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RESUME 

 

Les étapes de diagnostic, scénario tendanciel et pistes d’actions d’un SAGE 

Exemple du SAGE Vallée de la Garonne 

Issu de la loi sur l’eau de 1992, le SAGE Vallée de la Garonne est un outil de planification et de 

gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques. Il suit une démarche rigoureuse en plusieurs 

étapes : 

L’état initial permet de faire le bilan des connaissances acquises au niveau de la zone d’étude. Il sert 

de base à la rédaction du diagnostic, scindé en thématiques (qualité, quantité,…), qui a pour but la 

détermination des enjeux de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le périmètre étudié. Ces 

enjeux sont déterminés à partir de l’analyse Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces, qui permet 

d’identifier les caractéristiques du territoire afin de définir une stratégie. Les pistes d’actions sont 

définies afin de répondre aux enjeux. 

Ce rapport se focalise sur la gestion quantitative des étiages mais la même démarche a été appliquée 

aux autres thématiques traitées par le SAGE. La finalité de cette démarche sera la rédaction d’un plan 

d’aménagement et de gestion durable, document opérationnel de la démarche SAGE. 

 

ABSTRACT 

 

Stages of diagnosis, baseline scenario and possible actions of a SAGE  

Example of the Garonne’s Valley WDMP 

From the Water Act of 1992, the Garonne’s valley Water Development and Management Plan 

(WDMP) is a planning and concerted management tool for water and aquatic environments. It follows 

a rigorous process in several steps: 

The initial state summarizes the knowledge acquired at the study area. It is used as a basis for writing 

the diagnosis, divided into themes, which aims to determine the issues of water management and 

aquatic environments in the studied area. These issues are determined from the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats that identify the characteristics of the territory in order to define a strategy. 

The actions are defined to resolve the issues. 

This report focuses on the quantitative management of low water but the same approach was applied 

to other topics addressed by WDMP. The purpose of this approach will be the writing of a 

management plan and sustainable management. 
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GLOSSAIRE 
 

Les définitions proviennent du site Eau France. 

Bassin versant : Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau. Le bassin versant se 

définit comme l'aire de collecte des eaux, considérée à partir d'un exutoire : elle est limitée par le 

contour à l'intérieur duquel toutes les eaux s'écoulent en surface et en souterrain vers cet exutoire. Ses 

limites sont les lignes de partage des eaux. 

Etiage: Période de plus basses eaux des cours d'eau et des nappes souterraines (généralement l'été 

pour les régimes pluviaux). 

Masse d’eau : Portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière homogène. Il s'agit 

d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l'unité d'évaluation de la directive 

cadre sur l'eau 2000/60/CE.  

Tronçon : Portion de cours d'eau de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Un 

changement de tronçon peut être défini par la confluence d'un tributaire, des modifications de la 

morphologie du lit  ou de la vallée, ou par des changements de la végétation riveraine, ces différentes 

variables reflétant des évolutions de l'hydrologie, de la composition chimique de l'eau et du régime des 

perturbations. 

Nappe alluviale: Volume d'eau souterraine contenu dans des terrains alluviaux, en général libre et 

souvent en relation avec un cours d'eau. 

Nappe captive : Volume d'eau souterraine généralement à une pression supérieure à la pression 

atmosphérique car isolée de la surface du sol par une formation géologique imperméable. Une nappe 

peut présenter une partie libre et une partie captive. Les nappes captives sont souvent profondes, voire 

très profondes (1000 m et plus). 

Nappe libre : Volume d'eau souterraine dont la surface est libre c'est-à-dire à la pression 

atmosphérique. La surface d'une nappe libre fluctue donc sans contrainte. Ces nappes sont souvent peu 

profondes. 

Nappe phréatique : Première nappe rencontrée lors du creusement d'un puits. Nappe généralement 

libre, c'est-à-dire dont la surface est à la pression atmosphérique. Elle peut également être en charge 

(sous pression) si les terrains de couverture sont peu perméables. Elle circule, lorsqu'elle est libre, dans 

un aquifère comportant une zone non saturée proche du niveau du sol. 
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INTRODUCTION 
 

Issus de la loi sur l’eau de 1992 puis renforcés par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

(LEMA) de 2006, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des outils de 

planification ayant pour vocation la conciliation du développement économique, de l’aménagement du 

territoire et de la gestion durable des ressources en eau. En mai 2012, le territoire français comptait 96 

SAGE en cours d’élaboration et 64 SAGE mis en œuvre (Gest’Eau, 2014). Ce succès est cependant 

à nuancer car de nombreux SAGE ne répondent pas à leur rôle d’encadrement et de planification. 

 

La présente étude s’inscrit dans la continuité du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Adour Garonne qui se décline localement en différents SAGE dont le SAGE 

Vallée de la Garonne. Couvrant un périmètre d’une surface de 7500 km², le SAGE Vallée de la 

Garonne a pour objectif le rétablissement du bon état des eaux et des milieux aquatiques en tenant 

compte des usages et des impacts à venir du changement climatique grâce à la création d’un document 

opposable, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) (NALDEO, 2014). 

 

Le périmètre, de par sa structure en corridor (il ne comprend pas les bassins versants de ses affluents, 

comme le Tarn ou le Lot)  et sa taille (un des plus grand SAGE de France) est très particulier. Il 

possède un vaste réseau hydrographique, de nombreuses zones humides et sites Natura 2000 mais 

il subit d’importantes inondations et des étiages sévères. Compte tenu de sa superficie et de la 

spécificité du Domaine Public Fluvial,  le périmètre du SAGE est également confronté à la difficulté 

de mettre en place une gouvernance efficace (multiplicité d’acteurs). 

 

Les grands axes fixés lors de la création du SAGE sont : 

 Assurer une gestion raisonnée du risque d’inondations ; 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités environnementales du corridor fluvial ; 

 Gérer les étiages ; 

 Améliorer la qualité des eaux ; 

 Assurer l’accès à l’eau pour tous.  

 

Le bureau d’étude NALDEO (cf annexe 1) s’est donc vu confier l’élaboration du SAGE. Mon stage a 

consisté à l’élaboration des étapes de diagnostic et scénarios tendanciels et à la définition des 

premières pistes d’actions.  

 

Après avoir présenté la démarche réglementaire et méthodologique d’un SAGE ainsi que le périmètre 

d’étude, la logique de réalisation d’un diagnostic, d’un scénario tendanciel et d’élaboration des pistes 

d’action sera détaillée. 

 

  



Les étapes de diagnostic, scénario tendanciel et pistes d’actions d’un SAGE: Exemple du SAGE Vallée de la Garonne 

 
Adriane SUDOUR, Promotion NIJMEGEN 

 
- 9 - Juin 2014 

1 Contexte de l’étude 

1.1 Cadre réglementaire et étapes de réalisation d’un SAGE 

1.1.1 Les étapes administratives conduisant à la définition actuelle du SAGE 
 

Avant la loi sur l’eau de 1992, les conflits d’usage et la confusion sur le rôle des différents acteurs 

rendaient difficile une gestion globale de l’eau. Les inégalités face aux variations saisonnières, la 

hausse des surfaces agricoles et des prélèvements en période d’étiage et l’augmentation des rejets 

contribuent à la dégradation progressive de la qualité des eaux. Des mouvements contestataires à visée 

environnementale permettent d’amorcer les premières lois sur l’eau (DIREN, 1995). 
 

Les grandes dates conduisant à la mise en place de la gestion intégrée de l’eau sont donc les suivantes : 

 La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 ; 

 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ; 

 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 ; 

 La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. 
 

La première grande date à retenir en matière de gestion de l’eau est la loi sur l’eau du 16 décembre 

1964 introduisant la gestion décentralisée de l’eau par bassin hydrographique ou bassin versant. Deux 

établissements publics sont par ailleurs créés, les agences de l’eau collectant les redevances sur les 

usages de l’eau et finançant des projets de préservation et de restauration de la bonne qualité de l’eau 

et les comités de bassins mettant en œuvre le principe pollueur payeur. Cette première étape ne 

permet cependant pas une résolution des problèmes quantitatifs et une harmonisation des règles 

relatives à la police de l’eau (ASPET, 1999)  
 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a pour fondement la gestion collective de l’eau et des milieux 

aquatiques et donne à l’eau un caractère de patrimoine commun. Cette loi renforce donc l’impératif 

de protection et de préservation de la qualité quantitative et qualitative de l’eau. Pour cela elle se base 

sur des outils de gestion des eaux : les SDAGE à l’échelle des bassins versants et au niveau des sous 

bassins versants les SAGE. En parallèle de ces deux outils tous les projets susceptibles d’impacter 

négativement la ressource en eau sont classés en Installations, Ouvrages, Travaux, et Activités 

(IOTA), donc dorénavant soumis à autorisation ou déclaration, instruits par la police de l’eau sous 

l’autorité préfectorale. Ces dossiers peuvent alors se voir refusés ou être acceptés sous conditions par 

l’administration. 
 

La politique publique des eaux étant un enjeu pour l’Union Européenne, de nombreuses directives ont 

été prises afin de préserver cette ressource. Ainsi le 23 octobre 2000 la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE), adoptée par le parlement européen, fixe un cadre pour la gestion durable et la protection des 

eaux. Transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, elle établit notamment les 

objectifs en termes de qualité pour les eaux superficielles et souterraines à l’horizon de 2015. La 

DCE est suivie en 2001 par la directive européenne Plans et Programmes introduisant une 

évaluation environnementale, préalable à leurs adoptions, pour les plans, programmes mais aussi 

aménagements susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement.  
 

Enfin la loi LEMA du 30 décembre 2006 renforce le cadre défini par les deux grandes lois précédentes 

(1964 et 1992) et conforte les outils existants dont le SAGE en vue d’atteindre l’objectif de bon état en 

2015 fixé par la DCE. Elle renforce la transparence de la tarification des services d’eaux et 

d’assainissement. Enfin elle améliore les outils de la police de l’eau pour mieux répondre aux 

altérations de la ressource générées par les différents usages de l’eau. (Agence de l’eau, 2012) 
 

Ce cadre réglementaire a conduit à la définition actuelle du SAGE ainsi qu’à la démarche à suivre afin 

de réaliser une gestion concertée des eaux et des milieux aquatiques sur un territoire. 
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1.1.2 Définition générale et phases de réalisation d’un SAGE 
 

La démarche du SAGE est le plus souvent à l’initiative des acteurs locaux, sensibles à la qualité de 

l’eau de leur bassin versant et souhaitant une gestion concertée, sans conflit d’usages. Mais elle peut 

aussi être mise en place par des organismes institutionnels (agence de l’eau, préfet coordonnateur de 

bassin, services de l’Etat…), soucieux de répondre aux enjeux de leur territoire. 

 

Outils de planification à l’échelle d’une unité hydrographique, les SAGE ont pour objectif la 

conciliation des usages en accord avec la protection durable des cours d’eau et des milieux aquatiques. 

Cet équilibre doit satisfaire aux attentes de la DCE et répondre à l’objectif de bon état à l’horizon de 

2015. Le SAGE permet notamment de faire appel aux différents acteurs de l’eau et de résoudre les 

conflits liés à l’utilisation de l’eau (Agence de l’eau, 2012). 

 

Le SAGE va ainsi permettre de définir les orientations pour satisfaire une gestion équilibrée et durable 

de la ressource en eau, puis fixer les objectifs de qualité à atteindre et enfin proposer les 

aménagements et dispositions nécessaire pour assurer la protection et l’amélioration de l’état des 

masses d’eau. Afin de répondre à ces objectifs la réalisation d’un SAGE se fait en trois grandes phases 

se déclinant en différentes étapes (ASPET, 1999) : 
 

 Phase préliminaire d’émergence : délimitation du périmètre et création de la CLE 
 

Le SAGE est conduit par la Commission Locale de l’Eau (CLE) qui réunit tous les différents acteurs 

de l’eau, c’est-à-dire les collectivités, les usagers, l’Etat et ses établissements publics. Chargée de 

l’élaboration et du suivi du SAGE, la CLE va définir les mesures nécessaires à une gestion collective 

et équilibrée de la ressource sur le périmètre du SAGE, c’est-à-dire la zone d’action du SAGE. Une 

structure porteuse est alors désignée pour la soutenir techniquement et assurer la maitrise d’ouvrage 

des études.  
 

 Phase d’élaboration et de consultation/approbation: de l’état des lieux au programme des 

actions approuvé par la CLE  

 Etat des lieux : collecte des données et mise à jour des connaissances sur le périmètre. 

Cette étape est purement descriptive, aucun jugement n’est alors porté sur le territoire. 

 Diagnostic global  du périmètre : Evaluation de l’existant, analyse du niveau de 

satisfaction, prise en compte des comportements des acteurs… 

 Tendances futures et scénarios sur le développement des usages et leurs impacts  

 Choix de la stratégie : définition des objectifs, évaluation des scénarios précédents et 

choix de la stratégie 

 « Produits du SAGE » Formalisation des objectifs : orientation de la gestion  
 

 Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques, définissant les conditions pour atteindre les objectifs de gestion équilibrée et durable ; 

 Règlement, ayant une portée juridique et donnant à certaines actions du PAGD un caractère 

opposable aux tiers ; 

 Rapport environnemental, résultant de l’évaluation environnementale du SAGE (directive Plans 

et Programmes) et permettant d’identifier les incidences potentielles de la mise en œuvre du SAGE  
 

 Validation finale : Approbation du SAGE par arrêté préfectoral 

 

 Phase de mise en œuvre et suivi du SAGE : Sensibilisation des acteurs et suivi du SAGE 
 

Ces étapes, communes à tous les SAGE, peuvent faire l’objet de particularités définies dans le Cahier 

des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Ainsi la SAGE Vallée de la Garonne possède des 

spécificités qui lui sont propres, au niveau de sa démarche mais également de son périmètre.  
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1.2 Le SAGE Vallée de la Garonne 
 

Le SAGE Vallée de la Garonne a été mis en place dans la continuité du SDAGE Adour Garonne, et de 

démarches telles que le Schéma Directeur d'Entretien coordonné du lit et des Berges du fleuve et le 

Plan de Gestion des Etiages (respectivement en 2002 et 2004, dont les principaux objectifs seront 

repris par la suite) ayant pour vocation une gestion cohérente des eaux et des milieux du bassin de la 

Garonne.  
 

1.2.1 Emergence et dates clés du SAGE Vallée de la Garonne 
 

Initiée en 2004, la démarche du SAGE Vallée de la Garonne a débuté par des études de faisabilité 

engagées par le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG). Ces travaux 

ont abouti en 2006 au dossier de saisine (dossier préliminaire)  qui a été adressé au Préfet 

Coordonnateur de Bassin Adour-Garonne. Ce document a conduit à la définition du périmètre du 

SAGE, fixé par arrêté inter-préfectoral en 2007 (Gest’Eau, 2014). 

La figure suivante résume les grandes étapes clés du SAGE Vallée de la Garonne. 

 

 
Figure 1: Les étapes de la démarche SAGE appliquées au SAGE Vallée de la Garonne (Diagnostic SAGE 

vallée de la Garonne) 

1.2.1.1 Phase préliminaire 
 

Dès 2008 la réflexion sur la composition de la CLE a été engagée par les acteurs locaux regroupés en 

commissions géographiques d’information, et qui finalement a abouti le 27 septembre 2010 par arrêté 

inter-préfectoral (SMEAG, 2014). 
 

Le 22 mars 2012, la CLE a finalement désigné le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la 

Garonne (SMEAG) comme structure porteuse de l’animation et de la réalisation du SAGE, il devra 

donc accompagner techniquement et administrativement la CLE, coordonner les différentes études 

réalisées sur le périmètre et assurer la maîtrise d’ouvrage des études du SAGE.  
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Le choix du SMEAG n’est pas anodin. En effet il s’agit d’un syndicat mixte, créé il y a 30ans et 

regroupant 6 membres statutaires issus des conseils généraux des 4 principaux départements du SAGE 

(Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gironde) ainsi que des conseils généraux 

d’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Cette structure s’occupe notamment, depuis 2006, de la maîtrise 

d’ouvrage pour le soutien d’étiage de la Garonne.  

1.2.1.2 Phase d’élaboration : l’état initial 
 

Cette étape est essentielle pour la réalisation du SAGE car elle va servir de base aux étapes à venir et 

notamment au diagnostic. L’état initial a été réalisé en 2013-2014 et a consisté à recenser les données 

du périmètre, afin d’obtenir une vision globale de l’état des connaissances. Cette étape permet d’avoir 

une description des cours d’eau et des milieux, des usages, des particularités notamment 

réglementaires mais aussi des études déjà réalisées sur le périmètre. Cette collecte s’est faite à partir : 
 

 Des documents contenus dans le porter à connaissance communiqué par les services de l’Etat 

au président de la CLE 

 De la bibliographie sur le rapport d’état des connaissances fournies par le SMEAG,  

 De l’ensemble des thématiques abordées dans le cahier des charges avec une attention 

particulière sur les études incontournables citées,  
 

Par ailleurs l’état initial doit faire apparaitre les manques et les études potentielles à réaliser pour les 

combler mais aussi insister sur les lacunes des documents et données collectées La finalité de cette 

phase est la rédaction d’un mémoire montrant l’étendue des connaissances disponibles sur le périmètre 

mais également présentant de manière détaillée les 6 grandes thématiques et les grands usages ayant 

ou susceptibles d’avoir des impacts sur la ressource en eau. 
 

 L’état initial a été validé le 20 février 2014 par la CLE.  
 

1.2.1.3 Phases d’élaboration : diagnostic, scénario tendanciel et scénario contrasté  

 

Ces deux grandes phases sont celles auxquelles j’ai participé au cours de mon stage. 

 

Le diagnostic permet de synthétiser les informations recueillies lors de l’état initial et de les analyser 

en conciliant les différents usages, les attentes de tous les acteurs et les grandes réglementations 

présentes sur le périmètre. Le but est d’aboutir à la définition des enjeux et des problèmes à résoudre 

vis-vis de la gestion concertée de l’eau sur le périmètre du SAGE. Il se base sur : 

 Une analyse des interfaces afin de montrer le lien entre les thématiques et l’importance de 

résoudre de toutes les prendre en compte ; 

 Une analyse des masses d’eau souterraines et de surface mais également des zones humides ; 

 Une analyse des principales pressions domestiques, agricoles, industrielles, touristiques … et 

de leurs impacts (rejets, prélèvements) sur les masses d’eau ; 

 Une analyse socio-économique des usages et services associés à l’eau : usages (activités 

récréatives, alimentation en eau potable (AEP), irrigation, extraction de matériaux 

alluvionnaires, hydroélectricité, prélèvements et rejets industriels et agricoles, rejets 

domestiques, conchyliculture etc.), acteurs (champ d’action, territoire, compétences, rôles, 

conflits potentiels) ; 

 Une analyse du type AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces). 
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Le scénario tendanciel permet de mettre en avant les grandes tendances d’évolution à différentes 

échéances (2010, 2015, 2020…) en intégrant les projets et programmes en cours et à venir mais 

également les macro-tendances (changement climatique, démographie, pressions anthropiques…) afin 

de décrire les changements probables de l’état de la ressource si le SAGE n’était pas réalisé. Il s’agit 

donc d’un travail de projection. Ce scénario se base donc sur : 

 Les données et conclusions des 2 étapes précédentes : état initial et diagnostic ; 

 La mise en œuvre des stratégies et politiques publiques (SDAGE…) mais également des 

grands projets d’aménagements ; 

 Les études de prévision déjà réalisées telles que l’étude Garonne 2050. 

