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1.   

	  
Cette	  partie	  a	  une	  visée	  introductive.	  Elle	  a	  pour	  ambition	  :	  -‐	  de	  présenter	  le	  
ainsi	   que	   les	   caractéristiques	   générales	   des	   services	   étudiés,	   -‐	   de	   présenter	   la	   méthodologie	  
retenue	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  enquête,	  -‐	   insère	  dans	  un	  cadre	  
plus	  général	  de	  réflexions	  nationales	  sur	  la	  ges 	  
	  
1.1. Présentation  du  contexte  local  
	  

	  a	  été	  fixé	  
dès	  2009	  par	   les	  acteurs	  adhérents	  à	   la	  Communauté	  	  

	  

d'agglomération	   «	  Grenoble	   Alpes	   Métropole	  »	   telle	  

	  SIEC)	  «	  à	  cheval	  »	  sur	   le	  
périmètre	  
Métropole.	   Au	   total,	   52	   structures	   exerçant	   au	  moins	  
une	   des	   six	   compétences	   eau	   potable	   définies	   par	   le	  
CGCT	   (art.	   L.2224-‐7)	   ont	   été	   enquêtées	   (dont	   49	  
communes).	  Une	  53ème	  structure	  est	  en	  partie	  présente	  

u	   syndicat	  
intercommunal	   de	   La	   Terrasse-‐Lumbin-‐Crolles	   qui	  
dessert	   le	   hameau	   de	   Montfort	   sur	   la	   commune	   de	  

questionné	  dans	   le	   cadre	  de	   .	   Il	   faut	  également	  
préciser	  que	  sur	  les	  49	  communes	  enquêtées	  certaines	  	  

	  
 

 
-  

	  
Les	   communes	   de	   Brié-‐Angonnes	   et	   Herbeys,	  
adhérentes	   au	   SIEC,	  	  
en	   mairie	   et	   la	   commune	   de	   Saint-‐Martin-‐

	  
De	   même,	   certaines	   communes	   adhérentes	   au	   SIERG	  

	   été	   renseignées	  :	   Allemont,	   Oz-‐en-‐Oisans,	  
Saint-‐Barthélémy-‐de-‐Séchilienne,	  Vaulnaveys-‐le-‐Haut.	  
	  

conduit	   à	   un	   rapprochement	   progressif	   du	   périmètre	  
retenu	  avec	  c Grenoble	  Alpes	  
Métropole.	  
 
	   

-
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Il	  subsiste	  néanmoins	  quelques	  différences	  notables	  entre	  eux.	  Ainsi,	  certaines	  collectivités	  qui	  

Biviers,	  
Montbonnot-‐Saint-‐Martin,	   Le	   Versoud,	   Saint-‐Ismier,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	   Bernin,	   Villard-‐
Bonnot	   et	   Crolles Notre-‐Dame-‐de-‐Commiers,	  
Saint-‐Georges-‐de-‐Commiers,	  Saint-‐Barthélémy-‐de-‐Séchilienne,	  Séchilienne,	  Vaulnaveys-‐Le-‐Haut	  
et	  Vaulnaveys-‐Le-‐Bas)	  ne	  le	  sont	  pas.	  	  

-‐Voroize	  au	  nord-‐ouest	  
Crolles	  au	  nord-‐est.	  Au	  sud,	  le	  SIVIG	  est	  le	  service	  le	  plus	  méridional.	  	  
	  

1.1.1. Contexte  géographique  :  un  atout  exceptionnel  p      
	  
Définition	  
Le	  «	  bas	  service	  

dispositifs	   de	  
pompage	  ou	  de	   relevage.	   Le	  «	  haut	   service	  »	   se	   rapporte	  aux	   réseaux	   situés	  en	  altitude	   sur	   les	   versants	  de	  
collines	  ou	  montagnes.	  Un	  «	  haut	  service	  »	  peut	  parfois	  être	  desservi	  gravitairement	  par	  des	  sources	  situées	  
en	  amont	  des	  habitations.	  Dans	  ce	  cas,	  les	  «	  haut	  »	  et	  «	  bas	  »	  services	  sont	  souvent	  scindés	  fonctionnellement.	  

populations	   habitants	   sur	   les	   versants),	   il	   est	   nécessaire	   de	   mettre	   en	   place	   de	   coûteux	   dispositifs	   de	  
pompage,	   relevage,	   stations	   de	   surpression	   etc.	  
habitations	  en	  altitude.	  
	  

montagnard	   dont	   le	   signe	   le	   plus	   probant	   est	   la	   présence	   de	   trois	   massifs	   entourant	  
	  :	   à	   savoir	  au	  nord,	   	   le	  massif	  de	   la	  Chartreuse,	   à	   l'est,	   celui	  de	  Belledonne	  et	  à	  

l'ouest	  celui	  du	  Vercors.	  Cet	  environnement	  exceptionnel	  a	  un	  impact	  certain	  sur	  

communément	  le	  «	  Y	  grenoblois	  ».	  
	  

	  	  	   	  
 

 
-  

 
 

 
 

 - -  
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Concernant	   plus	   spécifiquement	   la	   ressource	   hydrique,	   la	   zone	   étudiée	   est	   marquée	   par	  

	  les	  deux	  principaux	  

traitement	  ni	   désinfection,	   et	  pour	  une	   composition	   chimique	   comparable	   à	   celle	  des	   grandes	  
eaux	  de	  table	  françaises.	  
Plus	   spécifiquement,	   on	  not

grand	   nombre	   de	   petites	   et	  moyennes	   ressources	   utilisées	   pour	   desservir	   en	   eau	   potable	   les	  
usa
métropoles	  françaises	  qui	  ont	  généralement	  concentré	  leurs	  efforts	  de	  production	  sur	  quelques	  
sites	  de	  production	  majeurs.	  
En	   effet,	   dans	   la	   zone	   étudiée,	   de	   nombreuses	   communes	   se	   situent	   à	   flanc	   de	   montagne	  
(souvent,	   une	   partie	   de	   la	   commune	   est	   située	   dans	   la	   vallée	   et	   plusieurs	   hameaux	   sont	  

Seyssinet-‐Pariset,	  Sassenage,	  Eybens,	  Fontaine,	  Corenc,	  La	  Tronche,	  Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	  etc.	  
	  

 
 

 
 

 
	  
La	  topographie	  particulière	  de	  ces	  communes	  peut	  à	  la	  fois	  être	  un	  atout	  et	  une	  contrainte	  pour	  

	  
-‐même	   producteur	  
	  situées	  à	  proximité	  

des	   lieux	   de	   desserte.	   in	   fine	   tout	   ou	   partie	   du	  
territoire	  communal.	  Cette	  situation	  a	  un	  intérêt	  certain,	  celui	  de	  la	  proximité	  de	  la	  ressource	  qui	  
évite	   la	   construction	   de	   coûteux	   résea

techniques	  sophistiqués	  :	  stations	  de	  pompages,	  de	  surpression,	  de	  reprise,	  automatismes	  etc.).	  
	  
Mais	   cette	   topographie	   s

les	  habitations	  situées	  dans	  la	  vallée	  et	  celles	  situées	  sur	  les	  versants.	  Ceci	  a	  un	  impact	  direct	  sur	  

science	  économique	  de	  monopole	  naturel1 ameaux	  isolés,	   il	  est	  parfois	  
nécessaire	   de	   «	  tirer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dans	   la	   théorie	  économique,	  une	  branche	  d'activité	  est	   en	   situation	  de	  monopole	  naturel	   sur	  un	   territoire	  plus	  ou	  moins	   vaste,	  
lorsque	   les	   économies	   d'échelle	   y	   sont	   très	   fortes.	  Cette	   situation	   se	  présente	   le	   plus	   souvent	   lorsque	   l'activité	   de	   la	  branche	   est	  

	  dominante	  puis,	  
après	  disparition	  des	  concurrents,	  conduit	  à	  une	  situation	  de	  monopole.	  
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spositifs	   de	   pompage	   depuis	   le	   bas	   service)2.	   Ce	  
paramètre	   contrarie	   également	   la	   possibilité	   de	   sécuriser	   certains	   hauts	   services	   (coût	   trop	  
élevé).	  
	  

également	  la	  séparation	  technique	  entre	  «	  hauts	  »	  (partie	  des	  communes	  situées	  sur	  un	  versant)	  
et	  «	  bas	  services	  »	  (partie	  des	  communes	  situées	  dans	  les	  vallées).	  	  Cette	  séparation	  technique	  du	  

	  
plusieurs	  producteurs	  qui	  approvisionnent	  chacun	  une	  partie	  des	   territoires	   communaux	   (par	  
exemple	  la	  commune	  de	  La	  Tronche	  est	  alimentée	  par	  quatre	  fournisseurs	  :	  Eau	  de	  Grenoble	  et	  
le	  SIERG	  pour	  les	  «	  bas	  »	  services,	  le	  SIED	  et	  une	  association	  syndicale	  autorisée	  (ASA)	  pour	  les	  
«	  hauts	  »	  services).	  	  
Il	  faut	  aussi	  préciser	  le	  cas	  du	  balcon	  de	  Chartreuse	  dont	  les	  communes	  (Proveysieux,	  Quaix-‐en-‐
Chartreuse,	   le-‐Sappey-‐en-‐Chartreuse,	   Mont-‐Saint-‐
avec	   la	   v
particulièrement	   importantes	   pour	   une	   assiette	   de	   facturation	   réduite	   (95	   habitants	   à	   Mont-‐
Saint-‐ ement	  élevés	  que	  
dans	  le	  reste	  du	  territoire	  étudié.	  	  
	  
Enfin,	   il	   est	   intéressant	   de	   rappeler	   que	   les	   caractéristiques	   géographiques	   et	   climatiques	   du	  
territoire	  exposent	  les	  services	  à	  des	  évènements	  naturels	  spécifiques	  qui	  renchérissent	  le	  coût	  	  
global	  du	  service.	  La	  rupture	  des	  branchements	  pour	  cause	  de	  gel	  est	  un	  phénomène	  fréquent	  en	  
hiver	  et	  nécessite	  une	  organisation	  spécifique	  des	  services	  durant	  cette	  période.	  Dans	  le	  cas	  des	  
services	   les	   plus	   petits,	   cela	   peut	   entrainer	   «	   strative	  »	   des	   agents	  
pendant	   plusieurs	   semaines.	   De	   même,	   les	   glissements	   de	   terrain	   et	   chutes	   de	   pierres	   sont	  
relativement	   fréquents.	   On	   peut	   également	   observer	   ce	   phénomène	   par	   la	   souscription	  

du	  SIERG,	  Varces,	  Noyarey,	  ou	  encore	  

un	   indicateur	   suffisant	   pour	   évaluer	   le	   seuil	   de	   vulnérabilité	   environnementale	   puisque	   les	  
services	   ayant	   éprouvé	   ces	   problém ont	   pas	  
nécessairement	  souscrit	  à	  de	  telles	  assurances	  (cas	  du	  SIED).	  A	  noter	  que	  le	  SIEC	  a	  une	  politique	  
particulièrement	   volontariste	   sur	   ce	   point	  :	   il	   effectue	   des	   provisions	   pour	   risques	  
environnementaux,	  sur	  la	  ligne	  comptable	  2315.	  
Il	  
mais	  joue	  aussi	  sur	  la	   et	  à	  Claix,	  entre	  5	  et	  

respectivement	  
de	  problématiques	  sur	  les	  installations	  de	  production	   .	  
	  

1.1.2. Contexte  démographique  :  entre  une  hyperdensité  urbaine  et  des  espaces  semi-‐urbains  
	  
L 3	  qui	   correspond	   peu	   ou	   prou	   aux	   limites	   de	   la	   Communauté	  

ème	  de	  France	  et	  rassemble	  plus	  de	  500	  000	  habitants.	  Elle	  est	  marquée	  
omération	  (à	  Grenoble	  la	  densité	  était	  de	  

8683	  hab./km2	   en	  2011,	   se	  plaçant	  parmi	   les	   villes	   les	  plus	  denses	  de	  France	  ;	   à	  Echirolles	   et	  
Saint-‐Martin-‐ 2)	  et	  par	  
une	  densité	  qui	  est	  la	  plupart	  du	  temps	  inférieure	  à	  500	  hab./km2	  dans	  les	  trois	  branches	  du	  «	  Y	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  A	  contrario,	  ces	  hameaux	  peuvent	  être	  alimentés	  par	  de	  petits	  réseaux	  autonomes	  du	  fait	  de	  la	  présence	  de	  sources	  sur	  les	  versants.	  

	  supplémentaire	  mais	  des	  économies	  pour	  la	  commune	  qui	  sont	  réalisées.	  
3	  En	  France,	  une	  agglomération	  urbaine	  (terme	  courant),	  ou	  une	  unité	  urbaine	  (terme	  administratif),	  est	  une	  catégorie	  statistique	  qui	  
désigne	   empiriquement	   un	   territoire	   défini	   par	   la	   continuité	   de	   l'habitat	   ou	   du	   bâti.	   Une	   unité	   ou	   agglomération	   urbaine	   peut	  
agglomérer	   plusieurs	   communes	   lorsqu'elles	   paraissent	   former	   ensemble	   une	   seule	   ville.	   Cette	   expression,	   qui	   ne	   correspond	   à	  
aucune	  circonscription	  administrative	  légale,	  est	  utilisée	  par	  certains	  statisticiens	  et	  urbanistes	  de	  l'administration.	  
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grenoblois	  »	  (Biviers,	  Bresson,	  Champ-‐sur-‐Drac,	  Jarrie,	  Noyarey,	  Saint-‐Ismier,	  Varces-‐Allières-‐et-‐
Risset,	  Venon	  etc.).	  
Cette	  répartition	  hétérogène	  de	  la	  population	  sur	  le	  territoire	  a	  de	  nombreuses	  incidences	  sur	  la	  

	   sur	  
(comprenant	  de	  nombreux	  

hameaux	  isolés)	  conduit	  à	  une	  augmentation	  significative	  des	  coûts	  fixes	  du	  service	  et	  donc	  du	  
	  

Si	   certaines	   communes	   ont	   réalisé	   leur	   «	  transition	   démographique	  
population	   relativement	   stable	   (Grenoble,	   Fontaine,	   Echirolles,	   Pont-‐de-‐ s	   sont	  
toujours	   en	   forte	   expansion,	   avec	   des	   zones	   urbanisables	   inscrites	   dans	   leurs	   documents	  

	  
Par	   exemple,	   Fontanil-‐Cornillon	   prévoyait	   en	   2011,	   la	   construction	   de	   6	   100	   nouveaux	  

-‐quartier	   (Pré-‐

centaine	  de	  logements.	  Montchaboud,	  petite	  commune	  semi-‐urbaine,	  prévoit	  également	  dans	  les	  
ment	   de	   21	   habitations.	   Tous	   ces	   chantiers	   de	  

	  
	  

	   le	   cas	   des	   communes	   du	   balcon	   de	   Chartreuse	   (5	   habitants	  
saisonniers	  à	  Quaix-‐en-‐Chartreuse).	  De	  même,	  le	  nombre	  de	  maisons	  secondaires	  reste	  marginal	  

	  
	  

1.1.3. Contexte  politique  :  des  fragmentations  politiques  historiques  qui  structurent  
  

	  

politiques	   communales.	   Alors	   que	   la	   ville-‐centre	   a	   connu	   à	   plusieurs	   reprise

maire	   communiste	   à	   leurs	   têtes	   (depuis	   la	   seconde	   guerre	   mondiale	   pour	   les	   communes	  
-‐Martin-‐ 	  ;	   constituan

parisienne,	  une	  «	  ceinture	  rouge	  »	  autour	  de	  la	  ville-‐centre.	  De	  manière	  plus	  générale,	  un	  certain	  
-‐de-‐

Claix,	   Eybens,	   Champ-‐sur-‐Drac).	  A	  contrario,	   certaines	   communes	   de	   la	   vallée	   du	  Grésivaudan	  

de	  sensibilité	  de	  droite	  (Meylan,	  Corenc,	  Montbonnot-‐Saint-‐Martin).	  	  
	  
Cette	   structuration	   pol
suivant	   les	   espaces	   de	   vie	   des	   habitants	   (Centre,	   Sud	   et	   Est	   principalement)	   trouve	   un	   écho	  

ion	  

communes	   étudiées.	   Le	   SIERG,	   par	   exemple,	   mû	   par	   les	   valeurs	   du	   Conseil	   National	   de	   la	  
Résistance	   a,	   depuis	   sa	   création,	   élu	   un	   président	   de	   sensibilité	   communiste	   à	   sa	   tête.	   A	  
contrario,	   les	   élus	   du	   SIED,	   syndicat	   opérant	   dans	   la	   vallée	   du	   Grésivaudan,	   ont	   toujours	   élu	  
un(e)	  président(e)	  affilié	  politiquement	  à	  droite.	  
	  

h

mographique	  
relative	   de	   la	   ville-‐

relativement	  peu	  fréquent	  en	  France).	  Cette	  spécificité	  est	  renforcée	  par	  le	  fait	  que	  les	  villes	  de	  
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Fontaine,	  Saint-‐Martin-‐ s	  une	  population	  de	  près	  de	  
100	  
de	  force	  politique	  dan in	  fine	  
En	   effet	   de	   nombreux	   chercheurs	   (notamment	   David	   Le	   Bras,	   2003)	   ont	   montré	   que	  

	  
	  

solutions	   par	   les	   pouvoirs	   intercommunaux.	   	   Ces	   caractéristiques	   politiques	   permettent	  

la	  seconde	  guerre	  mondiale.	  	  
	  

ires.	   La	   création	   de	   plateformes	  
-‐

SPL	   SIERG/SERGADI	   et	   de	   la	   SPL	   Eau	  de	  Grenoble	   vers	   une	   SPL	  unique	   sont	   un	   signe	   que	   la	  

intercommunalité	   ren
Métropole	  au	  1er	  janvier	  2015).	  
	  

1.1.4. Contexte  économique     
	  
La	  région	  grenobloise	  (et	  plus	  largement	  la	  région	  Rhône-‐Alpes)	  est	  marquée	  par	  un	  dynamisme	  
économique	   certain.	   Depuis,	   le	   début	   du	   19ème	   siècle,	   le	   modèle	   de	   développement	   de	  

entre	   le	   secteur	   universitaire,	   la	   recherche	   et	  
Louis	  Merlin,	  Louis	  Weil	  et	  

Louis	   Néel).	   Le	   dynamisme	   économique	   repose	   sur	   une	   particularité	   grenobloise,	   celle	   de	  
s	   territoriales	   (eau	   en	   abondance	   et	   en	   qualité,	   topographie	  

montagneuse,	   haute	   qualification	   professionnelle	   de	   la	   population	   etc.)	   pour	   assurer	   le	  
	   et	   industrie	   cimentière	   au	  

19ème	   siècle,	   houille	   blanche	   au	   20ème	   siècle,	   micro-‐nanotechnologies,	   biotechnologies	   et	  
nouvelles	   technologies	   de	  

agglomération	   marquée	   à	  
la	   fois	   par	   la	   richesse	   de	  
ses	   ressources	   naturelles	  
et	   par	   une	   haute	  
qualification	   des	   actifs	   a	  
fait	   de	   la	   région	  
grenobloise	   un	   des	  
territoires	   les	   plus	  
innovants	   de	   France	  
(second	  pôle	  de	  recherche	  
français).	  
	  

sur	   deux	   selon	   la	   Chambre	   de	  
	  

Economiquement	   parlant,	   la	   vallée	   du	   Grésivaudan	   est	   le	   secteur	   le	   plus	   dynamique	   qui	  
concentre	  une	  majeure	  partie	  des	  entreprises	  de	  micro	  et	  nanotechnologies	  (Bernin,	  Crolles	  et	  

 
- 	  
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Montbonnot-‐Saint-‐
concentration	   industrielle	   importante	   (Pont-‐de-‐
(contrairement	  au	  Grésivaudan)	  chimique	  est	  en	  relatif	  déclin4.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
-  

	  

attiré	   à	   Grenoble	   et	   dans	   sa	   périphérie	   de	  
grands	   groupes	   industriels,	   implantés	   à	  

sur	   leurs	  
marchés	   (Caterpillar,	   ST	   Microelectronics,	  
Schneider	   Electric,	   Hewlett	   Packard,	   Becton	  
Dickinson	   etc.).	   Ces	   entreprises	   industrielles	  
réalisent	   plus	   de	   la	   moitié	   de	   leurs	   chiffres	  

	  
	  productivo-‐

public	  »,	   40%	   des	   ressources	   du	   bassin	  
grenoblois	   étant	   en	   2011	   issus	   des	  
exportations	  de	  produits	  locaux	  et	  des	  salaires	  
issus	  de	  la	  fonction	  publique.	  

 
 

-  
	  
Depuis	  une	  décennie,	  on	  peut	  retenir	  de	  grandes	  tendances	   	  
-‐ un	  maintien	  du	   tissu	   industriel	   d 	   avec	   une	   évolution	  plus	  

-‐Alpes,	  
-‐ une	  hausse	  importante	  d 	  
-‐ et	  une	  augmentation	  du	  tissu	  des	  services	  

	  
issus	  de	  la	  sphère	  publique,	  1/3	  issu	  des	  services	  à	  la	  population,	  1/3	  issu	  du	  secteur	  productif.	  
On	  peut	  également	  préciser	  

entrepreneurs	  locaux.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  En	  2009,	  suppression	  de	  73	  emplois	  sur	  le	  site	  ARKEMA	  de	  Jarrie	  (source	  :	  journal	  le	  monde).	  Fin	  2013,	  annonce	  de	  
la	  suppression	  possible	  de	  300	  emplois	  à	  la	  plateforme	  chimique	  de	  Pont-‐de-‐Claix	  (source	  France	  3	  Alpes).	  



	  16	  

Ces	  caractéristiques	  économiques	  spécifiques	  ont	  également	  eu	  des	  conséquences	  certaines	  sur	  
sont	   souvent	  

implantées	  dans	  la	  région	  grenobloise	  du	  fait	  des	  caractéristiques	  spécifiques	  de	  la	  ressource	  en	  
eau	   (quantité,	   qualité,	   proximité,	   faible	   coût).	   Ainsi,	   les	   industries	   chimiques	   du	   sud	   de	  

-‐de-‐Claix	   et	   Jarrie),	   les	   industries	   de	   pointe	   du	   domaine	   de	   la	  
nanotechnologie	   de	   la	   vallée	   du	   Grésivaudan	   (Bernin	   et	   Crolles	   notamment)	   ou	   encore	   les	  
centres	  de	  recherche	  et	  plus	  largement	  le	  campus	  universitaire	  sont	  de	  très	  gros	  consommateurs	  

x	  producteurs	  (Grenoble	  et	  le	  SIERG)	  et	  des	  réseaux	  de	  
distribution	  communaux	  qui	  se	  sont	  étendus	  en	  fonction	  des	  demandes	  de	  ces	  entreprises.	  Par	  

des	  années	  1990,	  fait	  écho	  à	  cette	  logique5.	  
	  

par	  la	  sphère	  publique.	  (+	  0,1%/an	  
dans	   le	   secteur	   privé).	   Plus	  
spécifiquement,	   entre	   2008	   et	  

	  

(source	  AURG,	  2011).	  
	  
La	   figure	   12	   permet	   de	   bien	   se	  
représenter	   les	   consommateurs	  

la	   population	   importante	  
(Grenoble,	   Saint-‐Martin-‐
Echirolles,	   Fontaine),	   la	   carte	  
permet	   de	   mettre	   en	   lumière	   les	  
communes	   qui	   hébergent	   les	  
principaux	   consommateurs	  

(Crolles,	  Bernin,	  Jarrie).	  	  
 

 
-  

	  

1.1.5. Contexte  social     
	  

	  
Pour	  prendre	  quelques	  exemples,	  en	  2009,	  le	  revenu	  net	  déclaré	  moyen	  par	  foyer	  fiscal	  était	  de	  
57	  118	  euros	  à	  Corenc	  et	  de	  18	  847	  euros	  à	  Pont-‐de-‐Claix	  (source	  INSEE).	  La	  première	  commune	  
citée	   était,	   en	   2007,	   la	   première	   ville	   de	   France	   pour	   le	   revenu	   par	   habitant	   (hors	   région	  
parisienne)	  tandis	  que	  Pont-‐de-‐Claix	  se	  caractérisait	  sur	   la	  même	  période	  comme	  la	  commune	  

	  
vingt	  ans	  

	  

tout	  due	  à	  une	  croissance	  importante	  des	  revenus	  dans	  les	  communes	  les	  plus	  aisées.	  
	  
Outr

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  En	  effet,	  la	  ville	  de	  Crolles	   3.	  
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contrairement	   à	   de	   nombreuses	   agglomérations)	   dans	   la	   ville-‐centre	   que	   se	   concentrent	   les	  

plus	  précaires	  sont	  présentes.	  Les	  indicateurs	  liés	  aux	  revenus,	  à	  l'emploi	  et	  au	  logement	  y	  sont	  
plus	   faibles	   qu'à	   Grenoble	   ou	   d'un	   niveau	   équivalent.	   «	  En	   revanche,	   les	   familles	   en	   situation	  
précaire	   sont	   plus	   nombreuses,	   avec	   davantage	   d'allocataires	   CAF	   à	   bas	   revenus	   en	   familles	  
monoparentales	   ou	   en	   couples	   avec	   au	   moins	   deux	   enfants.	   À	   Échirolles,	   l'habitat	   HLM	   est	  
d'ailleurs	  nettement	  plus	  représenté	  que	  dans	  les	  autres	  communes	  »6.	  	  
	  

cinq	   communes	  de	   la	  première	   couronne	  de	  

problématiques	   sociales	   les	   plus	  
importantes	  :	  Fontaine,	  Saint-‐Martin-‐
Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	   Le-‐Pont-‐de-‐Claix	   et	  
La	  Tronche.	  Ces	  collectivités	  se	  caractérisent	  
notamment	   par	   des	   indicateurs	   élevés	   en	  
termes	   de	   faible	   qualification	   et	   de	   taux	   de	  
chômage	   (notamment	   à	   Saint-‐Martin-‐le-‐
Vinoux	  et	  Fontaine).	  Par	  ailleurs	  et	  hormis	  le	  
cas	   plus	   spécifique	   de	   La	   Tronche	   qui	  
concentre	   à	   la	   fois	   une	   importante	  
proportion	   de	   cadres	   et	   de	   précaires,	  

nombreux	   ouvriers	   non	   qualifiés	   (à	   ce	   titre,	  
on	   peut	   préciser	   que	   ces	   communes	   sont	  
également	   celles	   qui	   concentrent	   la	   plus	  
grande	   partie	   du	   secteur	   industriel	   hors	  
vallée	  du	  Grésivaudan).	  
	  

-
 

 
	  
Un	   dernier	   élément	   particulier	   réside	   dans	   le	   fait	  
peuplées	  que	  se	  concentre	  la	  majorité	  des	  problèmes	  de	  précarité	  (hors	  Saint-‐Égrève,	  Seyssinet-‐
Pariset	  et	  Meylan).	  
	  

l
françaises	  ;	  ils	  sont	  de	  ce	  fait	  restés	  majoritairement	  acceptables	  pour	  les	  usagers.	  Néanmoins,	  le	  

	  

et	   déjà	   confrontés	   à	  une	   augmentation	   importante	   de	   leurs	   impayés.	   Par	   exemple	   à	  Vizille,	   le	  
	  ;	  à	  Saint-‐Martin-‐

problématiques	   sociales	   risquent	  de	   se	  poser	  principalement	   au	   sein	  des	  communes	  urbaines	  
aux	   écarts	   de	   revenus	   les	   plus	   importants	   plutôt	  que	   dans	   les	   services	   pratiquant	   les	   prix	   de	  

n
payeurs	  qui	  ne	  sont	  pas	  nécessairement	  en	  difficulté	  financière.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Source	  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=14085.	  
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-  

 

 
 

 
-  

	  

1.1.6. Les  autres  services  urbains  :  une  organisation  majoritairement  communautaire  et  à  
capitaux  publics  
	  

même	  titre	  que	  
	  service	   essentiel	  »	   qui	   regroupe	   les	  

services	  destinés	  à	  pourvoir	  aux	  besoins	  vitaux	  des	  êtres	  humains.	  De	  ce	  fait,	  la	  comparaison	  de	  

	  
occupe	  au	  sein	  des	  compétences	  municipales.	  
	  

	  :	   	  
	  :	  

assainissement	   -‐Alpes-‐Métropole	  
(régie	  communautaire),	  le	  SIZOV	  pour	  les	  communes	  de	  Biviers,	  Saint-‐Ismier,	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐

Collecteur)	   pour	   Crolles	   et	   le	   SIE	   Lumbin-‐la	   Terrasse-‐Crolles	   pour	   un	   hameau	   de	   Crolles	   qui	  
assure	   à	   la	   fois	   la	   compétence	   eau	   potable	   et	   assainissement	   en	   régie	   directe.	   On	   le	   voit,	   la	  
compétence	  assainissement	  est	  beaucoup	  moins	  morcelée	  que	  la	  compétence	  eau	  potable	  même	  
si	   son	  organisation	  comporte	  des	   similitudes	   (gestion	  par	  des	   syndicats	   intercommunaux	   très	  
localisés),	   et	   fait	   également	   peu	   appel	   à	   des	   délégataires	   privés.	   Enfin,	   les	   services	  
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principalement	  gravitaires	  (limitation	  des	  coûts	  de	  distribution).	  
	  
Les	  ordures	  ménagères	  :	  au	  sein	  du	  périmètre	  étudié,	  deux	  acteurs	  disposent	  de	  la	  compétence	  
«	  collecte	  et	  valorisation	  des	  ordures	  ménagères	  »	   -‐
Alpes-‐Métropole	   (régie	   communautaire)	   ainsi	   que	   la	   Communauté	   de	   communes	   du	   pays	   du	  

	   et	   la	   gestion	  de	   ses	  5	  

Environnement).	   La	   compétence	   ordures	   ménagères	   est	   beaucoup	   plus	   rationalisée	   que	   les	  

compétence	  (peu	  de	  c
	  

	  
Les	   transports	  collectifs	  :	   au	   sein	   du	   périmètre	   étudié,	   le	   réseau	  TAG	  qui	   est	   exploité	   par	   la	  
SEMITAG	   et	   appartient	   au	   SMTC	   cou

durée	  de	  7	  ans	  signé	  en	  2006).	  Le	  réseau	  des	  transports	  du	  Grésivaudan	  exploite	  le	  service	  des	  
cinq	  communes	  ho

	  

(lien	  avec	  le	  service	  du	  département	  Trans	  Isère).	  
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1.2.   
	  
Cette	  seconde	  partie	  vise	  à	  définir	  le	  cadre	  
pour	  une	  meilleure	   compréhension	  générale	  de	   la	  démarche	   retenue.	  Dans	  un	  premier	   temps	  

également	   les	  caractéristiques	  technico-‐

	  
	  

1.2.1. Méth   

1.2.1.1. Présentation  des  enquêtes  
	  

Annexes	  concernées	  
Annexe	  1	  :	  Tableau	  récapitulatif	  de	  la	  participation	  des	  collectivités	  à	  chaque	  enquête	  
Annexe	  3	  :	  Tableau	  récapitulatif	  de	  la	  participation	  des	  collectivités	  à	  la	  relecture	  du	  rapport	  
	  
Définition	  

	   souvent	   une	   étude	   exploratoire	   préalable	   qui	   permet	   de	   structurer	   le	  

ien	  non	  directif	  ou	  semi	  
directif.	  	  
La	  recherche-‐intervention	  est	  un	  dispositif	  de	  recherche	  très	  proche	  de	  celui	  de	  la	  recherche-‐

	  

résolution	  de	  ces	  problématiques,	  de	  même	  que	  la	  transformation	  des	  schèmes	  de	  référence	  et	  des	  pratiques	  
chez	   les	   acteurs	   concernés	   »	   (Cappelletti,	   2010,	   cité	   par	   Duchesnes	   et	   Leurebourg,	   2012).	   La	   principale	  
distinction	  entre	  ces	  deux	  postures	  a	  trait	  au	  positionnement	  du	  chercheur	  et	  aux	   finalités	  de	   la	  recherche.	  
Dans	   la	   posture	   de	   recherche-‐
changement	   attendu	   se	   situe	   moins	   dans	   les	   situations	   de	   travail	   et	   les	   résultats	   attendus	   que	   dans	   leur	  
compréhension	  et	  les	  méthodes	  adoptées	  pour	  cela.	  La	  recherche-‐intervention	  à	  la	  différence	  de	  la	  recherche-‐
action	  cherche	  davantage	  à	  problématiser	   les	  difficultés	   rencontrée
résoudre	  ».	  
	  

différentes	  méthodes	   (questionnaire,	   participation-‐observante,	   documentation	   technique	   etc.)	  
	  

	  
(entretiens	   auprès	   des	  

usagers,	  des	   des	  opérateurs	  et	  entreprises	  en	  
etc.),	  une	  décision	  collective	  des	  adhérents	  de	  la	  CEP	  a	  privilégié	  les	  

entretiens	   directifs	   auprès	   des	   autorités	   organisatric ont	   été	  
enquêtées	  

-‐7	  du	  CGCT)	  soit	  52	  collectivités	  au	  total.	  

-‐	   déplacement	   en	   2011	   ou	   2012).	   Certains	   services	   non	  
enquêtés	  directement	  en	  2011	  (Veurey-‐Voroize,	  Biviers,	   les	  services	  du	  Balcon	  de	  Chartreuse)	  
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Il	  a	  été	  systématiquement	  privilégié	  des	  entretiens	  auprès	  des	  agents	  responsables	  des	  services	  
techniques	  et	  financiers,	  même	  si	  parfois7 	  
responsable	  du	  service.	  Enfin,	  pour	  deux	  services	  (Brié-‐Angonnes	  et	  Herbeys),	   les	  données	  ont	  
été	  récoltées	  directement	  auprès	  du	  SIEC.	  

méthode	   	  
mêmes	  services,	  a	  

	   Des	   informations	   sur	   un	  maximum	  de	   dimensions	   des	   services	  ont	   ainsi	   pu	   être	  
récoltées	  :	  juridique,	  technique,	  économique,	  financière,	  patrimoniale,	  service	  aux	  usagers	  etc.	  
	  

recherche-‐intervention	   a	   permis	   une	   validation	   collective	   des	   données	   recueillies	   suivant	   un	  
processus	  itératif.	  En	  effet,	  cette	  perspective	  de	  recherche	  privilégie	  une	  approche	  collective8	  qui	  

e	  
cadre	  général	  vise	  à	  produire	  des	  résultats	  concrets	  directement	  exploitables	  par	  les	  acteurs	  du	  
territoire	   et	   «	   	  »	   en	   ce	   sens	   aux	   règles	   traditionnelles	   de	   la	   recherche	   en	   sciences	  
sociales	   qui	   privilégient	   des	   règles	   telles	   que	   la	   neutralité	   du	  
participation,	   et	   plus	   généralement	   la	   séparation	  entre	   enquêteur	   (monde	  de	   la	   recherche)	   et	  

ances	  de	  gouvernance	  de	  la	  
CEP	  :	   les	   comités	   techniques	   réu
des	  orientations	  de	  la	  recherche,	  les	  ateliers	  techniques	  auxquels	  ont	  été	  invités	  les	  52	  services	  
enquêtés	  ont	  permis	  de	  présenter	  et	  de	  discuter	  les	  résultats.	  	  
	  
Outre	  le	  binôme	  entretien	  directif	  (recueil	  des	  données)/recherche-‐intervention	  (validation	  des	  
données),	   	  ont	  été	  utilisées	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  enquête	  :	  
-‐ 	   sous	   forme	  de	   fiche	   individuelle	   remise	  aux	  Directeurs	  

des	   Services	   Techniques	   début	   2013.	   C dans	   le	  
es	  méthodes	   de	   calcul	   qui	   divergeaient	   entre	   services	   et	  de	   discuter	  des	  

plus	  e 	  
-‐ constitution	   de	   groupes	   de	   travail	   spécifiques	   sur	   les	   problématiques	   les	   plus	   complexes	  

eau,	   patrimoine,	  
finances	  etc.).	  	  Ces	  réunions	  ont	  permis	  de	  recueillir	  une	  information	  précise	  sur	  des	  points	  
particuliers	  et	  à	  ce	  jour	  peu	  documentés.	  

-‐ -‐2014,	  
adressée	  par	  courriel	  aux	  responsables	  techniques,	  administratifs	  et	  financiers	  des	  services	  

	  
pu	  être	  relevées	  dans	   les	  premières	  enquêtes,	  et	  ceci	  dans	   le	  but	  de	  pouvoir	  procéder	  aux	  
retraitements	  adéquats	  

-‐ étude	  sur	   la	  qualité	  de	  service	  rendu	  aux	  usagers	  menée	  en	  2013	  suite	  à	  
une	  demande	  spécifique	   9.	  

