioe. 

24 



52 

En general, I'eau de pluie est utilisee pour l'arrosage du jardin, les chasses d'eau de we et Ie 
lavage du linge. 

II n'existe pas de rcglementation au Royaume-Uni fixant une qualite d'eau requise pour 
l'utilisation dans les we ou pour les machines alaver. 

Des documents ont ete publies par differentes associations ou organisations en vue de proposer 
des recommandations relatives aux installations de recuperation et d'utilisation d'eau de pluie 
(Construction Industry Research and Information Association, the UK Rainwater Harvesting Association, 
Water Regulations Advisory Scheme). Par ailleurs, l'Environment Agency (agence environnementale du 
Royaurne-Uni, organisation publique), presente sur son site Internet une rubrique consacree al'utilisation 
des eaux de pluie, en soulignant l'economie pouvant etre realisee sur la consommation d'eau potable. 

4.3. Les Pays-Bas 

Sur les 6,2 millions de menages aux Pays-Bas, 99,9 % sont raccordes au reseau de distribution 
publique d'eau potable. Les entreprises de production/distribution d'eau ont une obligation de 
raccordement et n'utilisent pas l'eau de pluie comme ressource pour la production d'eau potable. 60 % 
des eaux utilisees proviennent des eaux souterraines et 40 % des eaux de surface (notamment Ie Rbin et la 
Meuse). Neanrnoins, Ja loi permet, en principe, I'utilisation de toutes les eaux pour produire de I'eau 
potable. 

La fourniture agrande echelle, par les entreprises de production/distribution d'eau potable, d'eau 
non potable pour des usages domestiques (avec des systernes a deux canalisations) a ete formellement 
interdite aux PaYS-Bas, Ie 13 aout 2003, par le Ministre du Logement, de l'Amenagcment du Territoire et 
de I'Environnement. En cooperation avec l'Institut national de Ia sante et de la protection de 
I'environnement (RIVM) et l'association des entreprises de production/distribution d'eau potable 
(VEWIN), six projets pilotes ont ete rncnes entre 2000 et 2002 pour etudier la faisabilite de la foumiture 
{( d'eau domestique ». La notion de « l'eau domestique », definie dans Ia loi sur la distribution de I'eau 
(Waterleidingwet) est stricte : eau de conduite uniquement destinee a l'evacuation des excreta, a 
I'utilisation dans les machines alaver et aI'arrosage du jardin. L'argument principal pour I'interdiction a 
ete Ie risque sanitaire cree par ses installations : la qualite microbiologique de « I'eau domestique » ne 
pouvait etre garantie. En outre, les benefices environnementaux se sont averes marginaux. 

Les initiatives a petite echelle (societes de construction de logements, proprietaires d'immeubles 
de bureau, hotels et campings, groupes d'habitants ou individus), qui n'utilisent en general que I'eau de 
pluie, n'ont pas ete interdites par Ie Ministere. Ces projets seront controles de facon individuelle par 
I'lnspection du Ministere, via les entreprises de production/distribution d'eau potable. 

Selon les organismes sanitaires nationaux (VROM, RIVM et VEWIN), les Pays-Bas comptent 
environ 50 installations collectives de recuperation d'eau de pluie, dont environ 50% dans des residences 
et 50% dans des batirnents non residentlels. Le complement en eau potable, necessaire au fonctionnement 
des installations, s'eleve a50%. L'eau de pluie brute (ou ayant subi une simple filtration) est utilisee pour 
l'arrosage, le lavage de la voiture, l'evacuation des excreta et/ou les machines alaver. Dans ce cas, J'eau 
est filtree aprcs collecte dans des citemes (en bois et en plastique) ou des reservoirs. 

Aucune licence ou autorisation spccifique n'est, ace jour, necessaire pour mettre en place un 
systeme de recuperation et d'utilisation d'eau de pluie ; il n'existe pas non pius de cadre reglernentaire 
specifique pour encadrer I'utilisation d'eau de pluie pour des usages domcstiques. A ce jour, si i'obtention 
du « label KIWA » est obligatoire pour les installations d'eau potable, Ie «label KOMO » - disponible 
pour certifier des installations d'eau de pluie - est en revanche facultatif. 