 

Les pistes d’actions permettent de répondre aux enjeux mis en avant par la phase diagnostic. Cette 

présentation des grandes étapes aboutit sur la délimitation et les caractéristiques du périmètre. 
 

1.2.2 Périmètre de l’étude 
 

S’étendant de la frontière espagnole jusqu’au Sud de Bordeaux sur une superficie de 7544km², le 

périmètre du SAGE « Vallée de la Garonne » comprend le lit majeur de la Garonne, sa nappe alluviale 

et les terrasses du quaternaire qui l’encadrent. Ce sont au total 809 communes qui sont concernées et 

réparties sur sept départements : Hautes-Pyrénées, Ariège, Haute Garonne, Gers, Lot et Garonne, Tarn 

et Garonne et Gironde qui sont concernées par ce périmètre. L’annexe 2 présente le périmètre du 

SAGE Vallée de la Garonne. (NALDEO, 2014) 

1.2.2.1 Cadre Physique 

 

Le périmètre s’étendant sur plus de 700 km², il possède des caractéristiques différentes réparties 

d’amont en aval et est influencé par de nombreux facteurs qui forgent ses spécificités. 

 

1.2.2.1.1 Relief 
 

Deux grands types de relief prédominent sur le périmètre du SAGE :  
 

 Le relief montagnard, en amont du périmètre, est caractérisé par les hautes vallées 

pyrénéennes et le piémont avec des altitudes pouvant varier de 400 m à plus de 3 000 m (le Pic 

d’Aneto culminant à 3404 mètres de hauteur) ; 
 

 La vallée alluviale, est formée de dépôts de l’Oligocène et du Quartenaire et est constituée de 

terrasses et de plaines alluviales étagée. L’altitude du fond de vallée part de 400 m d’altitude à 

l’amont et diminue progressivement vers l’aval, jusqu’à Bordeaux. Cette vallée est 

principalement formée de dépôts de l’Oligocène et du Quaternaire.  

 

 

 

1.2.2.1.2 Climat et précipitation 
 

Du fait de sa situation géographique (gradient topographique de l’amont vers l’aval) et de son étendu 

le périmètre du SAGE est soumis à différents climats : 
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 Climat Atlantique sur la partie aval du territoire caractérisé par des pluies fréquentes et 

abondantes ; 

 Climat Méditerranéen sur la partie médiane, plus sec car soumis aux vents chauds du Sud-

Est et générant des pluies irrégulières ; 

 Climat Montagnard en amont (partie Pyrénéenne) : importantes précipitations et forte 

nébulosité. 
 

Ainsi le bassin versant de la Garonne fait face à différents climats n’ayant pas les mêmes 

caractéristiques en termes de pluviométrie. Les précipitations annuelles moyennes sont de l’ordre de 

800 mm/an sur l’ensemble du périmètre; cette valeur passant progressivement de 600 mm/an dans 

les basses plaines, à 1500 mm/an sur les hauteurs pyrénéennes.  
 

1.2.2.2 Hydrographie et hydrologie 
 

Le périmètre du SAGE possède un vaste réseau hydrographique composé de la Garonne (450km de 

linéaire) et de près de 1000 cours d’eau (environ 6000km de linéaire). Une spécificité de ce fleuve est 

de posséder 3 sources dans le Val d’Aran des Pyrénées en Espagne : le Plat de Beret, le Pic de la 

Ratère, le Pic d’Aneto. Le périmètre ne contient pas tous les affluents de la Garonne, notamment les 

affluents en rive droite (Salat, Ariège, Tarn, Lot, Dropt…) et en rive gauche (Save, Gers, Baïse,…). 

 

En complément de ce dense réseau hydrographique le périmètre comporte : (cf annexe 2) 

 Des lacs artificiels et naturels : ayant essentiellement un usage agricole, de soutien d’étiage 

ou de loisirs mais aussi des plans d’eau formés pour les usages d’extraction de granulat ou 

hydroélectrique ; 

 Des canaux (sur plus de 750km de linéaire) longeant le fleuve dont l’emblématique canal 

Latéral (195km), le canal de Saint Martory (71km) mais aussi partiellement le canal de 

Golfech et le canal du Midi ; 
 

Les régimes hydrologiques de la Garonne et de ses affluents sont les suivants : 

 Régime pluvionival, de l’amont du territoire à la confluence avec le Tarn, caractérisé par des 

hautes eaux au printemps (fonte des neiges et précipitations de mars à juillet) et des basses 

eaux (entre août et février) ; 

 Régime pluvio-océanique, en aval de la confluence du Tarn, se distinguant par une période 

de hautes eaux de décembre à avril et d’étiages se situant entre juillet et octobre ; 
 

Cette complexité hydrographique et hydrologique va jouer un rôle essentiel dans la gestion 

quantitative de l’eau sur le périmètre du SAGE. 

1.2.2.3 Géologie et aquifères 
 

La forte disparité géologique se traduit par une diversité d’aquifères associable à 4 grands ensembles : 
 

 Les terrains plissés des Pyrénées (aquifères libres ou captifs de type calcaire, fortement 

plissés et fracturés) contiennent de nombreuses mais peu productives nappes, pouvant donc 

être utilisées pour les besoins d’alimentation en eau potable des petites communes rurales ; 

 Les terrains molassiques peu perméables (formés de molasses) constituant localement des 

aquifères affleurant à l’origine de petites sources, ils sont issus de l’accumulation des 

sédiments lié à la formation de la chaîne Pyrénéenne ; 
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 Les aquifères alluviaux des fonds de vallées formés par le charriage et le dépôt des 

sédiments provenant de l’érosion des reliefs. Les alluvions constituent un système « basse 

plaine/terrasses » très productif contenant des nappes libres peu profondes donc facilement 

exploitable pour l’alimentation en eau potable mais aussi fortement vulnérable aux pollutions. 

 Les aquifères sédimentaires dits « non alluviaux » (différents des alluvions et molasses) 

sont présents sur tout le territoire sauf dans les Pyrénées. Ils se situent sous les formations 

décrites précédemment sur la majorité du territoire, mais affleurent à l’extrémité aval (sables 

plio-quaternaires, calcaires de l’entre-deux mers, calcaires et sables de l’Oligocène). Ces 

aquifères, pour la plupart profonds, constituent une ressource bien protégée des pollutions 

mais limitée en quantité car peu renouvelable. Ces nappes font actuellement l’objet d’une 

gestion dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE nappes profondes de Gironde. 
 

1.2.2.4 Contexte socio-économique 
 

Le recensement effectué en 2009 estime la population du périmètre à 1 487 029 habitants soit une 

densité moyenne de 197hab/km². La base de données CORINE Land Cover permet d’obtenir à partir 

d’une interprétation d’image satellite l’occupation des sols du SAGE. Ainsi le périmètre du SAGE est 

occupé majoritairement par des terres agricoles (66% de la surface totale) essentiellement constituées 

de terres arables et prairies (34,5% et 31,62%). Les forêts et milieux naturels occupent 25% et enfin 

les grands pôles urbains (Toulouse, Agen, Marmande…) 7%. 
 

Ce sont 3494 Ha de surfaces urbanisées qui couvrent le périmètre du SAGE. Un chiffre en 

augmentation au détriment le plus souvent des milieux naturels. En parallèle le périmètre possède un 

dense réseau routier, réparti en étoile autour de Toulouse, structuré par de grandes autoroutes (A62, 

A64 et A65) mais aussi de nombreuses routes départementales et nationales. Pour finir l’accès au 

périmètre vise à être améliorer grâce à la mise en place d’une ligne à grande vitesse LGV reliant 

Bordeaux à Toulouse. 
 

Le transport fluvial est aussi une activité importante au niveau de l’estuaire de la Garonne, du canal 

latéral et du canal du Midi. Il s’agit essentiellement de transport de tourisme, le transport de 

marchandise se faisant plus rare sauf entre Pauillac et Langon (pour l’acheminement des éléments de 

l’Airbus A380. 

1.2.2.5 Une gestion particulière de la Garonne : le Domaine Public Fluvial 
 

Le classement de la Garonne en Domaine Public Fluvial (DPF) de l’Etat implique une gestion 

particulière qui peut être un obstacle à la gouvernance. Ainsi l’état est propriétaire et se charge de la 

gestion et de l’entretien du fleuve (art. 215-14 du Code de l’Environnement). Il peut impliquer 

financièrement les acteurs (propriétaires de moulins ou d’usines par exemple) dans la réalisation de 

travaux qui leurs sont bénéfiques (article L2124-11 du Code général de la propriété des personnes 

publiques).  

 

Toute intervention sur le fleuve doit faire l’objet d’une demande auprès des services gestionnaires 

(DDT). Ses services gèrent les demandes d’autorisation d’occupation du DPF. Il peut s’agir de 

concessions, de conventions ou d’autorisations d'occupation temporaire, d’amodiations, de convention 

de gestion ou encore de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 
 

Ainsi la responsabilité n’est pas la même suivant le type d’actions comme le résume le tableau 1. 
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Tableau 1: Responsabilité par types de gestion des cours d'eau pour un DPF, (EI SAGE Garonne) 

Type de gestion Responsable(s) 

Entretien et maintien de la capacité naturelle d’écoulement  Etat  

La protection contre les inondations Propriétaires riverains 

La valorisation, l’entretien des berges du fleuve et la protection 

contre les inondations  

Collectivité / Propriétaires 

riverains 

La gestion et l'exploitation de la partie navigable VNF 

 

1.2.2.6 Principaux acteurs et financements du SAGE 
 

Une des obligations d’un SAGE est d’introduire une concertation entre les acteurs à la fois vivante et 

opérationnel ayant pour but la conciliation des usages et activités en lien direct ou indirect avec les 

masses d’eau et les milieux aquatiques. Les principaux acteurs intervenants dans la démarche sont 

donc les suivants : 
 

 Les collectivités territoriales font parties des acteurs les mieux représentés grâce à la 

présence de 78 EPCI à fiscalité propre (ex : Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, la 

Communauté d’Agglomération d’Agen…) et 145 EPCI sans fiscalité propre ayant un lien 

direct avec la gestion des eaux (ex : Syndicat Mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-

Garonne, Eau 47…). 

 Les représentants des usagers et associations : regroupés principalement au sein de la CLE, 

il s’agit de représentants des associations syndicales de propriétaires, des fédérations des 

associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, des associations de 

consommateurs, des producteurs d'hydroélectricité… 

 Les services de l’Etat et les établissements publics : représentés par les Préfets, direction 

départementales du territoire (DDT des 7 départements du périmètre) et des directions 

régionales de l’environnement, de l’aménagement et du Logement (DREAL- des 2 régions). 

L’état peut intervenir en tant que Police de l’Eau mais également propriétaire du domaine 

public fluvial. 

 L’ Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG) qui œuvre pour le respect de la DCE en 

participant financièrement pour la réalisation des études, l’animation et la 

communication autour du SAGE mais aussi les projets en faveur de la préservation et de 

la reconquête des milieux aquatiques. 

 Les Agences Régionales de Santé Aquitaine et Midi-Pyrénées qui assurent le contrôle 

et la surveillance sanitaire de l’eau potable et des eaux de baignade. 

 L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) du Sud-ouest 

intervenant dans la diffusion des données techniques scientifiques (servant de bases aux 

politiques de gestion) et jouant le rôle de police de l’eau (surveillance et contrôle) ; 

 Les voies navigables de France (VNF) du Sud-ouest s’occupant de la gestion des voies 

navigables notamment de la partie de la Garonne classée en Domaine Public Fluvial 

ainsi que du canal Latéral. 
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1.2.2.7 Financement du SAGE 
 

La réalisation du SAGE a été possible grâce aux soutiens financier de : 

 L’Agence de l’eau AEAG qui assure un soutien financier à l'animation, aux études et aux 

actions de communication à hauteur de 50 à 70 % du budget du SAGE ; 

 L’Union Européenne via le FEDER (Fond Européen de Développement Régional) 

accompagne le financement des études et de l’animation à 80% ; 

 Le SMEAG en qualité de structure porteuse, contribue à hauteur de 20 % au financement des 

actions du SAGE par le biais des cotisations de ses collectivités membres (Conseils régionaux 

Aquitaine et Midi-Pyrénées et Conseil généraux 31, 33, 47 et 82). 

 

Le périmètre du SAGE a donc de nombreuses spécificités, d’où l’importance des enjeux et 

objectifs auxquels il doit répondre. 
 

1.2.3 Enjeux et objectifs du SAGE « Vallée de la Garonne »  
 

Le SAGE répond aux principaux enjeux du développement durable en privilégiant la sécurité, la 

qualité de vie des habitants et le développement économique de son périmètre. Il s’assure de la 

pérennité des usages en prenant en considération les prévisions socio-économiques mais aussi 

climatiques.  

 

Ainsi le SAGE Vallée de la Garonne a pour finalités, à long terme, la création d’un cadre d’actions 

pour son périmètre, pour arriver à une gestion durable des eaux et des milieux aquatiques et le 

développer durablement son territoire en favorisant son harmonie avec la Garonne. 

 

Le dossier de saisine (AEAG, 2006) permet aussi de mettre en avant les thèmes à traiter en priorité par 

la SAGE Vallée de la Garonne :  

 Assurer une gestion raisonnée du risque d’inondations ; 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités environnementales du corridor fluvial ; 

 Gérer les étiages ; 

 Améliorer la qualité des eaux ; 

 Assurer l’accès à l’eau pour tous. 

 

Ces thèmes peuvent être associés à des objectifs de méthode :  

 Mettre en place une démarche de concertation pour favoriser la co-construction ; 

 Mettre  en  place  un  système  d’évaluation  (de  la  méthode  d’élaboration,  des  moyens et 

résultats issus de la mise en œuvre) ;  

 Intégrer  les  principes  du  développement  durable  dans  chacune  des  phases  d’élaboration 

(respect des 5 finalités). 

 

Les grandes thématiques du SAGE Vallée de la Garonne sont donc celles que j’ai étudiées au cours de 

mon stage dont les principaux objectifs sont définis dans le chapitre suivant. 
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1.3 Objectifs et déroulement du stage 
 

Mon stage découle des grands enjeux définis par ce document de saisine. Le bureau d’étude Naldeo 

m’a accueillie afin de participer à l’élaboration des étapes de diagnostic et scénario tendanciel du 

SAGE vallée de la Garonne.  

 

La rédaction d’un SAGE demande de nombreuses connaissances dans tous les domaines de 

compétence liés directement ou indirectement avec la ressource en eau (zones humides, agriculture, 

tourisme...). Ici ce travail est réalisé par un seul chargé d’étude ce qui nécessite une recherche 

bibliographique en amont sur les réglementations, les études déjà réalisées afin de pouvoir obtenir un 

diagnostic le plus précis possible. Un travail d’équipe a tout de même était mis en place grâce à la 

venue de deux autres stagiaires issus d’écoles ayant des spécialités complémentaires aux miennes 

(restauration des cours d’eau, hydrobiologie…).  

 

Dans le cadre de cette démarche, un travail bibliographique a été réalisé en amont de mon stage afin 

d’avoir une vision globale de mon sujet, notamment d’un point de vue réglementaire, des outils 

existants… Les premières semaines de mon stage m’ont permis de me familiariser avec les données 

recueillies lors de l’état initial. Après cette appropriation, j’ai eu pour première mission la réalisation 

du diagnostic sur le périmètre (dont le sommaire est présenté en annexe 3), suivi de sa synthèse et 

enfin du diagnostic à l’échelle des commissions géographiques. Ces différents documents n’ont pas 

encore été présentés à la CLE mais ont déjà été relus et validés par les commissions techniques et 

thématiques. Enfin mon stage s’est terminé sur la recherche de pistes d’actions qui seront utilisés pour 

les prochaines étapes du SAGE. Il faut savoir que je n’ai pas fait les tendances mais j’ai participé à ses 

corrections, j’ai donc une vision globale de ce qui a été fait lors de cette étape. 

 

La méthode de travail utilisée est globalement la même pour toutes les thématiques. De nombreuses 

bases de données existent dans le domaine de l’eau mais elles ne sont pas toujours à jour, ni organisées 

et encore moins disponibles. A cela s’ajoute la difficulté d’agréger les données, parfois seulement 

disponibles à l’échelle communale (pour rappel, le SAGE comporte 809 communes). 

 

Le but de ce rapport n’est pas de reprendre toutes les thématiques du SAGE mais d’en traiter une, en 

montrant tous les aspects et toutes les particularités qu’il faut prendre en compte pour avoir un 

diagnostic le plus complet possible. Cette thématique est la gestion des étiages. 

 

L’organisation du stage ne m’a malheureusement pas permis d’aller sur le terrain, j’ai pu tout de même 

avoir accès aux remarques et aux notes des personnes présentes aux réunions pour pouvoir me faire 

une idée des échanges et débats, parfois nourris, qui pouvaient s’y dérouler. 
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2 Organisation et méthodologie de réalisation d’un SAGE 
 

Avant de présenter la méthodologie de réalisation des différentes étapes du SAGE, il est important de 

s’intéresser à l’organisation intrinsèque au SAGE Vallée de la Garonne et à sa cohérence territoriale. 

2.1 Démarche de réalisation du diagnostic 
 

La définition des enjeux est une étape essentielle dans l’élaboration du SAGE. En effet elle 

permet de s’accorder sur ce que l’on a à prendre en compte, ce que l’on a à perdre ou à gagner 

sur le territoire (SMEAG, 2014). 

2.1.1 Diagnostic et méthode de détermination des enjeux 

 

La détermination des enjeux se fait à partir de la rédaction du diagnostic, qui doit être structurée autant 

sur le fond que la forme, et être consultable par tous (via le site Gest’Eau ou celui relatif au SAGE). 

Ainsi un travail de vulgarisation est essentiel pour rendre ce document compréhensible pour toutes 

personnes s’intéressant à la politique de l’eau.  
 

