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La re cher che perme t plusieur s niveaux d’ut i l isa t ion . 
I l  s’ag i t  pr incipale m e n t  d’a m él iorer  les  connaissan ce s  pour  inférer  de 
nouvel le s prat ique s : 
-   sur le s apports en matière d e polluan ts peu é t ud iés en core mais qui 
f iguren t pa rmi le s pol luants prio ri ta ire s de la directiv e ou des pol luan ts 
que  nous  est imons  devoir  êtr e  examiné s  car  pré s ents  dan s  les  e aux 
urbains    e t    poten t iel lement    dangereux.    A    ce    niveau,    i l    s’agit 
pr incipale m ent   de   complé ter   les   ba ses   de   données   produite s   par   le  
SOER E na t iona l URBIS auquel appartien t l ’OTHU su r plu s ieur s bassin s 
versants     pour     lesquels     les     pro c é dures     d ’ acquisi t ion     ont     é t é 
homogénéisée s  ( P roj e t  ANR  VD  IN OGEV  +  ce  pr ojet) .  

 
- plu s      o r iginal,      sur      le      compor temen t      des      sy stèmes      de 
retenue /dé c an tat ion  vis-à-v i s  d e  l ’abatte ment  de  ces  mê me s  pol luants 
et  de  l ’é cotoxici té  d u  co ckta i l  dans  le s  rejets.  A  ce  nivea u  un  seul 
bassin ,  ce rte s  a s se z  représen tatif  de  ce  type  d ’ ou vrage,  a  é t é  suiv i 
mais  le s  h y pothèse s  émise s  de vront  ê t re  val idée s  sur  d’au tre s  s i te s.  

 
- sur  la  ca ractérisa t ion,  la  con t am ination  et  le  degré  d’éco t ox ici té  de s 
sédimen t s   piégés   qui   devront   ê t re   g é rés   ultér i euremen t.   Pour   ce 
niveau,  3  autre s  ba ssin s  on t  été  te sté s  se lon  la  procédure  mise  en 
place sur le si te de b a se . 

 
- sur    l ’u t i l isa t ion    d e    procéd ures    d’a c quisi t ion    des    donn ées    plus 
adéquate s     nota m ment     vis-à - vis     de :     ( i)     l ’é chan t i l lonn age,     la 
préparatio n  et  l ’ana lyse  des  con c entr a t ions  e t  masse s  de  pol luan ts 
dont   ceux   de   la   direct ive ,   ( i i )   le   prélè v ement   d e s   échan t i l lon s   de 
sédimen t s, ( i i i) le te st d ’ éco t oxicit é que ce so it sur les eaux o u sur le s 
sédimen t s 
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Efficacité des bassins de retenue-décantation 
des eaux pluviales en matière d’abattement des 
flux de substances prioritaires et d’écotoxicité 

de rejets 
 
 

Résumé : 
L’évalua t io n de l ’eff icacité de s bassin s de retenue/d é can t atio n 
en   matièr e   d’abatte ment   de   pol l uan ts   et   d’é c oto x ici té   de s 
rejets    p l u v iaux    est    abordé    au    traver s    ( i )    du    su ivi    de s 
con c entr a t ions   de   plus   de   90   pollua n ts   appar tenant   à   4 
fami l le s  (métaux ,  alkylphéno ls,  pest icide s  et  PBD E s)  me suré s 
en  entrée  et  en  so rt ie  lor s  d e  9  ca mp agnes  sur  un  bassin 
typique de ce genre d’ouvrage, ( i i ) du su ivi de la co ntaminat io n 
des   séd i ments   par   ces   mê mes   po l lu ants   au   cour s   de   3 
campagne s.  L’é c o t o x ici té  a  fa i t  l ’obje t  d e  la  mise  au  poin t  d e 
te sts spé c i f ique s sur les phase s so l ide s e t l iqu i de s p e rmettan t 
et  de  leur  appl ica t ion  à  3  ba ssins.  