	  

ividuel	   pluriannuel	   couplé	   au	   cadre	   de	   la	   recherche-‐

certaines	   données	   qui	   présentaient	   des	   biais	  méthodologiques	   (différentes	   interprétations	   de	  
certaines	   notions	   techniques,	   absence	   de	   connaissance	   des	   enquêtés	   de	   certains	   paramètres	  
etc.).	  Ainsi	  en	  est-‐ 	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   	  
8	  les	  acteurs	  enquêtés	  participent	  aux	  orientations	  de	  la	  recherche.	  
9	   les,	  mis	  en	  ligne	  via	  le	  
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nombreuses	   incohérences	   dans	   les	   réponses	   indiquées,	   et	   afin	   de	  

interprétées,	   les	   questionnaires	   ont	   souvent	   été	   enrichis	   de	  
définitions	  ou	  de	  questions	  supplémentaires.	  	  
Par	   exemple,	   de	   nombreux	   agents	   confondaient	   le	   nombre	   de	  
réservoirs	   et	   le	   nombre	   de	   cuves	   (un	   réservoir	   pouvant	   abriter	  

La	   probabilité	   pour	   que	   certains	   agents	   renseignent	   le	   nombre	   de	  
cuves	  de	  stockage	  au	   lieu	  du	  nombre	  de	  réservoirs	  était	  élevée.	  Il	  a	  

nombre	  de	  cuves	   immédiatement	  après	   le	  nombre	  de	  réservoirs,	  et	  
	  

	  

 
 

 
Parmi	  les	  différences	  de	  vocabulaire,	  on	  citera	  comme	  principales	  confusions	  :	  
-‐ 	  
-‐ confusion	  entre	  nombre	  de	  compteurs	  et	  nombre	  de	  branchements	  
-‐ confusion	  entre	  concession	  et	  délégation	  
-‐ confusion	  entre	  volumes	  prélevés	  et	  volumes	  produits	  
-‐ confusion	  entre	  réservoir	  et	  cuves	  de	  réservoir	  
-‐ confusion	  entre	  source	  et	  captage	  
-‐ confusion	  entre	  volumes	  vendus	  en	  gros	  à	  une	  autre	  collectivité	  et	  gros	  consommateurs	  
-‐ confusion	  entre	  volumes	  de	  service	  et	  volumes	  non	  comptabilisés	  
-‐ confusion	  entre	  capacité	  technique	  de	  production	  et	  autorisation	  de	  production	  préfectorale	  
-‐ confusion	  entre	  CAF	  brute	  et	  CAF	  nette	  
-‐ confusion	  dans	  les	   	  
-‐ confusion	   entre	   canalisation	   propriété	   du	   service	   et	   canalisation	   passant	   sur	   le	   territoire	  

	  
-‐ confusion	  entre	  linéaire	  de	  distribution	  et	  linéaire	  de	  branchement	  	  
-‐ différentes	  interprétations	  du	  mot	  «	  intervention	  »	  (parfois	  compris	  comme	  une	  «	  sortie	  de	  

personnel	  »,	  parfois	  comme	  «	  la	  réalisation	  de	  travaux)	  
	  
	  
 
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

és.	  Les	  services	  ont	  ainsi	   indiqué	  à	  différentes	  

-‐ci.	  Il	  a	  été	  également	  noté	  une	  certaine	  lassitude	  et	  un	  désintérêt	  croissant	  de	  certains	  acteurs	  au	  fil	  
-‐

difficultés	  de	  recue
financiers.	  A	  ce	  titre,	  nous	  avons	  pu	  observer	  une	  faible	  coordination	  entre	  ces	  deux	  services	  qui	  travaillent	  souvent	  
de	  façon	  cloisonnée.	  En	  général,	  les	  services	  techniques	  étaient	  plus	  aux	  demandes	  de	  la	  CEP	  mais	  ceci	  se	  comprend	  
tout	  à	  fait	  au	  regard	  du	  «	  métier	  
interlocuteurs	   techniques	  qui	   travaillaient	  souvent	  p

peu	  approfondies	  par	  les	  enquêtés.	  Le	  questionnaire	  dressé	  par	  la	  CEP	  réclamait	  un	  investissement	  assez	  conséquent	  
pour	  développer	   la	   simple	   lecture	  des	  comptes	  administratifs,	   ce	  qui	  a	  pu	  conduire	   les	  comptables	  à	   en	  reporter	   la	  
saisie.	  
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1.2.1.2. Présentation  des  données  récoltées  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  55	  :	  récapitulatif	  des	   	  
	  
Un	   certain	  nombre	  de	  données	  ont	   été	   récoltées	  dans	   le	   cadre	  de	  cette	   enquête	   au	  moyen	  de	  
questionnaires	  (voir	  ci-‐dessus)	  mais	  aussi	  par	  le	  recueil	  de	  documents	  produits	  par	  les	  services	  
ou	  par	  diverses	  institutions.	  
On	  notera	  ainsi	  du	  côté	  des	  documents	  institutionnels	  :	  
-‐ 

	  	  
-‐ revenus	  des	  ménages	  (données	  récoltées	  par	  commune	  directement	   -‐	  

données	  2009)	  	  
-‐ comptes	   de	   gestion	   (données	   récoltées	   par	   service	   directement	   auprès	   de	   Madame	  

Stéphanie	   Thiers,	   chargée	   de	   mission	   au	   service	   de	   fiscalité	   directe	   locale	   et	   expertise	  
-‐	  données	  2008,	  2009,	  2010	  et	  2011)	  	  

-‐ comptes	   administratifs	   (données	   récoltées	   par	   service	   directement	   auprès	   de	   Monsieur	  
Pascal	  Linck,	  chef	  du	  bureau	  conseil	  et	  contrôle	  budgétaires	  à	  la	  Direction	  des	  relations	  avec	  

-‐	  données	  2011)	  	  
	  

	  
	  
	  

1.2.2. Objet  étudié     
	  

	  
	  la	  plus	  exhaustive	  possible

potable	  est	  ici	  compris	  comme	  tout	  service	  public	  organisé	  sous	  forme	  de	  SPIC	  (service	  public	  
industriel	  et	  commercial)	  et	  qui	  assure	  au	  moins	  une	  des	  six	  compétences	  délimitées	  par	  le	  Code	  
Général	   des	   Collectivités	   Territoriales.	   Les	   dimensions	   techniques	   (patrimoine,	   performances	  
des	   service),	   gestionnaires	   (modes	   de	   gestion,	   caractéristiques	   des	   personnels	   etc.)	   et	  

ressource,	   relations	   aux	   usagers,	   communication)	   ont	   également	   été	   étudiées	   mais	   plus	  
sommairement.	  

	  
	  

permis	  de	  mettre	   en	   lumière	  un	   certain	  nombre	  de	   limites	  qui	   sont	   autant	  de	  blocages	   à	  une	  
évolu 	  
	  

entrée	  privilégiée	  est	  celle	  du	  bassin	  grenoblois	  (approche	  globalisée)	  même	  si	  chaque	  
	  

.	  
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1.2.3.   
	  
Il	   est	   proposé	   dans	   un	   premier	   temps	   une	   prése 	   en	  

services.	  
	  

1.2.3.1. Quelques  chiffres  généraux  
	  

59	  sources	  sur	  lesquelles	  sont	  installés	  101	  points	  de	  
captage.	  La	  très	  grande	  majorité	  de	  ces	  installations	  sont	  de	  type	  gravitaire	  (majorité	  en	  termes	  
de	  nombre,	  pas	  en	  termes	  de	  volumes	  prélevés).	  
Entre	  2008	  et	  2011,	  les	  volumes	  prélevés	  ont	  légèrement	  augmenté	  de	  40,6	  à	  41,3	  Mm3,	  tandis	  
que	   3.	  
En	  2011,	  les	  services	  du	  périmètre	  ont	  renseigné	  1	  828	  km	  de	  linéaire	  de	  distribution	  et	  295	  km	  

	  123	  km	  de	  conduites	  
publiques	  hors	  branchements.	  	  

	  
Pour	  les	  branchements,	  les	  services	  ont	  indiqué	  un	  total	  de	  78	  
365	   branchements	   en	   2011.	   Le	   linéaire	   de	   branchement	   en	  
partie	  non	  privative	  a	  été	  estimé	  à	  800	  km.	  

ivants	  :	  90	  %	  
de	  la	  population	  payait	  entre	  0,85	  et	  1,68	  euros/m3	  et	  50%	  de	  
celle-‐ci	   entre	   1,07	   et	   1,19	   euros/m3	  
moins	  cher	  était	  recensé	  à	  Seyssins	  et	   le	  plus	  élevé	  à	  Quaix-‐
en-‐Chartreuse.	  
	  
	  
	  

 
 

 
	  
	  

1.2.3.2.   
	  
Définition	  
Dans	  ce	  rapport 	  défini	  comme	  une	  personne	  ou	  un	  foyer	  qui	  possède	  un	  abonnement	  auprès	  du	  

comptabiliser	  sa	  consommation.	  

	  avec	   le	   service.	   Il	  peut	  ou	  non	  payer	  une	  partie	  des	  

	  
	  

51	  habitants	  soit	  environ	  173	  000	  abonnés.	  	  
	  :	   Grenoble	   (51	  087)10,	   Saint-‐

Martin-‐ -‐Egrève	  (6	  955).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   	  en	  
ac

	  confusion	  
l 	  
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Il	  est	  intéressant	  de	  rappeler	  

	  couplée	  au	  fait	  que	  de	  nombreux	  immeubles	  
collec

	  

	  

 
-  

	  

 
 

-  
	  

(le	  SIEC	  et	  les	  communes	  du	  Balcon	  de	  Chartreuse	  ne	  sont	  pas	  inclus	  dans	  cette	  analyse),	  on	  note	  
que	   les	   augmentations	   les	   plus	   fortes	   ont	   eu	   lieu	  :	   à	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	   (512	   abonnés	   en	  
2011	  =	   +	   22%),	   Varces-‐Allières-‐et-‐Risset	   (2	   448	   abonnés	   en	   2011	   =	   +	   17%),	   Quaix-‐en-‐
Chartreuse	  (393	  abonnés	  en	  2011	  =	  +	  14%),	  Champ-‐sur-‐Drac	  (1	  313	  abonnées	  en	  2011=	  +	  12	  
%)	  ,	  Montchaboud	  (147	  abonnés	  en	  2011	  =	  +12	  %),	  Le	  Versoud	  (2085	  abonnés	  en	  2011	  =	  +	  8%),	  
Villard-‐Bonnot	   (3	   440	   abonnés	   en	   2011	   =	   +	   8%),	   Grenoble	   (51	   087	   en	   2011	   =	   +	   7%),	   Saint-‐
Martin-‐ 	  	  Veurey-‐Voroize	  (566	  abonnés	  en	  2011	  =	  +	  
7%),	  et	  Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	  (338	  abonnés	  en	  2011	  =	  +	  7%).	  	  Seuls	   les	  services	  de	  Pont-‐de-‐
Claix	  (-‐	  2%),	  de	  Vizille	  (-‐	  1%),	  de	  Crolles	  (-‐	  3%)	  et	  de	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  (-‐	  2%)	  ont	  du	  faire	  
face	  à	  une	  baisse	  du	  nombre	  de	  leurs	  abonnés	  sur	  cette	  période.	  
	  

pourquoi	  seulement	  6,5	  Equivalents	  Temps	  Plein	  (ETP)	  sont	  affe
-‐Martin-‐

pourquoi	   un	   certain	   nombre	   de	   services	   en	   régie	  directe	   ont	   fait	   le	   choix	   de	   faire	   appel	   à	   un	  
prestataire	  extérieur	  concernant	  la	  relation	  usagers	  (relève	  de	  compteurs,	  facturation	  etc.).	  
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1.2.3.3. Les  Equivalents  Temps  Plein    
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  2	  :	  Tableau	  présentant	  de	  manière	  détaillée	  et	  par	   	  
	  
Définition	  
L'Equivalent	  Temps	  Plein	  (ETP)	  ou	  Equivalent	  Plein	  Temps	  (EPT)	  est	   la	  mesure	  d'une	  charge	  de	   travail	  ou	  

permet	  de	  comptabiliser	  

entièrement	  affectées	  au	  service.	  Les	  Directeurs	  Généraux	  des	  Services,	  les	  Directeurs	  des	  Services	  Techniques,	  
les	  Directeurs	  Généraux	  Administratifs,	  les	  responsables	  des	  marchés	  financiers,	  mais	  aussi	  les	  techniciens,	  les	  
comptables,	  les	  secrétaires	  travaillent	  dans	  des	  p

	  
	  
Suivant	  cette	  méthode	  de	  calcul,	  on	  note	  un	  total	  

(25	   se	   trouvent	   sur	   le	   budget	   général	   des	  
collectivités)11.	  
Ceci	   équivaut	   par	   ailleurs	   à	   un	   nombre	   total	  

eaucoup	  plus	   important	  mais	  dont	  
une	  large	  proportion	  ne	  passe	  que	  1	  à	  10	  %	  de	  

	  
	  
	  

 
 

	  
ueil/secrétariat	   qui	   sont	   rarement	  

	  

dont	   le	   tem
100%	  du	  temps	  passé).	  
	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

	  
De	   la	  même	  façon,	  certains	  services	  (Gi

-‐de-‐Claix,	   Saint-‐Paul-‐de-‐
ble	  qui	  est	  limité	  (1	  à	  20%	  du	  temps).	  	  

que	  le	  personnel	  renseigné	  concerne	  ces	  deux	  compétences.	  
	  

	  
Pour	  cette	  raison,	  les	  données	   	  doivent	  être	  lues	  avec	  toutes	  les	  précautions	  nécessaires.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Le	   personnel	   des	   délégataires	   (SAUR,	  Veolia)	   et	   prestataires	   extérieurs	   (entreprises	   diverses)	  

	  
és	  en	  

décembre	  2011.	  Les	  employés	  de	  l
plus	   large	  que	   le	  périmètre	  étudié.	  Par	  exemple,	   le	   service	  de	  Pontcharra	   fait	  appel	  à	   la	   SERGADI	  pour	   la	   facturation	  sans	  que	  ce	  

yse.	  
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1.2.3.4. Les  compétences  exercées  par  les  services    
	  

sur	  les	  44	  communes	  enquêtées	  en	  2011,	  on	  notait	  :	  	  
-‐ 	  	  
-‐ 	  
-‐ et	  enfin	  	  la	  quasi	  totalité,	  la	  compétence	  distribution	  (sauf	  les	  trois	  communes	  adhérentes	  au	  

SIVIG	  :	  Vif,	  Le	  Gua	  et	  Miribel-‐
-‐7	  du	  CGCT	  au	  syndicat).	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  
-  

 
-  

	  

s	  de	  leurs	  périmètres)	  pour	  
le	   compte	  des	   communes	   étudiées	   ;	   on	  note	  un	  exercice	  partagé	  de	   compétences	   sur	   certains	  
réseaux	   puisque	   différents	   organismes	   sont	   compétents	   pour	   une	   même	   compétence	   et	   une	  
même	  commune	  étudiée.	  
	  

uête	   2011,	   seules	   44	   communes	   étaient	   étudiées,	   56	   organismes	  
exerçaient	  la	  compétence	  production	  sur	  ce	  même	  périmètre.	  	  
	  
De	   même	   pour	   la	   compétence	   protection	   du	   point	   de	   prélèvement	   (59	   organismes),	   pour	   la	  
compétence	  traitement	  (56	  organismes),	  pour	  la	  compétence	  transport	  (54	  compétences),	  pour	  
le	  stockage	  (54	  compétences)	  et	  pour	  la	  distribution	  (44	  compétences).	  	  
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-  

-  
 

2012),	  on	  note	  que	  les	  5	  services	  supplémentaires	  (Mont-‐Saint-‐Martin,	  Sarcenas,	  Proveysieux,	  Le	  
Sappey-‐en-‐

distribution	   que	   depuis	  2013.	   Le	   syndicat	   a	   en	   effet	   opéré	   un	   changement	   de	   statut	   lui	   ayant	  

	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  
Il	  faut	  rappe 	  

(«	  hauts	  »	  et	  «	  bas	  »	  services	  notamment).	  En	  effet,	  dans	  ces	  cas,	  il	  semble	  tout	  à	  fait	  logique	  que	  différentes	  structures	  
	  

De	   même,	  
indépendamment	   du	   reste	   du	   réseau.	   Ainsi,	   le	   CHU	  de	   La	  Tronche	   est	   alimenté	   par	   Eau	  de	  Grenoble	   tandis	   que	   le	  

	  ce	  point	  ne	  doit	  pas	  oblitérer	  le	  fait	  que	  le	  dépôt	  des	  compétences	  en	  
préfecture	   ne	   permet	   pas	   une	   division	   «	  géographique	  »	   des	   compétences	   exercées	   et	   que	   cette	   rigidité	   du	   cadre	  

	  

compétents	   sur	   la	  
a	  priori.	  

pour	  les	  services.	  
2)	  Une	  seconde	  limite	  réside	  dans	  le	  fait	  que	  les	  compétences	  effectivement	  exercées	  par	  les	  services	  ne	  recoupent	  pas	  
nécessairement	   les	   compétences	   déclarées	   officiellement	   dans	   les	   statuts	   déposés	   en	   préfecture.	   Ainsi,	   certaines	  
compétences	   déclarées	   ne	  

adhérentes	  de	  manière	   informelle	   (cette	   situation	   a	   été	   revue	   et	  mise	   en	   conformité	   dans	   les	   nouveaux	   statuts	   du	  
-‐03325	  du	  05/05/2010).	  	  
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1.2.3.5. Contentieux  juridiques  
	  

au	  sujet	  de	  litiges	  divers	   	  

du	   SIVIG	   (1	   litige),	   de	   Sassenage	   (2	   litiges),	   du	   Fontanil-‐Cornillon	   (1	   litige)	   et	   de	   Quaix-‐en-‐
Chartreuse	  (1	  litige).	  
Ces	  litiges	  concernent	  des	  relations	  avec	  le	  délégataire	  (Sassenage),	  avec	  des	  usagers	  (Fontanil-‐
Cornillon,	  Quaix-‐en-‐Chatreuse,	  Sassenage,	  SIVIG)	  avec	  des	  entreprises	  privées	  (SIED),	  avec	  des	  
institutions	  (SIERG)	  ou	  encore	  avec	  des	  intercommunalités	  (SIERG).	  

-‐en-‐Chartreuse,	  le	  contentieux	  date	  des	  années	  1990	  et	  a	  trait	  

et	  refusent	  de	  payer	  le	  service	  (ils	  d 	  
Dans	  un	  contexte	  différent,	  Sassenage	  est	  également	  en	  litige	  depuis	  2013	  avec	  des	  usagers	  pour	  

contractuel
administratif	  sur	  cette	  question.	  

	  :	   le	  
service	  effectue	  des	  provisions	  pour	  contentieux.	  
	  

1.2.3.6. Modes  de  gestion    
	  

contre	   16	   services	   en	   affermage	   et	   un	   service	   sous	  
contrat	  de	  gérance	  (le	  SIED).	  
Les	   contrats	   de	   délégation	   en	   cours	   prennent	   fin	   à	  
des	  dates	  variées	  :	  
2015	   (Meylan,	   Jarrie),	   2016	   (Biviers,	   Montbonnot-‐
Saint-‐Martin,	   Mont-‐Saint-‐Martin),	   2017	   (Claix,	  
Fontanil-‐Cornillon,	   Poisat),	   2020	   (Gières,	   Bresson),	  
2021	  (Bernin),	  2022	  (Saint-‐Ismier,	  Sassenage),	  2023	  
(SIED).	  

e	  de	  contrats	  de	  

la	   forme	   de	   marchés	   à	   bon	   de	   commandes	   (par	  
exemple)	   qui	   permettent	   une	   quasi-‐délégation	   tout	  
en	   conservant	   la	   responsabilité	   des	   choix	   de	  
foncti
Ces	   communes	   sont	   dans	   ce	   cas	   liées	   à	   des	  
prestataires	   sans	   souscrire	   à	   de	   véritables	   contrats	  

-‐
Martin-‐le-‐Vinoux,	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	  Proveysieux,	  
Quaix-‐en-‐Chartreuse,	  Montchaboud,	  Notre-‐Dame-‐de-‐
Mésage	  	  et	  de	  façon	  moins	  affirmée	  pour	  Domène	  et	  
Champ-‐sur-‐Drac).	  

 
-  
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Les	  sociétés	  présentes	  sur	  le	  territoire	  sont	  

age,	  1	  contrat	  de	  prestation	  
de	  service	  global).	  La	  Lyonnaise	  des	  Eaux	  (groupe	  Suez	  Environnement)	  est	  absente	  du	  bassin	  
grenoblois	  depuis	  «	   	  ».	  
	  

n	  

1986.	  
	  
Il	   faut	   encore	   préciser	   que	   même	   pour	   les	   services	   gérés	   en	   régie	   directe,	   des	   contrats	   de	  
prestation	   sont	   passés	   par	   les	   services	   pour	   assurer	   différentes	   fonctions	   du	   service.	   Ainsi	  
Corenc	   a-‐t-‐il	   noué	   un	   contrat	   de	   prestation	   avec	   Veolia	  ;	   Varces	   avec	   Eau	   de	   Grenoble	  ;	  
Echirolles,	   Eybens,	   Pont-‐de-‐Claix,	   Veurey-‐Voroize,	   Champagnier,	   Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	   et	   le	  
SIVIG	  avec	   la	  SERGADI.	   	  Fontaine	  a	  également	  contractualisé	  avec	   la	  Sergadi,	  Giroud,	  Garam	  et	  
Don	  ;	  Saint-‐Egrève	  avec	  la	  Sergadi	  (pour	  la	  facturation)	  et	  Veolia	  (prestations	  partielles),	  Saint-‐
Martin-‐ -‐Pariset	  avec	  la	  Sergadi	  et	  Pavelec,	  
Seyssins	   avec	   Eau	   de	   Grenoble	   et	   Pavelec,	   Vizille	   avec	   Veolia	   et	   la	   Sergadi),	   le	   Versoud	   avec	  
Midali	  et	  la	  SERGADI,	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  avec	  Midali,	  Villard-‐Bonnot	  avec	  la	  Sergadi,	  Veolia	  
et	  ESDB	  etc.	  

réalisation	   des	   travaux	   (outre	   les	   entreprises	   déjà	   citées	   précédemment,	   on	   peut	   ajouter	  :	  
Rampa,	  Perino	  Bordone,	  la	  SADE	  etc.).	  

	  	   la	   facturation	  
(
hydrauliques	  (10/40),	  le	  relevé	  de	  compteurs	  (9/40).	  
Par	  ailleurs,	  un	  certain	  nombre	  de	  services	  font	  également	  appel	  à	  des	  entreprises	  extérieures	  
pour	  assurer	  le	  renouvellement	  des	  branchements,	  la	  pose	  des	  canalisations,	  le	  changement	  de	  
compteurs	  ou	  encore	  la	  télésurveillance.	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  
Lors	   de	   nos	   enquêtes,	   un	   certain	   nombre	   de	   confusions	   dans	   le	   vocabulaire	   employé	   par	   les	   agents	   ont	   été	  
remarquées.	  En	  effet,	  pour	  certains,	   le	   terme	  «	  concession	  »	  est	  un	  terme	  générique	  permettant	  de	  signifier	  à	   la	   fois	  

a	  priori,	  
périmètre	  de	  la	  zon
des	  vérifications	  multiples.	  	  
De	  la	  même	  façon,	  et	  bien	  que	  ce	  point	  ait	  été	  demandé	  explicitement	  dans	  les	  enquêtes,	  nous	  avons	  bénéficié	  de	  peu	  
de	  retour
que	  ces	  prestataires	  évoluent	  au	  fil	  des	  marchés	  conclus.	  
	  

1.2.3.7.   
	  
Définition	  
Dans	   ce	   paragraphe,	   on	   ne	   traite	   pas	   des	   données	   présentes	   dans	   les	   éventuels	   Plans	   Pluriannuels	  

	   	  »	   des	   directeurs	   des	   services	   techniques	   concernant	   les	  
	  

	  
Les	  principaux	  projets	  identifiés	  en	  2011	  :	  
-‐ travaux	   sur	   conduites,	   renouvellement	   de	   réseaux	   et	   des	   branchements	   en	   plombs	   (Claix,	  

Corenc,	   Fontaine,	   Fontanil-‐Cornillon,	   Meylan,	   Champagnier,	   Jarrie,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	  
(300	  000	  euros),	  Crolles,	  Saint-‐Ismier,	  le	  SIVIG)	  

-‐ ne	  cuve	  (Seyssinet-‐Pariset	  (400	  000	  euros),	  
Seyssins,	  Saint-‐Ismier,	  le	  SIVIG)	  

-‐ mise	  en	  place	  du	  télérevé/télésurveillance	  (Corenc,	  Echirolles,	  Eybens,	  Jarrie)	  	  
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-‐ valorisation	  des	  sources	  de	  la	  commune	  (Villard-‐Bonnot,	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  Noyarey)	  
-‐ 	  réseau	  privé	  (Echirolles	  :	  260	  000	  euros,	  Bresson)	  
-‐ défense	  incendie	  (Champ-‐sur-‐Drac,	  Saint-‐Ismier,	  Meylan)	  	  
-‐ agrandissement	  du	  réseau	  (Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	  :	  700.000	  euros)	  
-‐ diversification	  de	  la	  ressource	  par	  forage	  (Saint-‐Paul-‐de-‐Varces)	  
-‐ rationalisation	   du	   	   réseau	   de	   distribution	   (Vizille	  

même	  route	  !)	  
-‐ négociation	  des	  servitudes	  et	  conventions	  entre	  syndicats	  et	  propriétaires	  de	  terrains	  (SIED)	  

concernant	  la	  régularisation	  de	  servitudes	  non	  enregistrées	  dans	  les	  décennies	  antérieures	  
-‐ mise	  en	  place	  du	  périmètre	  de	  protection	  des	  captages	  (Domène)	  
	  

qui	  reflète	  bien	  les	  enjeux	  qui	  se	  posent	  aux	  services	  du	  périmètr 	  

gestion	  et	  de	  rationalisation	  des	  ressources	  (ce	  point	  semble	  tout	  à	  fait	  en	  adéquation	  avec	  les	  
e).	  

	  
Par	   contre,	   on	   observe	   également	   un	   certain	   nombre	   de	   projets	   qui	   reflètent	   davantage	   la	  

préoccupations	  nationales.	  Par	  exemple,	  certains	  services	  souhaite	  la	  co

important.	  Ce	  point	  reflète	  à	  la	  fois	  la	  spécificité	  de	  la	  topographie	  qui	  nécessite	  la	  mise	  en	  place	  
ervoirs	   afin	   de	   desservir	   de	   petits	   hameaux,	   souvent	  

présents	   sur	   les	   versants	   et	   particulièrement	   isolés	   mais	   également	  ;	   la	   fragmentation	   de	   la	  
gestion	  et	  la	  prédominance	  de	  la	  gestion	  communale	  qui	  pousse	  à	  la	  construction	  de	  réservoirs	  
de	   manière	   peu	   r
certain	   des	   services	   pour	   la	   mise	   en	   place	   de	   projets	   de	   turbines	   et	   microcentrales	  
hydroélectriques.	  
	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  
Au	  regard	  des	  obligations	  réglementaires,	  les	  problématiques	  de	  défense	  incendie	  ne	  devraient	  pas	  être	  affectées	  sur	  

ur	  les	  budgets	  eau	  potable	  des	  services	  mais	  avons	  eu	  
connaissance	  de	  certains	  services	  qui	  affectent	  par	  exemple	  50%	  des	  coûts	  sur	  le	  budget	  eau	  potable.	  
	  

1.2.3.8.   
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  7	  :	  carte	  des	  producteurs	   	  
	  
Le	  périmètre	  de	  desserte	  de	  chacun	  des	  producteurs	   	  par	  la	  

.	  
	  

services	  de	  di 	  de	  Le	  Gua,	  Vif	  
et	   Miribel-‐Lanchâtre	   tandis	   que	   le	   SIEC	   regroupe	   les	   communes	   de	   Brié-‐Angonnes,	   Herbeys,	  
Poisat,	  Venon	  et	  Saint-‐Martin-‐ 	  
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Limite	  des	  données	  disponibles	  
Un	   certain	   nombre	   de	   services	   de	   distribution	   communaux,	   du	   fait	   des	   caractéristiques	   techniques	   des	   réseaux	  
étudiés	  et	  du	  contexte	  géographique	  ne	  recoupent	  pas	  la	  réalité	  des	  frontières	  communales.	  Ainsi	  certaines	  rues,	  voire	  
certains	  quartiers	  situés	  à	  proximité	  des	  frontières	  communales	  peuvent	  être	  gérés	  par	  le	  service	  limitrophe.	  Dans	  ce	  

différent	  :	  
Eybens	  :	  20	  habitations	  sont	  raccordées	  au	  service	  de	  Bresson	  	  
Gières	  :	  1	  ou	  2	   -‐Martin-‐ 	  
Poisat	  :	  5	  habitations	  sont	  raccordées	  au	  SIEC	  (hameau	  isolé)	  
Vaulnaveys-‐le-‐Haut	  :	  1	  habitation	  est	  raccordée	  au	  SIEC	  par	  Herbeys	  
Brié-‐et-‐Angonne	  :	   	  
Meylan	  :	  quelques	  abonnés	  sont	  raccordés	  au	  réseau	  de	  La	  Tronche,	  de	  Montbonnot-‐Saint-‐Martin	  et	  de	  Corenc	  (une	  
quinzaine)	  
Corenc	  :	  2	  abonnés	  sont	  raccordés	  au	  réseau	  de	  La	  Tronche	  
Pont-‐de-‐Claix	  :	  l n-‐ 	  
Jarrie	  :	  2	  habitations	  sont	  raccordées	  au	  réseau	  de	  Brié-‐Angonnes	  
Seyssinet-‐Pariset	  :	  u 	  
Champagnier	  :	  16	  habitations	  sont	   raccordé -‐de-‐Claix	  et	  6	  habitations	  sont	   raccordées	  au	  

	  
Montbonnot-‐Saint-‐Martin	  :	  une	  habitation	  est	  raccordée	  sur	  le	  réseau	  de	  Domène	  ainsi	  que	  deux	  entreprises	  
Varces	  :	  10	  habitations	  sont	  raccordées	  au	  SIVIG	  
Dan

voisin	   (logique	  de	  pér
	  

	  

1.2.3.9.   présents  sur  le  territoire  
	  
Définition	  
Ce	  paragraphe	  ne	  traite	  pas	  du	  cas	  des	  consommateurs	  commerciaux	  (PME,	  restaurants	  etc.)	  mais	  des	  seuls	  
gros	  consommateurs	  industriels	  et	  usagers	  agricoles.	  
	  

xploitations	   agricoles	   par	   service	   étudié.	  

une	   consommation	   industrielle	   qui	  peut	  devancer	   la	   consommation	  domestique	  dans	   certains	  
services	  (à	  Pont-‐de-‐Claix,	  près	  de	  82%	  de	  la	  consommation	  est	  à	  vocation	  industrielle,	  à	  Bernin,	  
plus	  de	  85	  %	  ;	  à	  Crolles	  plus	  de	  88%).	  	  Hormis	  le	  cas	  de	  ces	  trois	  services	  et	  de	  Jarrie	  (30%),	  les	  
gros	  consommateurs	  industriels	  ne	  représentent	  jamais	  plus	  de	  30%	  des	  usagers	  totaux.	  	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

	  services	   publics	  »	   ou	   «	  administrations	  »	   peuvent	   exister	   et	  
représenter	  parfois	  des	  consommateurs	  importants	  et	  qui	  bénéficient	  de	  tarifs	  spécifiques	  et	  souvent	  avantageux	  (par	  
ex 	  ;	  de	  même	  à	  Saint-‐Egrève,	  le	  centre	  
hospitalier	   Alpes-‐

Bresson,	  Domaine	  Universitaire	  à	  Saint-‐Martin-‐ 	  
	   	  »	  existe	  et	  permet	  de	   facturer	   la	  part	   fixe	  ainsi	  que	   les	  

redeva 	  assainissement	   eau.	  

	  

1.2.3.10. La  qualité  du  service  rendu  aux  usagers  
	  
Dans	   ce	   paragraphe,	   seuls	   certains	   aspects	   de	   la	   qualité	   du	   service	   rendu	   aux	   usagers	   sont	  
abordés	  
notions	  de	  qualité	   	  
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élevés.	  

programmées.	  Ces	  interruptions	  sont	  à	  rapprocher	  avec	  les	  critères	  de	  taille	  du	  service	  (20/an	  à	  
Fontaine,	  45/an	  Saint-‐Martin-‐ marquer	  la	  très	  bonne	  performance	  du	  

ement	  maillé	  en	  interne	  qui	  permet	  généralement	  de	  faire	  face	  aux	  
imprévus.	  
	  
Concernant	   le	   nombre	   de	   réclamations	   écrites,	   les	   données	   renseignées	   par	   les	   services	  
apparaissent	  peu	   fiables	  car	   très	  hétérogènes.	  On	  peut	  néanmoins	  donner	  quelques	  ordres	  de	  
grandeur	  	  pour	  2012	   :	  20	  réclamations	  écrites	  (et	  25	  réclamation	  écrites	  et	  orales)	  à	  Claix,	  12	  
réclamations	  écrites	  (et	  31	  réclamations	  écrites	  et	  orales)	  à	  Seyssinet-‐Pariset,	  28	  réclamations	  
écrites	  (et	  246	  réclamations	  écrites	  et	  orales)	  à	  Grenoble.	  
	  
Sur	  le	  sujet	  de	  la	  communication	  réalisée	  à	  destination	  des	  usagers	  on	  remarque	  un	  effort	  très	  

relation	  usagers)	  de	  la	  part	  des	  syndicats	  de	  production	  (SIERG	  et	  SIED)	  qui	  disposent	  de	  sites	  
internet	   performants	   qui	   sont	   mis	   à	   jour	   régulièrement	   et	   qui	   distribuent	   des	   plaquettes	  

ers	   des	   communes	   desservies	   par	   le	   syndicat).	   On	  

services	  (Grenoble,	  Fontaine,	  SIVIG)	  mais	  aussi	  en	  faveur	  de	  la	  gestion	  déléguée	  (Claix,	  Fontanil-‐
Cornillon,	  Meylan,	  Noyarey,	  Sassenage,	  Montbonnot-‐Saint-‐Martin	  etc.).	  
	  
Pour	  la	  participation	  des	  usagers	  au	  fonctionnement	  du	  service,	  le	  modèle	  le	  plus	  abouti	  est	  celui	  

le	  principe	  du	  Comité	  consultatif	  en	  en	  faisant	  un	  véritable	  acteur	  décisionnel	  de	  la	  gouvernance	  

investissements	  réalisés.	  Par	  contre,	   il	  convient	  de	  préciser	  une	  nuance	  sémantique,	  ce	  Comité	  
est	   représenté	   presque	   exclusivement	   par	   des	   acteurs	   de	   la	   société	   civile	   (Confédération	  
Nationale	   du	   Logement,	   bailleurs	   sociaux,	   Eau	   Secours	   etc.)	   et	   non	   directement	   par	   des	  
usagers12.	  Le	  SIERG	  a	  depuis	  2010	  (acté	  en	  2008)	  mis	  en	  place	  un	  Comité	  Consultatif	  proche	  en	  

	  
	  

place	  des	  Comités	  Consultatifs	  des	  Services	  Publics	  Locaux	  	  comme	  le	  prévoit	  la	  loi	  ATR	  de	  1992	  
(Fontaine,	  Meylan,	  Saint-‐Egrève,	  Sassenage,	  Seyssinet-‐Pariset,	  Seyssins).	  
	  
Autre	  paramètre	  important,	  une	  grande	  majorité	  de	  services	  rédigent	  un	  Rapport	  que	  le	  Prix	  et	  
la	  Qualité	  du	  Service	  (RPQS)	  en	  conformité	  avec	  les	  obligations	  de	  la	  loi	  Barnier	  de	  1995.	  Seules	  
les	   communes	   de	   Corenc,	   Murianette,	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	   Mont-‐Saint-‐Martin,	   Proveysieux,	  
Sarcenas,	  Montchaboud	  et	  Varces	  (depuis	  2013)	  ne	  rédigent	  pas	  de	  RPQS.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	   	  
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ent	   de	   service	   expliquant	   les	   droits	   et	  
obligations	  du	  service	  et	  des	  usagers	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  relation	  de	  service,	  un	  certain	  nombre	  

mis	  à	  jour	  depuis	  1966,	  à	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  depuis	  1971,	  à	  Fontaine	  depuis	  1972,	  à	  Saint-‐
Egrève	   depuis	   1981).	   A	  contrario	   un	   certain	   nombre	   de	   services	   disposent	   de	   règlements	   de	  
service	   très	   récents	   (La	   Tronche	   (2012),	   Saint-‐Ismier	   (2012),	   Crolles	   (2011),	   Quaix-‐en-‐
Chartreuse	  et	  Montchaboud	  (2011))	  mais	  rarement	  en	  conformité	  totale	  avec	  le	  cadre	  juridique	  
actuel.	  On	   rappellera	   également	  une	   tendance	  des	   services	   en	  délégation	  de	   service	  public	  de	  
mettre	  plus	  régulièrement	  à	  jour	  les	  règlements	  de	  service.	  
	  

1.2.3.11. Actions  spécifiques  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  56	  :	  actions	  environnementales	  engagées	  par	  les	  communes	  et	  services	  
Annexe	  57	  :	  actions	  de	  solidarité	  internationale	  engagées	  par	  les	  communes	  et	  services	  
	  
Certains	  services	  ou	  communes	  mènent	  des	  politiques	  spécifiques	  en	  terme	  environnemental	  ou	  
encore	  de	  solidarité	  internationale.	  

é	   regroupées	  
dans	  ce	  paragraphe.	  
	  

b) Investissements  et  politique  environnementale  
	  

u	   ont	  
principalement	  trait	  à	  la	  réduction	  des	  fuites	  et	  des	  consommations.	  
	  
c) Solidarité  internationale  
	  

-‐Santini	  de	  
financer	   des	   actions	   de	   solidarité	   internationale.	   Seuls	   les	   services	   les	   plus	   importants	   y	  
contribuent	  (SIERG,	  SIVIG,	  Seyssins	  etc.).	  
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1.2.3.12. Interconnexions  et  maillages  entre  services    
	  
De	  nombreuses	  sécurisations	  ont	  été	   initiées	  entre	  services	  depuis	   les	  années	  1970.	  Depuis	   le	  
milieu	   des	   années	   2000	   une	   «	  seconde	   vague	   ont	   été	   réalisées,	  
principa 	  de	  Grenoble	  et	  le	  SIERG.	  	  