2.1.1.1 Analyse Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces 
 

Elaborée dans les années 60 par des professeurs de la Harvard Business School, l’analyse AFOM est 

le plus souvent connue sous son homonyme anglais SWOT (Strenghs/Forces, Weaknesses/Faiblesses, 

Opportunities/Opportunités et Threats/Menaces) (Friesner, 2014). 

 

Utilisée dans le cadre de l’évaluation de projets, cette méthode consiste en l’identification et la 

comparaison des facteurs positifs et négatifs dans l’environnement interne et externe du projet, afin 

d’aider à l’élaboration d’une stratégie sur le long terme. L’analyse des atouts et des faiblesses tend à se 

concentrer sur les problèmes et l’état actuel, celle des opportunités et des menaces prend en compte les 

évolutions extérieures et à venir (Comité régional agenda 21 de Bretagne, 2012). 
 

Appliquée à la démarche SAGE, la définition des atouts, faiblesses, opportunités et menaces donne : 
 

Tableau 2 : Présentation du tableau AFOM 

Facteurs Positif Négatif 

Internes 

au 

SAGE 

Atouts : Points forts du périmètre, ressources 

et image de marque 

Ils font la richesse du périmètre et sont essentiels 

pour l’atteinte du bon état des masses d’eaux et 

milieux associés.  

Faiblesses : Points faibles du périmètre et 

limites du développement 

Ils peuvent porter atteinte au bon état. Ils 

peuvent comprendre le manque de 

connaissances, l’absence de maîtrise 

d’ouvrage, les limites physiques du territoire… 

Externes 

au 

SAGE 

Les opportunités : Quelles possibilités ? Quels 

éléments du contexte économique ou 

tendances sont favorables? 

Aspects de la société ou de la collectivité qui 

sont susceptibles d’apporter un appui au SAGE 

et à l’atteinte du bon état ou sur lesquels on 

pourrait compter pour attirer l’attention du 

public. (réglementation, politiques de gestion…) 

Les menaces: Quels contextes menaçants ? 

Quels obstacles ? Quels risques ?  

Facteurs qui échappent au contrôle du SAGE 

(tel que le changement climatique ou la crise 

économique) et qui peuvent avoir une 

incidence négative sur le SAGE et remettre en 

question la réalisation de son but et de ses 

objectifs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
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L’analyse AFOM doit être la plus objective et précise possible, ce qui est rendu possible grâce aux 

acteurs institutionnels, économiques et sociaux présents lors des réunions, qui viennent apporter leur 

perception du territoire. Par ailleurs une bonne analyse doit pouvoir tenir compte de l’évolution au 

court, moyen et long terme, une remise à jour semble donc essentielle et pourra se faire par 

l’intermédiaire des révisions du SAGE (tous les 6 ans environ).  
 

A noter: L’article L.214-3 du code de l’environnement impose une mise en comptabilité des SAGE 

avec le SDAGE dans un délai de 3 ans à compter de son adoption, les SDAGE étant révisés tous les 

6ans (Legifrance, 2014). 
 

C’est donc la confrontation des atouts, faiblesses opportunités et menaces du territoire qui mènera à la 

définition des enjeux, puis des stratégies à mettre en place sur le périmètre du SAGE. 

 

2.1.1.2 Principe de rédaction et contenu du diagnostic 
 

Dans le cadre du SAGE Vallée de la Garonne, le diagnostic a été scindé en 5 thématiques (celles mises 

en avant par le document de saisine), c’est-à-dire la gestion des étiages, des inondations, la qualité des 

masses eaux, la qualité des milieux et zones humides et la thématique transversale de l’eau dans la 

société. Il s’agit de réaliser un document technique suivant un fil conducteur et amenant le lecteur à la 

définition des enjeux.  

Pour chaque thématique, un rappel des éléments de l’état initial et du contexte a été effectué afin 

d’introduire l’analyse du diagnostic. Pour faciliter la lecture de ce document par les acteurs, les titres 

doivent mettre directement en avant le diagnostic de la thématique et des petits encadrés sont présents 

tout au long du texte afin de faire le bilan de chaque sous-partie. Une autre solution permettant 

d’attirer l’attention des lecteurs est de varier les moyens de rédaction utilisés : texte, graphique, 

tableaux… (Comité régional agenda 21 de Bretagne, 2012) 

Malgré cette répartition par thématique le diagnostic doit rester transversal, en effet chaque thématique 

est liée directement ou indirectement aux autres. L’analyse doit croiser les données afin de permettre 

la cohérence des différentes politiques publiques et la gestion globale de la ressource en eau. Ce 

croisement de données est notamment possible par l’intermédiaire des réunions en confrontant les 

points de vue des acteurs (cf partie 2.3) mais également les expertises techniques des comités de suivi.  

Les bilans AFOM concluant chaque thématique permettent d’identifier les enjeux thématiques et 

transversaux du SAGE : 

 la quantité de l’eau : le risque inondation (crues) et le déficit en eau (étiages) 

 la qualité des eaux (pollutions ponctuelles et diffuses avec l’enjeu d’alimentation en eau potable) 

 la préservation des écosystèmes aquatiques et humides (lit et berges de la Garonne et de ses 

affluents, zones humides) 

 la gouvernance et la concertation des acteurs 
 

Après les étapes de validation par les différents comités, une synthèse du diagnostic est finalement 

réalisée afin d’aboutir à un document court et récapitulatif des éléments clés du diagnostic du territoire 

et tenant compte des volontés des groupes de travail. La même méthode a été employée pour la 

réalisation du diagnostic à l’échelle des commissions géographiques. 
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2.1.1.3 Tendances, évaluation de la satisfaction des enjeux et validation finale  

 

Les enjeux sont donc définis par les caractéristiques actuelles du territoire, mais le SAGE doit aussi 

voir sur le long terme grâce aux scénarii d’évolution. Ces tendances permettent de voir si les enjeux 

définis lors du diagnostic seront satisfaits ou pas s’il n’y avait pas le SAGE et ainsi les conforter afin 

de passer aux actions. 

2.1.2 Proposition de pistes d’actions 

 

A partir des analyses précédentes (diagnostic et scénario tendanciel), le SAGE propose des actions afin 

de satisfaire les enjeux. Ce plan d’actions complémentaires aux actions menées par le SDAGE, les 

SAGE adjacents et les grandes politiques du périmètre a pour vocation l’atteinte des objectifs fixés par 

la DCE. 

Les 4 grands types de pistes d’actions sont les suivants : 

 Améliorer les connaissances ; 

 Solidarité et gouvernance amont/aval ; 

 Atteinte du bon état selon la DCE ; 

 Actions spécifiques à la thématique. 

La méthode d’élaboration du SAGE s’appuie sur des données afin d’être le plus représentatif possible. 
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2.2 Une méthode s’appuyant sur des bases de données et une 

cartographie 
 

Les données ont été récoltées lors de l’état initial. Certaines sont issues des grandes banques de 

données disponibles au niveau national et plus localement au niveau des bassins hydrographiques. 

D’autres ont été demandées aux différents organismes et services de l’état (SMEAG 

principalement). Une fois les données recueillies il faut bien évidemment vérifier si leur contenu 

correspond à la demande faite puis les rentrer dans les bases de données. Ces demandes de données se 

font bien évidemment en continue, les données évoluant au fur à mesure, un travail d’actualisation 

doit être effectué afin de rendre le diagnostic le plus réaliste possible de l’état actuel. 

Deux remarques peuvent être faites au niveau du territoire du SAGE : 

 La multitude d’acteurs présents sur le périmètre du fait de son contexte administratif 

complexe (2 régions et 7 départements), demande une grande rigueur dans la démarche 

d’obtention des données. Les interlocuteurs sont nombreux et leur temps de réponse peut 

énormément varier d’un cas à l’autre. L’état initial est donc une étape qui peut trainer en 

longueur en l’absence de motivation de la part de certains acteurs. 

 Les données peuvent également différer d’une région à l’autre, d’un département à l’autre et 

parfois même d’une commune à l’autre, un travail d’homogénéisation est donc nécessaire 

pour pouvoir les comparer à l’échelle du périmètre.  

Les données traitées par les différentes étapes du SAGE sont regroupées dans des bases de données 

qui pourront être utilisés par la suite, pour d’autres études sur le périmètre du SAGE. 

2.2.1 Des banques de données 

 

La directive DCE et la loi LEMA ont entraîné la mise en place de portail regroupant et organisant 

toutes les connaissances acquises dans le domaine de l’eau afin de coordonner les actions et permettre 

une gestion cohérente des données publiques sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette organisation 

permet de respecter le principe de transparence et d’accessibilité aux données au niveau nationale et à 

l’échelle des grands bassins versants. (SIEAG, 2014) 

Le système d'information sur l'eau de l’Adour-Garonne (SIEAG) : Le portail SIEAG est géré par 

le bassin Adour-Garonne et permet d’accéder aux données bancarisées au niveau du bassin Adour-

Garonne et aux données stockées dans les banques nationales. Les thématiques abordées sont les 

suivantes : 

 Référentiels géographiques et Zonages : données de référence géographiques ou attributaires 

du Système d'Information sur l'Eau ; 

 Etat des eaux superficielles : données d'état qualitatif ou quantitatif des milieux aquatiques 

superficiels continentaux ; 

 Etat des eaux souterraines : caractérisation des Eaux souterraines  (volets qualitatifs et 

quantitatifs) ; 

 Etat des eaux littorales : caractérisation des eaux côtières et des Eaux de transition 

(estuaires); 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/referentiels-geographiques-et-zonages/
http://adour-garonne.eaufrance.fr/etat-des-milieux-superficiels/
http://adour-garonne.eaufrance.fr/etat-des-milieux-souterrains/
javascript:void(0)
http://adour-garonne.eaufrance.fr/etat-des-milieux-littoraux/
javascript:void(0)
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 Usages et Pressions : utilisations de l'eau (production d'eau potable, épuration des eaux, 

hydroélectricité, agriculture, industrie, loisirs, …) et les pressions qu'elles génèrent sur les 

milieux aquatiques : pressions polluantes ponctuelles ou diffuses, pressions sur la ressource, 

pressions hydromorphologiques ; 

 Données économiques : textes explicatifs sur les coûts environnementaux et la caractérisation 

économique des usages et les données de tarification de l’eau potable et de l’assainissement. 

 

Le SIEAG regroupe donc la majorité des données dont celle du SDAGE, et il renvoie à des sites de 

données particulières pour certaines thématiques, tels que la banque hydro pour les débits ou ADES 

pour la consultation des piézomètres (SIEAG, 2014). 

2.2.2 Outils utilisés : ArcGIS et ACCESS 

 

Les bases de données constituent la base à partir de laquelle le diagnostic a pu s’effectuer. Pour 

pouvoir utiliser ces données les logiciels ont été utilisés: ArcGIS et ACCESS. 

2.2.2.1 Access 

 

Il s’agit d’un Système de Gestion des Bases de Données (SGBD), dont l’un des avantages est 

l’enregistrement en temps réel : 2 personnes peuvent ainsi travailler en parallèle sur une même base de 

données (Microsoft, 2014). 

L’analyse que permet de réaliser ce logiciel s’effectue à partir de requêtes permettant : 

 De sélectionner les données et de ne les afficher qui si elles possèdent un critère particulier ; 

 De faire des calculs sur les données et mettre à jour des données existantes ; 

 De faire des analyses croisées-dynamiques qui permet de regrouper des données selon 1 ou 

plusieurs catégories. Cela permet en autre de réaliser un tableau de contingence (mise en 

forme des données sous forme de compte. Le logiciel Access seul serait limité dans l’analyse, 

c’est pourquoi les SIG sont utilisés pour permettre de localiser et d’obtenir une représentation 

spatiale du diagnostic. 

2.2.2.2 ArGIS 

 

Lors de ce stage le logiciel de Système d’Information Géographique (SIG) Arcview version 10.1 a été 

utilisé. 

Le SIG peut être défini comme un « système de gestion de base de données pour la saisie, le stockage, 

l’extraction, l’interrogation, l’analyse et l’affichage de données localisées ». Le SIG a pour fonctions 

principales : l’acquisition de données géographiques, la gestion (stockage et recherche 

d’informations), l’analyse spatiale permettant le traitement et l’exploitation des données et l’édition de 

documents cartographiques (Esri France, 2014). 

Le SIG permet de travailler sur deux types de données géographiques schématisées : 

 les données "vecteur" : repérées dans l’espace par leur coordonnées cartésiennes (x,y) ; et 

constituées par des objets de type ponctuel, linéaire (cours d’eau, voies de communication…) ou 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/usages-et-pressions/
http://adour-garonne.eaufrance.fr/donnees-economiques/
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polygonal (parcelles, plan d’eau…). Elles sont souvent utilisées pour modéliser des informations 

discrètes. 

 les données "raster" : présentées sous la forme d’une matrice et donc plus adaptées à la 

représentation de données variables continues (occupation du sol par exemple). 

Chaque entité est référencée dans une table attributaire, spécifique à la couche de données, permettant 

le stockage des informations géographiques. Pour faciliter le stockage, l’organisation et la gestion des 

données, le SIG est articulé autour d’un Système de Gestion de Bases de Données Relationnel 

(SGBDR). 

2.2.3 Un autre outil du SAGE : la cartographie 

 

En dehors de l’analyse des données, la finalité d’ArcGIS est la création de cartes. La cartographie est 

un outil non négligeable du SAGE, en effet elle a pour rôle : 

 Une aide à la communication en appuyant et permettant de faire un bilan contextualité à 

l’échelle du territoire, ce qui permet aux acteurs, souvent spécialistes d’une zone seulement du 

territoire, d’avoir une vision globale de l’ensemble du périmètre. 

 Une aide à la concertation en offrant une vision globale du périmètre et en mettant en avant 

l’importance d’une cohésion amont-aval. 

Dans le cadre du SAGE Vallée de la Garonne, les cartes sont, soit rassemblées dans un atlas 

cartographique, soit intégrées au fur et à mesure du texte. Le choix de l’atlas a été fait pour l’état initial 

du fait de la multitude de cartes. Pour cette étape les cartes faisaient d’état des lieux sans chercher à 

apporter de premier jugement. Pour le diagnostic, les cartes faisant office de bilans, il était plus 

intéressant de les insérer tout au long du texte pour appuyer l’analyse. Les cartes résumaient donc de 

façon simple les atouts, faiblesses et présentaient les grands enjeux du territoire. 

Une charte graphique a été mise en place afin de garder une cohérence entre les cartes à respecter, elle 

permet d’uniformiser les titres en imposant une police, une taille de caractère et une couleur. L’annexe 

4 présente les recommandations de la charte graphique. 

L’outil cartographique est donc un élément clé de la rédaction d’un SAGE. Il permet d’illustrer, de 

résumer les informations et de d’avoir une vision d’ensemble du périmètre. 

2.2.4 Organisation des bases de données 

 

Travailler en équipe demande une organisation logique et rigoureuse, afin que chacun puisse retrouver 

les données même sans les avoir initialement traitées. Un système a été mis en place par le bureau 

d’étude afin de faciliter la recherche des données acquises lors de l’état initial.  

Les données ont été classées par thématique, puis scindées de la façon suivante : 

 Temporaires (.tmp) pour les données initiales n’ayant subi aucun changement, et les essais de 

travail (requêtes) 

 Géo-localisées (.gdb) ce sont les données finales qui sont sous formes de couche SIG 

 

Les titres des tables sont aussi importants, ils doivent être explicatifs de leur contenu, de même pour 

les requêtes qui s’écrivent de la façon suivante : 
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Nom de l’étape_ descriptif de la requête _ descriptif des données _ année par exemple la requête 

sélection permettant d’obtenir les prélèvements effectués sur le territoire en 2011 se nommerait 

diag_selection_prelevement _2011 

Ce système a cependant une faiblesse : certaines données peuvent rentrer dans différentes catégories 

thématiques, une connaissance globale des données acquises est donc essentielle pour ne pas négliger 

les aspects dont on a les connaissances.  

La méthode ayant été présentée, il est intéressant de regarder l’organisation intrinsèque au SAGE qui 

va rythmée les grandes étapes du SAGE. 
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2.3 Une organisation basée sur le principe de co-construction  
 

La co-construction (collaborative) est la mise en œuvre d’un transfert par le dirigeant à un groupe de 

travail d’un processus de décision, dont il a préalablement défini l’objectif et le cadre. Elle est rendue 

grâce à la cohérence du SAGE au niveau de son périmètre et de sa prise en compte des outils et 

démarches déjà présents sur le territoire (MEDEF Loire Atlantique, 2012). 

 

2.3.1 Cohérence du SAGE 

 

La démarche d’un SAGE demande une certaine cohérence, qui est permise par l’intermédiaire du 

principe de co-construction mais aussi des différents niveaux de concertation et des étapes de 

validation.  

2.3.1.1 Cohérence territorial 

 

La délimitation du périmètre d’un SAGE doit respecter des principes généraux afin d’être le plus 

cohérent possible : (Agence de l’Eau, 2013) 

 La cohérence hydrographique : il doit être limité par les frontières du bassin versant et non 

pas communale, afin d’être pertinent d’un point de vue technique, notamment dans le cadre de 

l’application de la DCE qui se fait à l’échelle des masses d’eau. Par ailleurs cela permet de 

prendre en compte les interactions entre milieux aquatiques et humides. 

 La faisabilité de la gestion concertée de l’eau : La gouvernance doit pouvoir être facilement 

mise en place sur ce périmètre. La multiplication des interlocuteurs et acteurs politique peut 

représenter un frein à cette gestion concertée. Cependant certains territoires peuvent justifier 

un grand territoire par l’importance des enjeux environnementaux et cela quelques soit les 

difficultés d’ordre politique et administratif. 

 La non superposition des SAGE : Un périmètre de SAGE ne peut pas recouvrir (même 

partiellement celui d’un autre).  

Le découpage du périmètre du SAGE de la Garonne se base donc sur l’hydrographie (la Garonne et 

ses nappes d’accompagnement). Le périmètre du SAGE a été scindé en commission géographique afin 

de répondre aux enjeux locaux.  

2.3.1.1.1 Analyse du périmètre du SAGE 

 

Le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne est intéressant d’un point de vue hydrographique et 

hydrogéologique car il prend en compte la Garonne et ses nappes associées. Cependant rapidement 

lors de mon stage, les limites de ce périmètre ont été mises en avant.  