Toutelois, si I'usagc de I'eau de pluie est combine avec l'usage d'eau potable (par exemple si la 
quantite d'eau de pluie ne sufflt pas pour alimenter la chasse d'eau de wq, ie «Iabel KIWA » devient 
obligatoire. II vise agarantir la securite des installations vis-a-vis des des reseaux d'eau potable et aeviler 
notamment les connexions entre Ie reseau d'eau potable et Ie reseau d'eau non potable. Parallelernent, la 
mise en place et la gestion des installations doivent repondre aux normes NEN 1006, traduites en regles 
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de travail par le VEWIN, I'association des entreprises de production/distribution d'cau potable 
(www.vewin.nl). Le controle est realise par I'lnspection du Ministere VROM, via les entreprises de 
production/distribution d'eau potable. 

Le nombre d'initiatives individuelles de recuperation et d'utilisation d'eau de pluie est inconnu. 
II n'existe pas de subventions ou d'encouragements a I'utilisation d'eau de pluie pour des usages 

domestiques. 

4.4. Belgique 

II n'existe pas d'obligation legale de se raccorder au reseau de distribution d'cau en Belgique. De 
plus. la responsabilite de la societe distributrioe s'arrete au nivcau du compteur d'eau. L'administration 
n'a done pas de droit de regard sur la qualite de I'eau qui se trouve dans le verre de chaque citoyen dans 
son habitation. On peut installer et utiliser un systeme de valorisation integrale de I'eau de pluie, mais 
sous sa propre responsabilite. L'extension des techniques de valorisation de l'eau de pluie par les 
menages fait que la consommation d' eau de ville diminue regullercment. 

Par centre, une habitation non raccordee au reseau de distribution d'eau tombe automatiquement 
dans la categoric des habitations insalubres. Ces habitations peuvent servir aux proprietaires, mais ne 
peuvent, en principe, pas etre mises en location. 

Certaines communes en Belgique rcndcnt obligatoire I'installation d'une citerne aeau de pluie 
lors de la construction d'une habitation. Elles participent acette depense par I'octroi de primes. 

11 n'existe pas d' encadrement reglernentaire pour cette pratique, mais uniquement des 
recommandations faites par les administrations regionales qui sont cornpetcntes dans ce domaine 
(Flandre, Wallonie, Bruxelles). Ces recommandations encouragent I'utilisation de I'eau de pluie pour tous 
les usages ne demandant pas d'eau potable. 

Dans Ie systeme de valorisation integrale de I'eau de pluie, connu sous Ie nom de «pluvalor », on 
utilise I'eau de pluie pour tous les usages domestiques, en donnant la priorite a la production d'eau 
potable. Si Ie toit n'est pas suffisamment grand pour couvrir les besoins du menage en eau de pluie, un 
raccordement au reseau public sera necessaire, Dans une maison equipee de ce type de systemc, un seul 
robinet deiivre de I'eau potable de haute qualite. II est generalement situe ala cuisine. 

Le systerne « pluvalor » n'est qu'une partie d'un systerne plus vaste, appele « eautarcie )J II 
s'agit d'un nouveau concept de gestion durable de I'eau dans I'habitation qui fait partie des techniques de 
I'Architecture de Haute Qualite Environnementale. 

Les menages qui utilisent Ie systeme « eautarcie » peuvent passer un contrat d'entretien et de 
surveillance avec la societe qui foumit le materiel. Lors des entretiens programmes, un echantillon d'eau 
est prcleve pour etre analyse dans un laboratoire officiel de controle. Le prix de revient de ces analyses est 
du merne ordre de grandeur que Ie prix d'abonnement lors du raccordernent au reseau public. 

En l'etat actuel de la technique, «l 'eautarcie » ne peut equiper que des habitations familiales 
munies d'un petit jardin (min. 100 m'). L'eau qui tombe sur Ie toit est stockee dans une citeme et apres 
utilisation, elle est epuree dans un petit systeme enterre, 

4.5. Luxembourg 

Actuellement, il n'existe aucune restncnon d'emploi pour l'eau de pluie et aucun critere de 
qualite n'est requis pour les differents usages qui peuvent etre faits de l'eau de pluie. Neanmoins, I. 
separation physique entre Ie circuit d'eau potable et le circuit d'eau de pluie est exigee : ce critere etant 
souvent non respecte, la volonte de I'administration luxembourgeoise est d'inscrire ce critere dans sa 



legislation concernant l'eau potable. Par ailleurs, il n'existe aucune restriction pour la surveillance et la 
maintenance des installations. 

Actuellement, il n'existe qu'un seul reglernent grand-ducal en la matiere. Celui-ci definit 
uniquement les criteres qu'il faut respecter pour I'obtention d'un subside (aide tinanclere accordce par 
l'Etat a une personnel pour I'installation d'un systeme de recuperation d'eau de pluie dans les logements 
de particuliers. 