Schéma	  départemental	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  
et	   de	   ses	   usages	   (2006) sécurisation	  de	   l'alimentation	   en	   eau	  potable	   sur	   le	  

que	  les	  
sur	  le	  périmètre	  du	  SIEC)	  ont	  également	  joué	  dans	  ces	  réalisations.	  

du	   bassin	   grenoblois	   en	  

potable.	   Entre	   le	   SIERG	   et	   la	   ville	   de	   Grenoble	   six	   interconnexions	   ont	   été	   effectuées	   et	  
permettent	   un	   secours	  mutuel.	   Depuis	   la	  mise	   en	   service	   du	   surpresseur	   de	   Champagnier	   en	  
2008,	   le	   secours	   peut	   se	   faire	   pour	   des	   consommations	   équivalentes	   aux	   deux	   collectivités	  
réunies	   et	   sur	  
Grenoble.	  
Par	  ailleurs,	   l
en	  secours	  du	  SIEC	  et	  des	  communes	  de	  Noyarey,	  Seyssins	  et	  Corenc	  (partiel	  pour	  cette	  dernière	  
collectivité).	  
A	   noter	   enfin	   que	   plusieurs	   interconnexions	   sont	   actuellement	   en	   projet	   notamment	   entre	   le	  
SIERG	  et	  le	  SIED.	  

	   	  (plus	  de	  10	  ans).	  
ple	   de	   la	   mise	   en	   service	  

SIERG,	  captages	  qui	  pourraient	  permettre	  de	  	  
fournir	  à	  la	  région	  urbaine	  de	  Grenoble	  dans	  
son	  ensemble	  un	  nouveau	  point	  de	  desserte	  
bien	   distinct	   et	   de	   boucler	   le	   réseau	  

une	   plus	   grande	   sécurité.	  
De	   la	   même	   façon,	   des	   réflexions	   des	  
principaux	  producteurs	  sont	  menées	  sur	  les	  

le	  Pays	  Voironnais,	   le	  Grésivaudan	  et	  même	  
	  

	  
 

  
	  
Des	   interconnexions	  entre	   la	  plupart	  des	   services	  de	  distribution	  existent	  également	   (pour	  ne	  
prendre	   que	   quelques	   exemples	  :	   entre	   Grenoble	   et	   les	   villes	   de	   Claix,	   Saint-‐Martin-‐
Echirolles,	  Eybens,	  Fontaine,	  La	  Tronche	  ou	  encore	  Varces,	  	  entre	  Gières	  et	  Saint-‐Martin-‐
entre	   Fontaine	   et	   Sassenage)	   ou	   sont	   envisagées	   (entre	   Seyssins,	   Seyssinet-‐Pariset	   et	   Claix).	  
Seuls	   les	   services	   de	   Jarrie,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   et	   Saint-‐ t	   ni	   projet	   ni	  
interconnexion.	  A	  contrario,	  plusieurs	  services	  ont	  renseigné	  que	  ces	  interconnexions	  sont	  peu	  
utilisées	   voire	   pas	   utilisées	   (à	   Montbonnot-‐Saint-‐

igeables	  (achat	  de	  Pont-‐de-‐Claix	  à	  Echirolles).	  
Ces	  interconnexions	  mériteraient	  une	  attention	  particulière	  car	  sont	  susceptibles	  de	  générer	  des	  

	  
	  

-‐Pierre-‐de-‐Mésage	  peut	  
alimenter	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	  mais	  pas	  le	  contraire	  du	  fait	  de	  problèmes	  de	  pression).	  
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Enfin,	   certaines	   interconnexions	   sont	   internes	   aux	   services.	   Ainsi	   au	   Versoud,	   le	   service	   était	  

interne	  a	  été	  réalisé	  au	  début	  des	  années	  2010.	  
	  
Il	  est	  important	  de	  rappeler	  que	  ces	  interconnexions	  sont	  autant	  de	  liens	  existants	  entre	  services	  
et	  permettent	  de	  se	  rendre	  compte	  des	  échanges	  entre	  les	  agents.	  Ainsi,	  bien	  que	  Pont-‐de-‐Claix,	  
Saint-‐Martin-‐ ervices	  disposent	  également	  

aux	   services	   voisins	   pour	   desservir	   des	   hameaux	   isolés	   en	   limite	   des	   périmètres	   communaux	  
	   -‐Martin-‐

13).	  
	  

	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  
	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

abonnement	  à	  un	  

(conséquences	  des	  baisses	  ou	  au 	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	   	   	  ».	  
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1.2.3.13.   
	  

-‐2013	  

grenobloise.	  	  
	  

les	   nouées	   par	   les	   services	   sont	   avant	   tout	  
locales.	  En	  effet,	  il	  semble	  que	  les	  services	  font	  appel	  tout	  autant	  pour	  les	  entreprises	  de	  travaux	  

organisations	  implantées	  à	  proximité	  des	  services.	  
	  
De	   la	  même	  façon,	  à	   la	  question	  posée	  de	  savoir	  quels	  sont	   les	  pivots	  de	   la	  coordination	  entre	  

otable	   dans	  

entre	  services.	  	  
Un	   dernier	   aspect	   permettant	   de	   montrer	   la	  
proximité	  nouée	  entre	  les	  agents	  des	  différents	  
services	   concerne	   les	   conventions.	  En	   effet,	   de	  
nombreux	  accords	  formels	  et	  informels	  lient	  les	  
services	   entre	   eux	   (prêt	   de	   matériel,	   mise	   à	  

ressources	   etc.).	   Ces	   conventions	   et	   accords	  
(reconduits	   la	   plupart	   du	   temps	   par	   tacite	  
reconduction)	   sont	   parfois	   réalisés	   par	   simple	  
amitié/connaissance	  des	  agents	  ou	  au	  nom	  des	  

contrepartie	   de	   service	   rendu.	   Ainsi,	   Grenoble	  

commune.	  

 
-  

	  

	  marchés	  publics	  mais	  

les	   relations	   contractuelles	   sont	   nouées	   localement	   par	   les	   services,	   on	   peut	   imaginer	   que	  
suivant	   les	  entreprises	  présentes	  sur	   le	  territoire	  et	   les	  échanges	  entre	  agents,	   la	  performance	  

	  
	  

1.2.3.14.   
	  

valeurs	  du	  service	  public	  dans	   	  
La	  région	  grenobloise	  ne	  déroge	  pas	  à	  la	  règle.	  Il	  est	  intéressant	  de	  noter	  que	  les	  directeurs	  de	  

service	  industriel	  et	  
avant	   par	   les	   agents	   étaient	   les	   suivantes	  :	   professionnalisme,	   efficacité,	   performance	   etc.)	   et	  

duction	  
(valeurs	  énoncées	   	  	  
	  

0 10 20

Associations
Ne  sait  pas

Aucune
Entreprises  nationales

Relations  contractuelles  nouées  par  
les  services  en  2013
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-  

 

 
 

-  

	  

Limite	  des	  données	  disponibles	  
La	  question	  sur	  le	  choix	  des	  valeurs	  est	  très	   	  

	   	  

0 2 4 6 8 10 12 14

citoyenneté
spécificité

consumérisme
productivité
innovation

valeurs  communes
sans  opinion

efficience
histoire

compétitivité
solidarité

patrimoine
environnement

développement  durable
sécurité

performance
efficacité

professionnalisme
service  public

Valeurs  des  services  distributeurs  
(données  2013)

0 5 10

bon   t  de  

dialogue
transparence

efficacité
patrimoine

sécurité
du  

de  

service  public

Valeurs  des  services  producteurs  et  
distributeurs  (données  2013)
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1.2.4. Caractérisation  de  la  ressource  en  eau  
	  

1.2.4.1. Origine  des  volumes  consommés  sur  le  territoire    
	  

bassin	   grenoblois,	   puis	   la	   situation	   des	   autres	   syndicats	   et	   enfin	   celles	   des	   producteurs	  
communaux.	  

t	  souterraine.	  
	  
-‐ 

affluents	   Eau	   d'Olle,	   haute	   Romanche	   et	   Vénéon)	  
sur	  les	  communes	  de	  Vizille	  (Pré	  Grivel)	  et	  de	  Saint-‐
Pierre-‐de-‐Mésage	  (Jouchy).	  	  

La	   vallée	   de	   la	   Romanche	   est	   une	   ancienne	   vallée	  
glaciaire,	  elle	  a	  été	  comblée	  après	  la	  fonte	  des	  	  
glaciers,	   par	   des	   alluvions	   déposées	   par	   la	   rivière.	   La	  
Romanche	  est	  aussi	  une	  rivière	  alimentée	  par	  les	  eaux	  
de	  fonte	  des	  neiges	  et	  des	  glaciers.	  	  

-  
-  

Elle	  présente	  ses	  hautes	  eaux	  du	  mois	  d'avril	  au	  mois	  de	  
	  juillet.	   Son	   régime	   est	   particulièrement	   favorable	   à	  
l'alimentation	  des	   nappes	   pendant	   l'été,	   période	  où	   la	  
consommation	   en	   eau	   est	   la	   plus	   forte.	   Son	   lit	   est	  
composé	   de	   sables,	   de	   graviers	   et	   de	   galets	   très	  
perméables.	  De	  ce	  fait,	  la	  succession	  de	  crues	  dues	  à	  la	  
fonte	  des	  neiges	  ou	  aux	  pluies,	  entraîne	  le	  décolmatage	  
du	  fond	  du	  lit	  de	  la	  rivière	  et	  favorise	  l'alimentation	  de	  
la	  nappe	  par	  les	  eaux	  de	  surface.	  Cette	  alimentation	  est	  
renforcée	  par	   les	  pompages	  du	  SIERG	  (à	  30	  mètres	  de	  
profondeur)	   qui	   favorisent	   son	   renouvellement.	   Par	  
conséquent,	   le	   renouvellement	   des	   eaux	   de	   la	   nappe	  
souterraine	   se	   fait	   presque	   exclusivement	   par	   des	  
infiltrations	  de	  la	  rivière.	  

-  
 

En	   2006,	   les	   capacités	   de	   production	   du	   SIERG	  
s'élevaient	  à	  1,1	  m3/s,	  soit	  95	  000	  m3

prélèvement	   autorisé	   réglementairement).	   Pour	   une	  
	   000	   habitants,	   le	  

SIERG	  a	  déclaré	  prélever	  19	  658	  600	  m3/an	   (données	  
de	  l'Agence	  de	  l'Eau	  Rhône-‐Méditerranée-‐Corse).	  Selon	  
l'étude	  CEP,	  le	  volume	  à	  produire	  le	  jour	  de	  pointe14	  est	  
évalué	  à	  70	  849	  m3/jour.	  
	  

 

 
-  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Le	  jour	  de	  pointe	  correspond	  au	  jour	  moyen	  de	  la	  semaine	  de	  pointe.	  
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L'eau	  distribuée	  par	  le	  SIERG	  est	  de	  très	  bonne	  qualité	  et	  ne	  nécessite	  aucun	  traitement	  avant	  sa	  
distribution15.	  La	  qualité	  de	  l'eau	  de	  la	  Romanche	  et	  
de	   ses	   affluents	   est	   contrôlée	   en	   douze	   points	   sur	  
son	   bassin	   versant.	   Des	   analyses	   bactériologiques	  
et	   physicochimiques	   complètes	   sont	   réalisées	  
mensuellement	   ou	   un	   mois	   sur	   deux,	   soit	   102	  
analyses	   réalisées	   par	   an.	   Le	   décret	   du	   25	  
décembre	   2003	   n°2001-‐1220	   relatif	   aux	   eaux	  
destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  à	  l'exclusion	  
des	  eaux	  minérales	  naturelles	   fixe	  notamment	  des	  
limites	   et	   des	   références	   de	   qualité	   ainsi	   que	   les	  
programmes	   des	   contrôles	   sanitaires	   sur	   l'eau	   de	  
consommation.	  

 
 

	  
Ces	  analyses	  sont	  effectuées	  au	  niveau	  des	  puits	  et	  du	  départ	  du	  réseau	  d'adduction.	  Entre	  250	  
et	   300	   analyses	   sont	   réalisées	   par	   an.	   A	   ce	   suivi	   s'ajoutent	   des	   analyses	   d'auto-‐surveillance	  
réalisées	   en	   sortie	   des	   réservoirs	   afin	   de	   contrôler	   .	  
Environ	  900	  analyses	  sont	  réalisées	  par	  an.	  Des	  contrôles	  réguliers	  effectués	  sur	  les	  réseaux	  de	  
distribution	   pour	   le	   compte	   des	   communes	   viennent	   compléter	   cette	   surveillance.	   Leurs	  
fréquences	  et	  leurs	  contenus	  sont	  fonction	  de	  l'importance	  des	  populations	  desservies.	  
	  
A	   noter	   que	   deux	   communes	   desservies	   par	   le	   SIERG	   (Quaix-‐en-‐Chatreuse	   et	  Notre-‐Dame-‐de-‐
Mésage)	  ne	  bénéficient	  pas	  des	  captages	  de	  Pré	  Grivel	  et	  de	  Jouchy	  mais	  sont	  desservies	  par	  des	  
sources	   communales	   gravitaires	   gérées	   directement	   par	   le	   SIERG.	   A	   Quaix-‐en-‐Chartreuse,	   le	  

-‐Dame-‐de-‐Mésage,	   le	   syndicat	  
réalise	  un	  traitement	  UV.	  
	  
L'adduction	   se	   décline	   en	   plusieurs	  
branches	  :	  	  
Branche	   amont	   1	   au	   sud	  de	  Grenoble	   :	  
Champ-‐sur-‐Drac,	   Notre-‐Dame-‐de-‐
Mésage,	   Montachaboud,	   Vizille,	   Saint-‐
Pierre-‐de-‐Mésage	  	  
Branche	   amont	   2	   en	   banlieue	   sud	   de	  
Grenoble	   :	   Pont-‐de-‐Claix,	   Champagnier,	  
Jarrie	  et	  Brié-‐Angonnes	  	  
Branche	   Ouest	   :	   Fontaine,	   Seyssinet-‐
Pariset,	  Seyssins	  	  
Branche	   Nord	   :	   Veurey-‐Voroize,	  
Noyarey,	  Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	  	  
Branche	   Est	   1	   :	   Echirolles,	   Bresson,	  
Eybens,	  Poisat	  	  
Branche	   Est	   2	   :	   Saint-‐Martin-‐ ères,	  
Gières,	  Meylan,	  Corenc,	  La	  Tronche	  	  
Branche	  Grésivaudan	  :	  Crolles,	  Bernin,	  
	  Villard-‐Bonnot,	  Le	  Versoud.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  A	  noter	  néanmoins	  que	  depuis	   janvier	  2013,	  et	  dans	   le	  cadre	  des	  travaux	  réalisés	  par	   le	  Symbhi	  pour	  conforter	   les	  digues	  de	   la	  

	  crues	  partielles,	   les	  élus	  du	  SIERG	  ont	  décidé	  en	   lien	  
d'aller	  vers	  l'ajout	  temporaire	  d'une	  très	  faible	  dose	  de	  chlore	  au	  niveau	  des	  puits	  (0,1mg/litre).	  

	  
	  

 
- 	  
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Le	  SIERG	  mène	  un	  important	  travail	  de	  sécurisation	  de	  ses	  réseaux	  depuis	  le	  début	  des	  années	  
Eau	   de	   Grenoble	   /	  

SIERG	  ou	   encore	   l du	   surpresseur	   réversible	   de	   la	   commune	   de	   Champagnier,	   qui	  
permet	  au	  SIERG	   	  
	  
-‐ La	   ville	   de	   Grenoble	  

provenance	  du	  massif	  des	  Ecrins,	  dans	  la	  zone	  de	  Rochefort Fontagneux,	  les	  Mollots.	  Le	  Drac	  
est	   un	   affl
national	  des	  Écrins)	  et	  se	  jette	  dans	  l'Isère	  à	  hauteur	  de	  la	  commune	  de	  Fontaine	  en	  aval	  de	  
Grenoble	   après	   une	   traversée	   de	   130	  km	   au	   creux	   des	   vallées	   alpines.	   Ses	   derniers	  
kilomètres	  ont	  fait	  l'objet	  d'un	  endiguement	  rectiligne	  au	  cours	  des	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  afin	  
de	   repousser	   sa	   confluence	   avec	   l'Isère	   et	  protéger	   la	   ville	  de	  Grenoble.	  
dans	   la	  nappe	  phréatique,	   à	  30	  m	  de	  profondeur.	   Les	  ouvrages	  de	  captage	   sont	   implantés	  
dans	  des	  terrains,	  propriété	  de	  la	  Ville	  de	  Grenoble	  et	  situés	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  commune	  
de	  Varces-‐Allières-‐et-‐ (puits	  de	  
Rochefort,	   Fontagnieux	   et	   Les	  Mollots).	   Le	   bassin	   versant	   du	   Drac,	   étendu	   sur	   3	  000	   km²	  

population,	  et	  à	   faible	  activité	  agricole.	  A	  noter	  néanmoins	  des	  problématiques	  spécifiques	  
qui	  ont	  pu	  menacer	  récemment	  la	  qualité	  des	  eaux	  de	  Grenoble	  telle	  que	  le	  projet	  de	  remise	  
en	  eau	  du	  Drac	  qui	  vise	  à	  rétablir	  la	  connexion	  hydraulique	  entre	  Drac	  et	  Romanche.	  En	  effet,	  
cette	  remise	  en	  eau	  comporte	  des	  risques	  concernant	  la	  qualité	  de	  l
au	  niveau	  du	  puits	  le	  plus	  proche	  du	  Drac,	  le	  PR4.	  Les	  incidences	  potentielles	  de	  cette	  remise	  
en	  eau	   sur	   le	   fonctionnement	  du	  puits	   ont	   conduit	   la	  Commission	  Locale	  de	   l'Eau	   (CLE)	   à	  
réaliser	  ou	  à	  faire	  réaliser	  des	  études	  complémentaires	  (risque	  de	  pollution	  souterraine	  par	  

Régionale	  de	  la	  Santé	  (ARS)	  et	  la	  Direction	  Départementale	  des	  Territoires	  (DDT),	  la	  Ville	  de	  

études	   ont	   été	   favorables	   au	   projet.	   Actuellement,	   la	   remise	   en	   eau	   du	  Drac	   est	   en	   phase	  

si	  la	  remise	  en	  eau	  définitive	  du	  Drac	  peut	  être	  réalisée	  prochainement.	  
	  

La	   Ville	   de	   Grenoble	   assure	   l'alimentation	   en	   eau	   potable	   de	   près	   de	   160	   000	   habitants.	   La	  
capacité	  de	  production	  maximale	  est	  de	  l'ordre	  de	  160	  000	  m3/jour.	  Deux	  adductions	  distinctes	  
permettent	   d'acheminer	   l'eau	   de	   la	   station	  de	   refoulement	   de	  Rochefort	   à	  Pont-‐de-‐Claix,	   avec	  
franchissement	   du	   Drac	   par	   une	   passerelle,	   et	   par	   siphon	   sous	   le	   lit	   du	   Drac.	   La	   distribution	  
jusqu'aux	   usagers	   peut	   se	   faire	   soit	   directement	   sur	   le	   réseau,	   soit	   à	   partir	   des	   réservoirs	   de	  
Bresson	  d'une	  capacité	  de	  stockage	  de	  40	  000	  m3.	  

En	   2006,	   pour	   une	   population	   de	  
156	   101	   habitants	   (recensement	  
INSEE	   2006),	   la	   collectivité	   a	  
déclaré	   prélever	   15	   413	   400	   m3	  
(données	   2006	   fournies	   par	  
l'Agence	   de	   l'Eau	   RMC).	   L'eau	  
distribuée	  par	  Eau	  de	  Grenoble	  est	  
de	   très	   bonne	   qualité	   et	   ne	  
nécessite	   aucun	   traitement	   avant	  
sa	   distribution.	   Ce	   service	   a	   déjà	  

fournir	  
important.	  	  

- - -  
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	   Eau	   de	   Grenoble	   a	   alimenté	   plusieurs	  
	  et	  

ement	  accru	  vers	  le	  Grésivaudan.	  
	  

étudiés	   assurent	   leur	  
production	  par	  des	  captages	  sur	  des	  sources.	  	  
	  
-‐ eau	  au	  niveau	  des	  sources	  de	  la	  Dhuy	  sur	  la	  commune	  de	  

Revel	   (à	   930	   m 16.	   Les	   eaux	   du	   SIED	   rejoignent	   ensuite	   le	   torrent	   du	  
Domeynon.	  Le	  débit	  dérivé	  est	  de	  138	  litres	  par	  seconde	  du	  1er	  mai	  au	  30	  septembre	  et	  	  de	  
99	   litres	  par	  	   seconde	  du	  1er	   octobre	   au	  30	  avril.	   Le	  débit	  de	   la	   source	   varie	   fortement	   en	  

	  Par	  contre,	  le	  réchauffement	  
provoque	  une	   fonte	   intensive	  qui	  augmente	   le	  débit	  de	   la	   source.	  Le	  SIED	  est	  ainsi	   le	   seul	  
service	  producteur	  dont	  la	  DUP	  fixe	  une	  autorisation	  de	  prélèvement	  variable	  selon	  la	  saison	  
(hiver/été).	  

Les	  sources	  se	  situent	  dans	  le	  massif	  de	  Bell
la	   31,4	  km	  ;	  70	  bars	  

de	   pression	   au	  
point	   le	   plus	   bas	  
dans	   la	  vallée)	  en	  
acier	   soudé	   qui	  

dans	   la	   structure	  
du	   pont	   de	  
Domène	   et	   passe	  

autoroutier.	  
	  
 

 
-  

	  
isation	  

réalisée	   avec	   .	   Des	   études	   sont	   néanmoins	  menées	   sur	   ce	   point,	  
notamment	  avec	  le	  SIERG.	  
A	  noter	  à	  ce	  

,	  
déplacement	  et	   tuée	  (les	   travaux	  

	  
 

traitement	  de	  désinfection	  via	  la	  station	  de	  chloration	  
de	  Pont	  Rajat	  (chlore	  gazeux).	  Il	  convient	  toutefois	  de	  

ne	  remplit	  pas	  une	  des	  références	  
en	   termes	   de	   qualité	   :	   la	   conductivité.	   En	   effet,	   la	  
source	   de	   la	   Dhuy	   est	   faiblement	   minéralisée,	   elle	  

e	   une	  
conductivité	   faible.	   .	   Cette	  
agressivité	   peut	   entrainer	   une	   corrosion	   des	  
conduites	  métalliques.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  
avril	  1937.	  
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Le	   risque	  principal	   observé	   sur	   les	  populations	   est	   celui	  du	  
saturnisme,	   en	   présence	   de	   canalisations	   ou	   de	  
branchements	   en	   plo
favorise	   la	   corrosion	  des	   conduites.	  Néanmoins,	  
aucun	  tuyau	  en	  plomb	  sur	  son	  réseau.	  Ce	  problème	  reste	  de	  
ce	  fait	  du	  domaine	  communal.	  

aux	  
événements	  pluvieux	  importants.	  Ces	  différents	  éléments	  ont	  
nécessité	   	   	  
filtration.	   De	   ce	   fait,	   le	   SIED	   dispose	   de	   trois	   stations	   de	  
traitement.	  
Par	   ailleurs,	   le	   patrimoine	   du	   SIED	   est	   caractérisé	   par	   la	  
construction	  récente	  (2010)	   servoir	  à	  Biviers	  
(6	  000	  m3)	  du	  fait	  de	  

-‐Corbeau	  a	   subi	   une	   chute	  de	  
rochers	  
réservoir	  qui	  a	  endommagé	  une	  des	  deux	  cuves	  de	  3	  000	  m3).	  
En	   2006,	   le	   syndicat	   desservait	   47	   989	   habitants	  
(recensement	   INSEE	   2006)	   et	   le	   volume	   annuel	   prélevé	  

3	   	  

 
 

	  
-‐ Le	  SIVIG	  exploite	  6	  sources	  captées	  sur	  le	  massif	  calcaire	  du	  Vercors	  (

de	  Jonier,	  Les	  Clos	  situées	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  commune	  
de	  Le	  Gua,	  sources	  de	   la	  Merlière,	  Font	  du	  Roux	  et	  Félix	  
Faure	   situées	   sur	   le	   territoire	  de	   la	   commune	  de	  Vif).	   Il	  
dispose	   également	   de	   2	   sources	   en	   secours	   (source	   de	  
Chatelard	   	  Le	  Gua	  et	  source	  des	  Sagnes	  sur	  le	  territoire	  
de	   la	   commune	   de	   Miribel-‐Lanchâtre).	   Le	   syndicat	  
dessert	   les	   communes	   de	   Vif,	   Le	   Gua	   et	   Miribel-‐
Lanchâtre.	  Le	  réseau	  est	  principalement	  alimenté	  en	  eau	  
potable	   par	   les	   sources	   de	   l'Echaillon	   et	   de	   Jonier,	   qui	  
alimentent	  environ	  90%	  de	  la	  population	  desservie	  par	  le	  
SIVIG.	  

 
 

Le	   réseau	   se	   structure	   autour	   de	   16	   réservoirs	   (22	   cuves)	   de	  
stockage,	  dont	  7	  pourvus	  d'équipements	  pour	  le	  traitement	  de	  l'eau.	  
Le	  SIVIG	  dispose	  de	  huit	   stations	  de	   traitement,	  de	  cinq	  stations	  de	  
pompage,	   de	   dispositifs	   de	   traitement	   par	   lampes	   à	   rayons	  

désinfection	  finale	  par	  chloration	  (usine	  de	  Pré	  Lenfrey	  mise	  en	  place	  
en	   2008	   suite	   à	   des	   constats	   de	   turbidité	   liés	   à	   de	   forts	   épisodes	  
pluvieux).	  	  
 
	  

 
 

 
	  



	   45	  

lité.	  En	  2011,	   le	  
syndicat	   desservait	   près	  de	   10	   000	  habitants	   (recensement	   INSEE	  2009)	   et	   le	   volume	   annuel	  

3	   (source	  SIVIG).	   Le	   SIVIG	   a	   mené	   ces	   dernières	   années	  
urces	  notamment	  par	  la	  mise	  en	  

situés	  en	  haut	  service	  (La	  Merlière,	  Serf,	  Crozet	  etc.).	  
	  
	  
-‐ Le	  SIEC,	  quant	  à	  lui,	  capte	   douze	  sources	  situées	  sur	  les	  communes	  de	  Saint-‐Martin-‐

Le	   syndicat	   dessert	   les	   communes	   de	  
Venon,	   Poisat	   (hameau	   du	   Romage),	   Herbeys,	   Brié-‐Angonnes	   et	   pour	   partie	   Saint-‐Martin-‐

opulation	  de	  6	  100	  habitants	  alimentés,	  la	  collectivité	  a	  déclaré	  
distribuer	  368	  500	  m3	  (hors	  Saint-‐Martin-‐

redonnée	   à	   Saint-‐ 17

bonne	  à	  bonne,	  selon	  les	  points	  de	  prélèvements.	  
	  
21	  communes	  puisent	  également	  leurs	  eaux	  sur	  des	  sources	  communales	  (59	  au	  total)	  au	  moins	  
partiellement18 nes	  de	  Noyarey,	  Saint-‐
provient	   de	   sources	   et	   10%	  de	   la	   nappe	   phréatique),	   La	   Tronche,	   Domène,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐
Eymes,	   Villard-‐Bonnot,	   Seyssinet-‐Pariset	   (10%	   des	   abonnés	   approvisionnés	   par	   une	   source	  
communale),	   Seyssins,	   Claix,	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	   Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	   (sources	   exploitées	  
par	   le	  SIERG),	  Mont-‐Saint-‐Martin,	  Proveysieux,	  Quaix-‐en-‐Chartreuse	   (sources	  exploitées	  par	   le	  
SIERG),	   le	   Sappey-‐en-‐Chartreuse,	   Sarcenas,	   Bresson19,	   Champagnier,	   Montchaboud,	   Corenc	   et	  
Bernin20
des	  problèmes	  ponctuels	  et	  spécifiques	  peuvent	  exister	  notamment	  sur	  des	  hameaux	  isolés.	  La	  
commune	   de	  Murianette,	   quant	   à	   elle	   achète	   son	   eau	   directement	   auprès	   de	   la	   commune	   de	  
Revel	  (commune	  alimentée	  par	  le	  captage	  communal	  de	  Freydière	  et	  par	  le	  captage	  du	  Syndicat	  
de	  la	  Dhuy	  situé	  également	  sur	  la	  commune	  de	  Revel).	  
	  

-‐même,	   les	   sources	   communales	   sont	   valorisées	   de	  
différent

t	   pour	   une	  
la	   majorité	   des	  

locales	   (par	   exemple	   à	   Champ-‐sur-‐Drac,	   les	   fontaines	   situées	   dans	   le	   haut	   du	   village	   sont	  
alimentées	   directement	   par	   des	   eaux	   de	   source	   -‐	  
également	  alimentées	  par	  des	  sources,	  dont	  la	  provenance	  de	  certaines	  est	  inconnue).	  
	  
	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Une	   sécurisation	   a	   été	   effectuée	   en	   2014	   pour	   y	   répondre	   entre	   le	   SIERG	   et	   la	   commune	   de	   Brié-‐Angonnes	   dans	   le	   cadre	   du	  
raccordement	  au	  SIERG	  de	  la	  commune	  de	  Vaulnaveys-‐le-‐haut.	  
18	  M -‐Egrève,	   Noyarey,	  
Domène,	  Mont-‐Saint-‐Martin,	  Proveysieux,	  le	  Sappey-‐en-‐Chartreuse,	  Sarcenas	  et	  Quaix-‐en-‐Chartreuse	  (sources	  gérées	  par	  le	  SIERG).	  
19	   	  
20	   	  
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On	   peut	   enfin	   rappeler	   la	   capacité	   de	   production	   installée	   des	   différents	   services	  
producteurs	  (m3/heure)	  ainsi	  que	  le	  volume	  prélevé	  autorisé	  en	  2012.	  
	  
Capacité	  de	  production	  installée	  des	  différents	  
services	  producteurs	  en	  2012	  (m3/h)	  	   Volume	  prélevé	  autorisé	  en	  2012	  (m3/h)	  

Sarcenas	  :	  7,16	  m3/h	  
Saint-‐Nazaire-‐Les-‐Eymes	  :	  10	  m3/h	  
Le	  Sappey-‐en-‐Chartreuse	  :	  14,03	  m3/h	  
La	  Tronche	  :	  16	  m3/h	  
Seyssinet-‐Pariset	  :	  17	  m3/h	  
Villard-‐Bonnot	  :	  120	  m3/h	  
Noyarey	  :	  54	  m3/h	  
Domène	  :	  262,8	  m3/h	  
Claix	  :	  372	  m3/h	  
SIED	  :	  1	  066	  m3/h	  
SIERG	  :	  6120	  m3/h	  
Grenoble	  :	  8400	  m3/h	  

Le	  Sappey-‐en-‐Charteuse	  :	  13,9	  m3/h	  
Claix	  :	  182	  m3/h	  
SIED	  :	  496,8	  m3/h	  en	  été	  et	  	  352,8	  m3/h	  	  en	  
hiver	  
SIERG	  :	  3960	  m3/h	  
Grenoble	  :	  8640	  m3/h	  
Villard-‐Bonnot	  :	  85	  m3/h	  
	  

 
-  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	   	  
22	   	  

Commune	   Nombre	  de	  sources	   Commune	   Nombre	  de	  sources	  

Claix	   7	   Quaix-‐en-‐Chartreuse	   3	  
Corenc	   1	   Le-‐Sappey-‐en-‐Chartreuse	   3	  
Domène	   9	   Sarcenas	   2	  
La	  Tronche	   1	   Bresson21	   1	  
Noyarey	   2	   Champagnier	   1	  
Saint-‐Egreve	   2	   Montchaboud	   1	  
Saint-‐Paul-‐de-‐Varces	   2	   Notre-‐Dame-‐Mésage	   4	  
Seyssinet-‐Pariset	   1	   Bernin22	   1	  
Seyssins	   1	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   1	  
SIVIG	   8	   Villard-‐Bonnot	   4	  

Veurey-‐Voroize	   1	   SIERG	   4	  

Varces-‐Allières-‐et-‐Risset	   1	   SIED	   1	  

Mont-‐Saint-‐Martin	   3	   SIEC	   2	  
Proveysieux	   1	   	   	  

 
-  
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-  

 
 
 
 
	  

	  

actuellement	   à	   développer	   leur	   production	  
communale	   (Villard-‐Bonnot	   et	   Saint-‐Nazaire-‐
les-‐Eymes)	  afin	  de	  contenir	  les	  augmentations	  

-‐Bonnot,	   une	  
étude	  a	  été	  réalisée	  pour	  à	  mieux	  caractériser	  
les	  captages	  potentiels.	  	  

 

- - - -
 

 
 
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

effet,	  les	  installations	  de	  production	  peuvent	  ne	  fonctionner	  que	  16	  heures	  ou	  20	  heures	  par	  jour.	  Ainsi,	  pour	  calculer	  
une	  capacité	  de	  production	  journalière,	  il	  faut	  bien	  se	  renseigner	  sur	  les	  dispositifs	  existants	  et	  leur	  capacité	  maximale	  

3/heure.	  
A	  noter	  également	  que	  les	  sources	  communales	  peuvent	  être	  la	  propriété	  de	  la	  commune	  ou	  de	  propriétaires	  privés.	  
Par	  exemple	  à	  Saint-‐
syndicale	   autorisée.	   Ce	   point	   peut	   complexifier	   les	   transferts	   de	   compétence	   eau	   potable	   à	   une	   structure	  
intercommunale.	  
	  

 
-  
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1.2.4.2. Infrastructures  de  production  
	  
Les	  données	  des	  communes	  du	  Balcon	  de	  Chartreuse	  ne	  sont	  pas	  présentées	  dans	  cette	  section.	  
	  
Compétence	  production	  	  
Le	  territoire	  concentre	  a	  minima	  
de	  1	  000m3 	  
	  
Compétence	  Transport	  	  
Très	  peu	  de	  dispositifs	  de	  pompage	   et/ou	  de	   surelevage	   sont	  nécessaires	   sur	   le	  périmètre	  de	  

	  
	  

	  

 
-  

	  
Le	  SIERG	  dispose	  de	  39	  stations	  dont	  4	  surpresseurs	  et	  3	  stations	  de	  pompage.	  
	  
	  
	  
Compétence	  stockage	  	  

représentant	   une	   capacité	   totale	   de	   stockage	   de	  
265	   000	   m3	   (dont	   environ	   50	   000	   m3	   sont	   des	  

	  
	  
	  
 
 

 
 

 
-  
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Equipements	  de	  production,	  transport	  et	  turbines	  (hors	  
Grenoble	  et	  SIERG)	  -‐ Données	  2013

Turbines Station	  Pompage Stations	  de	  surpression	  et	  de	  reprise
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Limite	  des	  données	  disponibles	  
La	  carte	  présentée	  concernant	  les	  réservoirs	  a	  été	  réalisée	  
des	  Balcons	  de	  Chartreuse.	  En	  2011,	  160	  réservoirs	  avaient	  été	  comptabilisés	  pour	  une	  capacité	  de	  stockage	  totale	  de	  
212	  000	  m3	  	  (168	  000	  m3	  pour	  les	  seuls	  services	  distributeurs).	  
Le	   SIERG	  dispose	  
communale.	  

1.2.4.3. La  protection  de  la  ressource  en  eau  
	  
Définition	  
Les	   captages	   publics	   d'eau	   destinée	   à	   la	   consommation	   humaine	   font	   l'objet	   d'une	   autorisation	   de	  
prélèvement	   (référence	  Directives	   européennes	   75/440/CEE,	   98/83/CE,	   2000/60/CE,	   Loi	   sur	   l'eau,	   du	  
3	  janvier	  1992,	  art.	  L1321-‐1	  à	  3	  et	  L1322-‐1	  à	  13	  du	  Code	  de	  la	  Santé	  Publique).	  Déterminés	  par	  déclaration	  
d'utilité	   publique	   (DUP),	   des	   périmètres	   de	   protection	   sont	   instaurés	   autour	   des	   captages,	   après	   une	  
procédure	  technique	  et	  administrative.	  La	  protection	  d'un	  captage	  se	  compose	  de	  trois	  périmètres-‐gigognes,	  
déterminés	   selon	   les	   risques	   de	   pollution	   et	   la	   vulnérabilité	   du	   captage	  :	   un	   périmètre	   de	   protection	  
immédiate	   autour	   du	   point	   de	   prélèvement,	   dont	   les	   terrains	   sont	   à	   acquérir	   en	   pleine	   propriété	  ,	   un	  
périmètre	   de	   protection	   rapprochée	   à	   l'intérieur	   duquel	   peuvent	   être	   interdites	   ou	   réglementées	   toutes	  
activités	   ou	   installations	   portant	   atteinte	   directement	   ou	   non	   à	   la	   qualité	   des	   eaux	  	   et	   si	   la	   situation	   le	  
nécessite,	  un	  périmètre	  de	  protection	  éloignée,	  à	  l'intérieur	  duquel	  les	  activités	  et	  installations	  peuvent	  être	  
réglementées.	  
	  