 Cohérence hydrographique 

Il ne s’agit pas d’un bassin versant complet et certains affluents ne sont pas (ou seulement 

partiellement) compris dans le périmètre, ce qui pose des problèmes pour avoir un diagnostic précis de 

tous les cours d’eau. En effet les affluents peuvent être déterminants dans l’état de la Garonne (d’un 

point de vue quantitatif mais aussi qualitatif). La figure suivante présente les grands affluents de la 

Garonne extérieurs au périmètre du SAGE. 
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Figure 2 : Présentation des principaux affluents extérieurs au SAGE (SMEAG, 2006) 

 La faisabilité de la gestion concertée de l’eau  

Le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne comprend 2 régions, 7 départements et 809 communes. 

La mise en place d’une gestion concertée n’est donc pas évidente. De plus de nombreuses communes 

ne sont que très partiellement comprises dans le SAGE alors que beaucoup de données sont à l’échelle 

communale… Le diagnostic ne peut donc pas toujours être précis à l’échelle du SAGE mais plus à 

l’échelle communale. 

Le tableau suivant permet de montrer le nombre de commune ayant plus de 10 % de leur surface dans 

le périmètre du SAGE. 

Tableau 3: Nombre de communes sur le SAGE (SMEAG, 2006) 

 
 

Le périmètre a donc fait partie du cas particulier, où les enjeux environnementaux (de gestion 

quantitative et de gouvernance amont/aval) ont entraîné le choix d’un vaste périmètre.  

 La non superposition des SAGE : Pas de recouvrement du périmètre par d’autres SAGE. 

De même on pourrait critiquer les limites des commissions géographiques qui sont délimitées de façon 

administrative et pas par sous bassin versant. 

2.3.1.1.2 Analyse du découpage en commissions géographiques 

 

Le découpage en commission géographique s’est fait administrativement. L’annexe 2 présente leur 

localisation au niveau du SAGE. 
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 Cohérence hydrographique 

Les commissions géographiques ne sont pas réparties en sous bassin versant mais limitées de façon 

administrative. Cela pose notamment des problèmes car certains affluents de la Garonne se trouvent 

sur 2 commissions géographiques. Une répartition en sous bassin versant aurait été plus facile 

techniquement et aurait empêché les redondances. 

La gestion concertée est plus facile à cette échelle mais évidemment c’est à l’échelle du SAGE qu’elle 

doit être faite. 

2.3.1.2 Cohérence avec les autres outils et démarches 

 

En dehors des découpages réalisés pour le SAGE de nombreux autres existent au sein du territoire : 

 La gestion de l’eau et des milieux aquatiques se découpe en différentes structures (DCE, arrêté 

sécheresse, PGE, SDAGE…) 

 Administration et aménagement du territoire (commune, département, conseil général, 

SCOT…) 

 Usages de la ressource (SPANC, assainissement collectif, unité de distribution de l’eau 

potable, irrigation…)  

Ces différentes échelles complexifient la mise en place d’une cohérence et la concertation sur le 

périmètre.  

2.3.2 Les différents niveaux d’organisation de la concertation du SAGE 
 

Différents niveaux de concertation ont donc été mis en place : à l’échelle du de la Vallée de la 

Garonne (périmètre du SAGE), à l’échelle des commissions géographiques (sous-entités territoriales) 

et à l’échelle du bassin hydrographique de la Garonne (concertation inter-SAGE et transfrontalière 

avec l’Espagne). 

 

2.3.2.1 L’organisation à l’échelle du SAGE 
 

La CLE est donc la structure pilote au niveau du SAGE. Sa constitution est définie par le code 

l’environnement et doit respecter les proportions imposés pour ses trois collèges : (NALDEO, 2014) 

 51 élus représentant les 2 Régions, les 7 Départements, les 808 communes et groupements de 

communes du périmètre composent le collège d’élus (50%) ; 

 24 usagers constituent le collège d’usagers (25%) 

 12 représentants forment le collège de représentants des administrations (25%)  
 

De plus la Commission Locale de l’Eau se décline en différentes instances :  

 Le bureau de la clé (31 membres) est composé d'un Président et de 31 membres représentant les 

collèges de la CLE. Sa principale mission est la préparation des dossiers techniques et des séances 

de la CLE. Il organise également la stratégie de communication de la Commission. 

 Six groupes thématiques de 30 membres chacun (qualité des eaux, crues et inondations, étiages, 

zones humides, milieux aquatiques, Eau et société)  

 Six commissions géographiques (réparties d’amont en aval), présidées par un membre de la CLE  
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 Deux groupes de concertation technique, constitués des représentants des Conseils régionaux et 

généraux du périmètre et des DREAL Aquitaine et Midi : un groupe de suivi de l’élaboration qui 

valide les arguments techniques des documents de l’élaboration du SAGE et un groupe de 

communication qui rédige et se charge de la publication des documents de la CLE. 

 

2.3.2.2 L’organisation à l’échelle des commissions géographiques 

 

Les 6 commissions géographiques s’étalent de l’amont à l’aval du périmètre. Elles sont découpées de 

façon administrative ce qui explique le fait que certaines masses d’eau puissent faire parties de deux 

commissions différentes. Leur emplacement précis est présenté en annexe 2 et leurs particularités 

seront détaillés par la suite dans le chapitre 2. 

 

Ce découpage permet de mettre en avant les spécificités de chaque sous-entité afin de réaliser sur ces 

zones un diagnostic plus précis, notamment en consultant les acteurs locaux. Ce zoom territorial n’a 

pas pour but de scinder le SAGE, son objectif premier étant de créer une gestion concertée sur 

l’ensemble de son périmètre. L’analyse à l’échelle des commissions géographiques ne pourra 

qu’apporter un plus pour les dernières étapes de l’élaboration du SAGE notamment le programme 

d’actions. 

2.3.2.3 Organisation à l’échelle Inter-SAGE 

 

Le SAGE Vallée de la Garonne s’inscrit dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne et sera 

complémentaire des autres SAGE concernant les affluents de la Garonne et son estuaire en Gironde :  

 

 SAGE Nappes profondes de Gironde (approuvé). Il est situé dans la partie aval du périmètre et 

est axé sur la ressource souterraine profonde.  

 5 SAGE en cours d’élaboration, en cours de mise en œuvre ou en émergence qui jouxtent la 

bordure du SAGE Vallée de la Garonne : Estuaire de la Gironde (mise en œuvre), Ciron (mise 

en œuvre), Leyre - cours d’eau côtiers et milieux associés (mise en œuvre), Hers-mort – Girou 

(élaboration), Dropt (émergence). 

Le SAGE sera structurant pour la mise en œuvre des SAGE sur ses affluents tels que le « Ciron » ou le 

« Dropt ». Il pourra aussi être indicatif pour l’élaboration de SAGE complémentaire sur les bassins 

versant de l’Ariège, du Salat ou de l’Hers-Mort. Des instances ou des mécanismes de concertation 

entre les différentes démarches seront mises en place, lors de l’élaboration du SAGE "Vallée de la 

Garonne" afin d’obtenir une cohérence de gestion. 
 

2.3.2.4 Organisation transfrontalière 

 

La frontière amont du SAGE est l’Espagne, où se situe les sources de la Garonne. Une coopération 

frontalière semble donc essentielle pour répondre à l’objectif de gestion cohérente de la Garonne. 

 

Le SMEAG a déjà entamé des projets avec les partenaires institutionnels espagnols afin de soutenir les 

initiatives locales, diffuser les connaissances acquises sur le territoire mais aussi renforcer le réseau 

d’acteurs autour de la Garonne. Les organismes espagnols concernés sont par exemple :  

 Confédération hydrographique de l’Ebre (gestion de la ressource et les risques inondations) ; 
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 Généralité de Catalogne (gestion de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques) ; 

 Conseil Général du Val d’Aran (mise en œuvre de programmes de restauration des cours 

d’eau et de l’environnement). 

 

Une organisation a donc été prévue à toutes les échelles. La concertation peut donc se faire par 

l’intermédiaire de réunions regroupant les différents acteurs. 

 

2.3.3 Des étapes rythmées par les validations des comités de travail 

 

Pour la réussite de l’état des lieux et conformément à l’objectif de gestion concertée du SAGE, la 

consultation de la CLE est essentielle. Elle permet de recueillir la vision des membres sur le milieu, 

ses utilisations, les conflits d’usages existants, les atouts/contraintes des territoires mais également les 

impliqué dans la démarche. Les groupes de travail (commissions géographiques et thématiques) 

permettent d’élargir cette perception en ajoutant des remarques plus localisées ou sur des sujets 

particuliers.  

La concertation se fait donc à différentes échelles, la validation des étapes (état initial, diagnostic, 

scénarios) du SAGE suit un schéma de validation prenant en compte ces niveaux de concertation : 

 Une relecture par le groupe de suivi de l’élaboration 

 Un examen par les groupes thématiques 

 Un avis des commissions géographiques 

 Une validation par le Bureau  

 Une validation par la CLE 

 

Le tableau de la page suivante reprend les différentes réunions du SAGE en amont, pendant et après 

mon stage : 

Ainsi il s’agit de combiner les remarques des groupes de travail pour fournir un document conciliant et 

répondant aux demandes de tous les acteurs. Il faut savoir faire le tri entre les remarques et prendre les 

plus pertinentes à l’échelle du SAGE. 

Cette méthodologie s’applique donc aux différentes thématiques du SAGE. 
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Tableau 4 : Planning des réunions du SAGE de l’état initial à la validation du diagnostic (Naldeo) 

Date Etapes de l’élaboration Type de réunions 

juin 2013 

Etat initial 

et synthèse de l’état initial 

Groupes thématiques 

17 Septembre 2013 Groupe de suivi de l’élaboration 

23 Octobre 2013 Bureau de la CLE 

14-26 Novembre 2013 Commissions géographiques 

10 décembre 2013 Groupe de suivi de l’élaboration 

17 décembre 2013 Bureau de la CLE 

20 février 2014 CLE 

31 mars 2014 Rendu de la version 0 du diagnostic pour la réunion du 7 avril (le SMEAG a donc le 

temps de s’imprégner du travail réalisé) 

7 avril 2014 Diagnostic et tendances SMEAG (structure porteuse) 

14 avril 2014 Rendu de la version 1 du diagnostic/tendances (ayant pris en compte les corrections 

issus de la réunion avec le SMEAG) pour le groupe de suivi 

24 avril 2014 Diagnostic et tendances Groupe de suivi de l’élaboration 

14 mai 2014 Rendu de la version 2 du diagnostic/tendances (ayant concilié les remarques du 

SMEAG et du groupe de suivi) 

02 juin 2014 

Diagnostic et tendances 

Groupe thématique Qualité des Eaux 

03 juin 2014 Réunion thématique Crues et Inondations 

03 juin 2014 Réunion thématique Eau et Société 

10 juin 2014 Réunion thématique milieux aquatiques et humides 

10 juin 2014 Réunion thématique étiage  

20 juin 2014 Rendu de la version 3 du diagnostic/tendances (ayant concilié les remarques du 

SMEAG, du groupe de suivi et des groupes thématiques) 

9 juillet 2014 Diagnostic et tendances Bureau de la CLE 

…. Réunions pour la suite des étapes de l’élaboration : choix de la stratégie  et « produits du SAGE 

17 février 2015 Rendu final  
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3 Les étapes de diagnostic et scénario tendanciel : définition et 

satisfaction des enjeux pour la gestion quantitative des 

étiages 
 

Définir les enjeux d’un SAGE revient donc à trouver les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de 

son périmètre, c’est-à-dire ce que l’on peut perdre ou gagner au niveau de la gestion de l’eau.  

 

L’état initial du SAGE Vallée de la Garonne a fait la lumière sur les différents usages de l’eau présents 

sur le périmètre. Leur identification est essentielle pour les étapes de diagnostic, tendances et 

définition des pistes d’actions. 

 

 L’alimentation en eau potable 

 Les industries 

 L’assainissement 

 L’irrigation 

 L’extraction de granulats 

 L’activité de pêche (de loisirs et professionnelle) 

 L’hydro-électricité 

 Les activités nautiques et touristiques (kayak, canoë) 

 La batellerie 

 

La gestion des étiages demande donc une conciliation des usages, et cela dans le respect du bon état 

des masses d’eau. 

 

3.1 La gestion des étiages sur le périmètre 
 

Les objectifs de qualité à atteindre sont définis par de nombreux outils réglementaires : la DCE, 

l’arrêté 17 décembre 2008 … En parallèle des outils de gestion des étiages sont aussi présents sur le 

périmètre du SAGE, ils ont pour vocation d’améliorer l’état quantitatif mais aussi de gérer les 

situations de crise. 

 

3.1.1 Les outils de la gestion quantitative sur le périmètre 

 

Le SAGE Vallée de la Garonne doit être compatible avec les différents outils existants sur son 

périmètre. Pour la gestion quantitative des étiages, le SAGE doit être cohérent avec le SDAGE Adour-

Garonne, le Plan de Gestion des Etiages Garonne Ariège et les SAGE adjacents (notamment ceux en 

aval du périmètre). 

3.1.1.1 Le SDAGE Adour-Garonne 

 

La gestion des étiages est concernée par l’orientation E : Maîtriser la gestion quantitative de l’eau 

dans la perspective du changement climatique du SDAGE Adour-Garonne et indirectement par 

l’orientation D : Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques (AEAG, 2009). 
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Tableau 5 : Dispositions, objectifs et moyens mis en œuvre par le SDAGE Adour Garonne pour la gestion 

des étiages. (AEAG, 2009) 

Dispositions SDAGE Moyens 

E1 et E2 : répondre aux besoins socio-

économiques dans le respect des objectifs 

environnementaux  

 

Objectif : Conciliation des usages entre eux tout 

en permettant le bon fonctionnement des 

écosystèmes 

Délimitation des Zones à répartition des Eaux 

(ZRE) : zones hydrographiques (ZRE Superficielles) ou 

des systèmes aquifères (ZRE Souterraines) caractérisés 

par une insuffisance des ressources par rapport aux 

besoins.  

Définition des débits de références :  

 Le Débit de Crise (DCR) est le débit de référence 

en dessous duquel les exigences de la santé, de la 

salubrité publique, de la sécurité civile et de 

l'alimentation en eau potable, ainsi que les besoins 

des milieux naturels ne peuvent être satisfaits.  

 Le Débit d’Objectif Etiage (DOE) est le débit de 

référence permettant l'atteinte du bon état des eaux 

et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des 

usages en moyenne 8 années sur 10.  

E3 à E8 Restaurer durablement l’équilibre des 

masses d’eau déficitaires  

Objectif : Restauration des débits d’étiage et 

réduction de la fréquence des défaillances aux 

points nodaux du SDAGE et solidarité entre les 

acteurs des autres démarches de gestion des 

étiages 

Détermination des volumes maximum prélevables 

gérés par les Organismes Uniques: volume qui permet 

de satisfaire les DOE et/ou l’équilibre quantitatif de la 

masse d’eau souterraine. Il prend en compte les 

ressources en eau naturelles et stockées. 

E9 – E12 Mieux connaître pour mieux gérer  

 

Objectif : Amélioration de la connaissance et 

son partage 

Amélioration des connaissances sur les prélèvements, le 

fonctionnement des nappes et des cours d’eau, révision 

des débits de référence et évaluation des impacts du 

changement climatique 

E 13 – 16 Favoriser la gestion rationnelle et 

économe de l’eau 

 

Objectif : Faire des économies d’eau 

Quantifier les économies d’eau possibles 

Généraliser la tarification incitative 

E15 – 17 Mobiliser les ouvrages existants  

Objectif : Optimiser la gestion des volumes 

stockés 

Optimiser les réserves disponibles 

Mobiliser les ressources des barrages hydroélectriques 

E 18 – 19 Créer les réserves en eau nécessaire 

Objectif : atteindre le bon état  

Etudier des réserves de substitution en prenant en 

compte les impacts cumulés des ouvrages 

E 20 -22 Gérer la crise 

Objectif : raviver la solidarité amont/aval et la 

cohérence entre les sous-bassins versants 

Anticiper les situations de crise  

Permettre la cohérence avec les arrêtés cadre et veiller à 

la solidarité amont/aval 

D1-D8 Protéger les ressources pour les besoins 

futurs 

 

Objectif : sécuriser durablement l’AEP 

Délimitation des zones à préserver en vue de leur 

utilisation dans le futur pour des captages d'eau destinée 

à la consommation humaine (ZPF). 

Délimitation des zones pour lesquelles des objectifs 

plus stricts sont fixés afin de réduire le traitement 

nécessaire à la production d'eau potable (ZOS) 
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Le SDAGE de 1996 évoque notamment la création d’un Plan de gestion des étiages, qu’on pourrait 

considérer comme un SAGE quantitatif. 
 

3.1.1.2 Les attentes des SAGE adjacent 

 

Rappel : les différents SAGE bordant le périmètre sont présentés en annexe 5. 

 

A l’aval du périmètre, se trouve deux SAGE qui dépendent de l’état quantitatif de la Vallée de la 

Garonne (puisque les débits diminuent d’amont en aval). 

 

3.1.1.2.1 Le SAGE nappe Profonde de Gironde 

 

Le SAGE Nappe profondes de Gironde propose des projets de substitution pour réduire les 

prélèvements dans les nappes de l’Eocène et de l’Oligocène, classées en mauvais état quantitatif. En 

parallèle il possède un volet économie d’eau, qualifié de prioritaire. Il propose des actions 

d’économies d’eau via: 

 L’optimisation des usages (ratio pour l’eau potable de 80 m 3 /an/habitant à l’échelle du 

département de la Gironde, à horizon 2021). 

 L’optimisation des équipements (matériels hydro-économes) 

 

Pour préserver durablement ces actions une meilleure connaissance des usages avec un suivi des 

ressources et un contrôle des performances sont essentiels (SMEGEG, 2010). 

 

3.1.1.2.2 Le SAGE Estuaire de la Gironde 

 

Le SAGE Estuaire de la Gironde fixe des objectifs de débits à l’aval des fleuves de la Garonne et de 

la Dordogne, à la fois dans le cadre d’une adaptation aux changements globaux, mais également pour 

l’atteinte d’un objectif de concentration en oxygène au niveau du bouchon vaseux. (Eaucéa, 2007). 
 

Ainsi, dans sa disposition Eg5 « Objectifs de débits à l’aval des fleuves Garonne et Dordogne », il 

confirme la nécessité du respect du DOE à Tonneins (110 m³/s) et préconise de fixer un Débit de Crise 

à Tonneins de 60 m³/s dans le SDAGE 2016-2020 de manière à diviser par 2 le risque de 

franchissement du seuil de 3mg/l d’oxygène sur l’aval de la Garonne (seuil d’hypoxie, seuil critique 

pour la faune et la flore aquatique).  

 

Le SAGE Estuaire de la Gironde demande également à ce que des objectifs de débits spécifiques sur la 

période du 15 mars au 30 juin soient étudiés dans le cadre du SDAGE 2016-2020. Le débit spécifique 

proposé à Tonneins s’élève à 200m³/s. 