Le Memorial A-Numero 68 reprend Ie reglernent grand-ducal du 14 mai 2003 concernant 
I' allocation d'une aide budgetaire aux particuliers pour la mise en place d'une installation de collecte des 
eaux de pluie (Ie journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg est divise en trois recueils distlncts : 
Memorial A : recueil de legislation; Memorial B : Recueil administratif et economique ; Memorial C 
Recueil des socictes et associations). 

Par ailleurs, une transposition des principaux criteres du reglement est realisee dans un plan type, 
qui a vocation a rendre plus aisee l'interpretation du rcglernent grand-ducal pour les installateurs du 
circuit de traiternent de I'eau de pluie, 
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EXlSTJ:NCE DE RECYCLAGE 

PAYS SYSTEMESDE t:SAGFS COMPKTENCE ENCOURAGDfENT EL£MENTSDE PARTICULARITE DEL'FAU DE 

RECUPERATION DE CES PRAl1QutS REGLEMENTAnoN PLUIE EN 
D·F.AU DE PLum EAU 

POTABLE 

Allemagne Qui Evacuation des 
toilettes, errosage, 

CoUUllUllCS ; fournit 

recommaadetions. 
Systetne de subventions 
mig en place par les 

DI:-.I19S9 &onmtion. de la taxe 
dQS COUll: pluvillles si 

ReglcmentCc 
au atveeu 

lave-tinge communes. installation de rea~ral. 
recup~ra[iOR d'~lIu de 

pluie. 

b-
Royaume-
Unl 

0"' EVllcuation de~ 

lQJ1eCfes, arrcsege, 
Pratiques encouregees par 
des essoctauons, 

Reremenr, 
parfoi.s dens 

lave-hnge organiSAtions etc .. certaines ilas. 

Belgique cui Dans Ie systeme de Administrations Recommendaticne faite!: Pas d'eacadremenr 
valorisetion regionll.\es (Flandre, par tes administrations riglementairc. 
integrale de I'eau Wallonie, Bruxelles]. regionale~ enccuregeeru Unc habitation nnn 
de pluie, mieux I'utilisation de I'C<lU de raccordee au reseeu de 
connu sous le nom pluie pour tous les usage~ distribution d'eau tombe 
de '! pluvalcr », on ne demandant pas d'eBu euromariquement dans III 
utilise I'eau <Ie potable. categoric dCI habitatiolU 
pluie pour tous les Certeeesconencees en insalUbrcs. Ces habitations 
usages Belgique rendenl peuvent servir aux 
dome~ljquel. en obligslOire I'iulallalion propnetaires, mals ne 
dOllnanrIs pdcnre d'une citerue s call de peuvent. en principe, pas 
Bla production pluie tors de la eire mises en location. 
d'eau potable. construction d'une 

habilll.tion.zues 
participent it cette depense 
par I'octroi de primes. 
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PAYS 

EXISTENCE DE 

SYSTEMES DE 

RECUPERATIQl"i 
D' EAt' DE PLlIIE 

PaY$-BaJi 50 installations 
collectives de 
recuperation 
deaux de pluic, 
dont environ 50% 
dans des 
residences et SO% 
dens des bitill/cnlS 
non residenlieh 
Le nombre 
d'mitiarives 
tndividuetles est 
inconnu. 

Luxembourg oui 

~-

USAGI<S 

Arrosege, lavage 
de la vcsare ; 
Evacuation d" 
e:-:cr~ta etfou 
machines alaver. 

Aucune restriction 

COMPETENCE ENCOURAGEMENT 
DECF.SPRATlQUES 

ELEMENTS DE 
REGLEMENTATlON 

PARTICUlARlT[ 

RF.Cl'CIAGE 

D1i;I.'EAU DE 

PLUIE [N 

"AU 
POTABLE 

Municipalites Aucune subvention au 
aide. 

Pas d'autcr'isation 
necessere 
V,ages dilS «d:;mestiqucs .. 
SOP! t\lUres : uu de 
Cllm:llJite dutinef II 
I'evecuenon des excreta. iI. 
I'uulisation dans les 
machines alaver et iI 
I'arroso.ge du jardin. 

5( l'usage des eaux d.ci plulle 
u( combine avec l'ltSlIBc 
d'clllJ potable, Ie label 
KIWA ccviem obligl'ltoire. 