 

Contexte : 
Cette  a c t ion  s’ in scr i t  dans  la  théma t iq u e  « Flux  p o l luan ts,  é c o t oxicolo g ie  et 
éco s ystè m es »  e t  s’a ppuie  sur  l ’ob s ervatoire  de  ter r ain  en  hy drologie  u r baine 
(OTHU) qu i e s t l ’ob s ervatoire u r bain de la ZABR . 
La    conce n tra t ion    u r baine    et    son    dév eloppemen t    condu i t    à    col le cter    et  
tran sporte r  des  qua nti té s  d’ea ux  de  plu s  en  plu s  importan t e s  (a ccroisseme n t 
des   volu mes   et   d e s   débits   de   point e)   qui   pr ovoquent   des   inond atio n s 
chronique s  et  sévère s.  De  plus,  des  re ch erche s  antérieures  montren t  que  les 
eaux  de  ruisse l le me nt  ain s i  q ue  celle s  qui  ont  transité  da ns  le s  ré seaux 
sépara t i fs ou unita ire s sont trè s pol luée s en métaux lourds, e n hydrocar bure s 
et  aussi  en  autres  composé s  organique s  nature l s  ou  de  synthè se  s i  bien  que 
les  reje ts  urbains  d e  temp s  d e  pluie  so nt  de  plu s  en  plu s  souvent  mis  en 
cau s e  dan s  la  pol lut ion  de s  cou r s  d’eau  servant  d ’ e x utoire s.  
La  réduction  des  rejets  urbain s  de  temp s  de  plu i e  (RUTP)  e s t  devenue  un 
enjeu   majeur   pour   les   mi l ieu x   aquat iq ues   e t   de   nombreu se s   co l le ct iv i té s 
terr i tor i a le s  y  son t  aujourd’hui  con f ro n t ées.  En  e f fe t  les  rè glemen ta t ions  à 
l ’é chel le   européenne   (notamment   la   DCE 2000 /60CE)   impose   d’ ici   2015 
d’atteindre   des   object i fs   de   qual i té   des   ma sses   d’eaux   superf ic iel le s   e t 
sou t errain es.  El le  p o inte  éga lement  une  l iste  de  sub s tan c e s  prior i tair es  (e n 
cour s d ’ exten s ion) pr ésen tant u n ris que signif ica t i f p our l ’env ir onnement et les 
mil ieux aq uatique s e t pour le squels i l se ra néce ssaire de ré duire les r e jets. I l 
est  don c importan t d e ma îtr ise r le s  quan t i té s rejeté es e t d ’ ide n t if ier leur effe t 
couplé no tammen t e n analy s an t leur é c otoxici té po tent ie l le . 
Pour rédu ire la po l lu t ion des mil ieux de n o mbreu s es co l le ctivités u t i l isen t de s 
sy stè m e s  de  retenue /dé c anta t ion.  L’obje t  de  l ’a ct io n  est  d’av ancer  d ’ un e  part 
sur   leur   performan ce   en   ter m es   d’ab atte men t   pour   une   large   ga mme   d e 
pol luan ts  dont  ceux  de  la  direct ive  et  le u r  ef f ica ci té  en  termes  de  l ’éco to xic i té  
des   reje ts.   L ’ act ion   perme t   d’autre   pa rt   de   s’ in terroger   sur   le   n i ve au   de 
con t amination  de s  sé dimen t s  q u i  y  son t  piégés  (qu and  i ls  le  son t )  e t  sur  leur 
éco t oxici té  de  manièr e  à  a i der  à  leur  ge st ion  et  fu tur s  t ra i teme nts.  

 

Contacts : 
Sylvie  Barraud  LGCIE  INSA  Lyon          sylvie . ba rraud@ In sa-lyon .fr  
Yves  Perrodin  LEHNA  ENTPE                 yves.perrodin@entpe.fr  
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Objectifs : 
 

 
Les ba ssin s de re ten ue-décan tation de s eaux pluv iales son t souvent uti l isé s pour leur rôle 
dans  l ’a méliora t ion  de  la  qual i té  de s  re jets  ur ba ins  par  te mps  de  pluie  (RUTP)  et  leur 
aptitude à retenir la pollu t ion p a rt icu l aire . L’étude d u compor te ment de ce s sy stè m es v i s-à- 
vis  du  p i é geage  des  MES  e t  l ’étude  de  quelques  micropollu ants  co mme  cer t a i n s  mé taux 
lourds  e t  hydrocarb u res  e s t  d o cumen t ée  dans  la  l i t té rature .  Cependant,  on  conna î t  en core  