Sept	  services	  disposent	  de	  Déclaratio ublique	  achevées	  :	  Seyssins,	  Varces,	  Grenoble,	  
SIERG,	  SIED,	  SIEC,	  SIVIG,	  Claix.	  6	  dossiers	  étaient	  en	  2011	  en	  cours	  de	  traitement	  :	  Saint-‐Egrève,	  
Claix	  (la	  DUP	  a	  été	  achevée	  en	  2014),	  Seyssinet-‐Pariset,	  Notre-‐Dame	  de	  Mésage,	  Villard-‐Bonnot	  
et	   Domène.	   Enfin,	   5	   services	   ne	   disposaient	   à	   cette	   date	   	  :	   Noyarey,	   La	  
Tronche,	   Corenc,	   Quaix-‐en-‐Chartreuse	   (dossier	   déposé	   en	   préfecture	   par	   le	   SIERG)	   et	   Saint-‐
Nazaire-‐les-‐Eymes.	  
	  
La	  ville	  de	  Grenoble	  a	  mis	  en	  place	  un	  des	  plus	  grands	  périmètres	  de	  protection	  des	  captages	  

	  329	  hectares23	   -‐sur-‐Drac	  et	  
Saint-‐Georges-‐de-‐Commiers.	   Une	   bonne	   partie	   du	   périmètre	   est	   classée	   en	   Réserve	   Naturelle	  
Régionale	  (RNR	  des	  Isles	  du	  Drac)	  et	  abrite	  de	  nombreuses	  espèces	  animales	  et	  végétales24.	  Le	  

des	  arbres	  fruitiers	  rares	  et	  locaux.	  
Le	   SIERG	   res	   pour	   ses	   deux	  
principales	   ressources	   (dont	   12,5	   hectares	   de	   périmètre	   immédiat	   et	   absolu)	   auquel	   il	   faut	  
ajouter	   les	   118	   hectares	  
exploitée.	  
	  
Les	   périmètres	   de	   protection	   sont	   clôturés	   à	   plus	   de	   95%	   pour	   les	   services	   de	   Grenoble,	   du	  
SIERG,	  du	  SIVIG,	  de	  Claix25,	  ou	  encore	  de	  Proveysieux.	  A	  contrario	  les	  services	  de	  Domène,	  Quaix-‐
en-‐Chatreuse	   (dossier	   DUP	   en	   cours	   via	   le	   SIERG)	   et	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   ne	   disposent	  

rotection.	  

	  
A	  Grenoble,	  Claix	  et	  au	  SIED,	  il	  est	  de	  plus	  de	  90%.	  A	  Sarcenas	  et	  au	  SIVIG,	  il	  est	  de	  60	  à	  80%.	  Au	  
SIEC	  et	  au	  SIERG,	   il	  est	  de	  60	  à	  100%.	  A	  Noyarey,	  Saint-‐Egrève	  et	  Domène	  il	  est	  de	  40	  à	  50%.	  
Enfin	  à	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  il	  est	  de	  40
performance	  des	  services).	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  dont	  500	  de	  protection	  absolue	  qui	  sont	  propriété	  de	  la	  ville.	  
24	   	  
25	  Dans	   le	   périmètre	   de	   protection	   immédiat,	   le	   service	   doit	   encore	   acquérir	   deux	   parcelles	   mais	   la	   démarche	   est	   en	   cours	   de	  
régularisation.	  
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Il	  est	  important	  de	  rappeler	  que	  la	  protection	  de	  la	  ressource	  est	  un	  enjeu	  qui	  dépasse	  la	  seule	  

territoire,	   un	   certain	   nombre	   de	   services	   sont	   confrontés	   régulièrement	   à	   des	   glissements	   de	  
terrain	  ou	  à	  
chute	  de	  pierre	  a	  ainsi	  sérieusement	  endommagé	  un	  réservoir	  au	  SIED).	  	  Dans	  les	  cinq	  dernières	  
années,	  Noyarey,	  Domène	  et	  le	  SIED	  ont	  été	  confrontés	  à	  de	  telles	  problématiques.	  

les	  services	  assurant	  la	  seule	  compétence	  production.	  En	  2012,	  5	  à	  10%	  des	  budgets	  du	  SIERG	  
mais	  aussi	  des	  services	  de	  Claix,	  Varces-‐Allières-‐et-‐Risset	  et	  Sarcenas	  y	  étaient	  consacré	  ;	  1	  à	  5%	  
de	  ceux	  de	  Saint-‐Egrève,	  Noyarey	  et	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  et	  enfin	  moins	  de	  1%	  du	  budget	  du	  

eysieux.	  
	  

Grenoble,	  la	  gestion	  foncière	  de	  la	  biodiversité	  pour	  le	  SIERG,	  la	  réduction	  de	  la	  consommation	  
des	   bâtiments	   à	   Varces,	   la	   gestion	   différenciée	   des	   espaces	   verts	   (Varces,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐

véhicules	  hybrides	  (Domène),	  la	  prohibition	  des	  produits	  phytosanitaires	  (Varces)	  ou	  encore	  la	  
construction	  de	  bâtiments	  basse	  consommation	  (Varces,	  SIERG).	  
	  
Enfin,	   	   une	   donnée	   constante	   résultant	   de	   nos	   enquêtes	  
effectuent	  régulièrement	  des	  visites	  de	  leurs	  captages.	  A	  ce	  titre,	  les	  services	  du	  SIERG,	  Grenoble,	  
du	   SIED,	   du	   SIEC,	   de	   Domène,	   de	   Claix,	   du	   SIVIG	   et	   de	   Seyssins	   disposent	   de	   véhicules	   tous	  
terrains	   pour	   se	   rendre	   sur	   les	   lieux	   de	   captage	   qui	   se	   situent	   souvent	   au	   milieu	   de	   reliefs	  
accidentés.	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

complètent	  pas	  ces	  indicateurs	  et	  il	  est	  difficile	  de	  trouver	  des	  informations	  précises	  à	  ce	  sujet	  que	  ce	  soit	  sur	  les	  sites	  
internet	   des	   services	   ou	   dans	   les	   rapports	   du	   maire	   et	   rapports	   du	   délégataire.	   Il	   est	   possible	   que	   cette	   faible	  
communication	   soit	   due	   au	   caractère	   stratégique	   de	   certaines	   données	   (par	   exemple,	   la	   communication	   des	   plans	  
exacts	   des	   installations	   peut	   rendre	   vulnérable	   un	   service	   à	   de	   potentielles	   attaques	   terroristes).	   Concernant	   les	  

de	  la	  protection	  des	  captages.	  	  
To

Ensuite,	  la	  topographie	  joue	  également	  comme	  dans	  le	  cas	  du	  SIED	  qui	  ne	  peut	  pas	  clôturer	  entièrement	  ses	  captages	  

cas,	  on	  peut	   légitimement	  penser	  que	   la	  montagne	  
pas	  nécessaire).	  

propre	  capacité	  à	  protéger	  leur	  ressource	  sans	  que	  pour	  a édure	  administrative	  ait	  abouti.	  
un	  indice	  relativement	  faible,	  

de	  la	  ressource	  ait	  été	  entreprise	  par	  le	  service.	  	  En	  effet,	  concernant	  les	   captages	  de	  Jouchy	  et	  de	  Pré-‐

mandés	   suite	   à	  
	  

rotection	   effective	   de	   la	  

60/100,	   le	   service	   doit	   avoir	  mis	   en	   place	   une	   protection	   effective	   de	   la	   ressource.	   Au	   dessus	   de	   60/100,	   il	   s

(60/100)	  pour	  apprécier	  la	  réalité	  objective	  de	  la	  protection	  de	  la	  ressource	  des	  services	  plutôt	  que	  de	  comparer	  les	  
«	  notes	  obtenues	  »	  par	  les	  différents	  services	  
ressource.	  
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1.2.4.1. Evènements  naturels,  risques  naturels  et  technologiques,  conflits  sur  la  ressource  
	  

auxquels	  sont	  confrontés	  les	  services.	  	  	  
Le	  risque	  de	  gel	  des	  canalisations	  en	  hiver	  est	  particulièrement	  important	  et	  concerne	  la	  grande	  
majorité	  des	  services.	  
De	  même,	   les	   services	   situés	   à	   flancs	   de	  montagne	   font	   face	   à	   des	   risques	   de	   glissements	   de	  
terrain	  importants	  qui	  peuvent	  endommager	  les	  réservoirs.	  Le	  SIED,	  Domène	  ou	  Noyarey	  ont	  été	  
confrontés	  à	  de	  telles	  problématiques	  sur	  les	  dix	  dernières	  années	  (voir	  paragraphe	  précédent).	  

Romanche,	   mettant	   en	   péril	   de	   la	   même	   façon	   ses	   sites	   de	   captage.	   Néanmoins,	   les	   travaux	  
réalisés	  par	  le	  Syndicat	  Mixte	  des	  bassins	  hydrauliques	  de	  l'Isère	  (SYMBHI)	  on	  permis	  de	  limiter	  	  
fortement	  la	  survenue	  de	  ce	  risque.	  	  
	  
Plus	   largement,	   le	   bassin	   grenoblois	   est	   soumis	   à	   un	   certain	   nombre	   de	   risques	   naturels	   et	  
technologiques	   qui	   peuvent	   impacter	   le	   fon 	  :	   risques	  

deux	  sites	  classés	  SEVESO	  sont	  recensés	  sur	  le	  territoire	  
de	   Grenoble	   :	   Sandvik	  Hard	  Materials	   et	   Eurotungstene	   +	   plateformes	   chimiques	   du	   Pont-‐de-‐

	  
Mais	  le	  risque	  qui	  touche	  le	  plu

Suite	   à	   un	   étiage	   sévère	   en	   1984,	   le	   SIEC	   a	   réalisé	   un	  maillage	   avec	   le	   SIERG.	   De	  même,	   les	  
épisodes	  de	  sécheresse	  dans	  années	  2003	  et	  2006,	  ont	  conduit	  le	  SIERG	  a	  renforcer	  ses	  maillages	  

	  Au	  niveau	  des	  services	  de	  taille	  moins	  importante,	  Noyarey	  et	  
Fontanil-‐Cornillon	   sont	   confrontés	   à	   des	   problèmes	   de	   limite	   de	   capacité	   de	   la	   ressource	   en	  
situation	   de	   sécheresse.	   De	   plus,	   certains	   services	   comme	   Quaix-‐en-‐

dans	   leur	   développement	   urbain26.	   La	   solution	  
privilégiée	  par	  les	  services	  face	  aux	  problèmes	  de	  sécheresse	  est	  le	  maillage	  intercommunal	  et	  la	  
modification	  des	  pratiques	  de	  gestion	  des	  ressources.	  

ville	  de	  Vizille	  est	  bloquée	  dans	  son	  développement	  urbain	  du	  fait	  du	  risque	  inondation.	  
	  

conflits.	  Tous	  les	  grands	  services	  producteu
sujet	  de	  la	  ressource.	  	  
-‐ A	  Grenoble,	  	  le	  projet	  de	  remise	  en	  eau	  du	  Drac	  qui	  vise	  à	  rétablir	  la	  connexion	  hydraulique	  

el	  
27	  	  

-‐ A	  Grenoble	  toujours,	  un	  conflit	  opposait	  le	  service	  à	  des	  familles	  installées	  en	  caravanes	  sur	  

zone	  rappr
et	  des	  risques	  de	  pollution	  de	  la	  ressource	  en	  eau.	  

-‐ Au	  SIERG,	  un	  conflit	  opposait	   le	  service	  à	   la	  préfecture	  et	  au	  Syndicat	  d'Assainissement	  du	  
Canton	  de	  l'Oisans	  et	  de	  la	  Basse	  Romanche	  (communes	  de	  Livet-‐et-‐Gavet,	  Séchilienne,	  Saint-‐
Barthélémy-‐de-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	   à	   la	  

-‐en-‐ eau	  de	  
ses	  habitants.	  
27	   	  
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produits	   chimiques	   utilisés	   pour	   le	   traitement,	   ou	   pollution	   liée	   aux	   eaux	  usées	   en	   cas	   de	  
débordement).	  

-‐ 
ressource	  du	  SIED	  (conflit	  sur	   la	  répartition	  de	   la	  ressource)	  et	  utilisant	   la	  ressource	  pour	  
alimenter	  deux	  centrales	  hydroélectriques	  (qui	  étaient	  à	  l'origine	  des	  centrales	  productrices	  
d'électricité	  pour	  des	  usines	  de	  papier).	  

1.2.4.2. Les  paramètres  quantitatifs  de  la  ressource  en  eau  
	  
Définition	  

production	  du	  service	  en	  fonction	  des	  besoins	  journaliers	  de	  pointe.	  
exceptionnellement	   faible	   d'une	   ressource,	   qu'il	   ne	   faut	   pas	   confondre	   avec	   les	   basses	   eaux	   saisonnières	  
habituelles,	  même	  s'il	  en	  est	  l'exacerbation.	  
	  

un	   des	   éléments	   récurrents	   des	   discours	   portés	   par	   les	   agents	   des	  
	  

En	  réalité,	   le	   ratio	  de	  couverture	  sur	   les	  10	  dernières	  années	  était	  de	  +	  de	  200%	  pour	  Eau	  de	  
Grenoble	  et	  de	  +	  120	  à	  200%	  pour	  le	  SIERG.	  
Pour	  les	  autres	  services	  producteurs,	  les	  ratios	  par	  rapport	  aux	  besoins	  étaient	  :	  
-‐ +	  100	  à	  120	  %	  pour	  le	  SIEC	  et	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  	  
-‐ +	  120	  à	  200%	  pour	  Claix	  et	  le	  SIVIG	  	  
-‐ +	  50	  à	  80%	  à	  Domène	  
-‐ +	  0	  à	  50%	  à	  Sarcenas	  
	  

de	   	  
	  
Le	   	  est	  considéré	  comme	  constant	  pour	  le	  SIERG,	  le	  
SIEC,	   le	   SIED	   et	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes.	   Il	   est	   en	   légère	   baisse	   à	   Saint-‐Egrève,	   au	   SIVIG,	   à	  
Seyssins,	   à	   Proveysieux,	   à	   Domène,	   à	   Claix	   et	   à	   Noyarey.	   Cette	   baisse	   peut	   être	   associée	   aux	  
épisodes	  de	  sécheresse	  de	  2003,	  2006	  et	  2009	  qui	  ont	  impacté	  les	  sources	  du	  territoire.	  

1.2.4.3. Hauts  et  bas  services  
	  
Définition	  	  
Le	   «	  haut	   service	  »	   est	   entendu	   comme	   le	   service	   desservant	   les	   usagers	   résidants	   sur	   les	   versants	  
montagneux	   aux	   altitudes	   les	   plus	   élevées	   ;	   le	   «	  bas	   service	  »	  
concerne	   les	   usagers	   résidant	   dans	   les	   vallées	   et	   plaines	   de	  

exceptionnellement	   faible	   d'une	   ressource,	   qu'il	   ne	   faut	   pas	  
confondre	  avec	  les	  basses	  eaux	  saisonnières	  habituelles,	  même	  
s'il	  en	  est	  l'exacerbation.	  
	  

caractéristiques	   du	   relief	   du	   bassin	   grenoblois.	   Ainsi,	  
de	   nombreux	   services	   sont	   divisés	   fonctionnellement	  
entre	   un	   «	  haut	  »	   et	   un	   «	  bas	  »	   service.	   Ceci	   conduit	  
parfois	   à	   des	   déconnexions	   complètes	   entre	   plusieurs	  
réseaux	  sur	  une	  même	  commune,	  un	  réseau	  alimentant	  
le	  haut	  de	  la	  commune	  et	  un	  autre	  le	  bas	  sans	  que	  ces	  
réseaux	  soient	  interconnectés	  entre	  eux.	  
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Par	   exemple,	   le	   SIED	   est	  
«	  hauts	  services	  »	  de	  plusieurs	  communes	  du	  Grésivaudan.	  Au	  contraire,	  Eau	  de	  Grenoble	  et	   le	  
SIERG	  alimentent	  principalement	  les	  «	  bas	  services	   e	  

spécifiques	  de	   la	  ressource	  «	  eau	  »	  qui	  est	  une	  ressource	  difficilement	   transportable	  du	   fait	  de	  
son	  poids	  (1	  tonne	  par	  m3).	  Ainsi,	  faire	  «	  remonter	   hameaux	  les	  plus	  en	  hauteur	  
des	  collectivités	  nécessiterait	  des	  dispositifs	  de	  pompage	  dont	  les	  coûts	  seraient	  démesurés	  face	  
aux	  objectifs.	  	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
La	  séparation	  entre	  «	  hauts	  »	  et	  «	  bas	   	  
plusieurs	  réseaux	  :	  «	  bas	  »	  service,	  «	  moyen	  »	  service,	  «	  haut	  »	  service,	  «	  très	  haut	  »	  service.	  Par	  soucis	  de	  
compréhension,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  allés	  dans	  ce	  niveau	  détail	  pour	  cette	  partie.	  
	  

	  

1.2.4.4.   :  paramètres  réglementaires  et  de  santé  publique  (substances  indésirables,  
toxiques,  paramètres  microbiologiques,  eaux  adoucies  ou  déminéralisées)  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  4	  :	  conformité	  microbiologique	  et	  physico-‐ producteurs	  et	  
distributeurs	  
	  

é.	   A	   Grenoble	   et	   au	   SIERG	   aucun	   traitement	   ni	  
28.	  	  

bonne	   qualité.	   Toutefois,	   des	   dispositifs	   de	   traitement	   sont	   toujours	   nécessaires	   et	   il	   existe	  
quelques	   problèmes	   ponctuels	   de	   pollution	   bactériologique	   sur	   la	   partie	   haute	   de	   certaines	  
communes	   de	   montagne	   desservies	   notamment	   par	   des	   Associations	   Syndicales	   Autorisées	  
(ASA).	  Néanmoins	  et	  souvent	  ces	  problèmes	  sont	  en	  cours	  de	  traitement	  (Proveysieux,	  Corenc),	  
ces	  sources	  locales	  étant	  progressivement	  abandonnées.	  	  
	  

de	  qualité	  satisfaisante,	  bonne	  ou	  très	  bonne	  ;	  ce	  
qui	  veut	  dire	  que	  dans	  la	  très	  grande	  majorité	  des	  cas	  plus	  de	  90%	  des	  prélèvements	  effectués	  

collectivités	   les	  plus	   importantes	  (Grenoble,	  SIERG,	  SIEC,	  SIVIG,	  SIED)	  mais	  on	  note	  également	  	  

Saint-‐Egrève	   (source	   de	   Rochepleine	   au	   Fontanil-‐Cornillon)	   ou	   au	   Syndicat	   de	   la	   Terrasse-‐
Lumbin-‐Crolles	  par	  exemple.	  De	  manière	  générale,	  toutes	  les	  eaux	  produites	  sont	  caractérisées	  
par	  une	  absence	  de	  nitrate,	  de	  pesticide	  et	  par	  une	  faible	  teneur	  en	  fluor.	  
	  
Une	  des	  caractéristiques	  des	  eaux	  produites	  sur	  les	  «	  hauts	  services	  »	  réside	  dan
sont	   parfois	   douces	   et	   agressives,	   -‐à-‐dire	   susceptibles	   de	   corroder	   les	   métaux	   des	  

Domène,	  du	  SIED,	  de	  Murianette	  ou	  encore	  du	  SIEC)29.	  	  
	  
Enfin,	  quelques	  problèmes	  ponctuels	  de	  qualité	  exist

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	   éfecture	  en	  raison	  des	  

ans	  le	  cadre	  du	  plan	  Vigipirate.	  
29	    
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Chatelard	  (ce	  réseau	  alimente	  également	  en	  partie	  la	  commune	  de	  Saint-‐ 	  
risques	   sanitaires	   (gastro-‐entérites,	   hépatite	   A	   etc.).	  

fiables	   et	   permanentes	   de	   désinfection.	   A	   noter	   la	   vive	   réactivité	   des	   communes	   sur	   ces	  
Proveysieux	  a	  

entrepris	   des	   travaux	   qui	   ont	   permis	   de	   prolonger	   la	   conduite	   communale	   du	   hameau	   de	  
Rigaudière	   au	   hameau	   de	   Bellevue.	   D est	  

	  
	  
De	   même	   à	   Saint-‐Paul-‐de-‐ RS	   décrivait	   en	   2012	   une	   «	  eau	   occasionnellement	  
contaminée	  »	  pour	  une	  des	  deux	  ressources	  de	  la	  commune	  (source	  des	  Mousses,	  située	  sur	  les	  

conforme	  
aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  pour	  l'ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  	  
	  

précédentes	  enquêtes.	  A	  Gières,	   la	  mauvaise	  qualité	  du	  réservoir	  de	  La	  Combe	  a	  pu	  conduire	  à	  
des	  pollutions	  bactériologiques	  de	  temps	  en	  temps	  et	  

chloration	   manuelle	   pour	   ce	   réservoir.	   De	   même	   à	  
Fontaine,	   le	   réservoir	   desservant	   le	   hameau	   des	  
Vouillants	  (7	  habitations)	  est	  chloré	  du	  fait	  du	  temps	  
de	  séjour	  trop	  long	  
de	  même	  pour	   le	   service	   de	  Murianette.	   A	  Quaix-‐en-‐
Chartreuse,	   des	   problèmes	   bactériologiques	   et	   de	  
turbidité	  occasionnelle	  demeurent	  (mais	  la	  chloration	  
permet	  la	  conformité	  des	  eaux).	  Le	  SIVIG	  a	  également	  
du	  faire	  face	  à	  des	  problèmes	  de	  turbidité	  en	  période	  

qualité	   moyenne	   avant	   traitement)	   auxquels	   il	   a	  
répondu	   depuis	   (voir	   les	   ouvrages	   de	   traitement	  
installés).	  
	  
L bjet	  

très	   grande	   réactivité	   pour	   corriger	   les	   problèmes	  
identifiés.	  	  

 
 

-  
	  

ère	   Chb.	   Civ.,	   28/11/2012,	   «	  Mme	   Mataillet	  »,	   n°11-‐26814)	   qui	   rend	  
responsable	   	  
	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

même	  service	  et	  de	  la	  complexité	  administrative	  des	  
sur	  chaque	  point	  de	  prélèvement	  (ce	  qui	  par	  ailleurs	  se	  justifie	  pleinement	  pour	  apprécier	  la	  qualité	  de	  la	  ressource).	  

est	   également	   le	   cas	  avec	   les	   six	   contrôles	   effectués	   à	  Le	  Gua	  ou	  encore	   les	  quatre	  de	  
Quaix-‐en-‐Chartreuse	  et	  de	  La	  Tronche.	  
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1.2.4.1.   :  paramètres  organoleptiques  et  physico-‐chimiques  
	  
Définition	  	  	  
Une	  substance	  organoleptique	  est	  capable	  d'affecter	  un	  récepteur	  sensoriel.	  
Il	   s'agit	   du	  caractère	   d'un	  critère	  d'un	  produit	  pouvant	   être	  apprécié	  par	   les	   sens	  humains	   (toucher,	  goût,	  

l'odeur	   de	   l'eau.	   Cependant	   ces	   critères	   n'ont	   pas	   de	   valeur	   sanitaire	   directe.	   Une	   eau	   peut	   être	   trouble,	  
colorée	   ou	   avoir	   une	   odeur	   particulière	   et	   néanmoins	   être	   consommable.  Considérés	   longtemps	   comme	  
subjectifs,	  ces	  paramètres	  sont	  jugés	  aujourd'hui	  essentiels	  car	  c'est	  au	  travers	  que	  le	  consommateur	  se	  forge	  
une	   idée	   sur	   la	   qualité	   de	   l'eau	   délivrée.	   Certaines	   mesures	   sont	   physiques,	   d'autres	   font	   appel	   à	   des	   "	  
goutteurs	   d'eau	   "	   qui	   comparent	   les	   échantillons	   à	   une	   eau	   de	   référence	   et	   font	   des	   dilutions	   pour	   s'en	  
rapprocher	  au	  plus	  près.	   	  	   	  	  Pour	  comparer	  avec	  d'autres	  pays,	   les	  français	  détestent	  le	  goût	  de	  chlore	  dans	  
l'eau	  alors	  qu'aux	  Etats	  Unis	  et	  en	  Russie	  la	  disparition	  de	  cette	  saveur	  particulière	  inquiète	  ceux	  qui	  y	  sont	  
habitués.	  

	  
	  
On	   peut	   tout	  

moyennement	   minéralisée	   qui	   dispose	   de	   peu	  
de	  nitrates	  (6,5	  mg/l	  en	  moyenne	  en	  2012)	  et	  de	  

	  agressive	  
	   PH	   satisfaisant	   (PH	   de	   7,7).	   Elle	   est	  

également	   caractérisée	   par	   une	   absence	   de	  
pesticide	   et	   une	   composition	   chimique	  
comparable	  aux	  eaux	  de	  grande	  table	  française.	  
	  
Pour	   le	   SIERG,	   l'eau	   d'adduction	   est	   issue	   du	  
mélange	  des	  eaux	  des	  trois	  puits	  de	  Pré-‐Grivel	  et	  
des	  deux	  puits	  de	  Jouchy.	  Elle	  a	  une	  température	  

degrés).	  Elle	  présente	  une	  minéralisation	   totale	  
peu	   accentuée.	   Sa	   conductivité	   (361	   micro	  
Siemens	   par	   cm	   à	   25°C	   en	   2006)	   et	   sa	   dureté	  
(17,2	   degrés	   hydrotimétriques	   français	   en	  
2011)	  sont	  peu	  élevées.	  
Elle	   également	   caractérisée	   par	   une	   faible	  
teneur	  en	  nitrates	  (2.7	  mg/l	  de	  NO3	  en	  2011)	  et	  
en	  chlorures	  (6	  mg/l	  en	  2011).	  	  
	  

 
 

-  
	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

s	  paramètres	  sont	   subjectifs	   et	  nécessitent	  que	  des	   recherches	   en	   ce	  
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1.2.4.2. Les  degrés  de  complex   
	  
La	   qualité	   exceptionnelle	   de	   la	   ressource	   dans	   le	   bassin	   grenoblois	   a	   pour	   conséquence	   la	  

	  
21	   communes	   distribuent	   une	   eau	   sans	   aucun	   traitement	  

ou	  du	  SIERG.	  
Les	   traitements	   existants	   sont	   des	   dispositifs	  

28	   servi 30	  et	   de	   filtration	  
poussée	  de	  type	  bicouche	   	  sable/anthracite	  pour	  1	  service	  
(le	  SIVIG).	  
 

 
-  

	  
En	  termes	  de	  dispositif	  de	  traitement	   	  	  
-‐ 31	  
-‐ 	  
-‐ le	  SIVIG	  dispose	  de	  dispositif	  de	  traitement	  UV,	  chlore	  liquide,	  chlore	  gazeux	  et	  de	  traitement	  

de	  la	  turbidité	  
-‐ 	  
-‐ Seyssinet-‐Pariset,	  La	  Tronche	  et	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  disposent	  de	  stations	  de	  chloration	  
-‐ Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	   et	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces	   disposent	   de	   stations	   de	   traitement	   UV	  

simples	  
-‐ Claix,	   Domène,	   Noyarey,	   Saint-‐Egrève,	   Seyssins,	   Varces	   (dispositifs	   de	   secours),	   Villard-‐

Bonnot	  (chloration	  en	  secours),	  Quaix-‐en-‐Chartreuse	  disposent	  de	  dispositifs	  de	  chloration	  	  
+	  UV	  

	  
	  

1.2.5. le  bassin  grenoblois  
	  

Annexe	  concernée	  
Annexe	  58	  :	  historique	  des	  services	  communaux	  

1.2.5.1.   :  Grenoble  avant  Rochefort  
	  
Jusqu 	   	  de	  la	  
ville	  de	  Grenoble.	  A	  cette	  époque,	  le	  comportement	  particulier	  de	  la	  ressource	  (de	  nombreuses	  
et	  fréquentes	  inondations	  endommagent	  habitations,	  bâtiments	  publics	  et	  détruisent	  les	  ponts)	  

oir	  une	  «	   	  »,	  ceux-‐ci	  développant	  un	  imaginaire	  

dragon).	   Cet	   aspect	   joue	   un	   rôle	   de	   barrage	   cognitif	   pour	   les	   habitants	   qui	   pendant	   très	  
	   domestication	   de	   la	   ressource.	   A	   ce	   sujet,	   le	   poète	  

dauphinois	  Blanc	  Lagoutte	  a	  pu	  rappeler	  que	  «	  
(les	  grenoblois)	  laisse	  pas	  le	  temps	  de	  penser	  ».	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	   	  
31	   -‐en-‐Chatreuse	  et	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage).	  
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De	  ce	  fait,	  ce	  sont	  quelques	  riches	  notables	  de	  la	  ville	  qui,	  	  à	  titre	  privé,	  développent	  les	  premiers	  	  

population,	  
pour	  tous).	  

	  

nouveau	   statut.	   De	   ressource	   latente	   elle	   va	   devenir	   ressource	   territoriale	   pour	   le	  
développement	  économique	  de	   la	  ville.	  Cette	  «	  activation	  »	  de	   la	  ressource	   trouve	  son	  essence	  

Ainsi	   peut-‐on	   expliquer	   le	   projet	   de	   ville	   thermale	  
port 	  

on	  de	   la	   politique	   locale.	   En	  
	  

	  

1.2.5.2. 1880-‐1910  :  c   
	  

	   	   service	  
alors	  que	  le	  mouvement	  hygiéniste	  bat	  son	  plein.	  La	  création	  des	  sources	  de	  Rochefort	  est	  alors	  

	  pittoresque	  mais	  
infecte	  »	  (suiv 	  
	  
Outre	  la	   ociale	  par	  la	  maîtrise	  des	  eaux,	   	   	   le	  développement	  
des	   activités	   industrielles	   (industrie	   gantière	  Perrin,	   ciment	   artificiel	  Vicat	  etc.)	   qui	   incite	   à	   la	  

entre	   industriels	   et	   hommes	   politiques	   sur	   le	   développement	   des	   ressources	   en	   eau,	   les	  
e nt	  pas	  à	  entrer	  en	  politique	  pour	  
garantissant	  un	   s.	  
	  
La	  réalisation	  des	  travaux	  conduit	  dès	  1900	  
de	  la	  ressource	  
exceptionnelle,	   de	   la	   disponibilité	   et	   de	   la	   proximité	   de	   la	   ressource,	   	   devient	   dès	   cette	  
époque	  une	  source	  de	  financement	  non	  négligeable	  pour	  la	  commune	  (le	  coût	  du	  service	  étant	  
inférieur	  à	  la	  plupart	  des	  autres	  villes	  françaises).	  
	  
Mais	  dès	  1921,	  

accompagner	  le	  développement	  grenoblois.	  Ce	  chantier	  est	  finalisé	  quelques	  années	  plus	  tard,	  et	  
en	  1929	   le	  maire	   énonce	   dans	   un	  discours	   que	  Grenoble	   est	   «	  
marché	   uation	  des	  finances	  municipales.	  Ce	  discours	  

au	   fait,	   ettre	   le	   développement	   des	   activités	  
et	  par	  conséquent	  le	  

développement	  de	  politiques	  locales	  ambitieuses.	  
	  

1.2.5.3. 1928-‐1948  :  n ,  SIVIG)  
	  

gros	   bourgs	   ont	   des	   besoins	   croissants	   en	   eau.	   Plusieurs	   discussions	   sont	   engagées	   pour	   la	  
l	  des	  Eaux	  de	  La	  

Terrasse,	   Lumbin,	   Crolles	   est	   créé	   en	   1928	  
	  



	  58	  

	  
En	  effet,	  en	  1947	  sont	  créés	  le	  SIERG	  et	  le	  SIVIG.	  Le	  SIER

	  
dans	  une	  époque	  de	  crise	  hydrique,	   les	   infrastructures	  de	   la	  ville-‐centre	  ne	  pouvant	  plus	   faire	  
face	   à	   la	   demande	   croissante	   en	   eau	   des	   villes	   périphériques	   ni	   de	   ses	   propres	   habitants.	   Six	  
communes32	   	   (auxquelles	   il	   faut	   ajouter	   initialement	   Grenoble)	  

	  de	  manière	  autonome	   leurs	  propres	  
besoins	  en	  eau	  potable.	  	  
	  
Grenoble	  adhère	  au	  SIERG	  dès	  sa	  création,	  mais	  la	  règle	  de	  la	  représentation	  paritaire	  de	  chaque	  
commune	  dans	  le	  syndicat	  (chaque	  commune	  dispose	  de	  deux	  voix)	  va	  contrarier	  les	  ambitions	  
hégémoniques	   de	   la	   ville-‐centre	   qui	   va	   se	   retirer	   du	   syndicat	   	   un	  
contexte	  de	  crise	  de	  leadership	  de	  la	  ville-‐ 	  dans	  les	  
infrastructures	  du	  service	  eau	  potable,	  qui	  va	   un	  syndicat	  
puissant.	  
	  
Le	  SIVIG,	  quant	  à	  lui	  est	  créé	  dans	  un	  contexte	  spécifique	  :	  à	  cette	  époque,	  la	  commune	  de	  Le	  Gua	  
disposait	   de	   ressources	   hydriques	   importantes	   mais	   manquait	   de	   moyens	   financiers	   et	   la	  
commune	  de	  Vif	  ne	  disposait	  pas	  de	  r
supérieure	  du	   fait	  de	  sa	   taille	  plus	   importante.	  Ce	  contexte	  particulier	  aboutît	  à	   la	  création	  du	  
syndicat	   en	   1947	   (Miribel-‐Lanchâtre	   a	   ensuite	   rejoint	   le	   SIVIG	   en	   1972	   en	   raison	   de	  

de	   ses	   ressources	   hydriques).	   Le	   syndicat	   a	   ensuite	   pris	   la	   compétence	  

	  
	  

uvent	  la	  disponibilité	  de	  la	  ressource	  
(comme	  dans	  le	  cas	  du	  SIVIG)	  qui	  a	  motivé	  la	  dynamique	  syndicale.	  On	  observe	  par	  exemple	  que	  

est	   plus	   rare	   et	   de	   moins	   bonne	   qualité)	   et	   regroupent	   un	   nombre	   plus	   important	   de	  
collectivités.	  A	  contrario,	  la	  région	  grenobloise	  avec	  sa	  ressource	  abondante	  et	  de	  qualité	  a	  plutôt	  
favorisé	  un	  «	  communalisme	  ambiant	  »	  et	  un	  émiettement	  des	  services	  pour	  reprendre	  les	  mots	  
de	  David	  Le	  Bras	  dans	  sa	  thèse	  (2003).	  
	  

1.2.5.4. 1945-‐1965  :  s   
	  
Cette	  crise	  originelle	  va	  entraîner	   	  et	  plus	  
largement	   des	   communes.	   En	   effet,	   et	   alors	   q agglomération	  passe	   de	   145	  000	   à	   280	   000	  

990	  en	  réalisant	  des	  investissements	  continuels	  et	  

hydrauliques	   (comme	   dans	   le	   cadre	   du	   projet	   de	   détournement	   de	   la	   quasi-‐totalité	   de	   la	  
Romanche	  par	  EDF,	  projet	  finalement	  abandonné	  suite	  à	  la	  mobilisation	  du	  syndicat	  entre	  1981	  
à	  1986).	  Le	  SIERG	  joue	  également	  le	  rôle	  de	  contre-‐pouvoir	  à	  la	  ville-‐
agglomération	  marquée	  à	  la	  fois	  par	  la	  faiblesse	  démographique	  de	  Gre
de	  160	  

t	   celles	   dirigées	  
par	   des	   élus	   issus	   du	   Parti	   Communiste	   Français	   (dont	   les	   plus	   importantes	  :	   Fontaine,	  
Echirolles,	  Saint-‐Martin-‐ 000	  habitants).	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Echirolles,	  Eybens,	  Fontaine,	  Gières,	  Poisat,	  Saint-‐Martin-‐ 	  
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Si	  le	  SIERG	  a	  su	  développer	  rapidement	  un	  système	  performant	  
	  

eau.	   La	   ville	   est	   alors	   empêtrée	   dans	   des	   problématiques	   techniques	  
concernant	   le	   choix	   de	   la	   ressource	   (superficielle	   ou	   souterraine)	  
développement	   futur.	   	   le	   maire	   Albert	  
Michallon	   fait	   un	   choix	  :	   «	  Rochefort	   doit	   remplacer	   Rochefort	  »	   	   grand	  

	  aux	   capacités	   renforcées	   est	   construit	  
du	   projet	   est	   de	   prévenir	   le	   développement	   industriel	   et	   démographique	  

agglomération	  en	  pleine	  expansion	  et	  dont	   les	  prévisions	   les	  plus	  optimistes	   indiquent	  q
pourrait	   dépasser	   un	   million	   	   (suivant	   des	   études	   de	  

fixée	   par	   les	   nouvelles	   infrastructures	   est	   de	   pouvoir	  
ur.	  

Mais	   en	   hiver	   1963	   les	   travaux	   ne	   sont	   pas	   terminés	   et	   20	  
potable	   aux	   3ème	   et	   4ème	   étages	   de	   leurs	   immeubles.	  Hubert	  Dubedout	  mène	   campagne	   sur	   ce	  
thème	  et	  est	  élu	  maire	  de	  Grenoble	  en	  1965.	  
	  