Le mise en place et la 
gestion des installations 
doivent repondre a\1X 
normes NEN 1006 

La foumiture agrande 
echetle, Pll£ tes 
Clllreprises de 
production! 
distribution d'eau 
potable, d'eec non 
pelllble pour des usages 
uomestiques (avec des 
systemes ii deux 
canahsanons) a ttC 
fbrmeflement interdice 

Les projets.li petite 
echelle seront con(J6Ie~ 

de ~on individuelle 
par I 'Inspection du 
Ministere VROM, via 
Its entrcprises de 
producrioe/distnbunon 
d'cau pOfll.bJe 

Label KIWA 
ohligato;re 

Grand-duche Sub.iuc pour I'installation 
d'un systeme de 
recuperation d'tlIu de 
pluic dans les Icgemenrs 
ue penicuiier si cenainli 
enteres sent re~eclts 

Separation physique entre 
Ie drcuil d'eau potable et Ie 
circuit d'elu de pluie. 
Reglcmcnl grand-ducal du 
14 rnai 2003 concernant 
I'allocation d'une aiee 
budgetaire aux particuhets 
pour la mise en placed'une 
iMl.allalion de cnllecte des 
eaux de pluie 
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5. ASPECTS SANITAIRES 

5.1. Qualite des eaux de pluie 

La contamination de I'cau de pluie provient tout d'abord de son passage dans l'atmosphere, puis 
du lessivage des surfaces (toitures, gouttieres, canalisations) et enfin du stockage dans les reservoirs. 

D'une maniere generale, les donnees sur les caracteristiques des eaux de pluie notamment les 
teneurs en microorganismes au en substances chimiques sont peu nombreuses. Par ailleurs, la qualite des 
eaux de pluie apparait tres variable dans Ie temps et dans I'espace ; elle depend de facteurs tels que la 
proximite d'industries, le couvert vegetal, la duree de temps sec, les caracteristiques de la precipitation, la 
nature des surfaces de ruissellerncnt, I'entretien de ces surfaces (absence ou usage de produits de 
nettoyage), la frequence de ruissellement, la frequentation animale (dejections de chiens, oiseaux : 
pigeons, etc.), la presence de rejets polluants atmospneriques, etc. 

11 a ete mis en evidence que Ia concentration en polluants est maximale en debut de piuie et 
qu'elle decroit rapidement au cours du premier millimetre de pluie pour etre relativement constante par la 
suite [Mottier, 1994]. 

5.1.1. Qualite des eaux meteorites 

Les valeurs moyennes presentees dans Ie tableau I [Colandini. 1999J sont des ordres de 
grandeur pour les parametres physico-chimlques et de pollution des eaux meteoritiques les plus 
frequemrnent analyses. 11 convient toutefois de considerer ces valeurs avec prudence car iI s'agit de 
moyennes calculees suivant differents criteres (moyennes sur une annee au sur quelques evenernents 
pluvieux) et fonction de caracteristiques geographiqucs particulieres, 

Parametres Valeurs 

pH 4,9 
CE (flS/cm) 32 
MES (mg/L) 17,5 

DCO (mg O,/L) 1,5 -1,9 
Cl (mg/L) 0,9 - 1,6 

NO 3· (mg/L) 0,5 - 0,6 
SO, '(mg/L) 3 -4,8 

Fe (flf;/L) 160 - 223 
Pb (flf;/L) 5-76 
Cd (f!g/L) 0,6 -3 
Cu (flg/L) 1,5 - 12 
Zn fl.Lg/L) 5 - 80 

HAP (ng/L) 86 - 145 

Tableau I: Qualite moyenne des caw: meteontiques [Colandini, 1999J 

Les eaux rneteoritiques considerees pendant longtemps comme depourvues de pollution 
contiennent des quantites non negllgeables de meraux lourds (comparabies a celles des eaux de 
ruissellement de surfaces urbaines) ainsi que des rnatieres en suspension. Le pH des eaux de pluie est 
egalernent acide. Or, Ie pH influe sur la solubilite des metaux, Plus Ie pH est acide plus ceux-ci vont avoir 
tendance aetre solubilises, Ainsi, au contact des toits, I'eau de pluie a tendance adissoudre les meraux 
lourds issus des composants memes des toits. 
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5.1.2. Contamination microbiologique des eaux de pluie apres collecte et stockage 

Origine 
Lcs dejections animates (oiseaux, rongeurs, insectes) et les residus vegetaux constituent les 

sources principales de pollution microbiologique. L' eau peut aussi etre contamince pendant son passage 
dans i'atmosphere par des poussieres contenant bacteries, levures et moisissures. Enfin, lars du stockage 
dans les reservoirs, la proliferation d'algues, de bacterics et de moisissures est favorisee par certaines 
conditions, de temperature notamment. 