Les  pest ic ides  préfér ent ie l le me nt  en  pha se  dissou te  ne  son t  p a s  retenu s.  
Les  pre m iers  ré sul ta t s  sur  le s  PBD Es  ind i quent  une  ef f ica ci té  supérieure  à  50%  po ur  le  
BDE209 , le plu s rép andu dan s l ’environn ement mais mo indre pour le s a u tre s . 
Le cara ctè r e for t eme n t par t icu laire semb le donc un fa cteur importan t , mais i l n’ex pl ique 
toute f o i s   pas   à   lui   seul   le   co mporte me nt   de   cer t ains   pol lu ants   au   p a ssage   da ns   le  
bassin de retenue . Par exemple, le s Alky lphénol s sont faib le ment re ten u s alor s que les 
distr i butio ns  par t iculaires  moy ennes  en  entrée  e t  en  sor t ie  ne  son t  p a s  spé c ialemen t 
faib les  (re sp .  de  45 %  pou r  le  4-Tert- O ctylphenol  e t  61 %  pour  le  4-Nonylphenol) .  

peu  leur  ef f ica ci té  v is-à-v i s  d e  l ’aba t te ment  de  pol luan ts  de  la  fa mi l le  de s  substance s 
pr ior i taire s   et   autre s   substan c es   poten t i e l lement   dangereuses   présen te s   dans   les   eaux  
pluviale s e t de l ’aba t tement de leur é c otox ic i té po ten t ie l le . 
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Intérêt opérationnel : 
Connaîtr e  ( i)  ce  que  l ’on  peu t  attend re  en  te rme s  d’apti tud e  des  système s  de  retenue  / 
décan tat io n  à  aba ttr e  le s  ma sse s  de  po l luan ts  rej e té s  au  m i l ieu  na tur e l ,  nota m ment  le s 
polluan ts  de  la  DC E  e t  d ’ autres  qu i  so nt  pré s en ts  dan s  le s  RU TP,  ( i i)  l ’é co to xicité  du 
mélange , ( i i i ) le degr é de con t a m ina t ion d e s sédime nts qui de viendront des sou s - p roduits à 
gérer e t /o u trai ter e t leur e c o t o x ic i té . 
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Principaux résultats : 
Pour  étud ier,  l ’eff ica ci té  de s  b a ssin s  de  ret enue  et  leur  eco t oxici té ,  de s  analy s e s  ont  été 
menées  sur  le  bassin  Django  Reinhardt  de  l ’OTH U  si tué  à  C hassieu  e t  dont  la  concep t ion 
est  typ i qu e  de  ce  g enre  d’ouvrage.  De s  analys e s  y  ont  été  menées  sur  des  é c hanti l lon s 
prélevés  p r oport ionn el lement  a u  volume  éc oulé  en  entrée  e t  en  sor t ie  sur  9  év ènements 
pluvieux q u i on t don né l ieu à d e s ana ly se s ch imi que s e t dont 5 ont fa i t l ’o bjet d’une analyse 
éco t oxicologique.  Par  te mp s  se c,  3  ca mpagnes  ont  per mis  de  prélev er  des  sé dimen t s  a u 
sein  du  b a ssin  en  2  points  ( e t  3  cou c hes  pour  l ’un  d’en tr e  eux)  qui  ont  é t é  a nalysé s  e n 
terme s  chimique s  et  eco t oxicologiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F i gure  1.  Ba ss in  de  re te nue  Django  Reinhardt )  
 

Pour  la  sélect io n  d e s  pol luan ts  à  analy s er ,  i l  a  été  choisi  d’ét ud ier  non  seulement  le s 
sub s tan c e s  prior i ta ir es  poin t ée s  par  la  Directive  Cadre  sur  l ’Eau  de  2000  dont  i l  a  é t é 
retrouvé  tr ace  dan s  les  RUTP  lors  de  tra v aux  antérieurs  mais  égalemen t  des  sub s tan c es 
peu étudié e s pré s en tant un r i sq ue san i ta ir e poten ti e l et for t ement u t i l isé e s en v i l le so ient : 
des  mé tau x ,  HAPs  ( H ydrocarb ures  aro m atique s  po lycy cl ique s) ,  pe st icides,  alkylphénols  e t 
PBD Es  (p olybromod y phenyleth ers) .  Au  total  p l us  de  90  su bstance s  ont  été  suivie s  en 
terme s  de  con c en tra t ion s  moy ennes  évè nementie l les  sou s  fo rmes  part icula i re  e t  dissou t e 
lors  de  9  campagne s  de  me sures  sur  les  eaux  e n  entrée  et  en  sor t ie  ain s i  q ue  sur  les 
sédimen t s.  
Les   premiers   résu l tats   en   termes   d’e f f ica ci té s   é v ènementiel le s   con f i rmen t   le s   bonnes 
performan ce s  des  b a ssin s  en  terme s  d’abatte men t  de  méta ux  lourds  qui  son t  fortemen t 
sou s  forme  part icu la ire.  Un  bo n  abattement  e s t  ob servé  pour  les  HAPs  qui  pré s e n tent  un 
nombre  d e  cy cle s  et  les  ma sse s  mo la ires  le s  p l us  élevée s  e t  qu i  son t ,  pour  ceux- l à, 
égalemen t major i tair ement sou s for m e pa r t icu l aire . 