1.2.5.5. 1975-‐2000  :  faits  marquants  et  grands  projets  
	  

	   	  ».	  Le	  
service	   bénéficie	   en	   effet	   de	   technologies	   très	  

	  
	  
Mais	   une	  nouvelle	  «	   	  ».	  
En	  effet,	   le	  maire	  fait	   le	  choix	  de	  déléguer	   le	  service	  à	   la	  Lyonnaise	  des	  Eaux.	  Cette	  période	  va	  

croissantes	  entre	  le	  SIERG	  et	  le	  service	  des	  eaux	  de	  Grenoble	  
,	   les	   deux	   services	   se	   livrant	   une	   véritable	   concurrence	   par	   le	  

marché	   et	  
construites	  en	  parallèle	  par	  Grenoble	  et	  par	   le	  SIERG	  pour	   desservir	  des	  communes	  éloignées	  

service	  en	  monopole	  local	  caractérisé	  par	  des	  coûts	  fixes	  importants	  (le	  coût	  de	  construction	  et	  
portun	   la	  mise	   en	   concurrence	   sur	   la	  desserte	  qui	   renchérit	  

	  
	  

de	  corruption,	   (la	  Lyonnaise	  des	  Eaux	  a	  participé	  au	   financement	  de	   la	  campagne	  du	  nouveau	  
maire)	   ,	   Michel	  

mouvements	  citoyens,	   faisant	  émerger	  par	   la	  même	  occasion	  un	  nouvel	  acteur	  qui	  va	  prendre	  

politique	  environnementale	   forte,	   expertise	  économique	  et	   financière)	  en	  Europe	  et	   contribue	  
activement	   aux	   cercles	   de	   réflexion	   français	   et	   européens	   sur	   la	   gestion	   publiq
(France	  Eau	  Publique,	  Aqua	  Publica	  Europea	  etc.).	  
	  

-‐
antenne	  supplémentaire	  de	  22	  km.	  Il	  est	  également	  important	  de	  rappeler	  que	  dans	  les	  années	  
2000	   et	   à	   la	   demande	   des	   industries	   microélectroniques	   de	   la	   vallée	   du	   Grésivaudan	   (ST	  

jus
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olution	   des	   consommations	  
process	  

pu	   dans	   le	   futur	   conduire	   à	   une	   baisse	   des	   consommations	   des	   entreprises	   et	   à	   une	  
	  

lement	  été	  abandonné	  en	  2010-‐2011.	  
	  
Ce	  rapide	  rappel	  historique	  est	   intéressant	  car	   il	  nous	  renseigne	  sur	   le	  caractère	  éminemment	  

	   .	  On	  a	  ainsi	  pu	  voir	  que	  le	  choix	  
des	  infrastructures	  opéré	  par	  les	  maires	  successifs	  conduit	  soit	  à	  leur	  maintien,	  soit	  à	  leur	  chute.	  	  
	  

1.2.5.6. 2000-‐2014  :   c   
(CLE,  CEP  etc.)  
	  
La	   période	   contemporaine	   a	   été	  marquée	   par	   la	   création	  de	   plusieurs	   instances	   (Commission	  

-‐
départemental	   de	   la	   ressource	   en	   eau,	   Schéma	   de	   Cohérence	   Territoriale,	   Schéma	  

-‐Romanche)	  visant	  à	  une	  plus	  grande	  concertation	  

développement	   durable.	   La	   période	   est	   également	   caractérisée	  
-‐ au	  moyen	   de	   dispositifs	  

consultatifs	  (Comité	  Consultatif	  des	  Services	  Publics	  Locaux)	  et	  décisionnels	  (comité	  des	  usagers	  
du	   service	   des	   eaux	   de	   Grenoble).	   	   certain	   nombre	   de	   conflits	  
autour	   de	   la	   préservation	   de	   la	   ressource	   (au	   sujet	   de	   la	   STEP	   Livet-‐Gavet	   pour	   le	   SIERG	  ou	  
autour	  de	  la	  remise	  en	  eau	  du	  Drac	  pour	  Eau	  de	  Grenoble	  notamment).	  Enfin	  un	  certain	  nombre	  
de	  réflexions	  ont	  été	  menées	  
par	  les	  principaux	  ac .	  
	  

1.2.6. Les  autorités  organisatrices  et  acteurs  externes  aux     
	  

Annexes	  concernées	  
Annexe	  5	  :	  généralités	   	  habitants,	  abonnés	  et	  compétences	  exercées	  
Annexe	  6	  :	  collectivités	  adhérentes	  à	  des	  syndicats	  en	  2011	  
Annexe	  7	  :	  c 	  
	  

eux-‐ anisations	  qui	  entrent	  en	  
interaction	  avec	  ceux-‐ci.	  Dans	  un	  premier	  temps	  seront	  présentés	  les	  différents	  types	  de	  services	  

	  
	  
La	  description	  ci-‐dessous	  concerne	  les	  

ont	  pu	  avoir	  lieu	  depuis.	  De	  plus,	  la	  répartition	  en	  trois	  types	  de	  services	  ne	  rend	  pas	  compte	  de	  
la	  réalité	  des	  compétences	  exercées	  qui	  peuvent	  être	  au	  nombre	  de	  six	  au	  sens	  des	  dispositions	  
du	  Code	  Général	  des	  Collectivités	  Territoriales.	  	  
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1.2.6.1. Les  services  exclusivement  producteurs  
	  
Définition	  
La	  notion	  d'unité	  urbaine	  repose	  sur	  la	  continuité	  du	  bâti	  et	  le	  nombre	  d'habitants.	  	  
On	  appelle	  unité	  urbaine	  une	  commune	  ou	  un	  ensemble	  de	  communes	  présentant	  une	  zone	  de	  bâti	  continu	  
(pas	   de	   coupure	   de	   plus	   de	   200	  mètres	   entre	   deux	   constructions)	   qui	   compte	   au	   moins	   2	   000	   habitants.	  
Si	  l'unité	  urbaine	  se	  situe	  sur	  une	  seule	  commune,	  elle	  est	  dénommée	  ville	  isolée.	  	  
Si	  l'unité	  urbaine	  s'étend	  sur	  plusieurs	  communes,	  et	  si	  chacune	  de	  ces	  communes	  concentre	  plus	  de	  la	  moitié	  
de	   sa	   population	   dans	   la	   zone	   de	   bâti	   continu,	   elle	   est	   dénommée	   agglomération	   multicommunale.	  
Sont	  considérées	  comme	  rurales	  les	  communes	  qui	  ne	  rentrent	  pas	  dans	  la	  constitution	  d'une	  unité	  urbaine	  :	  
les	  communes	  sans	  zone	  de	  bâti	  continu	  de	  2000	  habitants,	  et	  celles	  dont	  moins	  de	  la	  moitié	  de	  la	  population	  
municipale	  est	  dans	  une	  zone	  de	  bâti	  continu.	  
	  
	  
	  
Ces	  services	  sont	  exclusivement	  des	  syndicats.	  En	  2011,	  ils	  
étaient	  au	  nombre	  de	  trois	  :	  
-‐ le	   SIERG	  :	   Syndicat	   Intercommunal	   des	   Eaux	   de	   la	  

Région	  Grenobloise33.	  	  
-‐ le	  SIED	  :	  Syndicat	  Intercommunal	  des	  Eaux	  de	  la	  Dhuy	  
-‐ le	   SIEC	  :	   Syndicat	   Intercommunal	   des	   Eaux	   de	  

Casserousse34	  	  
	  
Ces	  trois	  syndicats	  ont	  une	  importance	  variable.	  
	  
	  

initialement	   six	   communes.	   33	   communes	   étaient	  
adhérentes	  au	  syndicat	  en	  Janvier	  2014.	  

 
  

 
-  

	  
Néanmoins,	  4	  communes	  sont	  adhérentes	  au	  syndicat	  sans	  que	  leur	  réseau	  soit	  directement	  relié	  
à	   celui	   du	   SIERG.	   En	   2012,	   le	   volume	   total	   prélevé	   dans	   la	   nappe	   alluviale	   de	   la	   Romanche	  

3	  soit	   45	   689	   m3/jour	   en	   moyenne  (48%  du  débit  autorisé).  Le	   SIERG	  
représente	  environ	  230	  000	  habitants.	  
	  

udan	  
(population	   de	   35.000	   habitants).	   Il	   a	   été	   créé	   en	   1933.	   Les	   communes	   desservies	   font	   toute	  

601	  m3	  soit	  7	  103	  m3/jour	  en	  moyenne.	  	  
	  
Le	  SIEC	  est	  un	  syndicat	  
été	   créé	   en	   1961.	   Il	   dessert	   environ	   6.000	   habitants.	   Depuis	   2013,	   le	   SIEC	   gère	   la	   collecte,	   le	  

477	  000	  m3	  soit	  1	  306	  m3/jour	  en	  moyenne.	  	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Le	  SIERG	  a	  pris	  la	  compétence	  distribution	  en	  2013.	  
34	  Le	  SIEC	  a	  pris	  la	  compétence	  distribution	  en	  2013	  pour	  les	  communes	  de	  Venon,	  Herbeys.	  
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1.2.6.2. Les  services  exclusivement  distributeurs  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  5	  :	  généralités	  -‐	  habitants,	  abonnés	  et	  compétences	  exercées	  
Annexe	  5bis	  :	  généralités	  -‐	  compétences	  et	  activités	  eau	  potable	  exercées	  par	  les	  services	  en	  2011	  	  
	  
Ce	  sont	  des	  services	  exclusivement	  communaux.	   Ils	  achètent	   leur	  eau	  (souvent	  déjà	  potable)	  à	  
un	  service	  communal	  voisin,	  à	  un	  syndicat	  producteur,	  à	  la	  ville	  de	  Grenoble,	  voire	  à	  un	  syndicat	  
privé	  (type	  ASA,	  voir	  plus	  loin).	  
En	  2011,	  les	  services	  exclusivement	  distributeurs	  étaient	  au	  nombre	  de	  30.	  
	  

1.2.6.3. Les  services  à  la  fois  producteurs  et  distributeurs,  pouvant  être  des  services  communaux  ou  
des  syndicats  
	  
Ces	  services	  sont	  principalement	  des	  services	  communaux	  (20),	  seuls	  deux	  syndicats	  assuraient	  
les	   deux	   compétences	   de	   production	   et	   de	   distribution	   en	   2011	  :	   le	   SIVIG	   et	   le	   Syndicat	  
intercommunal	  des	  eaux	  de	  Lumbin-‐Crolles-‐La	  Terrasse	  qui	  dessert	  un	  petit	  hameau	  (Montfort)	  

	  
Par	  ailleurs,	  il	  faut	  également	  rappeler	  que	  parmi	  les	  services	  communaux,	  seuls	  les	  services	  de	  
Claix,	  Domène,	  Grenoble,	  Saint-‐Egrève,	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	  Mont-‐Saint-‐Martin,	  Le	  Sappey-‐en-‐

production	  communale.	  
	  
Le	  SIVIG	   -‐Le	  
Gua	  et	  Miribel-‐
Vif	   et	   de	   Le	   Gua.	   Il	   dessert	   environ	   10	   000	   habitants.	   Depuis	   le	   4	  mars	   1989,	   le	   syndicat	   est	  

la	  compétence	  assainissement.	  En	  2011,	  le	  volume	  mis	  en	  distribution	  était	  de	  932.000	  m3	  	  	  (soit	  
2553	  m3/jour	  en	  moyenne).	  
	  
Le	   syndicat	   la	   Terrasse-‐Lumbin-‐Crolles	   exerce	   les	   compétences	   production,	   protection	   des	  
points	  de	  prélèvement,	   traitement,	  stockage,	  distribution	  et	   traitement	  des	  eaux	  usées.	   Il	  a	  été	  
créé	  en	  1928.	  Il	  dessert	  environ	  4	  900	  habitants.	  Ce	  syn
la	  CEP.	  
	  

1.2.6.4.   
	  
Définition	  
Un	  contrat	  de	  prestation	  de	  service	  global	  est	  un	  contrat	  qui	  permet	  à	  une	  collectivité	  de	  déléguer	  la	  majorité	  
de	  ses	  activités	  (facturation,	  interventions	  réseaux,	  astreintes,	  travaux	  etc.)	  au	  moyen	  de	  marchés	  à	  bons	  de	  

déléguant	  la	  majorité	  des	  activités.	  
	  
Diff 	  

	  :	   Veolia	   (Fontanil-‐
Cornillon,	   Meylan,	   Bernin,	   Biviers,	   Montbonnot-‐Saint-‐Martin)	   et	   la	   SAUR	   (Claix,	   La	   Tronche,	  
Saint-‐Ismier,	   le	  SIED).	  Une	   troisième	  société	   régionale	  à	   capitaux	  publics,	   la	  SERGADI,	   est	   très	  

35.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Au	  1er	  Janvier	  2014,	  la	  SEM	  SERGADI	  	   n	  
Société	  Publique	  Locale	  (SPL).	  
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certain	  nombre	  de	  collectivités	  ont	  noué	  des	  contrats	  de	  prestation	  de	   service	  global	  avec	  ces	  
sociétés	   (Domène,	   Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	   Champ-‐sur-‐Drac,	   Montchaboud,	   Notre-‐Dame-‐de-‐
Mésage,	   Quaix-‐en-‐Chartreuse	   avec	   la	   SERGADI	  -‐	   Muriannette	   et	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces	   avec	  
Veolia).	  	  

ises	  implantées	  localement	  et	  
qui	  assurent	  un	  certain	  nombre	  de	  prestations	  pour	   les	  services	  sous	   la	   forme	  de	  marchés	  de	  
travaux	  	  (construction,	  pose	  de	  réseaux,	  réhabilitation,	  maintenance	  des	  réseaux,	  automatisme,	  
télétransmission,	  installation	  clés	  en	  main	  de	  station	  de	  pompage	  etc.).	  
	  
Des	   structures	   publiques	   remplissent	   également	   cette	   fonction,	   tel	   que	   le	   Syndicat	  
Intercommunal	   pour	   la	   Télématique	   et	   les	   Prestations	   Informatiques	   (SITPI)	   qui	   édite	   les	  

turation	   Egee	   pour	   trois	   communes	   de	  
-‐De-‐Claix,	  Fontaine,	  Saint-‐Martin-‐ 	  

	  
Enfin,	   plusieurs	   cabinets	   conseil	   appuient	   les	   services	   dans	   leurs	   besoins	   divers	   en	   termes	  

rchés	   publics	   (Alpes	   Etudes,	  
	  

	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

coltées	   de	  
	  

	  

1.2.6.5. L   
	  
Quelques	  institutions	  publiques	  appuient	  les	  serv 	  
	  
Les	  trésoreries	  principales	  et	  municipales	  
services	   en	   gestion	   publique	   mais	   procèdent	   également	   au	   recouvrement	   des	   impayés	   des	  

fiscale	  française	  est	  caractérisée	  par	  le	  principe	  de	  la	  séparation	  

	  Echirolles,	  Vizille,	  Fontaine,	  
Domène,	   Saint-‐Martin-‐ -‐

	  
	  

	  regroupe	   350	   agents	   et	   est	   implantée	   à	  

direction	   réalisait	   de	   nombreuses	   missions	   de	   co

service	  etc.).	  Depuis	  201

t	  peu	  présente	  

ruraux.	  
	  

	  dans	   le	  cadre	  de	  sa	  clause	  de	  compétence	   facultative	  exerce	  un	  

ique	  :	  diagnostics	  des	  installations,	  plans	  

recherche	   en	   eau,	   de	   suivi	   de	   la	   qualité	   des	   eaux	   souterraines,	   de	   la	   mise	   en	   valeur	  
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pour	   la	  gestion	   intégrée	  des	  grandes	  rivières	  et	   la	  protection	  contre	   les	  crues	  sur	   le	  bassin	  de	  
l'Isère).	   Depuis	   2009,	   il	   se	   consacre	   plus	   précisément	   à	   cinq	   priorités	  
coordination	   des	   démarches	   par	   bassin	   versant,	   le	   soutien	   financier	   prioritairement	   aux	  

aux	   collectivités,	   la	   veille	   et	   les	   études	   sur	   le	   suivi	   de	   la	   qualité	   des	   rivières	   et	   des	   eaux	  

son	  action	  sur	  les	  territoires	  ruraux.	  A	  noter	  également	  que	  les	  aides	  et	  financements	  du	  Conseil	  

quelques	  années	  (rapport	  de	  1	  à	  3).	  	  
	  

-‐Alpes	  a	  des	  agents	  des	  services	  environnement	  et	  santé	  
de	   l'ARS	   Rhône-‐Alpes	   qui	   sont	   amenés	   dans	   le	   cadre	   de	   leur	   mission	   à	   intervenir	   dans	   le	  

S	  a	  notamment	  en	  charge	  le	  suivi	  des	  périmètres	  

	  
	  
La	   	  Drac-‐Romanche	  (CLE)	  est	  une	  assemblée	  dédiée	  à	  la	  gestion	  

isérois.	  Composée	  de	  72	  membres,	  la	  CLE	  regroupe	  119	  communes	  et	  près	  de	  330	  000	  habitants.	  

u	  SIERG	  et	  du	  
SACO	   concernant	   la	   STEP	   de	   la	   Basse	   Romanche	   afin	   de	   préserver	   les	   captages	   du	   SIERG	   ou	  
encore	  auprès	  de	  la	  Ville	  de	  Grenoble	  par	  rapport	  au	  projet	  de	  remise	  en	  eau	  du	  Drac	  Aval	  qui	  se	  
situe	   au	   droit	   du	   puits	   des	   Mollots.	  Elle	   est	   représentée	  
Potable.	  
	  

	   (ONEMA)	   est	   un	   établissement	   public	  

(SISPEA),	  
d illance	   des	  

gouvernance	  des	  services	  locaux.	  
	  

-‐Méditerranée-‐Corse	   (RMC)	   a	   pour	   mission	   de	   contribuer	   à	  

Méditerranée,	  appelé	  bassin	  Rhône-‐Méditerranée	  (bassin	  hydrographique	  Saône-‐Rhône,	  fleuves	  
côtiers	   du	   Languedoc-‐Roussillon,	   de	   Provence-‐Alpes-‐

-‐Méditerranée	  et	  Corse.	  Elle	  perçoit	  

	   pour	   une	   gestion	   durable	   de	   la	  

rendement	  et	  le	  réhabilitation	  des	  réseaux	  en	  lien	  avec	  des	  objectifs	  de	  performance.	  
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	  (CEP)	  est	   crée	  
en	  2007,	   	  et	  financée	  en	  partie	  
par	   ses	   20	   adhérents	   et	   via	  
Méditerranée	   Corse,	   ONEMA,	   région	   Rhône-‐Alpes	   etc.)

suivant	  des	  orientations	  qui	  sont	  définies	  par	  ses	  adh es	  travaux,	  
que	  le	  présent	  rapport	  a	  été	  réalisé.	  	  
	  
	  
1.3. Contexte  national  
	  

	  
	  

	  :	  	  
1) La	  commune,	  le	  syndicat	  ou	  la	  communauté	  qui	  sont	  les	  autorités	  organisatrices	  des	  services	  

	  
2) 

	  
3) Les	  opérateurs	  privés,	  qui	  e

-‐citoyen	  
qui	  tend	  à	  avoir	  progressivement	  une	  place	  de	  plus	  en	  plus	  importante	  dans	  la	  gouvernance	  

pouvoir	  décisionnel,	  ils	  ont	  majoritairement	  un	  simple	  rôle	  consultatif36.	  	  
	  

ernières	  années	  est	  marquée	  par	  une	  inflation	  constante	  des	  normes	  que	  
-‐ci	   peut-‐être	   expliquée	   par	   la	   prise	   en	   compte	   de	  

nouveaux	  enjeux	   comme	  ceux	   en	   termes	  de	  performance	  des	   services	   et	  de	   libéralisation	  des	  
industries	  en	   réseaux	  mais	  aussi	  en	   termes	  de	  développement	  durable.	  Le	  contexte	  hexagonal	  

caractérisé	  à	  la	  fois	  par	  une	  gestion	  par	  bassin	  versant,	  par	  le	  poids	  des	  délégataires	  privés	  et	  par	  
	  

	  

communal	   contraste	   fortement	   avec	   les	   décennies	   1980	   et	   1990	   qui	   avaient	   vu	   un	   certain	  
triomphe	  de	  ces	  sociétés.	  
	  

1.3.1.   :  vers  une  rationalisation  progressive  du  
millefeuille  territorial  ?  
	  

puis	  la	  loi	  communale	  de	  1884.	  Ceci	  a	  

Européenne	  
lité	  française	  puisque	  dès	  1890	  est	  apparu	  le	  statut	  de	  

rganisation	  des	  services	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	   sont	  
majoritairement	  les	  acteurs	  de	  la	  société	  civile	  qui	  sont	  représentés	  dans	  ces	  différents	  comités.	  
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37.	  En	  effet	  du	  fait	  des	  caractéristiques	  spécifiques	  de	  la	  ressource	  eau	  potable	  (qui	  est	  un	  
bien	   territorialisé,	   inégalement	   reparti	   sur	   le	   territoire	   national	   et	   difficilement	   transportable	  
sur	  de	  longues	  distances,	  ou	  bien	  pour	  un	  coût	  onéreux	  sinon	  excessif),	  certaines	  communes	  se	  

ressource	  hydrique	   ou	   financière	   sur	   le	   périmètre	   de	   la	   commune).	  De	   ce	   fait,	   des	   solidarités	  
technico-‐

tercommunalité	   française	   (notamment	   en	  
	  

	  
Depuis	   la	   fin	   des	   années	   1990,	   on	   observe	   par	   contre	   une	  moindre	   vitalité	   de	   la	   dynamique	  
syndicale,	  les	  solidarités	  technico-‐ problèmes	  techniques	  

38	  
et	  qui	  ont	  pour	  ambition	  de	  réintégrer	  une	  dimension	  

de	  meilleure	   efficacité	  

compétences	  à	  la	  carte	  et	  sur	  des	  périmètres	  plus	  larges	  que	  les	  seules	  Communautés	  (exemple	  
des	   Sociétés	   Publiques	   Locales	   permises	   par	   la	   loi	   du	   28	  mai	   2010	   et	   adoptées	   notamment	   à	  
Rennes	  et	  à	  Brest).	  	  
	  
Enfin,	  il	  est	  utile	  de	  préciser	  que	  de	  nombreux	  chercheurs	  ont	  observé	  une	  relative	  résistance	  de	  
certains	  territoires	  à	  ces	  processus	  de	  r
du	  fait	  de	  son	  caractère	  de	  service	  essentiel	  mais	  aussi	  de	  ses	  dimensions	  symboliques	  est	  une	  
compétence	  à	  laquelle	  sont	  fortement	  attachés	  les	  élus	  locaux.	  Ceci	  conduit	  a	  une	  certaine	  inertie	  
dans	   	  ;	  de	  nombreux	  élus	   faisant	   le	  choix	  de	  garder	  a	  
minima	  
des	  solutions	  alternatives	  au	  simple	  regroupement	  communautaire	  des	  ser 39.	  
	  

1.3.2. Environnement  juridique  et  institutionnel  :  inflation  des  normes  et  nouvelle  organisation  
institutionnelle  
	  

privilégie	  une	  échelle	  de	  gestion	  :	  le	   	  :	  la	  délégation	  de	  
service	  public.	  
En	   effet,	   du	   fait	   de	   la	   fragmentation	   communale,	   les	   communes	   (autorités	   organisatrices	   des	  

les	  

mauvaise	  qualité	  
ou	  en	  quantité	   insuffisante,	  rendant	   la	  gestion	  communale	  particulièrement	  complexe	  pour	   les	  
agents	  communaux.	  Cette	  particularité	  française	  a	  conduit	  à	  la	  constitution	  de	  ce	  qui	  a	  été	  appelé	  

eprises	   se	   partageant	   90%	   du	   marché	   national	  

dans	   la	   régulation	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	   ichi	   .	  
38	   initiée	   par	   la	   loi	   n°66-‐1069	   du	   31	   décembre	   1966	   créant	   les	  
Communautés	  urbaines,	  puis	  complétée	  par	  de	  nombreux	  textes	  par	  la	  suite	  créant	  successivement	  les	  Communautés	  de	  Communes,	  

oi	  Chevènement	  de	  1999,	  loi	  de	  réforme	  territoriale	  du	  16	  
décembre	  2010,	  loi	  MAPAM	  du	  27	  janvier	  2014	  etc.).	  
39	  Alors	  que	  le	  regroupement	  communautaire	  est	  la	  

.	  
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accompagner	   les	   collectivités	   locales	   dans	   leurs	   besoins	   spécifiques	   (proposition	   de	   contrats	  
	  

la	  constitution	  de	  six	  Agences	  de	  bassin.	  Ce	  principe	  de	  gestion	  suivant	  un	  découpage	  naturel	  a	  
ensuite	  
DCE	  2000/60/CE	  promeut	  une	  gestion	  par	  districts	  hydrographiques).	  

de	  la	  

usagers	   mais	   qui	   doit	  

logique	  économique	  a	  été	  privilégiée	  pour	  atteindre	  
comme	  une	  incitation	  à	  des	  comportements	  vertueux	  et	  en	  adéquation	  avec	  la	  politique	  générale	  

	  
t	   encouragé	   (par	   exemple	   via	  

via	  la	  préservation	  de	  la	  qualité	  des	  milieux	  naturels).	  De	  nombreux	  chercheurs	  ont	  en	  
effet	  bien	  mis	  en	  lumière	  qu

ment	  du	  

par	  différents	   acteurs	  
privées	  etc.).	  	  
	  

politiques	  hydriques	  et	  qui	  promeut	  une	  logique	  de	  gouvernement	  à	  dis

annuellement40.	  	  
In	   fine,	  
majeures	  :	  une	  prise	  en	  compte	  des	  problématiques	  environnementales	  et	  une	  libéralisation	  des	  

un	  rôle	  majeur	  à	  ce	  sujet).	  
	  

1.3.3.   :  variations  autour  du  thème  de  la  durabilité  des  
services  
	  
Au	  niveau	  national,	  de	  nombreux	   	  

de	   comprendre	   quelles	  
réponses	   pourraient	   être	   apportées	   aux	   incohérences	   constatées	   dans	   la	   mise	   en	   place	   des	  

	  

compétences	   requises	   pour	   veiller	   à	   la	   bonne	   application	   du	   cadre	   réglementaire.	   Ainsi	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	   ogique	  

ès	   des	   services	   via	   les	  
anciennes	  DDAF	  et	  DDE).	  
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nombreux	  services	  interprètent	  
	  

conseiller.	   En	   ce	   sens,	   les	   politiques	   de	   modernisation	   ne	   produisent	   pas	   toujours	   les	   effets	  
	  

coûts	  de	  coordination	  supplémentaires	  pour	  des	  services	  qui	  étaient	  déjà	  en	  difficulté.	  Se	  profile	  

performants	  et	  à	  même	  de	  mener	  des	  réformes	  et	  des	  petits	  services	  en	  grande	  difficulté.	  
	  
Par	   ailleurs,	   outre	   le	   respect	   du	   cadre	   règlementaire,	   des	   enjeux	   très	   concrets	   viennent	  

	  
Par	  exemple,	   la	  problématique	  du	  renouvellement	  du	  patrimoine	  des	   installations	  eau	  potable	  
va	   nécessairement	   se	   poser	   dans	   les	   décennies	   à	   venir,	   et	   ceci	   du	   fait	   du	   vieillissement	   de	  

-‐guerre	  et	  les	  années	  1970	  et	  que	  les	  
	  

financement	  	  de	  leur	  construction.	  	  
	  
De	  la	  même	  façon,	  la	  réforme	  du	  cadre	  comptable	  et	  financier	  et	  son	  alignement	  progressif	  sur	  

	   de	   pratiquer	  

qui	  pourrait	   in	  fine	  
prix	  (ce	  risque	  est	  accru	  dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  crise	  économique	  durable	  et	  de	  paupérisation	  

	  
	  

-‐ressource	   (logique	   préventive	   via	   la	  
iter	  toute	  pollution	  en	  amont	  des	  

	  
	  

Europe	  on	  
assiste	   à	   une	   baisse	   des	   consommations	   en	   eau	   potable	  
comportements	   plus	   vertueux	   mais	   aussi	   par	   les	   progrès	   techniques	   avec	   des	   appareils	  

élération	   de	   la	  
désindustrialisation).	  Celle-‐ci	  pose	  problè 	  industrie	  caractérisée	  par	  des	  
coûts	   fixes	   importants	  

.	  Dans	  ce	  

rer	  
leurs	  comptes.	  	  
	  

un	   relatif	   échec	  de	   la	  démocratie	   environnementale,	   les	  usagers	   se	  montrant	  peu	  mobilisés	  et	  

existent,	  les	  dispositifs	  participatifs	  se	  concentrent	  davantage	  sur	  la	  dimension	  service	  que	  sur	  la	  
ressource	  qui	  concentre	  pourtant	  des	  enjeux	  essentiels.	  
	  



	   69	  

2.   TECHNIQUE  DES  SERVICES  ET  LES  MOYENS  MOBILISES  

	  
	  

2.1. Description  des  volumes  circulants  
	  

Les	  schémas	  suivants	  rapportent	  les	  ordres	  de	  grandeur	  de	  la	  destination	  des	  eaux	  prélevées	  sur	  
	  

Entre	  2008	  et	  2011,	  les	  volumes	  prélevés	  ont	  légèrement	  augmenté	  de	  40,6	  à	  41,3	  Mm3,	  tandis	  
3.	  

	  

	  
 

-  
 

	  
 

-  
41	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  (1)	  :	  Volumes	  consommés	  non	  comptabilisés	  et	  volumes	  de	  service.	  Approximativement	  2%	  des	  volumes	  prélevés.	  
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2.1.2. Volumes  prélevés  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  7	  :	  carte	  des	  services	  producteurs	  
Annexe	  7bis	  :	  volumes	  prélevés	  et	  volumes	  produits	  
	  
Définition	  SISPEA	  

nt.	  	  
	  
La	  quantité,	  qualité,	  proximité	  et	  disposition	  géographique	  des	  ressources	  en	  eau	  ont	  permis	  à	  

	  
Seuls	  Eau	  de	  Grenoble,	  le	  Syndicat	  des	  Eaux	  de	  la	  Région	  Grenobloise	  (SIERG)	  et	  la	  commune	  de	  

leur	   eau	   de	   sources.	   De	   cela	   résulte	   la	   prédominance	   de	   réseaux	   gravitaires.	   Les	   collectivités	  
affirment	  exploiter	  59	  sources	  différentes,	  sur	   lesquelles	  107	  points	  de	  captages	  sont	  installés.	  
86	  captages	  ont	  une	  capacité	  de	  production	  inférieure	  à	  1	  000	  m3/j.	  
En	  2011,	  les	  collectivités	  ont	  prélevé	  9,1	  Mm3	  (millions	  de	  m3)	  de	  sources	  et	  32,3	  millions	  de	  m3	  

3	  de	  volumes	  prélevés	  en	  milieu	  naturel	  pour	  alimenter	  le	  
territoire	  grenoblois	  en	  eau	  potable.	  
	  

locales42	  pour	  des	  problèmes	  de	  qualité	  et	  de	  périmètre	  de	  protection.	  Outre	   les	  problèmes	  de	  

mètre	  sécurisé	  et	  de	  
surveillance	  des	  zones	  de	  captage.	  Ainsi,	  Seyssinet-‐Pariset	  a	  dû	  faire	  face	  à	  plusieurs	  reprises	  à	  

43.	  	  

incite	   fortement	   à	   la	   suppression	   des	   petites	   sources	   et	   à	   la	   sécurisation	   des	   réseaux	   par	  

-‐ -‐
ressource	  avec	  la	  volonté	  de	  développer	  les	  sources	  de	  proximité	  dans	  une	  logique	  écologique	  et	  
économique,	  vantant	  les	  circuits	  courts.	  	  
	  
Les	  informations	  sur	  les	  ouvrages	  de	  production	  sont	  disponibles	  au	  paragraphe	  éponyme	  de	  ce	  
chapitre.	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  
En	   2011,	   certains	   producteurs	  
prélèvement.	  Par	  exemple	  à	  Domène,	  les	  volumes	  prélevés	  étaient	  encore	  comptabilisés	  au	  seau.	  Une	  confusion	  entre	  
volumes	  prélevés	  et	  volumes	  produits	  a	  pu	  être	  observée.	  Faute	  de	  données	  suffisantes,	  ces	  lacunes	  ont	  été	  comblées	  
avec	   les	   volumes	   produits,	   comptabilisés	   par	   le	   compteur	   situé	   en	   sortie	   de	   réservoir.	   Ce	   choix	   peut	   sous-‐estimer	  

-‐plein.	  

(Grenoble,	   SIERG,	   SIEC,	   SIVIG).	   Dans	   certains	   cas,	   un	   point	   de	   captage	   est	   appréhendé	   concrètement	   comme	   le	  
nombre	  de	  points	  de	  captag

effectuées	  à	  différents	  niveaux	  de	  cette	  même	  ressource).	  De	  ce	  fait,	  il	  est	  nécessaire	  de	  considérer	  que	  le	  nombre	  de	  
107	  points	  de	  captage	  est	  peut	  être	  sous-‐

imentant	  des	  fontaines	  publiques	  (Bresson).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  Ainsi,	  à	  Varces,	  le	  captage	  de	  Notre	  Dame	  sera	  supprimé	  en	  2015	  et	  à	  Corenc	  ,	  la	  source	  de	  Fontaine-‐ 	  
43	   exte	  
ayant	  trait	  à	  la	  	  problématique	  de	  la	  qualité	  des	  eaux.	  
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2.1.3. Volumes  produits  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  7	  :	  carte	  des	  services	  producteurs	  
Annexe	  7bis	  :	  volumes	  prélevés	  et	  volumes	  produits	  
	  
Définition	  SISPEA	  
Le	  volume	  produit	  est	  le	  volume	  issu	  des	  ouvrages	  de	  production	  du	  service	  pour	  être	  introduit	  dans	  le	  réseau	  

	  
Selon	  les	  cas,	  ce	  volume	  est	  donc	  celui	  qui	  est	  comptabilisé	  :	  	  
-‐	  en	  sortie	  d'usine	  de	  traitement,	  	  
-‐	  ou	  en	  sortie	  de	  station	  de	  pompage	  si	  simple	  désinfection,	  	  
-‐	  ou	  en	  sortie	  de	  réservoir	  si	  alimentation	  gravitaire	  avec	  simple	  désinfection.	  	  
Ce	  volume	  peut	  donc	  être	  différent	  de	  celui	  qui	  est	  prélevé	  dans	  le	  milieu	  naturel.	  Par	  exemple	  à	  Domène,	  le	  
volume	  prélevé	  dans	   le	  milieu	  naturel	  est	  beaucoup	  plus	   important	  que	   le	  volume	  produit,	   car	  une	  grande	  

e	  en	  distribution.	  
	  
La	  quasi-‐ ls	  Eau	  de	  
Grenoble	  et	  le	  SIERG44	   	  
En	   2011,	   les	   services	   communaux	   (SIVIG	   inclus)	   ont	   produit	   5,8	  Mm3	   (millions	   de	  m3

traitée	  et	  14,2	  Mm3	   3	   	  
	  

Service	  producteur	   Volume	  produit	  2011	  
(en	  milliers	  m3)	   Nature	  

SIERG	   16	  775	   Nappe	  phréatique,	  non	  traitée	  à	  99%	  
Eau	  de	  Grenoble	   14	  218	   Nappe	  phréatique,	  non	  traitée	  
SIED	   2	  557	   Gravitaire,	  traitée	  
Saint-‐Egrève	   1	  402	   Gravitaire	  et	  pompage,	  traitée	  
SIVIG	   932	   Gravitaire,	  traitée	  
Claix	   746	   Gravitaire,	  traitée	  
Domène	   640	   Gravitaire,	  traitée	  
Seyssins	   528	   Gravitaire,	  traitée	  
SIEC	   477	   Gravitaire,	  traitée	  
Villard-‐Bonnot	   374	   Gravitaire,	  traitée	  
Varces	   356	   Gravitaire	  et	  pompage,	  non	  traitée	  
Noyarey	   	   199	   Gravitaire,	  traitée	  
Saint-‐Paul-‐de-‐Varces	   nd	   Gravitaire,	  traitée	  
Seyssinet-‐Pariset	   150	   Gravitaire,	  traitée	  
Le	  Sappey-‐en-‐Chartreuse	   138,5	   Gravitaire,	  traitée	  
Proveysieux	   67,4	   Gravitaire,	  traitée	  
Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   26,2	   Gravitaire,	  traitée	  
Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	   23,2	   Gravitaire,	  traitée	  
Corenc	   6	   Gravitaire,	  traitée	  
La	  Tronche	   5	   Gravitaire,	  traitée	  
Mont-‐Saint-‐Martin	   5	   Gravitaire,	  traitée	  

 
 

	  
En	  2011,	  le	  SIERG	  et	  Eau	  de	  Grenoble	  représentaient	  à	  eux	  deux	  77,8%	  des	  volumes	  produits	  sur	  
le	   territoire	   étudié.	   A	   noter	   que	   leur	   capacité	   de	   production	   est	   supérieure	   aux	   volumes	  
actuellement	  produits45.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  Sauf	   pour	   les	   communes	   de	  Quaix-‐en-‐Chartreuse	  et	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	   ou	   le	   SIERG	   exploite	   directement	   les	   sources	   de	   la	  
commune	  et	  traite	  cette	  eau.	  
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-  

 
 

-  
	  
Sur	   les	   deux	   graphiques	   précédents	   la	   production	   communale	   est	   représentée	   en	   vert.	   Elle	  
représente	  12,3%	  de	  la	  production	  totale	  du	  périmètre	  étudiée.	  	  Le	  détail	  de	  cette	  production	  est	  
proposé	  sur	  le	  diagramme	  ci-‐contre.	  Le	  producteur	  communal	  le	  plus	  important	  est	  Saint-‐Égrève	  

(1,4	  millions	  de	  m3	  produits	  en	  2011).	  Les	  
communes	   de	   Claix,	   de	   Domène	   et	   de	  
Seyssins	   ont	   également	   des	   productions	  
assez	   importantes.	   De	   nombreuses	  
communes	   ont	   une	   production	   modeste.	  
Pour	   ces	   communes,	   les	   sources	  

un	   hameau	   ou	   un	   haut	   service,	   dont	   le	  
réseau	   est	   dissocié	   du	   réseau	   communal	  
principal,	  alimenté	  par	  un	  syndicat	  tel	  que	  
le	  SIERG	  ou	  le	  SIED.	  
 