II n'est pas exclu que l'eau de pluie puisse etre contaminee par des legionclles, par l'uuermcdiairc 
des tours d'aerorefrigeration, propageant dans I'air ces bacteries au par une proliferation dans les cuves 
elles-memes. 

II semble que la contamination puisse etre aussi liee it des infiltrations d'eaux parasites (eaux 
vannes, ruissellement de surface, nappe) dans les cuves enterrees. En cffet, les contaminants biologiques 
presents (germes fecaux, Giarda, Cryptosporidiums ne sont pas tous dus au ruissellement sur les toitures. 

La concentration en microorganismes peut etre evolutive et soumise it des differences de 
temperature parfois importantes entre l'ete et l'hiver, Ie jour et la nuit; l'humidite a d'ailleurs probablement 
un role non negligeable sur leur survie. 

Selon une etude effectuee au Danemark [Albrechtsen, 2002), on peut trouver dans une citeme 
d'eau pluviale les bacteries suivantes : Clostridium perfringens, Salmonella, Legionella, Aeromonas, 
Pseudomonas aeruginosa, Vibrio parahaemolyiicus, Campylobacter jejuni, Mycobacterium avium, 
Escherichia coli. Aeromonas sp 

Caracteristiques 
Les donnees relatives it la contamination microbiologique des eaux de pluie portent 

essentiellement sur les indicateurs de contamination fecale, 
Une etude allemande portent sur la qualite d'eau de pluie ayant sejourne dans des citernes fait 

mention des concentrations moyennes suivantes : flare totale a 20°C (1200 UFClmL), coliformes fecaux 
(198 UFClmL), Escherichia coli (26 UFClmL) [Hollanderetal., 1996) 
Des suivis recents realises par [e CSTB aux niveaux des cuves de stockage sur les sites de Meillonnas et 

du Petit Quevilly (Iogements collectifs, eau de pluie utilisee dans les toilettes), de Grigny (college, eau 
de pluic utilisee dans les toilettes) et de la maison experimentale MARlA du CSTB (simulation des 
usages WC) donnent les resultats suivants. 

Fourchettes de valeurs mesurees Limites 
(vrehbve:mentsen cuvesde stocka e) 

Limites « eau 
potable ). « balanades ))~metm 

Petit Quevilly Meillonnas Maria(l) Grfguy (2) 
fl)(n 

Flore aerobicrevivifiables a 56 - 480 166 -8800 130 6- 50 (15000) 100 
22°C (UFCimL)
 
Flore aerobfe revivifiabl~s it
 3 -10.40040 - 450 400 8-25 20 
37°C IUFCimL' (4000)
 
Coliformes totaux (UFC/lOO
 1200 65 - 300 o!I00 mL 100001100 mL 3D - 1800 30 - 230 
ml.) (1500)I 
Coliformes fecaux (UFCflOO 20OQiID0 mL700 0 80 01100 ml 
mL) (1400) 
Pseudomonas aeruginosa > 50 120 26 20 -700 
(UFClIOOmL) 

Les prelevernents ant ete realises au niveau des cuves de stockage done apres ruissellement sur 
les toits ; 
- dans Ie cas du Petit Quevilly, sur [2 dates d'echantiltonnage reparties sur un cycle annuel, les valeurs 

indiquees correspondent it des prelevernents dans les cuves de stockage dans les situations oil Ie 
dispositif fonctionne, 

- dans Ie cas de Meillonnas, sur II dates d 'echantilionnage, reparties sur un cycle annuel ; I' ensemble des 
analyses a ete pris en compte pour etablir les fourchettes indiquees, 

- pour Maria, une seule valeur est citee, 
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- a Grigny, 4 prises d'echantillon ont ete reparties d'octobre 2004 a mars 2005. Les valeurs maximales 
pour la plupart des parametres ont ete atteintes lors du premier echantillonnage. II est done indique une 
fourchette + une donnee entre parentheses. Aucune explication n'a pu etre donne pour eet ecart, 

Ces donnees microbiologiques peuvent etre comparees aux seuils proposes par I'OMS et par Ie 
CSHPF pour les eaux d' irrigation. 