 

En parallèle de la gestion des étiages, se trouvent des zonages réglementaires permettant de concilier 

les usages et de réduire les pressions de prélèvements sur la ressource.  
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3.1.1.3 Le Plan de gestion des étiages (PGE) Garonne –Ariège et les opérations de 

soutien d‘étiages 

 

Evoqué initialement dans le SDAGE Adour Garonne (1996) au niveau des mesures de gestion des 

prélèvements et des ressources en période des étiages, c’est la mise en œuvre de l’article 2 du Plan 

Garonne (2005) qui a finalement permis l’apparition du PGE Garonne-Ariège. Le SDAGE précisait 

notamment la vocation des PGE (évaluation des quantités d’eau prélevables, répartition des quantités) 

ainsi que leur contenu et leur organisation (mode de gestion par unité hydrographiques cohérente, 

identification des DOE et DCR,…).  

 

L’efficacité du PGE a été observée ces onze dernières années (2001-2011). En effet, concernant le 

respect des DOE au sens du Sdage, le soutien d’étiage a permis d’éviter : (SMEAG, 2012) 

 4 années déficitaires à Portet-sur-Garonne (2001, 2007, 2009, 2011),  

 4 années déficitaires à Lamagistère (2001, 2008, 2010, 2011),  

 3 années déficitaires à Tonneins (2009 et 2010, 2012). 

 3 années déficitaires à Valentine (2003,2005, 2009) 

 

La révision du PGE en 2008 des objectifs stratégiques du soutien d’étiage ont permis de mieux 

mobiliser la ressource conventionnée, d’éviter des années déficitaires à Lamagistère et Tonneins, et 

d’être plus efficace en termes de diminution du nombre de jours sous les DOE et seuils d’alerte.  

 

3.1.2 La gestion des prélèvements sur le périmètre du SAGE 

 

Les deux outils principaux permettant de concilier les usages sont : la classification en zones de 

répartition des eaux et en cas de crise des arrêtés sécheresse pour limiter voir suspendre 

provisoirement certains prélèvements et les organismes uniques gèrent les volumes prélevables pour 

l’irrigation. 
 

Tableau 6 : La gestion des prélèvements en temps de crise (Naldeo, 2014) 

Nom et objectif Moyens Zone du SAGE concernée 

Les zones de répartitions 

des eaux (ZRE)  

(définies par le décret n°94-

354 du 29 avril 1994, modifié 

par le décret n°2003-869 du 

11 septembre 2003) 

 

Objectif : Améliorer la 

maîtrise de la demande en 

eau, afin d'assurer au mieux 

la préservation des 

écosystèmes aquatiques et la 

conciliation des usages 

économiques de l'eau  

 

 Abaissement des seuils d'autorisation 

et de déclaration des prélèvements dans 

les eaux situées en ZRE (Autorisation 

nécessaire pour les prélèvements d'eau 

supérieurs à 8m
3
/s)  

 La détermination de volumes 

maximaux prélevables, par unité de 

gestion et par type d’usage 

 La création d'organismes uniques de 

gestion des prélèvements 

 La détermination de la répartition des 

prélèvements entre irrigants 

 La transmission annuelle au préfet 

d’une synthèse du registre de chaque 

irrigant bénéficiaire d’une autorisation 

de prélèvement. 

Au niveau du périmètre, ce sont 

8 masses qui sont  classées en 

ZRE. Par ailleurs 70 % de la 

superficie des ZRE du territoire 

français se situent sur le bassin 

Adour Garonne, caractérisant 

bien les déficits quantitatifs de 

l’ensemble du bassin. 
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Arrêté cadre sécheresse  

 

 

Objectif : Suivi des étiages et 

limitation des usages de l’eau 

 

 

 Restrictions des prélèvements selon 

différentes valeurs guide de débit (débit 

d’alerte, débit d’alerte renforcé, débit de 

crise) 

Le sous bassin de la Garonne, y 

compris ses affluents 

 

Elle s'étend du 1
er

 juin au 31 

octobre. 

 

 

Le contexte réglementaire et les principaux outils vont permettre l’élaboration du diagnostic et seront 

appuyés par des études et des données fournies par différents organismes. 
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3.2 Etat des connaissances et des manques 
 

Les données existantes permettent d’appréhender la thématique des étiages du fleuve et des usages et 

activités qui en dépendent en période estivale et automnale.  

 

Le diagnostic et l’état initial se basent sur de nombreux documents : 

 Le SDAGE Adour-Garonne 

 le PGE Garonne-Ariège 

 Les études prévisionnelles: Garonne 2050, du GIEC,  

 Etudes de la nappe par le BRGM 

 Compte-rendu des réunions départementales et bilan des schémas départementaux sur l’eau 

potable ; 

 

Les connaissances chiffrées viennent du SIEAG et des grandes banques de données dont les 

caractéristiques ont été reprises dans le tableau suivant :  
 

Tableau 7: Etat des connaissances sur la thématique gestion quantitative des eaux à l'étiage 

Nom et description des données Avantages Inconvénients 

Données de prélèvements par usages 

(SIEAG) issus des redevances de 

l’Agence de l’eau 

 

Ces données distinguent 3 catégories 

de masses d’eau :  

 en eau de surface (cours d'eau, lacs 

et retenues artificielles),  

 en nappe phréatique (nappe à 

renouvellement rapide, non séparée 

de la surface du sol par une couche 

imperméable, sources), 

 en nappe captive (nappe à 

renouvellement long, séparée de la 

surface du sol par une couche 

imperméable). 

Données homogènes 

sur le bassin versant 

 

Tendances possibles 

(données historiques 

de 2001-2011) 

 

Une connaissance en 

amélioration grâce à la 

mise en place de 

compteur pour l’AEP 

et irrigation) 

 

Identification des prélèvements non 

exhaustive  

 Seuil de 7000m3/an pour les 

redevances (en dessous les volumes ne 

sont pas comptabilisés) 

 Pas de prise en compte des petits 

prélèvements « sauvages » (sources 

captées ou en cours d’eau notamment 

pour l’irrigation) 

 

Géolocalisation peu connue, de nombreux 

points se réfèrent aux centroïdes de 

communes qui prélèvent (principalement 

pour l’AEP) 

 

Les bénéficiaires des volumes prélevés au 

titre de l'AEP peuvent être de différentes 

natures : les ménages mais aussi toutes les 

activités utilisant les réseaux d’eau 

potable (industrie, agriculture, entreprises 

privées) 

 

Données annuelles (et non mensuelles) 

 

Débits d’étiage et lame d’eau 

(Banque hydro) 

 

Données homogènes 

 

Chaque mesure est 

Tous les affluents de la Garonne ne sont 

pas renseignés 
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Il s’agit de mesures de hauteur d’eau 

et de débit des cours d’eau issus de 

stations de mesures implantées sur les 

principaux cours d’eau français. 

Les chroniques de données 

proviennent des services de l’Etat 

(DREAL…), des établissements 

publics (agences de l’eau, 

établissements publics territoriaux de 

bassin...) mais aussi des producteurs 

d’hydroélectricité et des compagnies 

d’aménagement (EDF, Compagnie 

d’aménagement des coteaux de 

Gascogne… ou des organismes de 

recherche. 

 

associée à un code de 

validité de la mesure, 

permettant de donner 

un niveau de confiance 

face aux résultats 

Beaucoup de données sur le périmètre ont 

un niveau de confiance trop bas pour les 

exploiter. 

DOE-DCR points nodaux du 

SDAGE 2010 – 2015 (SIEAG issus 

de l’état des lieux du SDAGE AG) 

Données homogènes et 

à l’échelle du bassin 

versant 

Très peu d’affluents concernés 

 

Des manques ont aussi été mis en avant notamment concernant les données : 

 De ruissellement 

 De débits sur certains affluents 

 Fonctionnement des nappes 

 Relations nappe-milieu aquatiques 

 Zones humides  

 

 

C’est sur la base de ces données et des manques qu’il va falloir réaliser le diagnostic puis évaluer les 

enjeux et les pistes d’actions. 
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3.3 Etat initial 

 

Le SAGE Vallée de la Garonne doit être compatible avec le SDAGE Adour Garonne. Ce 

document de planification fixe les orientations et les dispositions permettant une bonne gestion des 

ressources en eau et contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux de la DCE. Il définit les 

objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chacune des masses d’eau du bassin, ainsi que les 

objectifs de réduction ou de suppression des prélèvements.  

3.3.1 Méthode d’évaluation de l’état quantitatif des masses d’eau au sens du 

SDAGE et application au SAGE 

 

L’évaluation du bon état est défini par la DCE, pour les eaux de surfaces d’une part et pour les eaux 

souterraines d’autre part.  

 

3.3.1.1 Evaluation de l’état des masses d’eau souterraines 

 

La définition de la période d’étiage (basses eaux) pour les eaux souterraines est importante car c’est 

sur cette période critique que seront mis en évidence les impacts les plus marqués. 

 

3.3.1.1.1 Méthode d’évaluation des masses d’eau souterraines 

 

La ressource naturelle que constitue les eaux souterraines est importante, dans la mesure où elles 

représentent une réserve d’eau de bonne qualité pour les usages notamment l’eau potable. Elles sont 

aussi précieuses pour maintenir les zones humides et le débit des fleuves, et servent de tampon en 

périodes de sécheresse.  

 

Le bon état quantitatif pour les eaux souterraines est défini par l’article R.212-12 du code de 

l’environnement, il est atteint « lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de 

renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes 

aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de 

gestion équilibrée énoncé à l’article L.211-1 » 

Dans le cadre du droit français, l’arrêté du 17 décembre 2008 établit les critères d'évaluation et les 

modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 

dégradation de l'état chimique des eaux souterraines (LegiFrance, 2014). 
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Tableau 8: Tests pour l’évaluation de l’état quantitatif issus de l’application de l’arrêté du 17/12/2008 

(Legifrance) 

Nom du test Objectifs Description du test 

Test 

Prélèvement/ressource 

assurer un équilibre sur le long 

terme entre les volumes s’écoulant 

au profit des autres milieux ou 

d’autres nappes, les volumes 

captés et la recharge de chaque 

nappe 

 

Si le ratio volume prélevé/recharge est 

supérieur à 1 alors l’état est qualifié de 

médiocre 

Le test eaux de 

surface 

éviter une altération significative 

de l’état chimique et/ou 

écologique des eaux de surface 

liée à une baisse d’origine 

anthropique du niveau 

piézométrique, 

 

Déterminer si les prélèvements effectués dans 

la masse d’eau souterraine sont la cause de la 

non atteinte du bon état de la masse d’eau de 

surface associée (S’il existe des échanges entre 

une masse d’eau souterraine et une de surface) 

Le test écosystèmes 

terrestres associés 

éviter une dégradation 

significative des écosystèmes 

terrestres dépendants des eaux 

souterraines en relation avec une 

baisse du niveau piézométrique, 

 

dans la même optique que pour le test eaux de 

surface, déterminer si les prélèvements 

effectués dans la masse d’eaux souterraines 

sont significativement responsables du non-

respect des conditions environnementales du 

milieu terrestre associé. (sites Natura 2000, 

zones humides d’importance majeure, et tout 

autre écosystème terrestre dépendant des eaux 

souterraines. 

 

Test intrusion salée ou 

autre 

empêcher toute invasion saline ou 

autre liée à une modification 

d’origine anthropique des 

écoulements. 

 

d’identifier les zones où les pompages 

exercent une pression telle qu’ils 

entraîneraient une intrusion salée ou autre.  

 

 

Les 4 tests doivent être bons pour que l’état soit bon. 

 

3.3.1.1.2 Etat des masses d’eau souterraines du SAGE vallée de la Garonne 

 

Pour qu’une masse d’eau souterraine soit en bon état il faut que les 4 tests soient bons. L’état des lieux 

du SDAGE AG 2010-2015 a évalué l’état quantitatif des masses d’eau du SAGE Vallée de la 

Garonne, à partir de données datant de 2006 et 2007. Le tableau ci-dessous présente l’ état quantitatif 

présenté dans le SDAGE 2010-2015. 
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Tableau 9: Etat quantitatif des masses d’eau souterraines du SAGE (État des lieux SDAGE AG 2009-

2015) 

Type de masse d’eau souterraine SDAGE 2003-2009 SDAGE 2010-2015 

Bon état Mauvais état Non classé Bon état Mauvais état 

Alluvial 6 0 1 7 0 

Dominante sédimentaire non alluvial 9 6 0 12 3 

Imperméable, localement aquifère 0 0 4 4 0 

Intensément plissé 1 0 0 1 0 

Total 16 6 5 24 3 

 

Le seul test ayant donné un résultat négatif est celui de recharge/prélèvements. L’étude de ces 

prélèvements et des volumes réellement consommés semble donc essentielle pour réaliser le 

diagnostic. 

Plusieurs remarques peuvent être également faites à partir du tableau précédent. Une amélioration des 

connaissances est observée puisque les 3 masses non classées pour le SDAGE 2003-2009 ont été 

évaluées dans le cadre du nouveau SDAGE. De plus 3 masses d’eau en mauvais état auparavant sont à 

présent en bon état, l’état quantitatif a donc tendance à évoluer positivement vers l’atteinte du bon état. 

Par ailleurs les 3 masses d’eau en mauvais état sont des nappes profondes à dominante sédimentaire 

non alluviales avec des parties libres et des parties captives, mais majoritairement captives: 

 Sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud AG 

 Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG 

 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif Nord-Aquitain 

 

3.3.1.2 Evaluation de l’état des masses d’eau de surface 

 

La ressource en eau de surface est aussi essentielle, et cela autant d’un point de vue écologique comme 

source d’habitats, mais aussi du point de vue des usages car elle est utilisée pour les prélèvements 

(AEP, industriel et pour l’irrigation), mais aussi pour faire fonctionner les barrages hydroélectriques, 

pour les extractions de granulats, les activités nautiques et la batellerie… 

3.3.1.2.1 Méthode d’évaluation de l’état des masses d’eau de surface 

 

Le bon état quantitatif des eaux de surface n’est pas évalué directement au titre de la DCE mais 

indirectement par l’état écologique prenant en compte l’état hydro-morphologique, les indices 

poissons et la qualité physico-chimique.  

Ce sont alors les débits qui vont permettre de caractériser l’état et la vulnérabilité des masses d’eau 

superficielles et plus particulièrement au niveau du bassin Adour-Garonne le VCN 10 
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quinquennal  qui est le débit minimal calculé sur 10 jours consécutifs, sur une année d’étiage de type 

quinquennal (AEAG, 2013). 

A partir de ce débit, le SDAGE a fixé les points nodaux sur la Garonne et ses affluents et pour chacun 

les valeurs seuils à respecter : 

 Le Débit de Crise (DCR) est le débit de référence en dessous duquel les exigences de la santé, de 

la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable, ainsi que les besoins 

des milieux naturels ne peuvent être satisfaits.  

 Le Débit d’Objectif Etiage (DOE) est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des 

eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il est 

respecté si : 

 Pour une année donnée lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs (VCN10) est 

resté au-dessus de 80% de la valeur du DOE 

 Sur le long terme lorsque le débit minimal moyen calculé sur 10 jours consécutif est supérieur 

à la valeur du DOE au moins 8 années sur 10.  

 

3.3.1.2.2 Etat des masses d’eau superficielles du SAGE 

 

Pour ce qui est des masses d’eau superficielles, les VCN10 sont globalement inférieurs au seuil 

d’alerte et seuls certains affluents respectent les débits imposés par le SDAGE. Les 5 points nodaux 

situés sur l’axe de la Garonne ne respectent pas le DOE imposé par le SDAGE, en période d’étiage. 

Tableau 10 : Etat des masses d’eau superficielles du SAGE aux points nodaux (Banque Hydro, 2013) 

  STATION DE MESURES DOE (mᵌ/s) DCR (mᵌ/s) VCN10 (mᵌ/s) Alerte (0,8*DOE)  

G
A

R
O

N
N

E
 

Tonneins 110 42 84 88 

Lamagistère 85 31 57 68 

Verdun-sur-Garonne 42 22 32 33,6 

Portet-sur-Garonne 48 27 41 38,4 

Marquefave 28 18 Station récente 22,4 

Saint-Gaudens [Valentine] 20 14 15 16 

La Séoune (Saint-Pierre-de-

Clairac) 

0,2 0.11 0,013 0,16 

La Gimone [Castelferrus] 0,4 0.28 0,28 0,32 

La Save (Larra) 0,67 0.43 0,39 0,536 

Le Touch [St-Martin-du-

Touch] 

0,6 0.45 0,62 0,48 

La Louge (Muret) 1,5 0.7 0,5 1,2 
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Ces points nodaux sont présentés en annexe 6. 

Ce mauvais état quantitatif est pris en compte par le soutien d’étiage. 

3.3.2 Le soutien d’étiage dépendant des volumes stockés et de la gestion 

hydraulique complexe  

 

En place depuis 1993 sur le territoire du SAGE, les opérations de soutien d’étiage sont réalisées par le 

SMEAG ayant le rôle de maître d’ouvrage. La gestion des dispositifs de soutien d’étiage est par 

ailleurs un axe important du Plan de Gestion des étiages Garonne-Ariège (PGE).  

 

A noter : Une redevance pour le soutien d’étiage a été mise en place pour le soutien d’étiage qui a été 

déclaré d’intérêt général pour service rendu. Le suivi de l’utilisation des fonds collectés via la 

redevance sera assuré par une Commission des usagers proposées par le SMEAG au préfet courant 

2014. L’arrêté interpréfectoral du 3 mars 2014 déclare d’intérêt général, pour une période de 15ans, 

les opérations de soutien d’étiage et la récupération des coûts auprès des usagers bénéficiaires. Sont 

bénéficiaires, les usagers prélevant de l’eau entre le 1er juin et le 31 octobre aux droits de 

l’irrigation, de l’eau potable, des activités industrielles et de la navigation, sur le périmètre des 284 

communes. La tarification sera binomiale et prendra en compte la baisse de l’efficacité du soutien 

d’étiage d’amont en aval (Le site du SMEAG, 2014). 

 

3.3.2.1 Des volumes stockés sur le périmètre du SAGE 

 

Le périmètre du SAGE possède divers réservoirs: les réservoirs hydroélectriques (à éclusées), les 

ouvrages hydro-agricoles, les retenues « collinaires » à vocation agricole. A noter que les volumes 

stockés par les retenues collinaires, ainsi que ceux des ouvrages hydro-agricoles ne sont pas dédiés au 

soutien d’étiage (NALDEO, 2014). 