 
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  A	   Grenoble,	   le	   volume	   maximal	   qui	   peut-‐être	   pompé	   par	   les	   installations	   actuelles	   est	   de	   134	   400	   m3/j	   et	   les	   possibilités	  
maximales	  autorisées	  sont	  de	  207	  360	  m3/j	  
m3/jour	  à	  raison	  de	  20	  heures	  de	  fonctionnement	  par	  jour	  et	  le	  débit	  maximal	  autorisé	  est	  de	  95.000	  m3/jour).	  
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répartition	   géographique	   des	  

grenoblois.	   Elle	   met	   en	   lumière	  

sur	  les	  versants	  du	  Vercors.	  	  
A	  cette	  carte	   il	   faut	  ajouter	   la	  capacité	  
de	   production	   du	   SIERG	   (95	   000	  
m3/jour)	  du	  SIED	  (12	  000	  m3/jour)	  et	  
des	  services	  du	  balcon	  de	  Chartreuse.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite	  des	  données	  disponibles	  
En	  2011,	  certains	  réservoirs	  
ce	  cas	  être	  complétés	  par	  les	  volumes	  prélevés.	  
Les	  rendements	  de	  certains	  réseaux	  de	  distribution	  semblent	  anormalement	  élevés	  (>90%	  en	  moyenne	  sur	  3	  ans	  au	  
Fontanil-‐Cornillon,	  à	  Crolles,	  Montbonnot-‐Saint-‐Martin,	  à	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  à	  Bresson,	  Bernin	  et	  Poisat).	  Si	   la	  

entrée	   de	   réseau	   qui	   sous-‐est
	  

	  

2.1.4. Volumes  comptabilisés  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  5	  :	  n és	  (généralités)	  
Annexe	  8	  :	  carte	  des	  volumes	  facturés	  2011	  
Annexe	  8bis	  :	  volumes	  distribués,	  consommés	  et	  facturés	  
	  
Définition	  SISPEA	  
Le	  volume	  comptabilisé	  correspond	  à	  la	  totalité	  des	  volumes	  passés	  par	  les	  compteurs	  abonnés	  (y	  compris	  les	  
éventuels	  dégrèvements	  pour	  fuite	  après	  compteur),	  mais	  en	  tenant	  compte	  des	  éventuels	  dégrèvements	  liés	  à	  
des	  erreurs	  de	  relèves.	  	  
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3	  (48,9	  Mm3	  en	  

syndicats	  producteurs).	  
En	  2008,	  les	  volumes	  comptabilisés	  représentaient	  29,8	  Mm3,	  soit	  une	  légère	  hausse	  de	  1%.	  	  
Toutefois,	  les	  volumes	  facturés	  hors	  vente	  en	  gros	  sont	  passés	  de	  30,6	  à	  30,1	  Mm3	  et	  présentent	  
donc	  une	  diminution	  du	  consommé	  facturé	  de	  1,6%.	  	  
A	  Grenoble,	   la	  baisse	  a	  atteint	   	  16%	  entre	  2001	  et	  2013.	  Au	  SIERG,	  la	  baisse	  a	  atteint	   	  19	  %	  

	  
	  
Cette	  

	  Plusieurs	  facteurs	  peuvent	  expliquer	  cette	  tendance	  :	  
-‐ le	  prix	  en	  constante	  augmentation	  depuis	  plus	  de	  vingt	  ans	  (mais	  facteur	  faible	  puisque	  la	  

	  
-‐ 	  
-‐ une	  meilleure	  sensibilité	  des	  citoyens	  aux	  questions	  environnementales,	  	  
-‐ la	  désindustrialisatio .	  	  
-‐ les	   démarches	   entreprises	   par	   les	   collectivités	   locales	   pour	   inciter	   les	   ménages	   à	  

	  
-‐ le	  développement	  des	  substituts	  au	  réseau,	  comme	  les	  forages	  privés	  ou	  la	  récupération	  des	  

eaux	  de	  pluie	  
Ces	  deux	  de 	  
	  

	  
Ainsi,	  la	  consommation	  moyenne	  est	  donc	  de	  63,6	  m3/an/habitant	  (175	  litres/jour/habitant)	  et	  
173,5	   m3/an/abonné	   (500	   litres/jour/abonné).	   Le	   volume	   prélevé	   par	   jour	   par	   habitant	   est	  

q consommateurs	  (les	  gros	  consommateurs	  représentaient	  près	  de	  4,5	  Mm3	  
en	   2011,	   soit	   15%	   des	   volumes	   facturés	   hors	   ventes	   en	   gros.	   Pour	   prendre	   un	   exemple,	   la	  
consommation	  de	  ST	  Micro	  Electronics	  (2,8	  Mm3	  en	  2010)	  représente	  près	  de	  8%	  des	  volumes	  
consommés	  sur	  le	  périmètre	  étudié).	  
	  
Par	  ailleurs,	  tous	  les	  usages	  ne	  sont	  pas	  comptabilisés	  et	  facturés	  par	  exemple	  les	  parcs,	  stades,	  
bâtiments	  municipaux,	  fontaines.	  	  
	  

FACTURATION	  DES	  BATIMENTS	  MUNICIPAUX	  ET	  VOLUMES	  DE	  SERVICE	  (données	  2011)	  

Facturation	  de	  tous	  les	  
usages	  

Facturations	  des	  seuls	  
bâtiments	  municipaux	  

Usages	  non	  facturés	  ou	  
facturés	  au	  forfait	   Pas	  de	  donnée	  

Bernin	  
Biviers	  
Bresson	  
Champ-‐sur-‐Drac	  
Claix	  
Corenc	  
Echirolles	  
Fontaine	  
Gières	  
Grenoble	  
Jarrie	  
La	  Tronche	  
Le	  Versoud	  
Montbonnot-‐Saint-‐Martin	  
Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	  
Noyarey	  
Poisat	  
Pont-‐de-‐Claix	  
Saint-‐Egreve	  
Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	  
Sassenage	  	  
Seyssinet-‐Pariset	  
SIVIG	  

Mont	  Saint	  Martin	  Murianette	  
Saint-‐Ismier	  
Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  
Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	  
Veurey-‐Voroize	  
	  

Champagnier	  
Domène	  (forfait)	  
Meylan	  
Montchaboud	  	  
Proveysieux	  
Quaix-‐en-‐Chatreuse	  
Sappey-‐en-‐Chartreuse	  
Saint-‐Paul-‐de-‐Varces	  
Sarcenas	  
Seyssins	  
Varces	  
Villard-‐Bonnot	  
Vizille	  (forfait)	  
	  

Crolles	  
Eybens	  
Fontanil-‐Cornillon	  
Sappey-‐en-‐Chartreuse	  
Mont-‐Saint-‐Martin	  
Proveysieux	  
Sarcenas	  	  

 
-  
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Les	   tendances	   sont	   reproduites	  
dans	   le	   graphique	   ci-‐dessous.	   La	  
facturation	   au	   volume	   est	  
majoritaire	   parmi	   les	   collectivités.	  

commune	   paie	   son	   eau	   par	   un	  
forfait	  de	  60	  000	  m3/an	  et	  à	  Vizille)	  
et	  ne	   concerne	   les	   consommations	  
domestiques	   que	   pour	   une	  

de	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces.	  
 

 
	  

avoir	   été	   les	   plus	   importants	   pour	   les	   bâtiments	  municipaux	   et	   les	   services	  municipaux.	   Par	  
eau	  et	  les	  toilettes	  publiques	  

Ces	  pratiques	  ont	  pris	  fin	  depuis	  quelques	  années.	  Les	  fontaines	  et	  parcs	  publics	  représentent	  un	  
cas	  particulier.	  Plusieurs	  fon
mais	   par	   une	   source	   ou	   un	   forage	   indépendant	   (Saint-‐Ismier,	   Meylan).	   Cela	   explique	   que	  

	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  
A	  noter	  que	  pour	  certains	  services	  la	  distinction	  des	  usages	  facturés	  ou	  non	  est	  plus	  subtile.	  Par	  exemple	  à	  Fontaine,	  2/3	  

facturé.	  A	  Murianette,	  
est	  pas	  non	  plus	  facturé.	  

les	  services	  ne	  retraitent	  pas	  les	  volumes	  relevés	  au	  compteur	  pour	  les	  faire	  concorder	  sur	  une	  seule	  et	  même	  date.	  Ainsi,	  
	  

Par	  ailleurs,	  certains	  services	  incluent	  les	  volumes	  exportés	  (ou	  vendus	  en	  gros)	  dans	  les	  volumes	  facturés.	  Dans	  ce	  cas,	  les	  

	  

2.1.5. Volumes  exportés  et  importés  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  6	  :	  communes	  adhérentes	  aux	  syndicats	  
Annexe	  9	  :	  descriptif	  des	  achats	  et	  des	  ventes	  en	  gros	  
	  
	  
Définition	  SISPEA	  
Le	  volume	  importé	  est	  le	  volume	  acheté	  en	  gros	  à	  un	  autre	  service	  y	  compris	  à	  titre	  provisoire	  ou	  de	  secours.	  Le	  volume	  
acheté	  en	  gros	  est	  le	  volume	  d'eau	  potable	  en	  provenance	  d'un	  service	  d'eau	  extérieur.	  Il	  est	  strictement	  égal	  au	  volume	  
importé.	  Lorsque	  la	  collectivité	  adhère	  à	  un	  service	  de	  production,	  le	  volume	  en	  provenance	  de	  ce	  service	  de	  production	  
doit	  être	  comptabilisé	  dans	  les	  volumes	  importés.	  	  
Le	   volume	   exporté	   est	   le	   volume	   vendu	   en	   gros	   à	   un	   autre	   service	   (hors	   industriel)	   y	   compris	   à	   titre	  provisoire	   ou	   de	  

e	  se	  fait	  dans	  le	  cadre	  

volume	  comptabilisé.	  	  
Les	  ventes	  d'eau	  aux	  industriels	  ne	  sont	  pas	  des	  ventes	  d'eau	  en	  gros,	  mais	  des	  ventes	  à	  des	  abonnés	  de	  type	  industriels.	  	  
	  

périmètre.	  

0 10 20 30 40

Parcs	  publics
Services	  municipaux

Bâtiments	  municipaux
Fontaines

Stades
Poteaux	  incendie

Espaces	  verts

nombre	  de	  collectivités

Mode	  de	  facturation	  2011
Facturation	  au	  volume Aucune	  facturation Facturation	  au	  forfait
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Dans	   le	   cadre	  de	   cette	   étude,	   certains	   volumes	   sont	  donc	   vendus	  par	  une	   collectivité	  A	   à	  une	  

-‐ -‐

3

de	  Revel).	  
Pour	  éviter	  un	  double	  comptage,	  certains	  résultats	  présentés	  dans	  cette	  étude	  ne	  tiendront	  donc	  

lcul	  des	  rendements	  etc.).	  
	  
En	  2011,	  18	  Mm3	  (millions	  de	  m3 	  ont	  été	  exportés	  (16	  Mm3	  du	  SIERG	  et	  2	  Mm3	  

).	  Les	  collectivités	  ont	  vendu	  en	  gros	  750	  milliers	  m3	   	  
Il	  faut	  également	  rappeler	  que	  de	  nombreux	  
en	  même-‐

aussi	  le	  cas	  de	   	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

	  secours	  sans	  le	  comptabiliser	  en	  volume	  exporté	  (mais	  en	  volume	  
comptabilisé).	  Dans	  ce	  cas,	  au	  regard	  des	  volumes	  globaux	  en	  jeu,	  ces	  volumes	  semblent	  négligeables	  pour	  influencer	  
les	  résultats.	  
	  

2.1.6. Volumes  consommés  sans  comptage  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  8bis	  :	  volumes	  distribués,	  consommés	  et	  facturés	  
Annexe	  10	  :	  fiche	  ASTEE	   	  
	  
Définition	  SISPEA	  
Le	   volume	   consommé	   sans	   comptage	   est	   le	   volume	   utilisé	   sans	   comptage	   par	   des	   usagers	   connus,	   avec	  
autorisation	  (Source	  :	  circulaire	  n°	  12/DE	  du	  28	  avril	  2008	  -‐	  
poteaux	  incendie,	  des	  bornes	  fontaines	  sans	  compteur,	  etc.	  Par	  définition,	  cette	  donnée	  est	  estimée.	  	  

	   .	  
	  
En	  2011,	  les	  services	  du	  territoire	  ont	  estimé	  854	  milliers	  m3	  
de	  volumes	  consommés	  sans	   comptage.	  A	  elle	   seule,	  Eau	  de	  
Grenoble	  identifiait	  651	  milliers	  m3	  de	  volumes	  non	  comptés.	  

notamment	   pour	   Grenoble	   par	   les	   forfaits	   lavage	   de	   voiries	  
appréhendés	   comme	   des	   consommations	   sans	   compteur	  

villes	  françaises	  où	  le	  lavage	  de	  voierie	  prend	  une	  proportion	  

	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

e	  être	  très	  rarement	  
mise	   en	   application.	   Certains	   volumes	   sont	   estimés	   de	   façon	   très	   approximative,	   parfois	   au	   moment	   même	   du	  

-‐ci	  
doivent	  être	  inclus	  dans	  les	  fuites	  du	  réseau.	  
	  
	  
	  

Volumes	  consommés	  sans	  comptage	  
(milliers	  m3)	  

2011	   2010	   2009	   2008	  

854	   734	   906	   597	  

 
-  
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2.1.7. Volumes  de  service  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  8bis	  :	  volumes	  distribués,	  consommés	  et	  facturés	  
Annexe	  10	  :	  Fiche	  ASTEE	   	  
	  
Définition	  SISPEA	  

circulaire	  n°	  12/DE	  du	  28	  avril	  2008	   	  
purges	  de	  réseau,	  des	  désinfections	  après	  travaux,	  etc.	  Par	  définition,	  cette	  donnée	  est	  estimée.	  	  

	  (annexe	  10).	  
	  
Les	   volumes	   de	   service	   varient	  

importants	   à	   Eau	   de	   Grenoble	  
(entre	  42%	  et	  81%	  des	  volumes	  
de	  service	  totaux).	  

service	   totaux	  et	   les	  volumes	  de	  
servic 3/an).	  En	  

e	  même	  volume	  
approximatif	  chaque	  année.	  	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Les	  observations	  sont	  les	  mêmes	  que	  pour	  les	  volumes	  consommés	  sans	  comptage.	  
	  

2.1.8.   
	  
Définition	  	  

(physique	  ou	  morale)	   détient	   sur	   une	   ressource	   ou	   sur	  un	  ouvrage	  exploitant	   cette	   ressource.	   Il	   se	   traduit	  

engageant	  le	  service	  à	  fournir	  gracieusement	  un	  certain	  débit	  ou	   	  
	  
	  
	  
Avertissement	  

recouvre	  un	  ensemble	  de	  cas	  de	  figure	  très	  diversifié,	  on	  citera	  notamment	  :	  
-‐	   ressource	  pour	  un	  particulier	  
-‐	   	  
-‐	   	  
-‐	   	  

a	   une	   histoire	   et	   une	   base	   juridique	   particulière.	   Ils	   sont	   presque	   tous	   regroupés	   par	  
a	  minima	   à	  moindre	  

coût).	  
	  
Les	  droits	   a	  identifié	  17	  services	  confrontés	  à	  
cette	   problématique	   (Claix,	   Fontanil-‐Cornillon,	   la	   Tronche,	   le	   Sappey-‐en-‐Chartreuse,	   le	   SIED,	  

 
-  

	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Volumes	  de	  service	  Eau	  
de	  Grenoble	  (milliers	  m3)	   54	   421	   294	   245	  

Volumes	  de	  service	  
totaux	  (milliers	  m3)	   128	   520	   407	   348	  

Ecart	  entre	  total	  et	  Eau	  de	  
Grenoble	   74	   99	   113	   103	  
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Bernin,	   Crolles,	   Sarcenas,	   Sassenage,	   Varces,	   Domène,	   Proveysieux,	   Saint-‐Egrève,	   le	   SIVIG,	  
Seyssins,	   Seyssinet-‐Pariset	   (Saint-‐
Meylan).	  

Fontanil-‐Cornillon,	   le	   SIED,	   Sassenage,	   Varces,	   Proveysieux,	   Saint-‐Egrève	   et	   le	   SIVIG	   ont	   été	  
précisément	  étudiés.	  	  
	  

410	   000	   et	   3	  millions	   de	  m3

Voironnais	   et	   la	   Communauté	   de	   communes	   du	   Trièves	   qui	   ne	   font	   pas	   partie	   du	   périmètre	  
	  

	  

des	  ressources	  etc.).	  On	  peut	  tout	  de	  même	  distinguer	  deux	  principaux	  cas	  de	  figure	  :	  des	  droits	  
	  

pour	  le	  SIED,	  à	  15	  à	  20	  pour	  le	  SIVIG	  et	  20	  à	  50	  pour	  Saint-‐Egrève	  et	  Sassenage).	  	  

-‐Egrève).	  	  
	  
A	  noter	  que	  si	  
pour	   certains	   services	   (Saint-‐
impactent	  sur	   le	  coût	  du	  service	  et	  donc	   le	  prix	  payé	   in	  fine	   SIVIG	  ont	  
entrepris	   des	   démarches	   particulièrement	   volontaristes	   à	   ce	   sujet	   visant	   à	   mettre	   fin	   à	   ces	  
accords	  historiques.	  Pour	  le	  SIVIG,	  cette	  politique	  a	  eu	  pour	  conséquence	  une	  baisse	  importante	  

	  
Une	  note	  de	  synthèse	  sur	  les	   	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

difficilement	  traiter	  cette	  question	  globalement.	  	  
Par	  ailleurs,	  les	  unités	  de	  mesure	  des	  volume enage,	  par	  exemple,	  les	  

s	  annuel.	  Certains	  ont	  convenu	  avec	  les	  bénéficiaires	  de	  la	  
3 -‐Egrève	  énonçaient	  

	  
7	  et	  1975	  a	  poussé	  à	   la	  diminution	  du	  

les	  
redevances	  sur	  la	  consommation	  (entrainant	  les	  services	  dans	  un	  cercle	  vertueux).	  	  
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2.2. Caractéristiques  du  patrimoine  constitué  par  les  infrastructures  
	  

2.2.1. Ouvrages  de  production  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  11	  :	  ouvrages	  de	  production	  
	  
Les	  deux	  principaux	  producteurs	  sont	  le	  SIERG	  et	  Eau	  de	  Grenoble.	  	  
	  
Le	  SIERG	  prélève	  son	  eau	  de	   la	  nappe	  alluviale	  des	  vallées	  de	   la	  basse	  Romanche	  (2	  points	  de	  
prélèvement),	   sur	   laquelle	   6	   puits	   ont	   été	   forés.	   Il	   exploite	   également	   4	   sources	   gravitaires	  

6	  120	  m3/h	  (111	  600	  m3/jour).	  Le	  débit	  de	  prélèvement	  autorisé	  par	  DUP	  est	  de	  95	  040	  m3/jour.	  
La	  capacité	  en	  ordre	  normal	  de	  marche	  est	  de	  92	  280	  m3/jour.	  Les	  besoins	  actuels	  du	  SIERG	  le	  
conduisent	  à	  pomper	  en	  moyenne	  45	  000	  m3/jour. 
	  
Eau	  de	  Grenoble	  prélève	  son	  eau	  dans	   la	  nappe	  alluviale	  du	  Drac.	  Ses	  ouvrages	  de	  production	  
sont	   installés	   sur	   une	   zone	   de	   prélèvement	  
forés.	  La	  capacité	  	  totale	  de	  production	  est	  de	  8	  400	  m3/h.	  Le	  débit	  de	  prélèvement	  autorisé	  par	  
DUP	  est	  de	  8	  640	  m3/h,	   soit	   environ	  207	  000	  m3

conduisent	  à	  pomper	  en	  moyenne	  40	  000	  m3/jour.	  
	  

certains	   cas,	   des	   ressources	  
producteur.	  Ces	  ressources	  sont	  alors	  exploitées	  par	  des	  services	  extérieurs	  (outre	  les	  zones	  de	  
prélèvements	  du	  SIERG	  qui	  se	  situent	  sur	  les	  communes	  de	  Vizille	  et	  de	  Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	  
et	   d -‐en-‐
Chartreuse	  sont	  gérées	  par	  le	  SIERG,	  la	  source	  alimentant	  le	  Fontanil-‐Cornillon	  et	  une	  partie	  de	  
Saint-‐Égrève	  est	  gérée	  par	  Saint-‐Egrève,	  des	  sources	  à	  Proveysieux	  sont	  explo
Bréduire).	  

lesquelles	  sont	  installés	  107	  points	  de	  captage	  (en	  

puits	   du	   SIERG).	   La	   très	   grande	   majorité	   de	   ces	  
installations	  conduit	  à	  un	  écoulement	  gravitaire.	  
La	   plupart	   de	   ces	   ouvrages	   ont	   une	   capacité	   de	  
production	  inférieure	  à	  1	  000	  m3/j.	  Les	  points	  de	  
captage	   de	   capacité	   de	   production	   supérieure	  

turbine),	  à	  Noyarey,	  à	  Saint-‐Egrève	  (source	  sur	  le	  
périmètre	   communal	   du	   Fontanil-‐Cornillon),	   à	  	  
Seyssinet-‐Pariset,	  à	  Seyssins,	  au	  SIVIG,	  à	  Varces	  et	  
au	  SIED.	  

 
 

	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Les	  données	  renseignées	  sur	  les	  capacités	  de	  prélèvement	  sont	  très	  imparfaites.	  Les	  services	  ont	  rarement	  renseigné	  
les	   volumes	  de	  prélèvement	  autorisés	  par	   la	  DUP,	   et	   ignorent	  parfois	   la	   capacité	   technique	  de	   production	  de	   leurs	  
installations.	  

3/h,	  m3/j,	  
m3 onctionnement	  des	  
ouvrages	  varient	  suivant	  les	  services	  et	  ce,	   	  
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2.2.2.   
	  

de	  chloration	  mobile	  et	  de	  secours.	  
-‐ le	  SIVIG	  possède	  8	  stations	  de	  traitement	  (UV,	  chlore	  liquide,	  chlore	  gazeux	  et	  filtre	  bicouche	  

sable/anthracite).	  
-‐ le	  SIED	  possède	  une	  station	  de	  traitement	  au	  chlore	  gazeux.	  
-‐ le	  SIEC	  dispose	  de	  trois	  stations	  de	  traitement	  (UV,	  chloration	  pour	  secours).	  
-‐ les	  autres	  services	  disposent	  de	  traitement	  au	  chlore	  (1	  station	  à	  Seyssinet-‐Pariset,	  1	  à	  Saint-‐

Nazaire-‐les-‐Eymes,	  1	  à	  La	  Tronche),	  aux	  UV	  (1	  à	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	  1	  à	  Villard-‐Bonnot,	  
1	   à	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces),	   aux	  UV	  +	   chlore	   (7	   stations	   de	   traitement	   à	   Claix,	   1	   à	  Domène,	  
Noyarey,	  2	  à	  Saint-‐Egrève,	  1	  à	  Seyssins,	  1	  à	  Varces,	  1	  à	  Quaix-‐en-‐Chartreuse,	  1	  à	  Mont-‐Saint-‐
Martin,	  2	  à	  Proveysieux,	  2	  au	  Sappey-‐en-‐Chartreuse,	  1	  à	  Sarcenas).	  

	  
Enfin,	   la	   capacité	   annuelle	   totale	   des	   stations	   de	   traitement,	   intrinsèque	   au	   volume	   traité,	   ne	  
dépasse	  1	  million	  de	  m3/an	  que	  pour	  Claix	  (1,6	  millions/m3/an),	  Domène	  (2,2	  millions/m3/an)	  
et	   Seyssins	   (1	  million	   de	  m3/an),	   communes	   auxquelles	   il	   faut	   certainement	   ajouter	   certains	  

nseigné	  cette	  donnée	  (Noyarey,	  Grenoble,	  SIERG,	  SIVIG,	  
SIED,	  SIEC,	  Saint-‐Egrève,	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces).	  
	  

2.2.3. Linéaires,  matériaux  et  âge  des  conduites  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  12	   	  
Annexe	  12bis	  :	  détail	  du	  linéaire	  de	  distribution	  
Annexe	  14	  :	  détail	  du	  linéaire	  de	  branchement	  
	  
Définitions	  SISPEA	  
	  

Linéaire	  total	  
Ensemble	  des	  équipements	  publics	  (canalisations	  et	  ouvrages	  annexes)	  acheminant,	  de	  manière	  gravitaire	  ou	  

	  

s	  
hydrauliques,	  de	  conduites	  de	  transfert,	  de	  conduites	  de	  distribution	  mais	  ne	  comprend	  pas	  les	  branchements.	  
	  

Linéaire	  de	  distribution	  

sortie	  de	  réservoir	  et	  se	  termine	  au	  piquage	  des	  branchements	  sur	  les	  conduites	  principales.	  Les	  linéaires	  de	  
branchement	  ne	  sont	  pas	  inclus.	  
	  

	  
réservoir	  ou	  à	  

	  
	  
En	  2011,	  les	  services	  du	  périmètre	  ont	  renseigné	  1	  828	  km	  de	  linéaire	  de	  distribution	  et	  295	  km	  

tion	  (syndicats	  producteurs	  inclus).	  Soit	  un	  total	  de	  2	  123	  km	  de	  conduites.	  	  

SIED	  (31,6	  km),	  du	  SIVIG	  (25	  km),	  de	  Grenoble	  (20	  km),	  de	  Domène	  (16	  km),	  et	  du	  SIEC	  (14,8	  
km).	  
Les	  linéaires	  de	  distribution	  les	  plus	  importants	  concernaient	  Grenoble	  (243	  km),	  le	  SIVIG	  (106	  
km),	  Echirolles	  (100	  km),	  Meylan	  (87,5	  km),	  Saint-‐Martin-‐ -‐Egrève	  (68,3	  
km),	  Eybens	  (62	  km)	  et	  Claix	  (60,5	  km).	  
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Pour	  les	  branchements,	  les	  services	  ont	  renseigné	  un	  total	  de	  78	  365	  branchements	  en	  2011.	  Le	  
linéaire	  de	  branchement	  en	  partie	  non	  privative	  est	  estimé	  à	  800	  km.	  
En	  2011,	   les	  branchements	  en	  plomb	  étaient	  encore	  au	  nombre	  de	  3	  584.	  Ce	  sujet	  est	  abordé	  
dans	  le	  paragraphe	  suivant	  consacré	  aux	  branchements.	  
	  
La	  composition	  des	  conduites	  du	  territoire	  étudié	  est	  décrite	  dans	  ce	  tableau.	  
	  

	   Unité	   Fonte	  
indéterminée	  

Fonte	  
ductile	  

Fonte	  
grise	  

PVC	  
/PEHD	   Acier	   Amiante-‐

Ciment	  

Béton	  
à	  âme	  
tôle	  

Autres	  
/inconnu	  

Adduction	   Km	   76	   16	   3	   14	   81	   11	   73	   21	  
%	   25%	   6%	   1%	   5%	   27%	   4%	   25%	   7%	  

Distribution	   Km	   748	   421	   133	   85	   64	   98	   20	   259	  
%	   41%	   23%	   7%	   5%	   4%	   5%	   1%	   14%	  

Linéaire	  total	   Km	   824	   437	   136	   99	   145	   109	   93	   280	  
%	   39%	   21%	   6%	   5%	   7%	   5%	   4%	   13%	  

 
 

	  

e.	  

de	  fonte	  indéterminée,	  à	  21%	  de	  fonte	  ductile	  et	  à	  6%	  de	  fonte	  grise.	  

possibilité	   de	   souder	   les	   conduites	   entre	   elles	   leur	   permet	   de	   résister	   à	   de	   très	   importantes	  
pressions	  (supérieures	  à	  50	  bars).	  Aussi,	  on	  le	  retrouve	  sur	  
en	  fait	  le	  matériau	  le	  plus	  utilisé	  sur	  le	  bassin	  grenoblois.	  
La	  fonte	  grise	  représente	  près	  de	  60%	  du	  réseau	  de	  Seyssinet-‐Pariset,	  50%	  du	  linéaire	  du	  réseau	  
de	  Fontaine	  et	  40%	  du	  réseau	  de	  Pont-‐de-‐Claix.	  
Les	  conduites	  
le	  SIERG	  et	  Eau	  de	  Grenoble	  ont	  affirmé	  en	  avoir.	  Eau	  de	  Grenoble	  inclut	  20km	  de	  Bonna	  dans	  
son	   réseau	   de	   distribution.	   Cependant	   les	   conduites	   correspondantes	   ont	   plus	   un	   usage	  

	  
A	  noter	  également	  que	  plus	  de	  20%	  du	  réseau	  de	  Saint-‐Martin-‐ -‐ciment	  et	  

	  
eprésente	  tout	  

de	  même	  un	  tiers	  du	  réseau	  de	  Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux.	  
	  
On	  notera	  que	  la	  composition	  du	  matériau	  reste	  inconnue	  pour	  15%	  du	  linéaire	  total46.	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	   les	  
diamètres	  100	  et	  150.	  Très	  peu	  de	  diamètres	  supérieurs	  à	  450	  existent	  sur	  le	  périmètre	  étudié	  



	  82	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

  
	   	  

 
 

 
 

 
-  

 
-  



	   83	  

	  
Ce	   diagramme	   présente	   de	   manière	   très	  
approximative	   les	   grandes	   étapes	   de	   construction	  

du	   territoire.	   Devant	  

proposée	  
réseau.	   Ces	   données	   ne	   tiennent	   toutefois	   pas	  
compte	   des	   phases	   de	   renouvellement	   des	  
conduites	   mais	   uniquement	   des	   phases	   de	  

	  
	  
Environ	   15%	   des	   réseaux	   ont	   été	   mis	   en	   place	  
avant	   les	   années	   60.	   Les	   trois	   quarts	   des	   réseaux	  
étaient	  bâtis	  avant	  les	  années	  90,	  ce	  qui	  traduit	  bien	  

	  

 
-  

 
	  

-‐1990.	   Il	   est	   cependant	  
nécessaire	  de	  nuancer	  ces	  affirmations	  puisque	  des	  

déjà	   été	   réalisées.	   Par	   exemple	   au	   Versoud,	   le	  
réseau	   originel	   avait	   été	   construit	   en	   1940	  
entièrement	   en	   acier.	   Il	   a	   été	   renouvelé	   depuis.	   A	  
Seyssinet-‐Pariset,	   entre	   1996	   et	   1999,	   le	   réseau	  

captage	   et	   le	   réservoir.	   De	   même	   à	   Montbonnot-‐
Saint-‐Martin,	  depuis	  le	  renouvellement	  intense	  des	  

estimé	  à	  15	  ans.	  
 

 
 

	  

Limites	  des	  données	  disponibles	  

services	  ne	  considèrent	  pas	  que	  le	  réseau	  de	  distribution	  commence	  aux	  ouvrages	  de	  potabilisation,	  mais	  au	  réservoir.	  

	  

une	   incertitude	   sur	   le	   type	   de	   linéaire	   dans	   lequel	   ces	   conduites	   o
	  ?).	  

Ensuite,	   certains	   linéaires	   de	   distribution	   ont	   été	   renseignés	   grâce	   à	   une	   évaluation	   approximative	   (par	   exemple	  :	  
e	  rue).	  

Enfin,	  certains	  services	  ont	  renseigné	  des	  linéaires	  de	  conduite	  passant	  sur	  le	  périmètre	  de	  leur	  commune,	  mais	  qui	  
sont	   	  
Il	  est	  intéressant	  de	  

rigine	  et	  de	  la	  fonction	  de	  ces	  canalisations	  ne	  soit	  toujours.	  
	  
	  
	  

0,4  %
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2.2.4. Branchements  totaux  et  branchements  en  plomb  
	  

800	  km	   .	  	  

grenobloise	  :	  Grenoble	  (13	  100),	  Meylan	  (8	  150),	  Echirolles	  (6	  791),	  Fontaine	  (6	  500),	  Seyssinet-‐
Pariset	   (5	   578),	   Sassenage	   (4	   963),	   le	   SIVIG	   (4	   300),	   Saint-‐Martin-‐
909).	  

Le	   nombre	   de	   branchement	   est	   la	   plupart	  

ce	   graphique,	   la	   majorité	   des	   collectivités	  
suivent	   une	   répartition	   linéaire	   selon	   cette	  
logique.	  	  

	  :	   Saint-‐
Egrève	   (en	   orange),	   Pont-‐de-‐Claix	   (en	  
rouge),	   Fontaine	   (en	   brun),	   Saint-‐Martin-‐

Ces	   collectivités	   sont	   caractérisées	   par	   la	  

individualisation	  des	  compteurs.	  
	  

 
 

-  
 

2.2.4.1.  Le  renouvellement  des  branchements  en  plomb  
	  

Annexe	  concernée	  
Annexe	  15	  :	  coût	  de	  remplacement	  des	  branchements	  en	  plomb	  
	  
	  
Le	   décret	   n°2001-‐1220	   du	   20	   décembre	   2001	   impose	   aux	   communes	   (ou	   leur	   syndicat)	   de	  

installé	  chez	  le	  particulier.	   fixée	  au	  25	  décembre	  2013.	  
En	  2012,	  
il	  en	  restait	  alors	  5	  468,	  soit	  5,4%	  des	  branchements	  du	  territoire.	  La	  collectivité	  la	  plus	  active	  
était	  Fontaine	  avec	  834	  brancheme 	  
	  
Les	  réseaux	  qui	  possédaient	  en	  2012	  le	  plus	  de	  branchements	  en	  plomb	  étaient	  ceux	  de	  Villard-‐
Bonnot	  (1	  200	  branchements	  environ),	  Saint-‐Martin-‐ 	  068),	  Grenoble	  (822),	  Fontaine	  
(491),	  Corenc	  (209),	  Saint	  Ismier	  (208),	  Vizille	  (200),	  La	  Tronche	  (194).	  	  
	  
Les	   branchements	   en	   plomb	   énumérés	   ici	   concernent	   les	   branchements	   situés	   sur	   la	   partie	  
publique	  du	  réseau.	  Par	  exemple	  à	  Meylan,	  sur	  8	  150	  branchements,	  il	  reste	  70	  branchements	  en	  
plomb	   dont	   10	   seulement	   sont	   en	   partie	   publique.	   Cette	   remarque	   est	   importante	   car	   elle	  

des	  eaux	  dans	  les	  branchements	  qui	  peut	  conduire	  à	  charger	  celles-‐ci	  en	  plomb.	  Or,	  ce	  risque	  est	  

de	  plusieurs	  habitants)	  que	  sur	  le	  réseau	  public.	  
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Par	  ailleurs,	  il	  convient	  également	  de	  relativiser	  la	  gravité	  de	  la	  présence	  de	  ces	  branchements.	  

saturnisme	  parmi	  la	  population.	  	  
Toutefois,	  la	  contamination	  est	  grandement	  limitée	  quand	  certains	  paramètres	  sont	  constatés	  :	  
-‐ temps	  de	  séjours	  courts	  
-‐ longueur	  en	  plomb	  réduite	  
-‐ 	  
	  
Si	   les	   collectivités	   concernées	   par	   cette	   problématique	   ont	   pu	   prendre	   parfois	   du	   retard	   sur	  

-‐Bonnot	   est	  
construite	  le	  long	  de	  la	  Départementale	  523	  reliant	  Grenoble	  au	  Grésivaudan.	  
	  
Une	   estimation	   du	   coût	   de	   renouvellement	   des	   branchements	   en	   plomb	   a	   été	   faite.	   Les	  
collectivités	   ont	   été	   classées	   en	   deux	   catégories	   (condition	   normale	   et	   condition	   difficile)	   en	  
fonction	  de	  leur	  typologie	  urbaine.	  Le	  coût	  de	  renouvellem 	  	  
1	  800	  euros	  en	  condition	  normale	  et	  2	  800	  euros	  en	  condition	  difficile.	  	  
Le	  montant	   total	  du	   renouvellement	  pour	   les	  5	  468	  branchements	   restant	  a	  été	  évalué	  à	  11,5	  

	  
Au	  regard	  de	  ces	  sommes	  importantes,	  le	  graphique	  suivant	  propose	  une	  méthode	  pour	  évaluer	  
la	  capacité	  des	  services	  à	  financer	  le	  coût	  de	  renouvellement	  des	  branchements	  en	  plomb.	  	  
-‐ u	   volume	  

facturé	  (incluant	  les	  volumes	  vendus	  en	  gros),	  en	  euros	  /m3,	  
-‐ En	   abscisse,	   se	   trouve	   le	   coût	   total	   des	   branchements	   en	   plomb	   restant	   par	   collectivité,	  

rapporté	  au	  volume	  facturé	  (incluant	  les	  volumes	  vendus	  en	  gros),	  en	  euros	  /m3,	  
-‐ Les	  différents	  nuages	  de	  point	   (étoile	  verte,	   triangle	   jaune	  et	   carré	  brun)	   représentent	   les	  

	  
	  
Selon	   cette	   méthode,	   les	   collectivités	   entourées	   sont	   celles	   pour	   lesquelles	   le	   coût	   du	  
renouvellement	  des	  branchements	  en	  plomb	  est	  le	  moins	  acceptable,	  selon	  les	  données	  de	  2011.	  

Le	  renouvellement	  reste	  tout	  à	  fait	  
finançable	  par	  ces	  services,	  mais	  il	  
doit	   être	   échelonné	   sur	   plusieurs	  
années.	  
	  
En	  effet,	  pour	  ces	  services,	   le	  coût	  

3	   facturé,	   tandis	   que	   ces	  
collectivités	   ont	   une	   capacité	  

(inférieure	   à	   50	   cts/m3)	   et	   que	  

est	   déjà	   élevée	   (supérieure	   à	   10	  

entre	  5	  et	  10	  ans).	  	  
 