Parametres Numeration 

Coliformes fecaux pour 100 mL 
<Buf d'helminthes 

< 1000 
<I 

Les eaux de pluie respectent ces seuils : c'est Ie cas avec au maximum quelques centaines de 
coli formes totaux /100 mL-donc 5 II 10 fois moins de coliformes fecaux- dans les exemples francais de 
Meillonnas, de Petit Quevilly et de Grigny, ainsi que pour Hollander et al. apres etude de 100 citemes et 
1600 echantillons avec des concentrations moyennes en colifonnes fecaux de 200 pour 100 mL. 

En ce qui concernc les Legionella pneumophila et les salmonelles, aucune proliferation n'a ete 
detectee dans les installations suivies en France, et en Allemagne (etude AGWA sur 9 citemes II 
Hanovre). 

5.1.3. Contamination physico-chimique des eaux de pluie 

Origine 

II peut exister une double contamination de l'eau due aux poussieres atrnospheriques d'une part, 
et ala qualite du reveternent de la toiture et II la qualite du reveternent de la citeme d'autre part L'eau de 
pluie est acide et peut dissoudre les micropolluants metalliques et egalement le reveternent quand il 
comprend une couverture it base de zinc, de cuivre ou de plomb. Les contaminations dependent aussi de 
la qualite et de l'etat des toitures. 

L'eau de pluie peut etre contaminee par des pesticides, par l'intermediaire des aerosols formes 
lors des traitements agricoles (atrazine, alachlore,.), par des meraux, en phase dissoute ou particulaire 
(Hg, Cd, Cu, Ph, Zn), et par des hydrocarbures, en fonction de la nature des toitures (bitume, bardeaux 
synthetiques). 

L'eau de pluie est en moyenne acide (pH = 5). Les valeurs de pH restent stables au cours de 
l'evenement pluvieux mais il est note une augmentation du pH due essentiellement II la dissolution du 
revetemeru du toit (notamrnent des clements metalliques), lors du ruissellement des eaux de pluie sur les 
toitures. En effet, Ie pH souvent acide des eaux de pluie favorise la desorption et done la solubilisation de 
certains elements (notamment metalliques) de la toiture par I'eau de ruissellement. D'autre part, le pH des 

32 



60 

eaux de ruissellement influe sur la repartition des differents polluants entre phase dissoute et la phase 
solide. 

L'importance de l'effet tampon varie en fonction de la nature du revetement du toit [Mottier, 
1994]. L'augmentation du pH est maximum pour un toit en ciment fibreux et les toits terrasses couverts de 
gravillons sur lesquels on retrouve generalement beaucoup de CaCo, (variation jusqu'a 3,5 unites de pH). 
Les toits en tuiles de beton et les toits en zinc sont en position intermediaire, Les toits en tuiles et en 
feutre biturne presentent une faible augmentation de pH. 

Les valeurs de pH restent stables au cours de l'evenernent pluvieux. L'effet tampon serait done 
essentiellement lie a la dissolution du materiau de toiture plutot qu'a celie des particules deposees sur la 
toiture. 

Les valeurs en matieres en suspension et en matiere oxydable sont tres variables d'un 
evenernent pluvieux a l'autre, selon le site de mesure et selon le materiau et l'etat de surface de la toiture 
(feutre bitume, tole ondulee, gravier, tuile, etc.). 

Polluants Concentrations en mg/L 

MES 
MVS 
DCO 
DB05 

6 d 14 
3 d26 
12 d 73 
2 d 13 

Tableau 2 : Ordre de grandeur des concentrations en MES, MVS, DCa et DBOS pour differentes toitures. 
D'apres [Mallier.1994] [LHRSP. 1994] [Saget.1994] 

Une grande variabilite des resultats est observee d'un evenement pluvieux a l'autre, quel que soit 
le site de mesure et le pararnetre de pollution considere, Les ruissellements de toitures presentent une 
forte teneur en matiere organique avec un rapport MVS / MES de l'ordre de 30 a45 %. 

La desagregation, les depots de temps sec sont des apports en particules solides sur les toits. On 
estime les apports annuels en particules solides sur les toits des materiaux de toiture a 5*10-3 g/mm de 
piuie par m' de toiture. 

Suivant l'inclinaison, l'etat de surface du toit et les caracteristiques de la pluie, ces particules sont 
mises en suspension, charriees au adsorbees au rnateriau du toil. 