 

Figure 2. Efficacités évènementielles respectivement  pour les pesticides, PBDEs,  et Alkylphénols 
 
Les travau x menés sur la ch imie des eau x et des sédimen t s ont mon t ré que le co ntenu 
de  pol luan ts  véhicu lés  par  le s  RUTPs,  tr ans i tan t  ou  se  déposan t  dans les systè m es  de 
réten t ion / d é can t at ion  pouvait  être  non  négligeable.  Cepend ant,  le  co ntenu  ch imique 
tota l ou extra c t ible n e renseign e pas sur la toxicité potentiel le vi s-à-vis des organisme s 
vivants.  D e  plu s  le s  act ion s  combinée s  l ié e s  à  la  présen ce  de  mélang es  de  po l luants 
(e.g . :  effe ts  de  syne rgie  et/ou  d’antagon is me)  ne  p euvent  êtr e  prévues  à  part ir  d ’ une 
l i ste ,  mê m e  t rès  dé ta i l lée ,  de  ces  pol l uan ts.  
Cette    étu de    co mplémenta i re    a    permis    de    pré c iser    le s    out i ls    a dapté s    p our    la 
cara cté r isat ion  de  l ’éco toxici té  des  eaux  et  de s  séd i men t s  urb a ins.  El le  a  ensu i te  permis  
de    su ivre    l ’é co toxic i té    du    bassin    Dj ango    Reinhardt    à    part ir    d e    prélève m ents 
proport ion nels  au  vo lume  écou lé  lor s  d’u n  événement  p l uvie ux,  a i nsi  q u ’au  sein  mê me 
de  l ’ouvra ge  à  pa r t i r  de s  pré l è v ements  p onct uels  d e  sédiments  qui  y  son t  a c cu mulé s.  
 
Ce  suivi  a  montré  une  écoto x icité  rée l le  mais  modérée  des  séd i me n t s,  variab le  en 
fon c t ion d u te mp s et de la lo ca l isat ion du prélève m ent dan s le ba ssin . 
I l  a  éga le ment  mon t ré  que  la  réal isa t ion  de  bio - essais  su r  d e s  pré l ève m ents  pon ctuels 
d’eau  pluviale ,  en  entrée  ou  en  sort ie  de  bassin  d e  rétentio n,  éta i t  pe u  exploita ble  en 
raison  de  la  var iabi l i té  des  résu l ta t s.  En  l ieu  et  place  d’essais  d’éco t oxici té  sur  l ’ea u ,  i l  
est   proposé   de   réal iser   le s   même s   bio-essa is   que   ceux   recommandés   po ur   le s 
sédimen t s,  sur  le s MES  col le c tées  tout  a u long  d’u n évènement,  en  en trée  et  en sor t ie 
du  bassin  de  réten t ion.  En  ou tre,  le s  di f fér ents  e ssais  réal isé s  on t  également  mo ntré : 
( i )  que  le s  ef fe ts  bio l ogique s  sont  p l us  importan t s  sur  la  pha se  par t icu laire  que  sur  la  
phase  l iqu i de  des  ea ux  pluviales  et  ( i i )  que  les  effets  bio l og iques  s ont  plus  impo rtan ts 
sur  le  sédiment  lu i - même  que  sur  sa  pha se  l iquide  inter s t i t iel le.  
 
Une étude comp léme ntaire , réa l isée sur 3 aut re s ba ssin s de r é tention d e l ’Est lyo nnais 
(s i te s   sa tel l i te s) ,   a   en   outre   permis   d ’ obser ver   une   varia b i l i té   de   la   toxici té   des 
sédimen t s  en  fonct ion  des  ca ra ctérist iq ues  du  ba ssin  ( c on ception ,  u s age,  âge,…).  Par 
exemple ,   les   effe ts   de   tox i ci té   au   se in   du   ba ssin   de   ré tention   Dj ango   Rein hardt 
semb len t être plu s importan t s en raison de l ’âge de l ’ouvrage, et des a pports par temp s 
se c  de s  en trepr ise s  local isées  sur  le  ba ssin  ver s an t  indu str iel .  
 