 
-  

	  
Ces	  collectivités	  sont	  Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	  Fontaine,	  Corenc	  (en	  carrés	  bruns),	  Saint-‐Martin-‐
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Les	   autres	   collectivités	   sur	   le	   graphique	   correspondent	   à	   3	   cas	   de	   figure	   principaux,	   parfois	  
cumulés	  :	  
-‐ 

leur	  budget	  ;	  
-‐ nt	   finance	   le	  

renouvellement	  ;	  
-‐ 

renouvellement	  en	  quelques	  années.	  
-‐ 	  

2.2.5. Réservoirs  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  16	  :	  réservoirs	  et	  modes	  de	  gestion	  du	  stockage	  
	  
Définition	  
Les	  réservoirs	  pris	  en	  compte	  sont	   les	  bâtiments	  abritant	   les	  cuves	  de	  stockage.	  Un	  réservoir	  peut	  contenir	  
plusieurs	  cuves.	  	  
	  

tudes	  très	  différentes.	  Cette	  situation	  a	  conduit	  certains	  
services	   à	   séparer	   leur	   réseau	   en	  plusieurs	  parties	  distinctes	   (service	  haut	   et	   service	  bas,	   par	  
exemple)	  et	  à	  multiplier	  les	  ouvrages	  de	  stockage.	  

	  
en	   2012	   dont	   5947	  étaient	   mis	   à	   disposition	   du	   SIERG	   par	   les	   communes	   (qui	   restaient	  
cependant	   propriétaires	   de	   leurs	   ouvrages	   	   bien	   que	   le	   SIERG	   effectue	   les	   investissements	  
nécessaires	   sur	   les	   réservoirs).	   L

	  
	  
Les	  volumes	  de	  stockage	  varient	  de	  12	  m3	  (pour	  alimenter	  un	  hameau	  isolé	  sur	  un	  versant	  de	  la	  

commune	   de	   Fontaine)	   et	   20	   m3	   (Claix,	   La	  
Tronche)	   pour	   les	   plus	   faibles	   à	   6	  000	  m3	   (SIED,	  
Fontaine),	   7	   000	   m3	   (Meylan),	   8	   000	   m3	  
(Echirolles,	   Crolles,	   SIERG)	   et	   40	   000	   m3	  
(Grenoble).	   A	   noter	   que	   sont	   renseignés	   ici	  
uniquement	  le	  nombre	  de	  réservoirs	  et	  non	  pas	  le	  
nombre	   de	   cuves	   (par	   exemple	   à	   Claix	   les	   8	  
réservoirs	  représentent	  12	  cuves,	  au	  SIVIG	  les	  16	  
réservoirs	   représentent	   22	   cuves,	   à	   Crolles	   les	   4	  

pour	  3000	  habitants	  (1000	  abonnés).	  
 

 
	  
Les	   réseaux	  du	   territoire	   sont	  donc	  caractérisés	  par	   la	  présence	  de	  nombreux	  réservoirs.	  Une	  
idée	  du	  nombre	  et	  de	   la	   capacité	  de	   stockage	  de	   leurs	   cuves	   est	  proposée	  avec	   le	  diagramme	  
suivant.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  équivalent	  à	  135	  000	  m3.	  
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-  

	  
Par	  ordre	  décroissant,	  les	  cuves	  les	  plus	  fréquentes	  sont	  celles	  de	  50	  m3	  (19),	  de	  500	  m3	  (15),	  de	  
20	  m3	  (12)	  et	  de	  100	  m3	  (12).	  La	  majorité	  des	  cuves	  se	  distingue	  entre	  deux	  profils	  :	  inférieures	  à	  
50	  m3,	  et	  compris	  entre	  200	  et	  500	  m3.	  

	  
La	  capacité	  moyenne	  de	  stockage	  représente	  la	  durée	  moyenne	  pendant	  laquelle	  les	  réservoirs	  

tion.	  
Elle	  se	  calcule	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  
	  

	  

	  
	  

Par	  
satisfait	   par	   la	   très	   grande	  majorité	   des	   services.	  Des	   capacités	   de	   stockage	   trop	   importantes	  
sont	  également	  à	  éviter	  car	  elles	  peuvent	  conduire	  à	  la	  stagnation	  

doit	  être	  accrue	  pour	  les	  services	  distribuant	  une	  eau	  non	  traitée	  et	  dont	  la	  capacité	  de	  stockage	  
dépasse	  2	  jours	  (graphique	  ci-‐dessous).	  
Les	  collectivités	  dont	   la	  capacité	  de	  stockage	  est	  supérieure	  à	  4	   jours	  sont	  essentiellement	  des	  
collectivités	   rurales	   (Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	   Montchaboud,	   Venon,	   Quaix-‐en-‐Chartreuse,	  
Murianette,	  Mont-‐Saint-‐ t	   le	   volume	  dédié	   à	   la	   sécurité	  

habitants.	  
	  

Mont-‐Saint-‐Martin	   est	  
représenté	  
capacité	  de	  stockage	  est	  de	  39	  jours	  (base	  2011).	  
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-  
	  
Sur	   la	   base	   de	   ce	   graphique,	   a

	  	  
oyenne	   est	   de	   1,98	   jours	   soit	  

inférieure	  à	  la	  moyenne	  de	  la	  région	  Rhône-‐Alpes	  (2,6	  jours)	  et	  quasi	  équivalente	  à	  la	  moyenne	  

du	  périmètre	  :	  relief,	  eau	  non	  traitée	  et	  acheminement	  gravitaire	  (source	  :	  SOeS	  -‐	  SSP,	  Enquête	  
Eau	  2008).	  
Le	   dimensionnement	   des	   ouvrages	   de	  
stockage	  semble	  suivre	  une	  tendance	   linéaire	  
en	  fonction	  de	  la	  population	  desservie.	  	  
Quatre	  collectivités	  se	  distinguent.	  La	  Tronche	  
et	   Crolles,	   entourées	   en	   orange,	   ont	   une	  
capacité	  de	  stockage	  importante	  par	  rapport	  à	  

Tronche	  et	  ST	  Microelectronics	  pour	  Crolles).	  	  
	  

 
 
-  

	  
Sassenage	   et	   Saint-‐Egrève,	   entourées	   en	   violet,	   ont	   une	  
capacité	   de	   stockage	   faible	   au	   regard	   du	   nombre	  

des	  ouvrages	  de	  stockage	  de	  collectivités	  extérieures	  qui	  
alimentent	   directement	   une	   partie	   de	   leurs	   réseaux	  :	  

Grenoble	   et	   Saint-‐Égrève	   aux	   réservoirs	   du	   Fontanil-‐
Cornillon.	  	  	  
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En	   2010,	   le	   SIERG	   a	  modifié	   ses	   statuts	   et	   acquis	   la	   compétence	   stockage	   (arrêté	   préfectoral	  
2010-‐03325	  du	  05/05/2010).	  Depuis,	   la	  plupart	  de	  ses	  communes	  adhérentes	   lui	  ont	  confié	  la	  
gestion	  de	  leurs	  réservoirs	  (par	  mise	  à	  disposition,	  les	  communes	  restant	  propriétaires	  de	  leurs	  
ouvrages).	  

	  

peut	   rappeler	   au	   vu	   des	   résultats	   de	  

réservoirs	  ont	  entre	  30	  et	  60	  ans,	  tandis	  que	  
10%	   ont	   plus	   de	   60	   ans	   et	   environ	   25%	  
moins	  de	  30	  ans.	  
	  
	  

-  
 

-  
	  

Limite	  des	  données	  disponibles	  
Des	  enquêtes	  antérieures	  (2007-‐2009)	  avaient	  mis	  en	  évidence	  des	  confusions	  entre	   	   le	  nombre	  de	  réservoirs	  et	   le	  

deux	  questions	  distinctes.	  
nt	  en	  cours	  sur	   le	   territoire	  

pour	  rationnaliser	  les	  réseaux.	  Il	  est	  donc	  possible	  que	  plusieurs	  ouvrages	  de	  stockage	  aient	  été	  abandonnés	  depuis.	  	  
Par	  ailleurs,	  le	  SIERG	  initiait	  en	  2011	  une	  étude	  Schéma	  Directeur	  de	  stockage.	  Dans	  ce	  cadre,	  le	  nombre	  de	  réservoirs	  
opérationnels	  a	  pu	  diminuer	  depuis	  le	  recueil	  de	  données.	  
La	   définition	  de	   réservoir	   est	   aussi	   discutable	   pour	   certains	  ouvrages	   renseignés,	   puisque	  des	   ouvrages	   très	   petits	  

m3)	  ont	  été	  renseignés.	  	  
A	  noter	  que	  certains	  réservoirs	  desservant	  des	  services	  se	  trouvent	  sur	  le	  périmètre	  de	  communes	  voisines	  (ainsi	  un	  
réservoir	  du	  service	  de	  Jarrie	  se	  trouve	  sur	  la	  commune	  de	  Champagnier).	  

tement.	  En	  effet,	  
elle	   ne	   reflète	   pas	   nécessairement	   une	   logique	   de	   fonctionnement	   spécifique.	   A	   ce	   sujet,	   un	   grand	   nombre	   de	  
réservoirs	  de	  distribution	  communaux	  (59	  en	  2012)	  ont	  été	  mis	  à	  disposition	  du	  SIERG	  (qui	  procède	  à	  leur	  entretien,	  
gestion	  courante,	  renouvellement	  etc.)	  sans	  que	  la	  propriété	  de	  ceux-‐ci	  ne	  soit	  néanmoins	  transférée.	  
Une	  séparation	  plus	  pertinente	  concerne	  la	  distinction	  entre	  réservoirs	  de	  mise	  en	  charge	  et	  de	  sortie	  de	  captage	  et	  

distribution.	   Nous	   ne	   détenons	   pas	   de	   données	   précises	   sur	   ce	  
3	  	  (24	  500	  m3	  

pour	  le	  SIERG,	  3	  500	  m3	  pour	  Grenoble,	  9000	  m3	  pour	  le	  SIED)	  les	  réservoirs	  dédiés	   	  
	  

2.2.6. Ouvrages  remarquables    
	  

	  :	  
-‐ 3/jour	  
-‐ les	  ouvrages	  de	  produ 3/jour	  
-‐ d 	  096	  m3/jour	  du	  1er	  

mai	  au	  30	  septembre	  et	  de	  8640	  m3/jour	  du	  1	  octobre	  30	  avril	  (DUP).	  
-‐ un	  réservoir	  de	   la	  ville	  de	  Grenoble	   3,	   situé	   sur	   la	  

commune	  de	  Bresson	  
-‐ 3	  à	  La	  Tronche,	  Saint-‐Pierre-‐

de-‐Mésage	  et	  Crolles	  
-‐ le	  réservoir	  de	  la	  ville	  de	  Jarrie	  construit	  en	  suivant	  une	  démarche	  environnementale48	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  

	  capitale	  française	  de	  biodiversité	  »	  dans	  la	  
catégorie	   	  
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-‐ 

(bâtiment	  de	  400	  m3	  sur	  deux	  niveaux	  -‐	  débit	  total	  de	  4	  000	  m3/h,	  19	  vannes	  motorisées)	  
-‐ 	  

	  
-‐ Une	   station	   de	   surpression	   alimentant	   le	   site	  

touristique	   de	   la	   Bastille	   à	   Grenoble	   (gestion	  
par	  Eau	  de	  Grenoble)	  

-‐ un	   réseau	   en	   conduite	   forcée	   au	   SIED	   dont	   la	  
pression	   atteint	   70	   bars	   au	   niveau	   de	   la	  
commune	  de	  Domène	  

-‐ un	   réseau	   en	   conduite	   forcée	   au	   SIEC,	   dont	   la	  
pression	   atteint	   65	   bars	   de	   pression	   dans	   la	  
combe	  de	  Gières	  

-‐ -‐
de-‐ 	  

 

2.2.7. Compteurs    
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  14	  :	  répartition	  des	  compteurs	  par	  collectivité	  
Annexe	  14bis	  :	  carte	  des	  compteurs	  par	  collectivité	  
	  

12	  ans,	  soit	  
34%	  de	  la	  totalité	  des	  compteurs.	  
Le	  vieillissement	  des	  compteurs	  peut	  entrainer	  des	  défauts	  de	  comptage,	  notamment	  pour	   les	  
compteurs	  mécaniques	  (usage,	  dépôts	  de	  calcaire	  etc.).	  	  
Toutefois,	   s	   vieillissants	   comme	   une	  

	  
	  

	  de	  lisibilité	  des	  informations.	  Saint-‐
Martin-‐

	  
	  
Les	  services	  des	  villes	  importantes	  concentrent	  la	  plupart	  des	  compteurs	  vieillissants.	  Par	  ordre	  
décroissant,	  on	  retrouve	  Grenoble	  (21	  124	  compteurs),	  Saint-‐Martin-‐
(2	   978),	   Seyssinet-‐Pariset	   (2	   500).	   Pour	   ces	   services,	   les	   compteurs	   vieillissant	   représentent	  
environ	  la	  moitié	  de	  leur	  parc	  de	  compteur	  (entre	  40%	  et	  60%).	  
En	  2011,	  Grenoble	  et	  Saint-‐Martin-‐
de	  12	  ans	  du	  territoire.	  	  
Le	  nombre	  de	  compteurs	  vieillissants	  prend	  des	  proportions	  importantes	  typiquement	  dans	  les	  
services	  de	  taille	  moyenne	  :	  Fontanil-‐Cornillon,	  Eybens,	  Seyssins,	  Domène,	  le	  SIVIG.	  
	  

habituellement	   à	   deux	   types	   de	   stratégies	   :	   soit	   la	   collectivité	   choisi	   de	   renouveler	   son	   parc	  
régulièrement	  chaque	  année,	  soit	  elle	  opère	  un	  renouvellement	  complet	  de	  son	  parc	  toutes	  les	  

-‐Martin-‐ -‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   ou	   au	  
SIVIG	  qui	  ont	  grandement	  renouvelé	  leur	  parc	  depuis	  2011.	  
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-  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

pour	  la	  majorité	  des	  collectivités.	  

vraisemblablement	  le	  cas	  quand	  la	  valeur	  renseignée	  est	  un	  chiffre	  rond	  (Vizille	  :	  
4	  000	  compteurs,	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  :	  1	  200	  compteurs,	  Villard-‐Bonnot	  :	  1	  400	  vieux	  compteurs)	  
Faute	  de	  données	  suffisantes,	  la	  pyramide	  des	  âges	  des	  compteurs	  du	  périm 	  
	  
	  
2.2.7.1. Microcentrales  
	  
En	   2011,	   au	   moins	   9	   microcentrales	   (ou	   turbines)	   étaient	   présentes	   sur	   le	   territoire	   (2	   à	  
Domène,	  1	  à	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	  1	  au	  SIVIG,	  1	  au	  SIERG,	  1	  au	  
SIEC,	   1	   au	   SIED	   (alors	   en	   construction),	   1	   à	   Saint-‐Ismier,	   1	   à	  
Villard-‐Bonnot).	  Ces	  ouvrages	  permettent	  de	  profiter	  des	   fortes	  
pressions	   présentes	   dans	   certaines	   conduites	   pour	   produire	   de	  

	  
Les	  retours	  
Ces	   ouvrages	   permettent	   une	   recette	   supplémentaire	   pour	   le	  

fonction	  des	  
puissances	   installées	   (30	   000	   euros/an	   pour	   le	   SIEC,	   80	   000	  
euros	   par	   an	   pour	   le	   SIVIG),	   allégeant	   de	   la	   sorte	   la	   facture	   de	  

de	  10	  ans	  (en	  tenant	  généralement	  compte	  des	  subventions).	  
	  

du	  fait	  de	  la	  
importants	  permettant	  le	  turbinage.	  
	  
	  
	  

SIVIG)	  ou	  demeurer	  sur	  le	  budget	  général	  de	  la	  collectivité	  (Domène,	  Saint-‐Ismier).	  	  
Deux	  collectivités	  présentent	  une	  organisation	  plus	  complexe	  :	  
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-‐ A	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	  les	  recettes	  de	  la	  microcentrale	  alimentent	  le	  budget	  général	  mais	  20	  

véhicules.	  
-‐ A	  Villard-‐

introduite	  dans	  le	  réseau	  électrique	  communal.	  
	  

2.2.8. Poteaux  et  bouches  incendies  
	  
Définition	  

débits	  à	  prévoir	  pour	   	  et	  sur	  les	  mesures	  à	  prendre	  pour	  constituer	  des	  
réserve

3/h	   ;	  
évaluée	  à	   deux	  heures.	   Il	   en	   résulte	  que	   les	   services	   incendie	   doivent	  pouvoir	   disposer	   sur	  place	  et	   en	   tout	  
temps	  de	  120	  m3

.	  
re	  

aux	  conditions	  suivantes	  :	   3,	  débit	  disponible	  :	  60	  m3/h	  (17l/s)	  à	  une	  pression	  
de	  1	  bar	  (0,1	  MPa).	  Cette	  double	  contrainte	  est	  parfois	  problématique,	  notamment	  dans	  les	  petites	  communes	  

débit.	  De	  même,	  les	  points	  naturels	  ou	  artificiels	  ne	  peuvent	  satisfaire	  aux	  besoins	  des	  services	  incendie	  que	  si	  
leur	  capacité	  minimum	  est	  de	  120	  m3	  
croupir,	  etc.	  
	  
Logiquement,	   le	   nombre	   de	   poteaux	   et	   bouches	   incendies	   dépend	   avant	   tout	   de	   la	   taille	   des	  
communes	  :	  ainsi	  Grenoble	  dispose	  de	  près	  de	  1	  000	  bouches	  et	  poteaux	  incendies,	  Saint-‐Martin-‐

	  :	   382,	   Echirolles	  :	   360,	  Meylan	  :	   323	   et	   le	   SIVIG	  :	   300	   alors	   que	  Mont-‐Saint-‐Martin	   en	  
compte	  7,	  Sarcenas,	  12,	  Montchaboud	  13,	  Venon	  et	  Bresson	  20.	  	  

	  
	  
Certains	   services	   comme	   au	   Fontanil-‐Cornillon	   ne	   disposent	   pas	   actuellement	   de	   réserves	  
incendies	   suffisantes	   (capacité	   des	   réservoirs).	   De	   nombreux	   services	   concernés	   par	   cette	  
problématique	   ont	   entrepris	   des	   projets	   en	   ce	   sens	   de	  mise	   à	   niveau	   de	   la	   réserve	   incendie	  
(Saint-‐Ismier,	  Gières,	  Claix,	  Montbonnot-‐Saint-‐Martin).	  	  
	  

utilisés	   par	   les	   pompiers	   sont	   habituellement	  

cas	   pour	   les	   services	   de	   Saint-‐Martin-‐
Versoud	  et	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces).	  
Enfin	   et	   bien	   que	   le	   service	   incendie	   doive	   être	  

plusieurs	  coûts	  sont	  toujours	  supportés	  actuellement	  
le	   le	   SIVIG	  

met	  à	  disposition	  un	  agent	  du	  service	  un	  mois	  par	  an	  

	  
 

A	  contrario,	   le	  service	  de	  Claix	  use	  de	   t

mise	  à	  niveau	  des	  réservoirs	  (répartition	  du	  financement	  50/50).	  

-  
-  
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2.3. Gestion  du  réseau  
	  

2.3.1. SIG  :  existence,  avancée,  personnel  dédié  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  18	  :	  gestion	  des	  SIG	  
Annexe	  18bis	  :	  gestion	  des	  SIG	  (suite)	  
	  

rendu	  aux	  usagers	  de	  2013.	  Elles	  témoignent	  de	  la	   	  
Sur	   le	   territoire,	   de	   plus	   en	   plus	   de	   collectivités	  mettent	   en	   place	   un	   SIG.	   Comme	   on	   peut	   le	  
constater	  sur	  le	  premier	  graphique,	  sur	  28	  collectivités	  ayant	  répondu,	  23	  (soit	  85%)	  disposent	  

	  
ont	  tous	  un	  SIG.	  

environ	  3	  sur	  4).	  Le	  réseau	  est	  modélisé	  à	  plus	  de	  80%	  pour	  20	  collectivités	  (soit	  plus	  de	  4	  sur	  
5).	  

	  
	  

	   	  
 

 
-  

 
-  

	  
	  
Les	  graphiques	  ci-‐dessous	  montrent	  que	  la	  moitié	  des	  collectivités	  ont	  internalisé	  la	  gestion	  de	  
leur	  SIG.	  Les	  recours	  à	  un	  fermier	  ou	  à	  un	  prestataire	  sont	  dans	  des	  proportions	  similaires.	  

collectivités,	   on	   retrouve	   bien	   sûr	   les	   collectivités	   ayant	   externalisé	   ce	   travail.	   Néanmoins,	   on	  
observe	  que	  plusieurs	  de	  ces	  services	  sont	  aussi	  ceux	  ayant	  modélisé	  une	  grande	  partie	  de	  leur	  
linéaire.	  La	  gestion	  du	  SIG	  pour	  eux	  consiste	  donc	  à	  appliquer	  des	  mises	  à	  jour,	  ce	  qui	  ne	  justifie	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

0%

70	  à	  80	  %
80	  à	  90	  
%

90	  à	  99	  %

100%

ne	  sais	  
pas

Part	  du	  réseau	  modélisé	  dans	  le	  
SIG

23
2

1
1

Existence	  d'un	  SIG	  ?

oui
non
en  cours
ne  sait  pas
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-  

 
-  

	  
	  
Enfin,	  le	  graphique	  suivant	  résume	  les	  retours	  des	  collectivités	  sur	  la	  question	  de	  la	  fréquence	  de	  
mise	   à	   jour	   des	   SIG.	   Une	   majorité	   des	   collectivités	   semble	   mettre	   à	   jour	   leur	   SIG	   à	   chaque	  
intervention	   sur	   le	   réseau.	   Cette	   pratique	   est	   davantage	   effectuée	   par	   des	   services	   ayant	  
internalisé	  la	  gestion	  du	  SIG.	  

	  

	  
   
  -  

 
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

ondu.	  
Leur	  représentativité	  vis-‐à-‐

	  
Par	   ailleurs,	   il	   est	   possible	   que	   des	   col

etc.)	  
	  

2.3.2. Schémas  directeurs    
	  
Cette	  donnée	  a	  été	  récoltée	  dans	  le	  cadre	  de	  l 	  

	  
Les	  dates	  de	  réalisation	  oscillaient	  entre	  1999	  (Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	  Sarcenas),	  2000	  (Saint-‐
Nazaire-‐les-‐Eymes)	   et	   2001	   (Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	  Notre-‐dame-‐de-‐
plus	  «	  anciens	  »	  et	  2010	  (Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage),	  2011	  (SIVIG,	  Seyssins,	  Saint-‐Ismier)	  et	  2012	  
(Champ-‐sur-‐Drac,	  SIEC)	  pour	  les	  plus	  récents.	  

15

7
3

1

Nombre	  d'ETP	  dédiés	  au	  SIG

0

0	  à	  1

+	  de	  1

ne	  sais	  pas 8

4

3 1

Mode	  de	  gestion	  du	  SIG

internalisée

appel	  à	  un	  prestataire
de	  service
appel	  à	  un	  fermier
(Suez,	  SAUR,	  Véolia)
ne	  sais	  pas

6
3

0

3
3

Fréquence	  de	  mise	  à	  jour	  du	  SIG

à	  chaque	  intervention	  sur	  le	  réseau

plusieurs	  fois	  par	  an

plusieurs	  fois	  par	  mois

ne	  sais	  pas
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2.3.3. Activité  de  renouvellement    
	  

Annexe	  concernée	  
Annexe	  17	  :	  taux	  de	  renouvellement	  sur	  5	  ans	  
	  
	  
Définition	  SISPEA	  
«	  Le	   taux	   de	   renouvellement	   est	   le	   quotient	   du	   linéaire	   moyen	   du	   réseau	   de	   desserte	   renouvelé	   sur	   les	   5	  
dernières	  années	  par	  la	  longueur	  du	  réseau	  de	  desserte.	  »	  
Pour	  les	  collectivités,	  il	  semble	  qu

	  
	  

	  

lumière	   une	   constante.	   La	   très	   grande	   majorité	   des	  

travaux	  de	  voierie	  a	  réaliser	  et	  ce,	  afin	  de	  limiter	  les	  coûts	  
et	  les	  problèmes	  de	  circulation.	  
	  

 
 

	  

2007	  et	  2011,	  soit	  un	  taux	  de	  renouvellement	  moyen	  de	  1,06	  %/an	  pendant	  5	  ans.	  

Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	   (4,8%/an	   pendant	   5	   ans),	   Quaix-‐en-‐Chartreuse	   (4,5%),	   Pont-‐de-‐Claix	  
(3,6%),	   Montchaboud	   (3,3%),	   Varces	   (3,1%),	   Corenc	   (3,0%),	   la	   Tronche	   (2,7%),	   Fontaine	  
(2,3%).	  
	  

	  :	  
-‐ Champ-‐sur-‐Drac	   avait	   renseigné	   avoir	   renouvelé	   1,7	   km	   de	   2006	   à	   2010,	   soit	   un	   taux	   de	  

renouvellement	  annuel	  de	  6	  %	  par	  an	  	  
-‐ Bresson	  avait	  renseigné	  un	  taux	  de	  renouvellement	  de	  3%	  par	  an	  	  
-‐ Fontaine	  avait	  renseigné	  un	  taux	  de	  renouvellement	  de	  2,7	  %	  	  
-‐ Seyssinet-‐Pariset	  avait	  renseigné	  un	  taux	  de	  renouvellement	  de	  2,69	  %	  	  
-‐ Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	  avait	  renseigné	  un	  taux	  de	  renouvellement	  de	  2,6	  %	  	  
-‐ Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	  avait	  renseigné	  un	  taux	  de	  renouvellement	  de	  2,3	  %	  
	  
La	  comparaison	  des	  deux	  périodes	  permet	  également	  de	  mettre	  en	  exergue	  les	  services	  qui	  ont	  
effectué	   un	   effort	   continu	   et	   important	   sur	   le	   renouvellement	   (Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	  4,8	   %	  
(2006-‐2010),	   4,8	   %	   (2007-‐2011)	  -‐	   Varces	  	   2,91	   %	   (2006-‐2010),	   3,1	   %	   (2007-‐2011)	  -‐	   La	  
Tronche	  2,95	  %	  (2006-‐2010),	  2,7	  %	  (2007-‐2011)	  -‐	  Fontaine	  	  2,7	  %	  (2006-‐2011),	  2,3%	  (2007-‐
2011)	  -‐	  Corenc	  2,1%	  (2006-‐2010),	  3%	  (2007-‐2011).	  
	  
Enfin,	   les	  taux	  de	  renouvellement	   les	  plus	  bas	  concernent	  pour	   les	  deux	  enquêtes	  :	  Gières	  	  0%	  
sur	   les	  deux	  périodes	  -‐	  Villard-‐Bonnot	  	  0,01	  %	  sur	  les	  deux	  périodes	  -‐	  Seyssins	  	  0,15	  %	  (2006-‐
2010),	  0,14	  %	  (2007-‐2011)	  -‐	  le	  SIED	  	  0,57	  %	  (2006-‐2010),	  0,4	  %	  (2007-‐2011)	  et	  Biviers	  	  0,6	  %	  
(2006-‐2010),	  0,58	  %	  (2007-‐
les	  prix	  les	  moins	  élevés	  (excepté	  Seyssins).	  
A	   noter	   que	   dans	   le	   cas	   des	   délégations	   de	   service	   public,	   une	   partie	   des	   travaux	   de	  
renouvellement	   est	   habituellement	   contractualisée	   avec	   le	   délégataire	   (par	   exemple,	   35	   000	  
euros	  entre	  Jarrie	  et	  la	  SERGADI	  en	  2011).	  
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-  

	  

	  concentrés	  sur	  le	  renouvellement	  de	  leurs	  branchements.	  Les	  taux	  de	  
renouvellement	   les	   plus	   importants	   sont	   observés	   pour	   des	   collectivités	   urbaines	   ou	   semi-‐
urbaines	  :	   Fontaine	   13%	   de	   5	   600	   branchements,	   La	   Tronche	   7%	   de	   2	   600	   branchements,	  
Corenc	  7%	  de	  1260	  branchements,	  Seyssinet-‐Pariset	  4%	  de	  5	  300	  branchements,	  Grenoble	  3%	  
de	  12	  700	  branchements.	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Cf.	  les	  limites	  liées	  aux	  linéaires	  de	  réseau.	  
Les	   linéaires	   renouvelés	  sur	  5	  ans	  était	  généralement	  connus	  avec	  précision	  par	   les	   services.	  La	  distinction	  avec	   le	  
renouvellement	  des	  branchements	  a	  été	  faite.	  
Seules	  24	  collectivités	  assurant	  la	  compétence	  distribution	  ont	  renseigné	  le	  nombre	  de	  branchements	  renouvelés	  en	  

territoire.	  
	  

ns	  le	  cadre	  de	  cette	  étude.	  
	  

2.3.4. Investissements       
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  19	   	  
	  

témoignent	  de	  la	  situation	  des	   	  
	  
28	  collectivités	  ont	  répondu	  à	  cette	  question.	  
On	   observe	   que	   de	   nombreuses	   collectivités	  

de	   télégestion	   (11/28)	   ou	   de	   télérelève	  
améliorant	  

	  
	  
	  

 
-  
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A	   noter	   cependant	   que	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   (service	   en	   régie)	   a	  mis	   en	   place	   un	   système	  

	  
	  

pas	  déjà	  mis	  en	  place	  (par	  exemple	  Fontaine).	  En	  effet,	  les	  entretiens	  directs	  avec	  les	  agents	  nous	  

radiorelève	  pour	  les	  années	  à	  venir.	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

r	  laquelle	  32	  collectivités	  sur	  50	  ont	  répondu.	  
Leur	   représentativité	   vis-‐à-‐ Avec	   un	   taux	   de	  

	  
	  

2.3.5. Gestion  des  imprévus    
	  
Les	  grands	  services	  urbains	  et	  périurbains	  (Grenoble,	  Echirolles,	  Saint-‐Martin-‐
SIVIG,	   Seyssins)	   sont	   régulièrement	   confrontés	   (plusieurs	   fois	   par	   an)	   à	   des	   dégradations	   et	  
dommages	   causés	   par	   des	   habitants	   (concernant	   les	   compteurs,	   plombages,	   bypass,	  
canalisations,	  bornes	  incendies,	  réservoirs,	  regards,	  piquages	  sauvages	  etc.).	  

Sarcenas,	  Veurey-‐Voroize).	  
Les	  services	  producteurs	  sont	  relativement	  peu	  concernés	  par	   les	   infractions	  (pénétration	  sur	  
les	  aires	  de	  protection	  des	  captages,	  vandalisme)	  puisque	  sur	  les	  dix	  dernières	  années,	  le	  SIERG,	  
le	   SIEC	   et	   le	   SIED	   ont	   constaté	   environ	   une	   infraction	   (seul	   Grenoble	   a	   répertorié	   plus	   de	   5	  
infractions).	  
Le	  montant	  moyen	   (TTC)	   des	   dégradations	   effectuées	   par	   des	   habitants	   est	   de	   500	   à	   10	   000	  
euros/an/service.	  En	  comparaison,	   le	  montant	  des	  évènements	  accidentels	   (casses	  diverses	  et	  
évènements	  non	  naturels)	  est	  de	  2	  000	  à	  15	  000	  euros/an/service.	  
	  
2.4. Interventions  

	  

2.4.1. Gestion  des  astreintes  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  20	  :	  gestion	  des	  astreintes	  
	  

La	   gestion	   des	   astreintes	   est	  
externalisée	   pour	   16	   collectivités	   (voir	  
le	   graphique	   du	   paragraphe	   suivant	  :	  
activités	  internalisées/externalisées).	  	  
	  
Ce	   graphique	   donne	   un	   aperçu	   de	  

réseau.	   En	   2012,	   près	   de	   75%	   des	  
réseaux	   ont	   nécessité	   moins	   de	   20	  

ont	  nécessité	  moins	  de	  5	  interventions.	  
	  

11

6

3 3

Nombre	  d'interventions	  d'astreinte	  en	  
2012

(hors	  intervention	  abonnés	  et	  compteurs)
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5	  à	  20

20	  à	  100

100	  à	  300

 
-  
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fonction	   du	   linéaire	   de	   distribution	   (2	   interventions	   à	   Venon,	   7	   à	   Crolles,	   16	   au	   Fontanil-‐
Cornillon,	  23	  à	  Sassenage,	  99	  à	  Saint-‐Egrève,	  106	  à	  Saint-‐Martin-‐
Grenoble).	  
Une	   collectivité	   est	   intervenue	   à	   seulement	   10	   reprises	   pour	   106	   km	   de	   réseau	   (SIVIG).	   Ce	  
service	   	  de	  recherches	  et	  réparations	  de	  fuites	  associés	  à	  
du	  renouvellement	  de	  réseaux.	  Celui-‐ci	  nécessite	  désormais	   .	  
	  

it	   généralement	  de	   fuites	   sur	   les	   regards	   compteurs,	   les	  piquages	  
des	  branchements,	  des	  dysfonctionnements	  des	  points	  de	  traitement.	  Ce	  graphique	  associe	  donc	  

complexi 	  
Suivant	  les	  services,	  une	  à	  quatre	  personnes	  sont	  affectées	  «	  en	  même	  temps	  »	  aux	  astreintes	  (1	  
à	  Eybens,	  2	  à	  Veurey-‐Voroize,	  3	  à	  4	  au	  SIERG	  etc.).	  A	  Eybens,	  les	  astreintes	  sont	  financées	  par	  le	  

budget	  général	  de	  la	  collectivité.	  
Concernant	   les	   services	  
exclusivement	   producteurs,	   les	  
astreintes	   sont	   toujours	  
internalisées.	   Pour	   les	   services	  
exclusivement	  distributeurs,	  seuls	  
les	  plus	  importants	  ont	  internalisé	  
cette	   tâche	   (Echirolles	   et	   Saint-‐
Martin-‐
les	   services	   producteurs	   et	  
distributeurs	   (Saint-‐Egrève,	  
Grenoble,	  SIVIG,	  SIEC).	  
 
 

 
 

-  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

répondu.	  Leur	  représentativité	  vis-‐à-‐
un	  taux	  de	  participation	  d 	  

	  

	  
	  

2.4.2. Activités  internalisées/externalisées  
	  
Cet	   histogramme	   présente	   les	   activités	  

à	  une	  entreprise	  publique	  ou	  privée.	  
	  
A	   la	   lecture	   du	   graphique,	   les	   activités	  
principalement	  déléguées	  semblent	  être	  
les	   interventions	   sur	   le	   réseau,	   le	  
renouvellement	   des	   branchements,	   les	  
astreintes	  et	  la	  réparation	  de	  fuite.	  	  

potable	  font	  la	  plupart	  du	  temps	  appel	  à	  
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en	  gestion	  publique	  ou	  privée.	  A	  ce	  titre,	  seul	  un	  qu
	  

 

interne.	   En	   effet,	   selon	   ces	   données,	   les	   services	   en	   affermage	   externalisent	   en	   moyenne	   5,5	  
activités,	  tandis	  que	  les	  régies	  délèguent	  3	  prestations	  en	  moyenne.	  	  	  

Les	   collectivités	   ont	  
renseigné	   le	   mode	   de	  
gestion	   de	   5	   types	  

	  :	   la	  
facturation,	   la	   gestion	  
juridique,	   les	   relations	  

ocontrôle	   et	   la	  
relève	   des	   compteurs.	  
Les	   résultats	   sont	  
compilés	   dans	  

	   Il	  
synthétise	   plusieurs	  
questions	  individuelles.	  

 
-  

	  

compteurs	  en	  gestion	  interne	  avec	  parfois	  des	  pratiques	  peu	  orthodoxes.	  
	  

é	  délégués	  
en	  2011	  à	  un	  étudiant.	  Par	  contre	  au	  sein	  de	  la	  relation	  usager,	  la	  facturation	  est	  de	  plus	  en	  plus	  
déléguée	   à	   un	   prestataire,	   notamment	   depuis	   que	   des	   logiciels	   de	   gestion	   de	   la	   facturation	  
existent	   (Montchaboud	   fait	   ainsi	   appel	   à	   la	   SERGADI	   pour	   la	   facturation	  depuis	   2011).	   Il	   faut	  
également	  rappeler	  le	  cas	  de	  plusieurs	  services	  ou	  la	  facturation	  est	  gérée	  partiellement	  par	  un	  

éditer.	  
	  
Les	  activi

	  
	  
Certaines	   prestations	   moins	   régulières	   sont	   également	   effectuées	   par	   les	   services.	   Ainsi,	   la	  
plup
ou	  prospectifs.	  Plus	  rarement,	  certains	  services	  sont	  amenés	  à	  faire	  appel	  à	  des	  cabinets	  conseil	  
(Grenoble,	   Sassenage,	   SIERG,	   SIED,	   Meylan)	   pour	   des	   problématique
compétences	   etc.).	   Meylan	   a	   par	   exemple	   fait	   appel	   à	   un	   cabinet	   pour	   clarifier	   la	   limite	  

	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

r	  le	  territoire.	  
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2.4.3. Véhicules  des  services  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  21	  :	  nombre	  de	  véhicules	  dédiés	  au	  service	  
	  

collectivités.	  Cette	  question	  incluait	  les	  utilitaires	  et	  les	  fourgonnettes	  de	  chantier,	  mais	  excluait	  
les	  engins	  de	  chantier	  type	  pelleteuse	  et	  les	  véhicules	  des	  délégataires.	  
	  