Les réservoirs hydroélectriques (à éclusées) : font tous l’objet d’un titre de concession et ont 

également une fonction de soutien d’étiage. Essentiellement situés sur le bassin versant de l’Ariège, 

hors du périmètre du SAGE, seule la retenue du lac d’Oô, d’une capacité totale de 15,1 hm
3
 dont 33% 

dédié au soutien d’étiage est située à l’intérieur du périmètre du SAGE. Sur l’aire du SAGE, le 

volume apporté par ces réservoirs est estimé à 35.6 hm
3
.  

 

Les ouvrages hydro-agricoles d’une capacité utile supérieure à 0,5 hm
3
 servent essentiellement au 

soutien d’étiage et à la compensation des prélèvements agricoles. Sur l’aire du SAGE, ce volume est 

estimé à 22.1 hm
3
. 

 

Les retenues « collinaires » à vocation agricole dont le volume est supérieur à 0,5 hm
3
sont 

rattachées aux réserves de soutien d’étiage dans la mesure où elles alimentent de façon importante les 

cours d’eau. Sur le périmètre du SAGE, ce volume est estimé à 33.5 hm
3
 Sur les petits cours d’eau, 

confluent en rive gauche dans le département du Tarn-et-Garonne, ces retenues permettent de 

compenser les prélèvements agricoles.  
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A noter que les volumes stockés par les retenues collinaires, ainsi que ceux des ouvrages hydro-

agricoles ne sont pas dédiés au soutien d’étiage.  

Sur le périmètre du SAGE le volume d’eau stocké total représente 90.1 hm³ dont 5 hm³ sont alloués au 

soutien d’étiage au travers de la retenue du lac d’Oô. Ainsi le soutien d’étiage provient du sud du 

périmètre du SAGE avec 5 hmᵌ issus du lac d’Oô, 46 d’IGLS et 7 de Montbel. (58hmᵌ au total). Au 

travers de la mise en place des opérations de soutien d’étiage ainsi que par la prise d’arrêtés sècheresse 

lors des situations de crise, le périmètre du SAGE n’est pas soumis à de gros conflits d’usage. 

3.3.2.2 La gestion hydraulique complexifiée par la présence de canaux 

 

Les différents transferts et exports d’eau entre la Garonne ses canaux et ses affluents rythment les 

débits des cours d’eau. La Garonne fournit 278 hmᵌ d’eau aux différents canaux longeant son linéaire 

et ne récupère qu’une dizaine d’hmᵌ par l’intermédiaire du Tarn et du canal latéral. Le soutien d’étiage 

semble donc nécessaire pour combler ce bilan d’entrée et sortie déficitaire.  

 

Le canal de Saint-Martory  

La Louge aval, le Touch ainsi que les petits cours d’eau se trouvant entre le canal de Saint-Martory et 

la Garonne, dépendent de la gestion du canal de Saint-Martory et donc indirectement de la Garonne 

qui l’alimente à hauteur de 100hm3 pendant les 4 mois d’étiages. Le Touch est concerné 

essentiellement par les prélèvements agricoles pouvant être compensés par les retenues présentes sur 

cette partie du périmètre. Le canal de Saint-Martory apporte des débits (de 600 l/s à 1 m3/s) afin de 

garantir les DOE de ces cours d’eau. 

 

Le canal de la Garonne 

Le canal de Garonne, a pour activité principale la batellerie, il doit donc garantir tout au long de 

l’année un débit et une ligne d’eau minimale. Il est alimenté à hauteur de 79 hm3 lors des étiages par 

la Garonne à Toulouse. 

 

Une carte résumant ces transferts se trouve en annexe 7. 

 

L’état initial va donc servir de base au diagnostic. 
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3.4 Diagnostic de l’état quantitatif à l’étiage 

 

L’état initial a mis en avant un équilibre quantitatif précaire que ce soit au niveau des masses d’eau 

souterraines mais aussi de surface. Ce fragile équilibre est conditionné par de nombreuses variables 

météorologiques (pluies, température, fonte des neiges) sur lesquelles l’homme n’a aucun contrôle 

mais aussi par les pressions induites par les activités économiques (prélèvements) sachant que les 

pressions les plus importantes sur la ressource sont les plus fortes en période d’étiage.  

 

3.4.1 Des pressions exercées sur l’état quantitatif… 

 

Les principales pressions sur la ressource sont de deux types : les pressions naturelles liées au climat et 

les pressions anthropiques de prélèvements. 

 

3.4.1.1 Changement climatique 

 

La diversité des climats du périmètre du SAGE explique la distribution spatiale de la hauteur des 

précipitations qui passe progressivement de 600 mm/an dans les basses plaines, à 1500 mm/an sur les 

hauteurs pyrénéennes. L’état des lieux du PGE réalisé en 2012 montre l’évolution des étiages sur la 

Garonne, au niveau des points nodaux du SDAGE (NALDEO, 2014). 

A titre d’exemple, la figure ci-dessous montre cette évolution à la station de Tonneins.  

 

Figure 3 : Débits mesurés en VCN10 sur la période 1969-2011 à Tonneins (État des lieux du PGE 2012, 

SMEAG) 

Une tendance à la baisse des valeurs de débit d’étiage est observable, notamment à partir des années 

1990, malgré les opérations de soutien d’étiage organisées depuis 1993. Par ailleurs les températures 

sont en hausse depuis 1980 avec une augmentation de plus d’un degré et demi, surtout en été et au 

printemps.  

L’augmentation des températures a de nombreux impacts : 
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 Fonte précoce, diminution de l’épaisseur du manteau neigeux : aggravation et décalage des étiages 

et perte du régime pluvionival  (Imagine 2030); 

 Evapotranspiration et évaporation plus intense : des besoins en eau accentués pour les cultures 

notamment pouvant induire une irrigation plus importante.  

 Un changement du régime pluvionival vers un régime pluvial : une baisse des débits d’étiages est 

remarquée depuis les années 1990 (état des lieux du PGE Garonne-Ariège) et ils devraient encore 

diminuer de 25% (+ ou – 10%) d’après les études Garonne 2050 (Agence de l’eau, 2010). 

 

Le changement climatique est une menace importante et non maîtrisable à l’échelle du périmètre, qui 

influence et va influencer les caractéristiques des étiages (plus sévères et plus précoces) et des besoins 

en eau plus importants notamment pour l’irrigation.  

 

3.4.1.2 Prélèvements 

 

Les volumes prélevés sont connus grâce aux données de prélèvements issus des redevances collectées 

par l’AEAG. Le principal désavantage de cette base de données est l’imprécision des points de 

prélèvements, qui sont localisés au niveau des centroïdes des communes (donc pas forcément au 

niveau de la ressource utilisée. Un travail a été effectué par l’agence de l’eau pour relier les points de 

prélèvements avec les masses d’eau et cela pour tous les usages (AEP, industriel et agricole). 

Cependant il reste encore des manques et notamment pour l’usage AEP qui est très mal renseigné. 

3.4.1.2.1 Evaluation des volumes consommés 

 

Les volumes consommés sont la partie des volumes prélevés qui n’est pas restituée au milieu naturel. 

Le PGE ayant donné des coefficients de consommation global mais sans les justifier, j’ai cherché des 

coefficients prenant en compte les différents types de masses d’eau. Ainsi les pourcentages utilisés 

sont repris du guide « pressions-impacts » pour la mise à jour des états des lieux DCE. 

Tableau 11: Taux de consommation utilisé pour calculer les volumes consommés 

Usage Masses d’eau souterraines Masses d’eau de surface Coefficient du 

PGE alluviale et/ou 

libre 

captives 

Eau 

potable 

78 % rendements 

moyens des 

réseaux de 

distribution  

100% les 

pertes 

retournent à 

l’aquifère  

22% (taux de consommation national, 

une part du prélèvement retournent au 

milieu naturel après son 

utilisation (via les équipements 

d’assainissement)) 

35% 

Industrie 

(hors 

Golfech) 

100% Les volumes non utilisés 

étant rejetés en surface (direct ou 

via les réseaux d’eaux usées) 

7% 7% 

Centrale 

de Golfech 

/ / 17% 

Irrigation 100% aucune restitution directe 

aux masses d’eau souterraines 

Irrigation gravitaire = 18%  

Autres : 100%  

100% 
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Le PGE indique que le taux de consommation pour l’usage de l’AEP est de 35%. Il s’agit du 

coefficient classiquement utilisé, surtout avec les rénovations actuelles des réseaux de distribution 

d’eau potable. 

Sur le périmètre du SAGE les rendements des réseaux de distribution sont en moyenne de 78% en 

2011. Ce rendement est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, 

industriels) et le service public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable 

d'eau introduit dans le réseau de distribution. Les fuites de réseaux sont donc estimées à 22% du 

volume total distribué en 2011.  

Tableau 12: Résultats et comparaison pour l’usage de l’AEP 

Usages  Volume (hm3) Eau de 

surface 

Nappe 

captive 

Nappe 

phréatique 

Total 

(hm3) 

AEP Volume prélevé total annuel  98,4 25,0 13,3 136,7 

Volume consommé total annuel (coefficient 

duPGE de 0,35) 

34,4 8,7 4,6 47,8 

Volume consommé total annuel avec les 

nouveaux coefficients 

21,6 25,0 10,4 57,0 

IRR Volume prélevé total annuel  76,0 2,8 29,4 108,2 

Volume consommé total annuel (coefficient 

duPGE de 0,35) 

76,0 2,8 29,4 108,2 

Volume consommé total annuel avec les 

nouveaux coefficients 

74,5 2,8 29,4 106,7 

IND 

(sans 

Golfech) 

Volume prélevé total annuel  23,8 0,0 0,3 24,1 

Volume consommé total annuel (coefficient 

duPGE de 0,35) 

1,7 0,0 0,0 1,7 

Volume consommé total annuel avec les 

nouveaux coefficients 

1,7 0,0 0,3 2,0 

 

Finalement avec les coefficients adaptés aux différentes masses d’eau on obtient un taux de 

consommation plus élevé. Le taux de consommation de 35% pour toutes les masses d’eau aurait 

tendance à sous-évaluer les pressions de prélèvements dans les eaux souterraines. Les autres taux 

permettent de plus appuyer les pressions de prélèvements sur les masses d’eau souterraines. 

3.4.1.2.2 Evaluation des volumes prélevés à l’étiage 

 

Les données des déclarations des volumes prélevés faites aux Agences de l’eau sont disponibles  

uniquement de manière annuelle sans préciser les prélèvements en étiage. 

Sur le périmètre du SAGE on considère que les mois d’étiage sont du 1er juin au 31 octobre soit 5 

mois. Les usages d’eau potable et industriels consomment environ la même quantité d’eau tout au long 

de l’année, mais on considère que la majorité des prélèvements pour l’irrigation s’effectue pendant les 

étiages. Les volumes consommés pour l’AEP et les industries en étiages sont Vconso*5/12 et pour 

l’irrigation Vconso *1. 

Les méthodes de calcul pour les prélèvements ayant été définies, on peut analyser les volumes. 

3.4.1.2.3 Analyse des volumes 
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Des prélèvements d’eau sont réalisés tout au long de l’année pour des usages industriels, agricoles et 

de production d’eau potable. Le graphique suivant présente la répartition des prélèvements moyens 

suivant les usages et la part de chaque usage dans le volume total prélevé entre 2003 et 2011 sur le 

périmètre du SAGE.  

 

 Les prélèvements par usages 

 

Le graphique suivant montre quant à lui la répartition des prélèvements sur l’année 2011, en fonction 

des usages et du type de ressource, sur le périmètre du SAGE :  

 

Figure 4: Volumes prélevés et consommés annuels pour les différents types d’usages (eau souterraines et 

superficielles pour l’année 2011, Diagnostic SAGE Vallée de la Garonne) 

L’usage industriel, préleveur et consommateur modéré :  

Cet usage consomme peu d’eau (environ 40hmᵌ) et restitue la majorité des volumes prélevés. 

Globalement les industries concernées sont Golfech (avec un prélèvement de 217hmᵌ/an pour une 

consommation de 37hmᵌ), les industries d’extraction et les industries manufacturières. Les 

prélèvements se font essentiellement en eau de surface. Entre 2003 et 2011, les volumes consommés 

pour cet usage représentent en moyenne 18% des volumes. 

L’alimentation en  eau potable, un usage important :  

Les prélèvements pour l’AEP sont primordiaux en termes de santé publique, ils représentent environ 

27% des prélèvements annuels (moyenne 2003 - 2011) et l’eau utilisée est essentiellement issue 

d’eaux de surface sauf dans la partie nord où elle est prélevée en nappes souterraines. 35% de ce 

volume est consommé. 

 

L’usage agricole, grand consommateur d’eau mais essentiel pour l’économie du périmètre.  

L’irrigation concerne principalement les départements de la Haute Garonne, du Lot et Garonne et du 

Tarn et Garonne. Par ailleurs les sources de prélèvements sont variées et concernent principalement les 

eaux de surface (57%) puis les nappes phréatiques (29%) et les retenues (18.5%). Le volume total 

consommé s’élève à 108 hm³ (millions de mᵌ) pour 2011 et 128 hm³ en moyenne entre 2003 et 2011. 

En termes de volumes consommés, cela représente 59% en moyenne sur la période 2003-2011. 

 

 Les prélèvements par ressources 
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L’analyse des données de prélèvements et de la caractérisation des pressions montrent que les activités 

humaines accroissent le déficit quantitatif tant au niveau des eaux souterraines que des eaux de 

surface. Ce chapitre a pour but d’effectuer une analyse plus précise de l’origine des prélèvements. 

 

Figure 5: Comparaison des volumes prélevés et consommés annuels à partir des données de 2011 

(Diagnostic SAGE Vallée de la Garonne) 

 

Des prélèvements importants dans les eaux de surface mais dont l’origine est encore peu renseignée 

(au niveau des données prélèvements de l’AEAG) 

 

Peu de connaissance sur l’origine des eaux alimentant les retenues (servant pour les besoins 

d’irrigation) présentes sur le périmètre du SAGE. Ces données pourront être complétées au travers de 

la redevance pour le soutien d’étiage.  

 

Les prélèvements en eaux superficielles se font essentiellement autour des grandes villes et au 

niveau de la centrale de Golfech c’est-à-dire au niveau de la Garonne, de certains de ses affluents et 

des canaux. Les données partielles sur les cours d’eau indiquent que les prélèvements sont 

majoritairement réalisés dans la Garonne et les canaux annexes à la Garonne (notamment au niveau 

de Golfech pour alimenter la centrale). 

 

Des eaux souterraines essentiellement utilisées pour l’eau potable. 

Les prélèvements en ressource souterraine se font principalement dans la partie aval du périmètre du 

SAGE. Les nappes captives sont les plus exploitées surtout pour des besoins d’eau potable, sont 

celles de l’éocène et de l’oligocène, comme l’a mis en avant le SAGE Nappe profonde de Gironde.  
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Les données partielles sur les nappes phréatiques (près de 32 hmᵌ dont l’origine n’est pas connue) 

montrent que les nappes les plus concernées semblent être les nappes des Landes aquitaine 

occidentales mio-plio-quaternaire et de la plaine Garonne-Tarn. Ces nappes sont utilisées 

essentiellement pour l’irrigation mais aussi pour l’eau potable. 

 

A noter : l’existence d’études dans les départements du Tarn et Garonne et de la Haute Garonne et en 

cours dans le département du Lot et Garonne réalisées par le BRGM afin d’améliorer les 

connaissances sur le fonctionnement des nappes d’accompagnement et modéliser l’état quantitatif 

pour permettre une meilleure gestion des prélèvements.  

 

 Une évolution actuelle des pressions de prélèvements  

 

Actuellement l’évolution des besoins est relativement stable, les fiches bilans des schémas d’eau 

potable laissent cependant voir des ressources utilisables afin de couvrir une hausse des demandes en 

eau.  

 

 
Figure 6: Evolution des prélèvements annuels et à l’étiage en eau souterraine et de surface (Diagnostic 

SAGE vallée de la Garonne) 

Les prélèvements en eaux superficielles se feront essentiellement dans la Garonne. Ceux en eau 

souterraine pourront se faire d’une part au niveau des nappes des Pyrénées et d’autres part au niveau 

de celles de l’éocène et de l’Oligocène. 
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3.4.2 Limite du soutien d’étiage et du PGE 

 

Le soutien d’étiage reste limité en termes de volume alloués. En effet il est possible essentiellement 

grâce aux réserves pyrénéennes (hors SAGE) ce qui constitue une faiblesse du périmètre. 

 

Un projet en particulier se heurte à des tensions et un refus catégorique des acteurs : le réservoir de 

Charlas. Ce réservoir d'eau aura une emprise de 625 hectares sur des terrains de 5 communes dans le 

sud de la Haute-Garonne. L'ouvrage est très controversé et jugé par beaucoup inutile, dangereux, 

nuisible à l'environnement et dévastateur pour l'économie locale. Les principaux opposants sont le 

Comité de Défense Contre le Barrage de Charlas regroupant plus de 300 adhérents parmi lesquels 4 

conseils municipaux sur les 5 communes concernées directement par le projet et les principaux 

mouvements écologiques de la région. 

 

Pour pallier à cette situation, de nombreux projets sont en cours afin d’améliorer la gestion des étiages 

notamment en recherchant d’autres retenues d’intérêt tel que Tabac et Séoune. Il existe par ailleurs un 

projet de réalimentation du Touch. 
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3.4.3 Analyse des interfaces de l’état quantitatif 

 

Demandée par le cahier des charges du SAGE, l’étude des interfaces permet de montrer l’importance 

de chaque thématique. Dans le cadre du stage, plusieurs supports de présentations ont été proposés 

pour les acteurs. La figure suivante est une de propositions réalisées. 

  

Figure 7: Bilan des interfaces de l'état quantitatif 

La thématique gestion des étiages est donc liées aux autres thématiques, son bon état conditionnera 

l’atteinte des différents enjeux mis en avant par les autres thématiques. 
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3.4.4 Définition des enjeux 

 

L’équilibre quantitatif est fragilisé par les activités anthropiques dont les usages de l’eau que sont 

l’agriculture, l’Alimentation en Eau Potable puis l’industrie. En plus des besoins de prélèvements, 

d’autres usages, tels que la pêche et le transport fluvial, sont dépendant du bon état quantitatif du cours 

d’eau. A l’heure actuelle, aucun conflit d’usages lié à la quantité d’eau n’est constaté dans périmètre 

du SAGE grâce à la mise en place d’outils, déployés à l’échelle du périmètre : 

 La gestion quantitative collective concertée du PGE 

 Les zonages règlementaires visant à préserver la ressource comme le classement en Zone de 

Répartition des Eaux et les zones protégées pour les besoins futurs par le SDAGE 

 Les arrêtés sécheresse, outils qui permettent de gérer les situations de crises en limitant les 

prélèvements 

Mais une autre menace pèse sur cet équilibre : le changement climatique. La diminution des débits 

d’années en années risque de bouleverser la pérennité de l’équilibre établit par la gouvernance actuelle 

et les outils déployés. 