Une etude menee sur deux pluies differentes arnene aux resultats suivants (Colandini, 
1999) : 

Echantillon vH MESenmg/L 
Pluie 3,9-3,9 14-20 

Feutre bitume 3,8-4,6 29-75 
Tuile 4,6-5.5 24-69 

Ciment amiante 7,4-7.3 24-96 
Tole ondulee 6,8-6.5 18-58 

Gravier 6,8-6,5 14-12 

Tableau 3 : Concentrations en MES des eaux de ruissellement de dtfferemes toitures (Colandini /999) 

Les concentrations en plomb et en zinc, mais aussi en cadmium et en cuivre, peuvent etre tres 
elevees. Elles sont issues de rnateriaux utilises pour la couverture des toits. 

On note des concentrations tres fortes en plomb et en zinc, deux rnateriaux tres utilises pour la 
couverture des toits. La concentration en zinc dans I'eau de ruissellement d'une toiture en zinc est 100 a 
1000 fois supericurc acelie mesuree pour des toitures mains polluantes couvertes avec des tuiles au du 
feutre bitume, 
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Les plaques de zinc utilisees actuellement pour la couverture sont constituees de zinc allie a un 
faible pourcentage de cuivre et de titane (0,1 aa,s %). Les irnpuretes presentes dans ces plaques sont 
principalement du cadmium, du plomb et du fer. Sous des conditions atmospheriques normales, Ie zinc se 
couvre d'une patine de carbonates basiques insolubles qui Ie protege de la corrosion. Dans Ie cas des 
atmospheres urbaines, Ie dioxyde de soufre atrnospherique reagit avec la patine pour former des sulfates 
et des sulfites qui se dissolvent dans l'eau de pluie. Le zinc est egalernent utilise sur les toitures en tuiles 
et en ardoise, dans la realisation des chenaux et des gouttieres, etc. [Mortier, 1994] 

La forte teneur en plomb s'explique quant a elle par I'usage de celui-ci pour la realisation de 
travaux d'etancheite, faitage, chatiere, chenaux, etc. De plus, de fortes concentrations en plornb ont ete 
rnesurees a la sortie des gouttieres en PVC (jusqu'a 350 mg/L). Ce relargage de plomb provient 
apparemment de I'utilisation de sels de plomb comme stabilisant du PVc. [Mottiez, 1994] 

Des traces de pesticides ont ete rnesurees dans les eaux de pluie, Ii des teneurs plus au moins 
importantes selon les facteurs suivants ; 

- la nature du pesticide; les organochlores, type DDT au lindane, se deplacent sur de longues 
distances et les pesticides sous forme particulaire sont plus facilement entralnes dans la pluie 
que les pesticides gazeux ; 

- les caracteristiques des precipitations; plus les gouttclettes sont fines et plus e1les rencontrent 
les pesticides. Les brumes, les brouillards et la rosee sont 30 a60 fois plus charges en pesticides 
que la pluie ; 

- les conditions rneteorologiques : les pertes lars de I'application du produit restcnt a peu pres 
constantes puisque les epandages ant lieu par temps sec, En revanche, les departs post-application 
dependent beaucoup de l'etat du sol; plus Ie sol est humide au sature d'eau et plus les pesticides 
restent dans le sol, ce qui diminue d'autant les quantites qui migrent vers l'atmosphere. 

Les analyses menees en France et en Europe confirment la presence frequente des pesticides dans 
les eaux de pluie, parfois ades niveaux cleves ct leur grande facilite de deplacernent. II n'existe pas de 
norme de qualite des eaux de pluie mais on peut se referer aux normes utilisees pour I'eau potable (soit 
0, I ~glL). Des traces de pesticides dans les pluies sont constatees sur I'ensemble du territoire francais, ala 
ville comme a la campagne. Les resultats sont evidemrnent tres variables selon les regions et les annees, 
Le tableau suivant donne les resultats de deux campagnes de mesures sur les eaux de pluie en Bretagne en 
1996 et 2000. La forte baisse constatee en 2000, annee de pluviometrie importante, revelo I'importance 
des conditions climatiques. Les concentrations pour l'atrazine et l'alachlore, qui sont les deux principaux 
pesticides du mars, peuvent atteindre 10, 20, voire plus de 200 fois les normes tolerees pour l'eau potable 

Atrazine Alachlore 

Concentration moyenne" 
Concentration maximale 

1996 2000 1996 2000 

1,5 
4,6 

0,1 
0,6 

38 
2,4 

0,25 
2,4 

* sur douse reteves entre avril et juin 

Tableau 4 : Pesticides dans les eQUX de pluie en Bretagne (INRA de Rennes 1996) 

Une etude conduite en 19% par l'INRA de Rennes au centre de Bretagne, dans une region au les 
agriculteurs n'utilisent pas de pesticides, avait detecte des pesticides dans une eau de pJuie dont on aurait 
pu attendre la purete maximale. Toutes les analyses de simazine effectuees depassaient Ie seuil de 
0,1"gIL, Les resultats dans Ie Nord-Pas-de-Calais confirment cette tendance. Les precipitations analysees 
en 2000 a Berek presentaient des traces d'atrazine probablement en provenance de Normandie, de 
Bretagne au d'Angleterre. Les pluies en ville, aLille, Rennes, Strasbourg au Paris contiennent aussi des 
pesticides. A Paris, les concentrations sont egales acelles constatees a 100 km de la capitale. 