Ainsi le diagnostic et l’analyse des interfaces nous permettent d’obtenir le bilan AFOM suivant : 

 

Tableau 13: Bilan AFOM pour la gestion quantitative des étiages 

 

« Atouts » « Faiblesses » 

 Soutien d’étiage possible grâce au lac d’Oô 

situé sur le périmètre et IGLS (transfert inter-

bassins) 

 Un réseau de mesure important 

 Une bonne gouvernance : PGE en cous depuis 

2004 et acculturation des acteurs à la 

problématique avec nécessité de gestion 

amont-aval solidaire, mise en place de la 

redevance pour service rendu 

 Soutien des étiages depuis 20 ans 

 Présence de nappes d’accompagnement et 

alimentation par les Pyrénées et le Massif 

Central 

 Présence de zones humides 

 État quantitatif précaire 

 impact du changement climatique sur les 

débits d’étiages 

 Des connaissances à approfondir notamment 

sur le fonctionnement des zones humides et 

des nappes profondes 

 Dépendance de retenues extérieures au SAGE 

pour le soutien d’étiage 
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« Opportunités à saisir » « Menaces à anticiper » 

 Définition des futures zones d’alimentation en 

AEP (ZPF définies par le SDAGE) et 

protection de captages 

 Irrigation à partir de retenues collinaires 

déconnectées du réseau hydrographique, 

déconnecter les consommations agricoles des 

débits « naturels »; adapter les pratiques 

agricoles au changement climatique 

(nouvelles cultures, variétés…) 

 Des outils de protection de la ressource 

existant et opportunité d’optimisation: le 

PGE, le SDAGE et  SAGE adjacents 

 Des Organismes Uniques permettant de gérer 

les prélèvements 

 Prélèvements importants hors étiage 

 Prélèvements en période d'étiage destinés 

essentiellement à l’irrigation, l'industrie mais 

aussi l’eau potable. Leur impact peut devenir 

significatif au regard des ressources 

disponibles dans le futur. 

 Pollution de certaines nappes liée à la baisse 

de leur niveau d’eau 

 Changement climatique et baisse des débits 

d’étiage 

 

Compte tenu des forces motrices, positives et négatives en relation avec la gestion quantitative au 

niveau de la vallée de la Garonne, l’enjeu principal proposé est le suivant :  

Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour 

préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et concilier les 

usages. 

Il peut être décliné en trois sous enjeux : 

 Consolider et améliorer la connaissance des usages de l’eau et du fonctionnement de la ressource, 

favoriser la prise de conscience sur la fragilité du système actuel et son risque d’aggravation dans 

les années à venir 
 

 Optimiser les outils de gestion existants (PGE et autres) et pérenniser les économies d’eau pour 

anticiper le changement climatique 
 

 Intégrer les enjeux du développement et/ou du maintien des activités socio-économiques et éviter 

les conflits d’usage (sécurisation et pérennisation des usages, sources de substitutions et 

techniques alternatives) 

 

La déclinaison du diagnostic à l’échelle de la commission géographique 1 est décrite en annexe 8. 
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3.5 Tendances et satisfaction de l’enjeu 

 

Ce paragraphe est une synthèse des grandes tendances mises en avant par les scénarios tendanciels. 

 

Le bon état quantitatif est encadré par les grandes politiques environnementales (DCE, LEMA, 

SDAGE Adour-Garonne…) et tend à être amélioré : 

Optimisation et amélioration du soutien d’étiage … limité cependant par les volumes concédés 

 

La participation de l’ensemble des usagers au soutien d’étiage va permettre d’appuyer les opérations 

du PGE Garonne-Ariège. Le recherche de nouvelles réserves est en cours afin d’augmenter les 

volumes mobilisables, elle risque d’être cependant ralentie par les pressions liées à la création de 

nouveaux réservoirs de stockage. Par ailleurs les années à venir fourniront des retours d’expérience 

qui permettront d’optimiser le soutien d’étiage. Le parc hydroélectrique ne devrait pas s’étendre mais 

être optimisé afin de réduire les pertes d’eau. Enfin de nouvelles concessions seront mises en place 

afin d’alimenter le soutien d’étiage de la Garonne.  

Une stabilisation des prélèvements… et une amélioration des pratiques 

 

Globalement une stabilisation des prélèvements est à prévoir (pour les usages de l’eau potable, 

l’industrie et l’irrigation), l’augmentation de la population devrait être compensée par l’évolution des 

pratiques et le soutien d’étiage. Des économies d’eau sont possibles notamment grâce à la mise en 

place de nouvelles techniques et d’équipements économes en eau et cela pour tous les usages. 

L’amélioration des connaissances et les retours d’expérience permettront d’optimiser les pratiques. 

Enfin la sensibilisation du public au déséquilibre quantitatif permettra de faire prendre conscience 

aux usagers de la nécessité de ne pas gaspiller cette précieuse ressource.  
 

Une aggravation du déséquilibre quantitatif par le développement anthropique du territoire … 

 

La population du périmètre devrait augmenter. Cette hausse aura plusieurs conséquences sur le milieu 

naturel. L’augmentation des surfaces imperméables réduira les zones d’infiltration et donc 

perturbera les zones d’infiltration et donc de recharge des nappes. La gestion des eaux de pluie et de 

leurs rétentions sera prise en compte dans les documents d’urbanisme, favorisée par l’application de 

la directive nitrate (Couverture du sol en période pluvieuse, mise en place de CIPAN, amélioration 

des outils de stockage des effluents…) et étudiée par des projets (BV du Touch).  

 

… et par le changement climatique pris en compte dans le 10ème programme d’actions de l’AEAG 

 

Le réchauffement climatique s’est accéléré depuis les années 80. Plusieurs études (Garonne 2050, 

Projet Imagine 2030, GIEC Aquitain) ont été menées et ont dégagées plusieurs prévisions comme 

l’augmentation de la température (+4°C en moyenne en été et +2°C en hiver), une diminution des 

précipitations, diminution des débits moyens et des débits d’étiages de 25% (+/- 10%),… Le 

10ème programme d’actions de l’agence de l’eau a notamment pour objectif le maintien des débits 

dans les cours d’eau dans la perspective du changement climatique. 

 L’enjeu est donc partiellement satisfait puisque le changement climatique sera pris en compte et 

que des mesures existent pour concilier les usages. Par contre si aucune ressource alternative n’est 

trouvée pour le soutien d’étiage, il y a un risque de non satisfaction des usages.  
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4 Bilan des enjeux du SAGE Vallée de la Garonne 
 

Les bilans AFOM de chaque thématique ont permis de dégager les grands enjeux suivants : 

Tableau 14: Enjeux thématiques dégagés par le diagnostic pour le SAGE Vallée de la Garonne 

Thématiques : Enjeux  Sous-enjeux 

Inondation et crues 

Développer les politiques 

intégrées de gestion et de 

prévention du risque inondation et 

veiller à une cohérence 

amont/aval  

 Consolider et améliorer la connaissance en matière d’inondation : 

caractérisation fines des aléas et des enjeux, en lien avec le fonctionnement des 

bassins versants et de l’occupation des sols, favoriser le ralentissement 

dynamique. 

 Favoriser l’acculturation au risque et au « vivre avec les crues » en diffusant les 

connaissances 

 Optimiser la gouvernance en vue de l’articulation des outils de gestion intégrée 

(SLGRI et PAPI) avec les projets d’aménagement du territoire sur le périmètre 

du SAGE et la gestion des digues et des ouvrages. 

Gestion des étiages 

Réduire les déficits quantitatifs 

actuels et anticiper les impacts du 

changement climatique pour 

préserver la ressource en eau 

souterraine, superficielle, les 

milieux aquatiques et concilier les 

usages. 

 Consolider et améliorer la connaissance des usages de l’eau et du 

fonctionnement de la ressource, favoriser la prise de conscience sur la fragilité 

du système actuel et son risque d’aggravation dans les années à venir 

 Optimiser les outils de gestion existants (PGE et autres) et pérenniser les 

économies d’eau pour anticiper le changement climatique 

 Intégrer les enjeux du développement et/ou du maintien des activités socio-

économiques et éviter les conflits d’usage (sécurisation et pérennisation des 

usages, sources de substitutions et techniques alternatives) 

Qualité des masses d’eau 

Améliorer la connaissance, 

réduire les pressions et leurs 

impacts sur la qualité de l’eau 

tout en préservant les usages. 

 Consolider, améliorer et diffuser la connaissance en particulier sur les 

pollutions spécifiques comme les pesticides et les polluants émergents, l’état et 

l’impact des réseaux, l’état des nappes libres 

 Réduire les flux de pollutions vers les eaux superficielles et souterraines 

 Préserver et reconquérir les capacités de résilience des milieux récepteurs 

(rétention de l’eau, zones humides,…).  

Milieux aquatiques et zones 

humides  
Préserver et restaurer l’hydro 

morphologie et retrouver les 

fonctionnalités des cours d’eau de 

manière à préserver les usages, 

les habitats et la biodiversité 

 Consolider, améliorer et diffuser la connaissance sur le fonctionnement du 

fleuve, de ses affluents et des services qu’ils rendent aux usages 

 Favoriser la restauration des cours d’eau au travers de l’émergence de maitrise 

d’ouvrage Lever les difficultés de gouvernance liées au statut domanial de la 

Garonne et promouvoir le principe de solidarité amont/aval 

Eau et société  

Favoriser le retour au fleuve et 

ses affluents pour développer le 

tourisme, l’économie et vivre 

avec ce dernier.  

 Appréhender la gestion de l’eau sous l’angle sociologique et de sa valeur 

patrimoniale (3ième pilier du DD) y compris la question du prix de l’eau 

 Réussir la conciliation des usages autour du fleuve et de sa vallée dans le 

respect des contraintes de tous (approche systémique) 

 Adapter la communication pour favoriser un retour au fleuve et une 

identification de la Garonne et sa vallée et vivre avec (ses avantages et ses 

contraintes) 

 

En parallèle de ces grands enjeux thématiques se retrouvent l’enjeu transversal de la gouvernance et de 

l’atteinte du bon état DCE. 
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La gouvernance est au cœur du développement durable du périmètre. Tous les acteurs et les politiques 

doivent être pris en compte, afin d’élaborer une gestion concertée sur l’ensemble du territoire. La 

gouvernance constitue au même degré que les autres thématiques un enjeu à part entière. Pour rappel 

elle est essentielle: 

 Avec les autres politiques tels que les autres SAGE, les PGE mais également avec les 

plans et programmes en cours et à venir: la Garonne est un espace corridor et la qualité du 

réseau hydrographique du SAGE dépend du bon état des bassins limitrophes. La cohérence 

entre les SAGE pourra notamment se faire par l’intermédiaire de comité inter-SAGE et à une 

échelle plus grande celle du SDAGE.  

 Avec les affluents de la Garonne (hors SAGE) : La gouvernance permettra de favoriser 

l’émergence des maîtrises d’ouvrages (trop rare actuellement) afin de répondre aux enjeux. 

 La solidarité amont/aval : les pressions en amont peuvent avoir de graves conséquences à 

l’aval. Il est essentiel de faire prendre conscience aux acteurs l’importance de limiter certains 

usages afin de garantir les objectifs de qualité en aval (par exemple les DOE). 

Un des principaux obstacles à la gouvernance est la délimitation de la Garonne en Domaine Public 

Fluvial. En effet les obligations des acteurs concernant l’entretien du lit et la gestion des digues sont 

différentes si le tronçon est ou n’est pas en DPF. Lorsque la délimitation sera faite, une meilleure 

identification des acteurs permettra de favoriser l’instauration de la gouvernance. 

L’enjeu de gouvernance a donc été intégré aux enjeux thématiques lorsque cela était nécessaire. 

 

Enfin l’enjeu de l’atteinte du bon état selon la DCE qui était fixé à 2015, ne sera pas respecté pour 

toutes les masses d’eau mais reporté en 2021. La révision du SDAGE Adour Garonne a mis en 

évidence la non atteinte des objectifs quantitatif, chimique, écologique au titre de la DCE pour les 

masses d’eau souterraines et superficielles. 

 

Pour répondre aux enjeux des pistes d’actions sont proposées. 
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5 Pistes d’actions pour la thématique quantitative 

 

Les pistes d’actions suivantes n’ont pas encore été validées par les groupes thématiques. 

Le SAGE a pour objectifs de définir les actions nécessaires à la résolution des enjeux dégagés par le 

diagnostic. Ce plan doit être complémentaire aux actions proposées par le SDAGE, les SAGE 

adjacents et le PGE. 

Les 3 sous-enjeux de la thématique sont : 

 Consolider et améliorer la connaissance des usages de l’eau et du fonctionnement de la 

ressource, favoriser la prise de conscience sur la fragilité du système actuel et son risque 

d’aggravation dans les années à venir 

 Optimiser les outils de gestion existants (PGE et autres) et pérenniser les économies d’eau 

pour anticiper le changement climatique 

 Intégrer les enjeux du développement et/ou du maintien des activités socio-économiques et 

éviter les conflits d’usage (sécurisation et pérennisation des usages, sources de substitutions et 

techniques alternatives) 

Pour répondre à ses enjeux, 3 grands types de pistes d’actions ont été définies. 

Améliorer la connaissance 

Les objectifs de ce groupe d’actions sont de conforter les connaissances des phénomènes en jeu sur le 

périmètre, d’éviter tout disfonctionnement possible lié à un manque de données. Pour le moment de 

nombreuse études ne prennent pas en compte toutes les interfaces de l’état quantitatif il s’agit donc 

d’un des axes majeurs de ces pistes d’actions. 

 

 Montrer l’importance de répondre aux objectifs hydrologique d’étiage en parallèle des objectifs 

écologiques des cours d’eaux à l’échelle du SAGE (expertiser…) 

 Optimiser la connaissance de l’apport d’eaux pluviales (valeurs d’infiltration et de ruissellement, 

impacts des aménagements sur l’écoulement des cours d’eau, sites pilotes…) 

 Améliorer les connaissances sur les prélèvements (origines…) et sur les économies d’eau 

(organismes de collecte des données en milieu urbain, industriel voir agricole) 

 Améliorer la connaissance sur le fonctionnement des canaux  

 Améliorer les connaissances sur la relation nappe/étiage 

 Connaissance fine des systèmes agricoles, du suivi des assolements et des dates de semis pour 

anticiper les étiages. 

 

Améliorer la gouvernance et faire la promotion du principe de solidarité Amont/Aval 

 

Le but de cette catégories d’actions est de rendre cohérentes les politiques publiques mais également 

de raviver la solidarité amont/aval à l’échelle du périmètre du SAGE mais également avec les outils 

frontaliers. 

 

 Améliorer la cohérence des différents outils réglementaires et de gestions 

 Améliorer la transparence et diffuser les informations essentielles  
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 Mettre en place des mesures de solidarité amont/aval (vis-à-vis des débits) 

 Prendre en compte des diagnostics des SAGE adjacents 

 Faciliter l’identification des acteurs 

 Prise en compte des usagers dans la gestion et les opérations du soutien d’étiage (création d’une 

commission des usagers) 

 Respecter le PGE : 

 Tenter de maintenir les valeurs règlementaires des débits (DOE et DCR) 

 Concilier les usages notamment en période d’étiage 

 Lutter contre le gaspillage et faire des économies d’eau  

 Résoudre les problèmes d’affichage au niveau du SAGE 

 Mobiliser les ressources existantes et /ou créer de nouvelle ressources (problématique de 

Charlas, des réserves et des nappes) 

 

Prendre en compte le changement climatique 

 

Actuellement déjà visible et tendant à s’aggraver dans les années à venir le changement climatique va 

impacter la gestion quantitative notamment en aggravant les étiages et donc en demandant plus d’eau. 

 

 Intégrer les enjeux du développement et/ou du maintien des activités socio-économiques et éviter 

les conflits d’usage (sécurisation et pérennisation des usages, sources de substitutions et techniques 

alternatives) 

 Cogérer les 2 outils de planification (PGE et arrêté sécheresse) pour atteindre les objectifs de 

gestion 

 Accompagner et anticiper les futures contraintes de rareté de l’eau (sensibilisation, améliorer les 

réseaux de mesures et suivi, optimiser les DOE, problématique des gravières) 

 Renforcer les réseaux de suivi (suivi du niveau piézométrique, de la température…) 

 Favoriser la recharge des nappes en limitant les ruissellements 

 

 

Ces actions ne sont évidemment que des pistes, elles devront être validées et les finales constitueront 

le PAGD. 
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CONCLUSION  

 

Conclusion sur la démarche SAGE 

 

L’élaboration d’un SAGE demande de grandes connaissances dans de nombreux domaines. C’est une 

démarche rigoureuse où chaque mot doit être pesé afin de concilier aux mieux les attentes de tous les 

acteurs. Cette réflexion à l’échelle du périmètre permet d’avoir une vision globale des atouts et 

faiblesses de la Vallée de la Garonne. 

 

La démarche du SAGE est encore récente, de nombreux SAGE n’ont pas encore eu de révisions. Ainsi 

les acteurs ont encore beaucoup de mal dans la définition des étapes. Ainsi il faut vraiment expliquer 

les objectifs de chaque étape et leur lien avec le plan d’actions final. Au cours des révisions, le 

diagnostic pourra être amélioré et les acteurs seront plus sensibles à la définition de chaque étape. 

 

Une autre source de confusion est le périmètre du SAGE. Prenons l’exemple du PGE, sa zone d’étude 

comprend la Vallée de la Garonne mais s’étend aussi sur certains affluents non étudiés par le SAGE. 

Ainsi une des remarques des groupes de travail a été que les chiffres du SAGE ne coïncidaient pas 

avec ceux du PGE, (ce qui semble logique au vue de la différence de périmètre mais pas pour tous les 

acteurs). 

 

Par ailleurs l’étendu du périmètre du SAGE Vallée de la Garonne, le nombre d’acteurs et la contrainte 

de temps imposée pour l’élaboration du SAGE ont complexifié les 3 grands principes du SAGE que 

sont : 

 La gouvernance : la gestion de l’eau demande une solidarité entre les différents acteurs, elle 

est essentielle pour le développement durable du périmètre. 

 La communication et la transparence : le SAGE doit être compréhensible par tous et doit 

pouvoir communiquer les enjeux puis les actions à mettre en place pour la gestion de l’eau 

 La concertation avec les acteurs : savoir prendre en compte leurs attentes  

 

A mon sens, un des manques de la démarche, dans le cadre d’une étude faite à distance, est le manque 

de connaissance « visuelle » du territoire. Ainsi j’ai diagnostiqué un cours d’eau et ses affluents que je 

n’ai jamais vu, mes connaissances sont donc justes chiffrées et viennent d’études déjà réalisées. 

Cependant ce manque est en partie compensé par l’intervention des groupes de travail comprenant des 

acteurs locaux. 

 

La démarche continue d’évoluer et les retours d’expériences permettront dans les années à venir 

d’optimiser les étapes afin de mettre en place une gestion concertée et cohérente. 
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Conclusion du stage 

 

Le choix de ce sujet de stage a été une prise de risque. Il m’a permis de découvrir la démarche d’un 

SAGE et le travail d’un chargé d’études. Les nombreuses données à assimiler et la pluridisciplinarité 

liée aux différentes thématiques ont demandé un travail rigoureux et organisé.  

 

Ainsi le travail d’un chargé d’étude demande une grande rigueur, un bon sens de la relation client et 

une vision objective. Le travail en équipe est aussi un atout à valoriser mais demande une excellente 

organisation que ce soit au niveau de la gestion des données, du partage des connaissances et du travail 

(tout en conservant un esprit de solidarité). Etre à l’écoute de ses collègues permet conserver une 

bonne ambiance dans le groupe et de ne pas gêner ou contraindre le travail à réaliser. 

 

L’étape de diagnostic est la base de la détermination des enjeux. Il s’agit donc d’une partie essentielle 

de l’élaboration d’un SAGE puisque les enjeux vont définir les orientations et les pistes d’actions à 

mettre en place. Un des atouts de ce stage a aussi été de voir les grandes réglementations et démarches 

engagées pour les différentes thématiques abordées (problèmes qualitatif, quantitatif, protection des 

milieux naturels,…), c’est un aspect peu étudié lors de ma formation à l’ENGEES mais très 

intéressant. 

 

J’ai par ailleurs acquis une maîtrise des outils Access et ArcGis, qui utilisés en parallèle, peuvent faire 

parler des données et mettre en avant le diagnostic d’un territoire. 

 

En conclusion ce stage s’inscrit dans la continuité de mes études. Il m’a permis d’enrichir mes 

connaissances de la politique de l’eau à l’échelle nationale, de développer mes compétences en termes 

de gestion de projet et également des difficultés à surmonter au sein d’un bureau d’étude. J’ai ainsi pu 

améliorer ma vision de la gestion de l’eau en France. 
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Annexe 1 : Présentation de l’organisme d’accueil NALDEO 

Le changement d’actionnariat de la compagnie Poyry SAS le 28 décembre 2012 a conduit à la création 

NALDEO.  

 

NALDEO est une société d’ingénierie et de conseil au service des Collectivités territoriales, des 

Administrations, des Industriels, qui assure des missions de maîtrise d’œuvre, de conseil, d’études et 

d’audit. NALDEO dispose d’un ensemble complet de compétences et de moyens techniques 

permettant d’être présent sur les domaines d’activités suivants : eau, environnement, énergie, déchet et 

aménagement urbain. 

 

Elle regroupe actuellement 195 collaborateurs répartis sur 9 établissements pour un chiffre d’affaires 

de 20 millions d’euros et possédant les certifications ISO 9001 et ISO 14001. La figure suivante 

présente l’organigramme de la société : 

 

 
 

Depuis de longues années, NALDEO a développé un savoir-faire important sur des études générales 

de gestion des ressources en eau, sujet stratégique en termes de développement durable. Que ce soit à 

l'échelle d'un bassin versant, d'une région ou au niveau européen, NALDEO a développé des 

méthodologies pertinentes et adaptées qui permettent aux donneurs d'ordre de disposer d'une vue 

d'ensemble pertinente de la gestion de leurs ressources en eau. 
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Annexe 2: Situation géographique du SAGE Vallée de la Garonne 
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Annexe 3: Sommaire du diagnostic du SAGE Vallée de la Garonne 
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Annexe 4 : Charte graphique pour la cartographie 

Une charte graphique a été mise en place afin de garder une cohérence entre les cartes à respecter, elle 

permet d’uniformiser les titres en imposant une police, une taille de caractère et une couleur. 

  Type Police Taille Souligné  Gras  Couleur 

1 Petit titre carte yanon kaffeesatz 18 non oui r=0, v=125 et b=154 

2 Titre principal carte yanon kaffeesatz 32 non oui r=101, v=210, b=0 

3 Titre "légende" calibri 14 oui oui r=0, v=125 et b=154 

4 Titre principal légende calibri 14 oui non r=0, v=125 et b=154 

5 Sous-titre légende calibri 12 oui non r=0, v=125 et b=154 

6 légende calibri 12 non non r=0, v=125 et b=154 

7 échelle calibri 12 non non r=0, v=125 et b=154 

8 source, réalisation,… calibri 12 non non r=0, v=125 et b=154 
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Annexe 5 : Avancement des SAGE adjacents et périmètre du PGE Garonne Ariège 
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Annexe 6 : Localisation des points nodaux et rappel des valeurs des débits de référence 
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Annexe 7 : Bilan des transferts et exports d’eau sur le périmètre du SAGE 
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Annexe 8:Le diagnostic de l’état quantitatif à l’étiage appliqué à l’échelle de la 

commission géographique 1 

Cette étape n’a pas encore été relue par les groupes de travail. 

 

En aval du périmètre du SAGE, une situation de déficit quantitatif est observée. Les outils de 

gestion de l’étiage mis en place permettent de le réduire et ainsi de limiter les conflits d’usage. Les 

activités économiques et les prélèvements effectués exercent une pression sur la ressource. La 

préservation du bon état quantitatif est indispensable pour la satisfaction de ces usages. 
 

1.1 La satisfaction des usages 

1.1.1 Une fragilisation de la ressource liée au changement climatique 

Le changement climatique est observable par la baisse des débits transitant à Saint-Gaudens. Cette 

diminution est liée à la hausse progressive des températures qui entraine une modification du régime 

pluvionival en régime pluvial, provoquant une aggravation des débits d’étiage (plus sévères et plus 

précoces comme l’a montré l’état des lieux du PGE Garonne-Ariège de 2012). 

 

1.1.2 Identification des ressources et des besoins pour les usages 

Les prélèvements sont issus à 97% des eaux de surfaces et seuls les 3% restants d’eau souterraine 

(utilisées pour l’eau potable et dans une moindre mesure les industries). Les connaissances sur les 

prélèvements en eaux de surface sont partielles (23% non renseignées) mais pourront être complétées 

au travers de la nouvelle redevance pour le soutien d’étiage. Les nappes phréatiques sont peu 

sollicitées (1,31 hmᵌ) sur le territoire et sont utilisées pour l’eau potable et les activités thermales. 

Aucun prélèvement en nappe captive n’est réalisé sur ce territoire. Certains prélèvements se font 

également au niveau des nappes pyrénéennes (Hors SAGE). 
 

L’usage industriel grand préleveur mais consommateur moindre  

 

Les prélèvements industriels se font essentiellement dans le réseau d’eau potable public. Le parc 

industriel comprend 18 industries pour un total de prélèvement annuel en 2011 s’élevant à 18,6 hmᵌ 

(5% des prélèvements industriels du périmètre du SAGE). La principale consommatrice d’eau est 

l’usine papetière de Saint-Gaudens (17,5hmᵌ prélevé en 2011) suivi par l’usine d’eau minérale, le 

golf, les extractions de granulats et les activités thermales de Bagnères-de-Luchon qui prélèvent 

essentiellement dans la Garonne. 

 Des prélèvements industriels en légère baisse 
 

L’irrigation moyenne consommatrice d’eau mais peu présente  

 

Les prélèvements pour l’irrigation représentent seulement 2% (2.2 hm³) des prélèvements du périmètre 

du SAGE (108.26 hm³). Ils s’effectuent au niveau de la Garonne et de ses affluents : La Nère, la Save, 

la Louge mais aussi des ruisseaux de Bonnefont et de la Luz. 

 Les prélèvements pour l’irrigation sont en baisse, en effet une diminution des surfaces de près 

d’1/4 (22,3%) a été observée au cours de ces 10 dernières années. En 2010 ce sont 3818 ha qui 

ont été irriguées sur la commission géographique (4% de la surface irriguée totale). 
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L’eau potable : un usage important  

 

Les prélèvements pour l’eau potable comptabilisent 5,29 hmᵌ et sont issus essentiellement des terrains 

plissés des Pyrénées, ou de certaines sources provenant des terrains molassiques et anciennes terrasses 

situés sur la zone de piémont en rive gauche de la Garonne.  

 Peu de renseignements sur l’origine des prélèvements pour l’eau potable 

 Le PGE soulève le fait que malgré l’augmentation de la population, le volume total consommé 

pour l’eau potable est resté relativement stable. L’analyse de l’adéquation besoins/ressources des 

schémas directeurs d’eau potable révèle également que le bilan besoin ressource devrait rester 

stable. 

 Les rendements des réseaux sont peu connus dans les Pyrénées et sont globalement compris entre 

50 et 80%, ce qui montre la possibilité d’optimiser et de faire des économies d’eau. .  

 L’étude de sécurisation de l’AEP en Haute-Garonne indique que les communes du secteur 

pyrénéen ont des niveaux de sécurisation faible (niveau 1 et 2) à cause d’une faible diversité de 

ressource. Les SDAEP mettent en avant les ressources utilisables afin de couvrir la demande en 

eau future : il s’agit de la Garonne pour les eaux superficielles et des nappes des Pyrénées, de 

l’Eocène et de l’Oligocène pour les eaux souterraines.  
 

A noter : Les activités de pêche de loisirs et de sports d’eau vive présentent sur la commission 

géographique et ayant lieu lors de la période estivale et automnale peuvent être perturbées par un 

mauvais état quantitatif (débit et ligne d’eau insuffisante). 
 

1.1.3 Pression de prélèvements selon le SDAGE 

L’état des lieux du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 identifie les masses d’eau soumises aux 

pressions de prélèvements. Le niveau de pression est établit en comparant les débits naturels 

reconstitués et les prélèvements effectués en 2010, à l’étiage.  
 

Des eaux de surface mises sous pression par l’usage agricole 

 

Des masses d’eau de surface traversant le territoire sont classées en pression de prélèvements : 
 

Cours d'eau Volume prélevé en hmᵌ Pression de prélèvement 

(usage concerné) 

Edl SDAGE 2016-21 
AEP et 

Ind  

IRR  Total sur 

comgéo  

Hors comgéo 

La Nère 0 0,36 0,36 0,10 (irr) Oui (irrigation) 

La Louge 0 0,08 0,08 1,72 (Irr) Oui (irrigation) 

Ruisseau de Bonnefont 0 0,004 0,004 Aucun Oui (irrigation) 

Le Bernès 0 0 0 0,06 (Irr) Oui (irrigation) 

Le Touch 0 0 0 1,38 (Irr) Oui (irrigation) 

L'Ourse 0 0 0 / Oui (eau potable) 

 

En comparant ces différents cours d’eau à l’analyse des prélèvements, seuls la Nère et le ruisseau de 

Bonnefont semblent subir une pression sur la commission géographique 1, les autres cours d’eau étant 

déclassés par les prélèvements en commission géographique 2 ou hors SAGE (pour l’Ourse). 

 

Les SDEAP montrent que la Louge et le Touch possèdent de faibles débits et en cas de déficit 

pluviométrique, la réalimentation de ces cours d’eau par la retenue de la Bure peut ne pas suffire. 
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1 masse d’eau souterraine concernée par une pression de prélèvements : les alluvions de la 

Garonne Moyenne, du Tarn Aval, la Save, l’Hers-Mort et le Girou. 
 

Les SDAEP mettent en avant que les alluvions de Garonne amont présentent localement quelques 

problèmes quantitatifs et que le potentiel des aquifères karstiques des Pyrénées est limité. 

 

1.2 Des mesures déjà mise en œuvre pour la diminution du déficit quantitatif… 

 

La présentation des canaux a été réalisée dans l’état initial du SAGE. 

 La Garonne fournit au total près de 278 hmᵌ d’eau aux différents canaux longeant son linéaire. Sur la 

commission géographique 1, la Garonne alimente de 100 hmᵌ le canal de Saint-Martory. 

 

Un dispositif de soutien d’étiage basé sur des retenues d’eau 
 

Bilan des réservoirs – volume  (hmᵌ) 

Volume retenue collinaire 0,2  

Volume des réservoirs hydroagricoles 0  

Volume des réservoirs éclusés 34,8  

Volume total des réservoirs 35  

 

(La description de ces différents dispositifs se 

trouve dans l’état initial du SAGE). A noter que 

les volumes stockés par les retenues collinaires, 

ainsi que ceux des ouvrages hydro-agricoles ne 

sont pas dédiés au soutien d’étiage. 
 

 Le soutien d’étiage provient du lac d’Oô présent sur la commission géographique 1, d’IGLS 

de Montbel au sud du périmètre du SAGE. (58hmᵌ au total) 

 

Redevance pour le soutien d’étiage et Déclaration d’Intérêt Général pour service rendu: 

 

Les opérations de soutien d’étiage sont classées depuis 2014 en déclaration d’intérêt général (DIG). 

Les coûts nécessaires au soutien d’étage seront financés par les bénéficiaires (usagers prélevant de 

l’eau juin et octobre) et seront perçus par le SMEAG et suivi par une commission d’usagers. 

Des projets en cours ou à venir pour améliorer et optimiser les ressources utilisées pour le soutien 

d’étiage 

 

Le PGE et l’AEAG recherchent la possibilité de développer les moyens mobilisés à des fins de soutien 

d’étiage, à l’échelle du grand bassin de la Garonne, toutes ressources en eau confondues. 

 

1.3 … dues à un cadre réglementaire prégnant 

Localement, des outils institutionnels, parfois à portée réglementaire, facilitent la mise en place 

d’actions visant à résorber/réduire le déficit quantitatif constaté. 

1.3.1 Des outils nationaux 

Outils Objectifs  Moyens 

Plan Garonne 

I et II (Smeag/ 

Etat) 

Développer les potentialités de la 

Garonne tout en préservant le milieu 

naturel 

 Axe 2 « fleuve et développement économique » : Création et 

mesures éligibles aux financements de PGE 

Zone de 

Répartition 

Améliorer la maîtrise de la demande 

en eau, afin d'assurer au mieux la 

 Abaissement des seuils d'autorisation et de déclarations des 

prélèvements  
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des Eaux : 

(Etat) 

préservation des écosystèmes 

aquatiques et la conciliation des 

usages économiques de l'eau 

 Détermination des volumes maximaux prélevables, par unité 

de gestion et par usage 

 Création d'organismes uniques de gestion des prélèvements 

 Répartition des prélèvements entre irrigants 

 Synthèse du registre de chaque irrigant bénéficiaire d’une 

autorisation de prélèvement. 

Les arrêtés 

sècheresse 

Suivi des étiages et limitation des 

usages de l’eau 

 Restrictions des prélèvements selon différentes valeurs guide 

de débit (débit d’alerte, débit d’alerte renforcé, DCR) 

 

1.3.2 Les attentes du SDAGE et des SAGE adjacent 

Afin de permettre une cohérence, il est intéressant de regarder les orientations et actions déjà 

planifiées par les documents existants. 

 

Des objectifs de débits fixés par le SDAGE Adour-Garonne 

 

Le SDAGE a fixé des débits d’objectifs d’étiage le long du linéaire de la Garonne et de certains de ses 

affluents. Ces débits sur le territoire sont récapitulés par les cartes bilans. 
 

Des zones préservées pour les besoins futurs par le SDAGE Adour-Garonne  

 

La Garonne (à partir du confluent de la Neste) et l’aquifère : Alluvions de la Garonne Moyenne, du 

Tarn Aval, la Save, l’Hers-Mort et le Girou sont classés en Zones à objectifs plus stricts définies par 

le SDAGE. Par ailleurs les masses d’eau souterraines : Alluvions de la Garonne Amont, de la Neste et 

du Salat et les terrains plissés du bassin Garonne sont classées en Zones à préserver pour le futur. 
 

1.3.3 Un outil de gestion concertée : le Plan de Gestion d’étiage Garonne Ariège 

La commission géographique 1 se situe au niveau des unités de gestion 7 et 8 du PGE.  

Une efficacité significative du PGE: 

 

Entre 2004 et 2009, le PGE a mis en avant que le DOE a été respecté au sens du SDAGE à la station 

de Valentine en 2005, 2008 et 2009. Par ailleurs le nombre de jours où le débit de la Garonne était 

inférieur au seuil d’alerte a diminué à Valentine grâce aux opérations de soutien d’étiage. 

 

 Le recours aux réserves hydroélectriques pour le soutien d’étiage a un coût qui a doublé en dix 

ans et qui devrait encore augmenter en 2013 en raison de la réforme sur les tarifs de l’électricité. 
 

Points clés du diagnostic pour la commission géographique 1 

 Pressions de prélèvements (irrigation) dans la partie nord, en partie gérées par le classement en 

ZRE (Organisme Unique) et le soutien d’étiage 

 Classement en ZPF et ZOS des ressources à préserver pour la sécurisation des usages 

 Soutien d’étiage possible grâce au lac d’Oô situé sur le périmètre mais dépendance de retenues hors 

SAGE telles qu’IGLS  

 Une bonne gouvernance : efficacité du PGE (cours depuis 2004) et acculturation des acteurs à la 

problématique avec nécessité de gestion amont-aval solidaire et redevance pour service rendu 

 Présence de nappes d’accompagnement et alimentation par les Pyrénées et le Massif Central 

 Définition des futures zones d’alimentation en AEP (SDAGE) et protection de captages 
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 Des outils de protection de la ressource: le SDAGE et les SAGE adjacents 

Mais…. 

 État quantitatif précaire (visible à partir de l’aval de la commission géographique 1 au niveau des 

affluents de la Garonne)  

 Prélèvements en période d'étiage destinés essentiellement à l’irrigation, l'industrie mais aussi l’eau 

potable. 

 Dépendance de retenues extérieures au SAGE pour le soutien d’étiage  

 Des connaissances à approfondir notamment sur le fonctionnement des zones humides et des 

nappes profondes 

 Changement climatique : aggravation et décalage des étiages 

 

D’où la définition de l’enjeu pour la thématique quantitative : 
 

Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique sur la 

gestion quantitative pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, 

les milieux aquatiques et concilier les usages. 

 

 

Les cartes suivantes font le bilan de l’état quantitatif sur le territoire de la commission géographique 

1 : elles reprennent les masses d’eau classées en pression par le SDAGE, les zones à préserver pour le 

futur et les chiffres clés des prélèvements avec leur localisation. 
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