Les traces de pesticides dans les pluies sont durables. 
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Donnees 

Poiluants Concentrations en mg/L 
-

MES 6 aI4 
MVS 3il26 
DCO 12 a73 
DB05 zal3 

Polluants Concentrations en )J.g/L 

Cadmium 0,3 a4,5 
Plomb 76 a2458 
Cuivre 14 a200 
Zinc 582 a12357 

Hydrocarbures 223 a2054 
Atrazine" 0,134,6 
Alachlore" 0,25 a24 

... Campagnes de mesures sur les eaux de Bretagne en 1996 et 2000 

Tableau 5: Ordre de grandeur des concentrations en MES, MVS. DCa et DOBS, en me/aux, en 
hydrocarbures cr en pesticides (atraztne et akichlore] dans Ies eaux de ruissellement de tonures. 

5.1.4. Evolution au cours de l'evenement pluvieux 

Les concentrations des eaux de toitures tendent a augmenter avec la duree de temps sec precedent 
l'evenernent. Une augmentation des concentrations avec l'intensite de la pluie a ete aussi observee. L'effet 
de I'intensite est plus marque pour une toiture lisse (toit en 161e) que pour une toiture rugueuse (tuiles). 

D'autres facteurs interviennent dans la variabilite des concentrations: concentrations de l'eau de 
pluie, taux de retornbees atmospheriques pendant la periode de temps sec precedente, nature de la toiture 
et des conditions locales (oiseaux, vegetation, mousses... ). 

Concernant I'evolution des concentrations au cours de l'evenernent pluvieux, Mottier [1994] a rnis 
en evidence: 

- une concentration maximale en debut de pluie, 
- une decroissance rapide au cours du premier millimetre de ruissellement, 
- une concentration relativement constante par la suite. 

Du point de vue physico-chimique, les non conforrnites de la qualitc de I'eau par rapport aux 
limites de qualitc fixees pour I'eau destinees ala consommation humaine concerne Ie pH (Ies eaux sont 
parfois naturellement acides), la turbidite, les rnatieres en suspension et les metaux (notamment zinc, fer, 
plomb, ... ) selon la nature des revetements de toitures ou de canalisations entrant all contact des eaux de 
pluie. 

Les principaux parametres pouvant poser problerne dans les eaux de pluie et eaux pluviales sont 
les suivants : pH, Matieres organiques, Matieres en suspension, Nitrates, Sodium, Ammonium, 
Magnesium, Potassium, Calcium, Sulfates, Chlonurcs, Hydrocarbures, Pesticides, Cadmium, Cuivre, 
Plomb, Zinc. 

Pour un usage «arrosage » de legumes, les recommandations de la FAO (« irrigation avec des 
eaux usees traitees, manuel d'utilisation, Sept 2003) sont (en mgIL), pour un usage de 20 ans sur sol fin, 
les suivantes : 
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Parametres Concentrations en mg/L 

Aluminium 20 
Arsenic 2 

Cadmium 0,05 
Chrome I 
Cuivre 5 

Fer 20 
Plomb 10 

Manganese 10 
Nickel 2 

Zinc 10 

Tableau 6: Recommendations de /0 FAG pour un usage arrosage
 
(< irrigation avec des eaux usees traitees, manuel d'utilisation, Sept 2003)
 

Les fourchettes de valeurs du tableau 4 sont bien inferieures aces seuils, sauf un leger 
depassement pour Ie maximum en zinc (12 mg/L). II est alors possible, sous reserve du faible nombre de 
donnees disponibles et de l'evidente disparite des situations aussi bien temporelles que geographiques, 
d'envisager que Ie niveau de securite des eaux pluviales serait acceptable dans ce domaine, sauf cas tres 
particuliers (toits de zinc tres ancien riche en cadmium, vieilles gouttieres PVC avec plastifiant egalement 
riche en Cd ou Pb). Une veritable analyse de risque representative doit tout de meme eire cffectuee. 
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