Près	   de	   la	   moitié	   des	  
collectivités	   possède	   au	  
maximum	   un	   véhicule	   dédié	  

	  	  

véhicule	   sont	   des	   services	   de	  
petite	   taille	   (Saint-‐Pierre-‐de-‐
Mésage,	   Sarcenas)	   ou	   des	  
services	  en	  affermage	  (Gières,	  

services	  :	   Saint-‐Martin-‐ ères,	   Eau	   de	   Grenoble	   et	   Sassenage	   (service	   affermé	   à	   Eau	   de	  
Grenoble),	  Noyarey	  (service	  affermé	  à	  la	  Sergadi)	  et	  le	  SIERG	  (28	  véhicules).	  
	  
Sur	  la	  question	  des	  engins	  et	  machines	  de	  chantier	  (tractopelles,	  marteaux	  piqueurs	  etc.),	  peu	  de	  
services	   sont	   prop
Grenoble,	  Saint-‐Martin-‐ -‐de-‐Claix,	  SIVIG,	  Seyssins,	  SIERG)	  contre	  15	  services	  
faisant	  appel	  à	  un	  prestataire	  pour	  les	  opérations	  nécessitant	  ces	  engins.	  A	  noter	  également	  que	  
de	   nombreux	   services	   prêtent	   ou	   bénéficient	   de	   prêt	   entre	   services	   sur	   ce	  point	   (notamment	  
Pont-‐de-‐Claix,	  Varces	  et	  Domène).	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Dans	  le	  cas	  de	  services	  de	  taille	  modeste,	  des	  véhicules	  peuvent	  être	  mutualisés	  entre	  services	  techniques	  différents,	  

	  
	  
	  
2.5. Personnel  
	  

2.5.1. Nombre,  statut  et  répartition  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  2	  :	  tableau	  des	  Equivalents	  Temps	  Plein	  
	  
Définition	  
Equivalent	  temps	  plein	  (ETP)	  :	  Le	  sigle	  ETP	  est	  souvent	  utilisé	  dans	  les	  formulaires	  concernant	  le	  personnel.	  	  

représenter	  le	  travail	  de	  plusieurs	  agents	  à	  temps	  partiel.	  
Exemples	  :	  
-‐ Un	  salarié	  à	  temps	  plein	  sur	  12	  mois	  =	  1	  ETP	  
-‐ Un	  salarié	  à	  temps	  partiel	  (50%)	  sur	  12	  mois	  =	  0,5	  ETP	  
-‐ Un	  salarié	  à	  temps	  plein	  sur	  6	  mois	  =	  0,5	  ETP	  
-‐ Un	  salarié	  à	  temps	  partiel	  (80%)	  +	  un	  salarié	  à	  temps	  partiel	  (20%)	  sur	  12	  mois	  =	  1	  ETP	  
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Le	  nombre	  de	  personnel	  rémunéré	  sur	   les	  budgets	  eau	  potable	  a	  été	  estimé	  par	   les	  services	  à	  

des	   employés	   des	   délégataires	   (Sergadi49,	   Saur,	  Veolia),	   ni	   du	   personnel	   quasi	   permanent	   des	  
entreprises	  intervenant	  sur	  le	  réseau	  par	  marchés	  de	  prestation.	  	  
	  
De	  manière	  générale,	  environ	  un	  tiers	  des	  employés	  travaillent	  pour	  les	  services	  de	  production	  

pris	  individuellement,	  jamais	  plus	  de	  2	  ETP	  sont	  affectés	  à	  cette	  tâche	  par	  service	  (1,6	  ETP	  à	  la	  
Tronche,	   1,5	   ETP	   à	   Meylan,	   1,5	   ETP	   au	   SIED).	   Environ	   70	   ETP	   sont	   affectés	   aux	   services	   de	  
production	  et	  de	  distribution	  en	  régie	  (hors	  Grenoble	  et	  services	  sous	  forme	  syndicales).	  
Enfin,	  la	  majorité	  des	  ETP	  du	  périmètre	  (environ	  135)	  travaillent	  pour	  les	  principaux	  services	  et	  
structures	   syndicales	   compétentes	  en	  eau	  potable	   (Grenoble,	  SIERG,	  SIEC	  et	  SIVIG)	  en	  gestion	  
publique.	  
	  

temps	   partiel,	   non	   rémunérés	   sur	   le	   budget	   eau	   potable	   (M49).	   En	   effet,	   dans	   la	   plupart	   des	  

rémunéré	  sur	  le	  budget	  communal	  (M14)	  ou	  par	  du	  personnel	  syndical.	  Le	  personnel	  travaillant	  

à	  25	  ETP.	  
	  
En	  2011,	  les	  services	  employant	  le	  plus	  de	  personnel	  sont	  pour	  la	  production	  :	  
-‐ Le	  SIERG	  (44	  ETP)	  et	  Eau	  de	  Grenoble	  (20	  ETP)	  
Pour	  la	  distribution	  et	  sur	  la	  même	  période,	  la	  répartition	  était	  la	  suivante	  :	  
-‐ Eau	   de	   Grenoble	   (60,8	   ETP),	   Saint-‐

Martin-‐
ETP),	  Echirolles	  (6,5	  ETP)	  

	  
Saint-‐Egrève	   et	   le	   SIVIG,	   services	   à	   la	   fois	  
producteurs	   et	   distributeurs,	  
comptabilisaient	  quant	  à	  eux	  5	  ETP	  chacun	  
en	  2011.	  	  
	  

	   	  »	  

analyse	   concernant	   le	   statut	   des	   employés	  
des	   services.	   On	   note	   ainsi	   que	   seuls	   les	  
services	  
24	  services	  ayant	  répondu	  à	  cette	  question,	   la	  répartition	  est	  à	  peu	  près	  équivalente	  entre	   les	  
services	  ayant	  majoritairement	  des	  employés	  de	  droit	  privé	  et	  de	  droit	  public.	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

es	   données	   ont	   donc	   été	   renseignées	   de	   manière	  
approximative.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Le	  personnel	  des	  délégataires	   (SAUR,	  Veolia)	  et	  prestataires	  extérieurs	   (entreprises	  diverses)	  

és	  en	  

plus	   large	  que	   le	  périmètre	  étudié.	  Par	  exemple,	   le	  service	  de	  Pontcharra	   fait	  appel	   à	   la	   SERGADI	  pour	   la	   facturation	  sans	  que	  ce	  
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2.5.2. Formation  des  agents    
	  
Définition	  
Le	  décret	  n°2012-‐639	  du	  4	  mai	  2012,	  entré	  en	  vigueur	  le	  1er	  juillet	  2012,	  redéfinit	  notamment	  les	  conditions	  

uelle,	   en	   particulier	   les	  
	  

	  
Ce	  graphique	  résume	  les	  réponses	  des	  collectivités	  quant	  à	  la	  formation	  de	  leurs	  agents	  à	  cette	  

nouvelle	  disposition.	  30	  collectivités	  ont	  
répondu	   à	   cette	   question.	   Parmi	   elles,	  
six	   auraient	   formé	   leurs	   agents	   aux	  
exigences	   de	   ce	   nouveau	   décret,	  
cependant	  5	  de	  ces	  collectivités	  sont	  en	  

formation	  des	  employés	  du	  délégataire.	  
Neuf	   collectivités	   ne	   se	   sentent	   pas	  
concernées	  par	  cette	  problématique.	  
	  
	  
	  
	  

Les	  autres	  formations	  suivies	  par	  les	  agents,	  sont	  très	  variées	  :	  
	  
Formations	  techniques	   	   Formations	   administratives	   	   Management	   	  

Logiciels	  -‐	  Autres	  
Recherche	   de	   fuite	   (Eybens,	   Grenoble,	   Fontanil-‐
Cornillon,	  Saint-‐Egrève,	  Seyssins)	  

	  
	  

Conduites	  en	  plomb	  (Eybens)	   Gestion	  de	  logiciel	  (Saint-‐Martin-‐ 	  
CACES	  engins	  (Grenoble,	  Gières)	   SIG	  (SIVIG)	  
Balisage	  de	  chantier	   Lecture	  de	  plans	  réseaux	  (Echirolles)	  
Soudure	   Gestion	   des	   compteurs	   (Saint-‐Martin-‐

Echirolles,	  Saint-‐Egrève)	  
Elagage	   Gestion	  des	  conduites	  (Saint-‐Martin-‐ 	  
Chlore	   Gestes	  et	  postures	  
EPI	   Incendies	  
SST	  (Grenoble)	   Prévention	  et	  sécurité	  (Fontanil-‐Cornillon)	  
Topographie	  (Saint-‐Martin-‐ 	   Entretien	  des	  poteaux	  incendies	  (Echirolles)	  
Formations	   techniques	   simplifiées	   sur	   le	  
fonctionnement	   du	   réseau	   et	   les	   compteurs	   (Eybens,	  
Le	  Versoud)	  

	  

Débitmètres	  et	  disconnecteurs	  (Saint-‐Martin-‐ 	   	  
Electromécanique	  (Fontanil-‐Cornillon)	   	  

-‐Cornillon)	   	  
Qualité	  des	  matériaux	  pour	   les	   conduites	   eau	  potable	  
(Echirolles)	  

	  

Traitement	   chlore	   et	   plomberie	   (Saint-‐Nazaire-‐les-‐
Eymes)	  

	  

Maintenance	  des	  réseaux	  (Saint-‐Egrève)	   	  
Poids	  lourds	  (SIVIG)	   	  

 
 

	  

ans	  sur	  les	  interventions	  techniques	  de	  gestion	  du	  service	  (seuls	  les	  services	  de	  Saint-‐Pierre-‐de-‐
Mésage,	   Sarcenas,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  Veurey-‐Voroize,	   Seyssins	  et	   le	  SIVIG	  ont	   renseigné	  
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3. GESTION  FINANCIERE  ET  PRATIQUES  COMPTABLES  

	  
	  
Les	   données	   présentées	   dans	   cette	   partie	   sont	   principalement	   celles	   issues	   des	   comptes	   de	  
gestion	  des	  collectivités.	  Certaines	  proviennent	  des	  enquêtes	  menées	  en	  2011,	  2012	  et	  2013.	  
	  
En	   préambule,	   il	   est	   nécessaire	   de	   rappeler	   que	   les	   règles	   comptables	   applicables	   divergent	  

(nomenclature	  de	  1992),	  ils	  le	  sont	  différemment.	  Les	  
leurs	  opérations	  dans	  le	  cadre	  comptable	  M49	  alors	  que	  pour	  les	  services	  en	  affermage,	  seules	  

dans	  le	  cadre	  comptable	  M49,	   les	  autres	  opérations	  relavant	  de	  la	  comptabilité	  privée.	  A	  noter	  

comptabilité	  M49	  est	  moins	   souple	  que	   la	   comptabilité	  privée	   (contrôle	  du	   trésorier	  publique	  

impossibilité	  de	  pratiquer	  le	  mécanisme	  de	  provision	  pour	  renouvellement)	  mais	  garantie	  plus	  
strictement	  le	  respect	  du	  principe	  de	  «	   	  ».	  
	  
Définition	  
Le	   compte	   de	   gestion	   est	   établi	   chaque	   année	   par	   le	   trésorier	   (avant	   le	   1er	   juin	   qui	   suit	   la	   clôture	   de	  

	   Le	   compte	   de	   gestion	   retrace	   les	   opérations	   budgétaires	   en	   dépenses	   et	   en	   recettes,	   selon	   une	  
présentation	   analogue	   à	   celle	   du	   compte	   administratif.	   	   Il	   comporte	  	   :	   -‐une	   balance	   générale	   de	   tous	   les	  
comptes	   tenus	   par	   le	   trésorier	   (comptes	   budgétaires	   et	   comptes	   de	   tiers	   notamment	   correspondant	   aux	  
créanciers	   et	   débiteurs	   de	   la	   collectivité)	  ;	   -‐	   le	   bilan	   comptable	   de	   la	   collectivité,	   qui	   décrit	   de	   façon	  

	  Le	  compte	  de	  gestion	  est	  également	  

(compte	  

public.	  Au	  vu	  des	  pièces	  justificatives	  jointes	  en	  accompagnement	  du	  compte	  de	  gestion,	  le	  juge	  des	  comptes	  
	  de	   la	   collectivité	   et	  peut,	   si	  des	  négligences	   sont	  

constatées,	  engager	  la	  responsabilité	  personnelle	  et	  pécuniaire	  de	  celui-‐ci.	  
Le	  compte	  de	  gestion	  se	  différencie	  du	  compte	  administratif	  en	  ce	  que	  ce	  dernier	  est	  produit	  directement	  par	  
la	  collectivité.	  
(organismes	  prêteurs	  etc.)	  même	  si	  sa	  présen
nous	  être	  basés	  sur	  les	  comptes	  de	  gestion	  pour	  les	  analyses	  2010	  et	  2011	  (grâce	  à	  un	  partenariat	  noué	  avec	  
le	  
principalement	  appuyée	  sur	   les	  comptes	  administratifs	   (grâce	  à	  un	  partenariat	  noué	  avec	   la	  préfecture	  de	  
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3.1. Analyse  des  recettes  et  dépenses  
	  

3.1.1.   
	  
Annexes	  concernées	  
Annexes	  22	  à	  29	   	  
	  
La	  nature	  des	  recettes	  est	  présentée	  ici	  selon	  les	  volumes	  financiers	  inscrits	  dans	  les	  différentes	  
lignes	  budgétaires	  de	  la	  classe	  7	  de	  la	  M49.	  

-‐dessous	  présente	  les	  
ordres	  de	  grandeur	  du	  c 50.	  	  
	  

	  :	  
-‐ Producteurs	  exclusifs	  (SIERG,	  SIED,	  SIEC)	  :	  8	  808	  000	  euros	  
-‐ Distributeurs	  :	  59	  830	  000	  euros	  (mais	  inclus	  Grenoble	  qui	  peut	  aussi	  être	  considéré	  comme	  

comparable)	  
	  

	   2008*	   2009	   2010	   2011	  

	   	   	   	   	  
Recettes	  réelles	  
totales	  	  (A)	   64,6	   61,0	   63,9	   68,6	  

Recettes	  AERMC	  et	  
assainissement	  	   	  	  (B)	   9	   21,4	   25,7	   24,8	  

Recettes	  réelles	  des	  
	   	  

(C)	  =	  (A)	   	  (B)	  
55,6	   39,6	   38,2	   43,8	  

   
    
	  
*	   elle	  présente	  plusieurs	  lacunes	  (voir	  annexes	  22	  et	  23)	  
et	  aucune	  conclusion	  sur	  cette	  année	  ne	  sera	  tirée	  dans	  ce	  rapport.	  
	  
	  

6	  308	  000	  euros	  pour	   le	  SIERG,	  1	  728	  000	  euros	  pour	  Saint-‐Martin-‐
pour	  Echirolles	  et	  de	  

	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  Les	  recettes	  réelles	  2011	  étaient	   les	  suivantes	  pour	   les	  services	   les	  plus	   importants	  du	  périmètre	  :	  Grenoble	  pesait	  30	  000	  000	  
euros,	  le	  SIERG	  7	  649	  000	  euros,	  le	  SIVIG	  1	  209	  000	  euros,	  le	  SIED	  941	  000	  euros,	  le	  SIEC	  218	  000	  euros	  (à	  comparer	  au	  1	  100	  euros	  
de	  Mont-‐Saint-‐Martin).	  
	  



	   105	  

potable	   sont	   assez	   peu	   diversifiées.	   En	  
2011,	  les	  deux	  tiers	  étaient	  inscrits	  dans	  
la	  catégorie	  70	  
graphique	   ci-‐dessous).	   Le	   reste	   était	  

com

(4%).	   Enfin,	   17%	   des	   recettes	   sont	  
réparties	   en	   petits	   volumes	   financiers	  
dans	   plusieurs	   comptes	   qui	   forment	  
dans	   le	   graphique	   ci-‐dessous	   la	  

	  

tarifaire	  pratiquée	  par	  Eau	  de	  Grenoble	  
en	   2010,	   on	   note	   que	   les	   autres	   recettes,	   produits	   et	   prestations	   diverses	   peuvent	   être	   les	  
suivants	  :	   forfait	   de	  

plomb,	   cache	   ou	   scellés,	   piquage	   sans	   compteur,	   installation	   non	   conforme,	   perte	   ou	   non	  
restitution	   de	   cols	   de	   cygne	   etc.).	   Une	   grille	   tarifaire	   aussi	   détaillée	   est	   une	   exception	   sur	   le	  
territoire	  étudié.	  
	  

application	  stricte.	  En	  effet,	  nous	  avons	  remarqué	  que	  de	  nombreux	  tarifs	  annexes	  ne	  sont	  pas	  
appliqués.	  Par	  exemple,	  à	  Pont-‐de-‐
de	  copropriétés.	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Chaque	   collectivité	   a	   une	   pratique	   différente	   de	   la	   facturation	   et	   de	   la	   M49.	   Ainsi,	   dans	   certains	   cas,	   le	   volume	  

de	   la	  
location	  des	  compteurs	  (si	  celle-‐ci	  est	  comprise	  dans	  la	  part	  variable	  notamment),	  des	  cotisations	  des	  adhérents	  dans	  

de	  différents	  tarifs	  annexes,	  etc.	  

des	  services.	  
Par	  ailleurs,	  il	  existe	  des	  doublons	  concernant	  les	  recettes	  des	  services	  (certains	  montants	  sont	  présents	  à	  la	  fois	  dans	  
la	  comptabilité	  des	  services	  distributeurs	  et	  des	  syndicats	  producteurs).	  	  
	  

3.1.2.   
	  
Annexes	  concernées	  
Annexes	  22	  à	  29	  :	  recettes	  et	  dépenses	  de	  2008	  à	  2011	  
	  

inscrits	  dans	  les	  différentes	  lignes	  budgétaires	  de	  la	  classe	  6	  de	  la	  M49.	  

tableau	  ci-‐
du	  territoire	  de	  2009	  à	  2011.	  	  
	  
	  
	  

67%7%
4%
5% 17%

Recettes	  réelles	  2011	  (43,9	  M estimés)

Ventes	  d'eau

Location	  de	  compteurs

Autres	  produits	  de	  gestion
courante
Prestation	  de	  services

Autres	  recettes	  réelles

 
-  
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	   2009	   2010	   2011	  

	   	   	   	  
Dépenses	  réelles	  totales	  	  (A)	   52,4	   54,1	   56,5	  
Dépenses	  AERMC	  et	  assainissement	  
	   	  	  (B)	   23,6	   27,9	   24,7	  

	  
(C)	  =	  (A)	   	  (B)	   28,7	   26,2	   31,8	  

   
  -  
	  

plus	   diversifiées	   que	   leurs	   recettes.	   En	  

étaient	  consacrées	  à	  la	  rémunération	  du	  
personnel	   (voir	   graphique	   ci-‐dessous).	  
La	   sous-‐traitance	   constitue	   également	  
un	  poste	   important	   de	   dépense	   (16%).	  
La	   nature	   des	   marchés	   de	   prestations	  

	  
Le	  reste	  des	  dépenses	  est	  réparti	  en	  une	  
multitude	   de	   petits	   volumes	   financiers	  
disséminés	  dans	  de	  nombreux	  comptes	  

eux	  sont	  représentés	  dans	  le	  graphique	  
ci-‐dessus.	  	  

 
-  

	  
Les	  dépenses	  indiquées	  ici	  sont	  les	  lignes	  budgétaires	  inscrites	  dans	  les	  comptes	  administratifs	  

budgétaires	  dont	  les	  volumes	  financiers	  étaient	  trop	  faibles	  pour	  en	  fai
collectivités	  participantes.	  	  
Cette	   liste	   non	   exhaustive	   illustre	   les	   dépenses	   inscrites	   dans	   cette	   catégorie	  :	   fournitures	  

immobilières,	   locations	  mobilières,	   études	  et	   recherches,	  droits	  de	  passage	  et	   servitudes,	   frais	  
	  

	  
La	  part	  représentée	  par	  le	  personnel	  diffère	  pour	  les	  principaux	  services	  producteurs	  (données	  
2011)	  :	  
-‐ Pour	  le	  SIERG	  :	  45	  %	  pour	  le	  personnel,	  45	  %	  pour	  les	  charges	  générales	  
-‐ Pour	  le	  SIED	  

48	  %	  de	  charges	  générales	  
-‐ Pour	   le	   SIEC	  :	   61	  %	   pour	   le	   personnel,	   35	  %	   pour	   les	   charges	   générales	   (les	   charges	   de	  

adhérentes)	  
	  
A	  Grenoble,	  enfin,	   la	  part	  représentée	  par	  le	  personnel	  est	  de	  17%	  et	  de	  65%	  pour	  les	  charges	  
gé
appel	  à	  des	  mécanismes	  de	  sous-‐traitance.	  
	  

sous	  
traitance
16%

fournitures	  
non	  

stockables
3%entretien	  

sur	  biens
2%

maintenance
1%

achats	  d'eau
4%

catégories	  

7%
charges	  

financières
6%charges	  

exceptionnel
les
4%

Personnel
30%

autres	  
dépenses	  
réelles
27%

Dépenses	  réelles	  d'exploitation	  2011
(31,8	  M estimés)
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Pour	  les	  services	  en	  affermage,	  seuls	  les	  services	  de	  Meylan,	  La	  Tronche	  et	  Bernin	  affectent	  des	  
charges	  de	  personnel	  pou 51.	  

organismes	  ci-‐dessous,	  sur	  un	  échantillon	  de	  27	  collectivités	  ayant	  répondu.	  
Globalement,	   les	  

soutient	   la	   section	   de	   fonctionnement	   des	  
es	   communes	  

de	   taille	   modeste	   (par	   exemple	  Montchaboud)	  
pour	   qui	   cette	   pratique	   est	   autorisée	   (norme	  :	  
commune	  de	  moins	  de	  3	  000	  habitants).	  Saint-‐
Martin-‐le-‐Vinoux	  a	  été	  obligé	  de	  subventionner	  

2007),	  du	  fait	  du	  déficit	  récurrent	  du	  budget	  de	  

canalisations.	  
 

 
-  

	  
	   par	   exemple	   le	   financement	   de	   contrats	  

Une	   collectivité	   (Venon)	   a	   renseigné	   avoir	   perçu	   des	   subventions	   liées	   au	  
raccordement	  des	  eaux	  usées.	  Il	  convient	  de	  signaler	  que	  la	  pratique	  de	  la	  taxe	  de	  raccordement	  
(sommes	  exigées	  des	  usagers	  en	  contrepartie	  de	   la	  seule	  possibilité	  de	  se	  raccorder	  au	  réseau	  

	  
branchement	   diamètre	   25,	   à	   Murianette	   et	   au	   Versoud),	   est	   totalement	   illégale	   (C.E,	  
06/10/1999,	  n°1170998,	  «	  Commune	  de	  Coin-‐les-‐Cuvry	  »).	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Tout	  comme	  les	  recettes,	  les	  dépenses	  sont	  affectées	  de	  manière	  hétérogène	  dans	  les	  comptes	  budgétaires.	  Cet	  aspect	  

	  :	  
	  

Concernant	  les	  locations	  immobilières,	  peu	  de	  services	  mettent	  en	  place	  cette	  pratique.	  La	  plupart	  ne	  comptabilisent	  
	  

	  
	  

3.2. Prix  du  service  eau  potable  base  120  m3  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  36	  :	  prix	  du	  service	  eau	  potable	  HT	  120	  m3	  
	  
Avertissement	  

-‐

	  
	  prélèvement.	   Il	   a	  

donc	  été	  impossible	  de	  distinguer	  ces	  deux	  composantes.	  Ainsi,	  par	  souci	   les	  prix	  de	  

sont	  donc	  légèrement	  surestimés.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51	   	  Personnel	  

get	  général	  de	  la	  collectivité).	  

0 2 4 6 8

Conseil	  général
Agence	  de	  l'eau
Conseil	  régional

Contrat	  d'affermage

Budget	  communal

Origine	  des	  subventions	  
d'exploitation	  
(données	  2012)
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Définition	  

3	  

120m3	   3.	  
Mode	  de	  calcul	  :	  
	  

	  
	  

a	  définition	  choisie	  est	  calculée	  selon	  la	  formule	  :	  
	  

  

	  
	  

type	  de	  120	  m3	  est	  de	  plus	  en	  plus	  éloigné	  de	  la	  réalité	  (par	  exemple	  à	  Grenoble,	  plus	  de	  50%	  des	  
abonnés	  consomment	  moins	  de	  40	  m3/an).	  
	  

3	  
sont	   résumés	   dans	   le	  
graphique	   ci-‐contre.	   Ce	  
dernier,	   permet	  

	  
fonction	   des	   habitants	  
du	   périmètre	   étudié.	  
Pour	   rappel,	   ces	   prix	  
comprennent	   la	   part	  

impossible	   de	   dissocier	  
pour	   plusieurs	   services	  

autres	   redevances	  
AERMC,	   assainissement	  
et	  TVA.	  

 
 

-  
	  

m3	  du	   3,	  Grenoble	  
étant	   représentée	   en	   orange.	   En	   excluant	   les	   5%	   extrêmes	   (en	   rouge	   sur	   le	   graphique),	   on	  

3.	  
	  
En	  suivant	   le	  même	  raisonnement,	  on	  peut	  noter	  que	  50%	  de	   la	  population	  payait	  un	  prix	  de	  

3	  sur	  la	  même	  période.	  
	  

plus	  faibles	  so
prix	  du	  service	  eau	  potable	  120	  m3	  est	  ainsi	  passé	   3	   3	  entre	  2010	  et	  2011).	  
A	  contrario,	   ère	   vue,	   ces	  
décisions	  sont	  motivées	  par	  une	  prise	  de	  conscience	  générale	  du	  besoin	  de	  renouvellement	  des	  
installations	  eau	  potable	  par	  les	  élus	  responsables	  des	  services.	  	  
 
	  

5%
inférieurs

GRENOBLE

5%	  supérieurs

0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
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H
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ts

Prix	  du	  service	  de	  l'eau	  2011	  ( /m3)	  incluant	  la	  
redevance	  prélèvement	  (Agence	  de	  l'Eau)	  2011	  

1,07 /m3 1,21 /m3

50	  %	  pop

1,68	   /m3

90	  %	  pop

0,98	   /m3
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ère	   des	   récents	  

Méditerranée	   Corse	   (prix	   minimum	   comme	   critère	  

s	  

subvention	  si	   le	  prix	  pratiqué	  par	  le	  service	  est	  trop	  
faible).	  
	  

que	   celui-‐ci	   soit	   gravitaire	   (bleu)	   dépende	   de	  
surpresseur	  

(rouge).	   Pour	   les	   collectivités	   adhérentes	   au	   SIERG,	  
les	   coûts	   de	   pompage	   ou	   de	   surpression	   sont	  
mutualisés	  entre	  les	  services	  dans	  le	  prix	  de	  vente	  du	  
syndicat.	   Les	   services	   dont	   la	   distribution	   est	  
gravitaire	   sont	   représentés	   en	   hachures	   (à	  
l -‐en-‐
alimenté	  sur	  le	  réseau	  principal	  du	  SIERG).	  

 
	  
On	   observe	   que	   s
élevés	  ne	  sont	  pas	  nécessairement	  appliqués	  dans	   les	  services	  recourant	  au	  pompage.	  Les	  prix	  
les	  plus	  élevés	  concernent	  notamment	  les	  communes	  montagnardes	  (balcon	  de	  chartreuse)	  pour	  

	  à	  Mont-‐Saint-‐Martin)	  alors	  que	  le	  
linéaire	   de	   réseau	   est	   relativement	   important.	   La	   topographie	   communale	   a	   également	   une	  
influence	  importante	  sur	  le	  prix.	  	  
	  

	  
 

 
-  
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Définition	  

3	   	  
par	  territoire.	  Les	  prix	  120	  m3	  de	  chaque	  collectivité	  sont	  pondérés	  par	  les	  volumes	  facturés	  comme	  explicité	  
dans	  la	  formule	  ci-‐
pris	   en	   compte	  pour	   éviter	   tout	   double	   comptage.	   En	   effet,	   ces	   volumes	   sont	   déjà	   facturés	   aux	   usagers	   du	  

	  
	  

	  

	  

	  	  
Prix	  moyen	  120	  m3	   3)	  
2008	   2009	   2010	   2011	   2012*	  

Métro**	   0,96	   1,04	   1,11	   1,13	   1,17	  
Balcons	  de	  Chartreuse	   1,68	   1,70	   1,95	   2,26	   2,30	  

Sud	  Grenoblois	   1,18	   1,23	   1,25	   1,30	   1,35	  
Sud-‐Grésivaudan	   1,09	   1,12	   1,12	   1,15	   0,79	  
ETUDE	  CEP	   1,00	   1,07	   1,12	   1,15	   1,10	  

   
   
	  

pas	  disponibles,	  plusieurs	  lacunes	  ont	  été	  complétées	  avec	  les	  données	  de	  2011.	  	  
**	  Périmètre	  Grenoble	  Alpes	  Métropole	  2011,	  hors	  Balcons	  de	  Chartreuses	  et	  Sud	  Grenoblois.	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

	  
proposés	  

fait	  des	  nombreuses	  limites	  à	  ces	  comparaisons,	  même	  pour	  deux	  collectivités	  de	  taille	  similaire.	  	  
	  
	  
3.4. Coûts  de  production,  prix  de  vente   service  

3)  
	  
Définition	  

extérieur	   (par	   exemple	   Fontanil-‐Cornillon	   à	   Saint-‐Egrève,	   Varces	   et	  
Sassenage	  à	  Eau	  de	  Grenoble).	  Il	  se	  calcule	  en	  multipliant	  le	  volume	  acheté	  (incluant	  les	  redevances	  Agence	  

3	  

3	  pour	  rendre	  les	  données	  plus	  facilement	  lisibles.	  	  

Il	   peut	   inclure	  une	   «	  marge	   commerciale	  
usagers),	  

pratiqué	   par	   les	   services	   producteurs	   pour	   la	  
compétences	   exercées,	   des	   éventuelles	  «	  marges	   commerciales	  
des	   péréquations	   éventuelles	   etc.	   Il	   peut	   être	   ou	   ne	   pas	   être	   identique	   au	   coût	   de	   production.	   Le	   coût	   de	  

e	  pour	  un	  service.	  Ce	  coût	  comprend	  les	  coûts	  
	  

renouvellement	   du	   pa 	  :	   les	   captages	   et	   les	  
	  

partie	  du	  prix	  de	  distribution	  
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-‐Cornillon	  auprès	  de	  Saint-‐Egrève,	  Varces	  et	  Sassenage	  

èvement	  (et	  
parfois	   de	   la	   compétence	   traitement).	   De	   la	   même	   façon,	   on	   note	   un	   prix	   légèrement	   plus	  
important	  en	  première	  couronne	  de	  la	  ville-‐ 	  

La	   carte	   présentée	   ci-‐contre	   inclut	  
eau	  par	  

service,	   le	   coût	   de	   production	   de	   la	  
ville	  de	  Grenoble	  (identique	  au	  prix	  de	  

	  
	  

les	   services	   de	   Grenoble,	   du	   SIED,	   du	  
SIERG,	   de	   Saint-‐Egrève	   et	   du	   SIEC.	   Il	  

vendent	   	  
	  
Le	   SIED	   exerce	   les	   compétences	  
production,	   protection	   du	   point	   de	  
prélèvement,	   traitement	   et	   transport	  

	  
	  

gros	   consommateurs	   (domaine	  
universitaire,	  CHU	  de	  La	  Tronche)	  et	  à	  
des	  communes	  (Varces,	  Sassenage).	  Le	  
prix	   de	   vente	   indiqué	   dans	   le	   tableau	  
ci-‐dessous	   est	   le	   prix	   de	   vente	   à	   la	  
commune	  de	  Sassenage	  (Sassenage	  est	  

Grenoble).	  
	  
	  
	  

 
- -  

	  
	   	  

-‐ 
-‐  

-‐ 
	  

-‐ 

	   	   -‐
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Saint-‐ -‐Cornillon.	   La	   tarification	   se	  
découpe	  en	  trois	  tranches.	  Une	  première	  tranche	  de	  fourniture	  d
m3 -‐Egrève	  se	  situent	  
géographiquement	   sur	   la	   commune	   du	   Fontanil-‐Cornillon).	   Les	   deux	   tranches	   suivantes	  
proposent	  un	  tarif	  progressif.	  Les	  tarifs	  présentés	  ci-‐

-‐
Cornillon	  (avec	  qui	  le	  service	  est	  en	  affermage).	  
	  
Les	  prix	  HT	  comprennent	  la	  redevance	  pour	  prélèvement	   	  
	  
Service	   Grenoble	   SIED	   SIERG	   SIEC	   Saint-‐Egrève	  

Prix	  de	  vente	  

3	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	   /	  

-‐	  0	  à	  100.000	  m3	  :	  gratuit	  
-‐	  100.000	  à	  300.000	  	  m3	  :	  	  

	  
	  

	  -‐	  +	  de	  300.000	  m3	   	  
	  

Prix	  de	  vente	  
	  

3	  

	  
	  

	  
	  

	  
	   /	  

-‐	  0	  à	  100.000	  m3	  :	  gratuit	  
-‐	  100.000	  à	  300.000	  	  m3	  :	  	  

	  
TTC	  

-‐	  +	  de	  300.000	  m3	   	  
	  

Prix	  de	  vente	  
	  

3	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
HT	  

TTC	  

-‐	  0	  à	  100.000	  m3	  :	  gratuit	  
-‐	  100.000	  à	  300.000	  	  m3	  :	  	  

	  
	  TTC	  

-‐	  +	  de	  300.000	  m3	   	  
	  

 
-  

	  

	  

et	  au	  regard	  du	  patrimoine	   technique	  de	  chaque	  service	  doivent	  être	  appréciés	  avec	   le	  regard	  
critique	  nécessaire52

3	  sauf	   pour	   les	   services	   de	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐
3),	  Villard-‐ 3) 3)	  

3).	   Pour	   ces	   services,	   il	   semble	   donc	   plus	   avantageux	   de	  

s	  cette	  reconstitution.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	   	  
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Les	   prix	   de	   vente	  
compétences	  et	  des	  logiques	  de	  péréquation	  peuvent	  exister	  (prix	  supporté	  par	  les	  services	  les	  plus	  importants,	  ou	  les	  
gros	  consommateurs	  par	  exemple).	  	  
Par	  exemple,	  

	  
nt	   la	  réalité	  

De	  
plus,	   l

	   importants,	   surtout	   pour	   des	   ressources	   gravitaires	   karstiques	   dont	   le	   périmètre	   de	   protection	   peut	   être	  
conséquent	  en	   termes	  de	  surface.	   	  La	  méthode	  des	  3E	  
reconstruit	   tous	   les	   25	   ou	   50	   ans	  
interventions	  curatives.	  Le	  coût	  serait	  alors	  maintenu	  artificiellement	  bas,	  au	  détriment	  des	  générations	  futures.	  

pas	  budgétaire.	  Le	  prix	  de	  production	  facturé	  par	  les	  principaux	  producteurs	  ne	  prend	  en	  compte	  que	  le	  tarif	  de	  vente	  
appliqué.	  Or,	   ce	  dernier	  ne	  prend	  pas	  en	  compte	   le	  coût	  de	  renouvellement	  des	   infrastructures	  de	  production	  mais	  
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3.5. 3  
	  
Définition	  
Le	  prix	  TTC	  du	  service	  pour	  une	  facture	  120	  m3	  correspond	  au	   	  (redevances	  et	  
taxes	  comprises)	  pour	  une	  consommation	  annuelle	  de	  120	  m3.	  Lorsque	  le	  tarif	  comporte	  plusieurs	  éléments,	  

n	  de	  

de	  15mm	  et	  branchement	  de	  diamètre	  20mm).	  
	  
La	   consommation	   de	   120	   m3	   par	   an	   reste	   une	   référence	   nationale	   pour	   la	   consommation	  
moyenne	  des	  usag
175	   m3

industriels.	  
Ainsi	  à	  Bernin,	   la	  consommation	  moyenne	  par	  abonné	  était	  de	  1	  018	  m3/abonné	  en	  2011.	  De	  
même	  pour	  Crolles	  (1	  121	  m3/abonné	  en	  2011).	  Jarrie,	  Crolles	  et	  Eybens	  avaient	  également	  pour	  
la	   même	   année	   une	   consommation	  moyenne	   par	   abonné	   bien	   supérieure	   à	   120	   m3	   puisque	  
comprise	  entre	  300	  et	  350	  m3/abonné/an.	  
	  
A	  contrario,	  la	  baisse	  de	  consommation	  constatée	  depuis	  près	  de	  20	  ans	  dans	  les	  grandes	  villes	  

3.	   En	   effet,	  
celui-‐ci	  apparaît	  être	  largement	  surévalué	  pour	  représenter	  un	  abonné	  domestique	  moyen.	  Dans	  
les	  
entre	   75	   et	   100	  m3 3/abonné	   en	  2011),	  Murianette	   (87	  
m3/abonné	  en	  2011),	  Mont-‐Saint-‐Martin	  (95	  m3/abonné	  en	  2011),	  Proveysieux	  (85	  m3/abonné	  
en	   2011),	   Quaix-‐en-‐Chartreuse	   (91	   m3/abonné	   en	   2011),	   Montchaboud	   (84	   m3/abonné	   en	  
2011),	   Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	   (90	   m3/abonné	   en	   2011),	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	   (78	  
m3/abonné	   en	   2011),	   Vizille	   (98	  m3/abonné	   en	   2011),	   Le	   Versoud	   (88	  m3/abonné	   en	   2011),	  
Villard-‐Bonnot	  (85	  m3/abonné	  en	  2011)	  et	  Grenoble	  ou	  50%	  des	  factures	  sont	  inférieures	  à	  40	  
m3

résidant	  à	  Grenoble	  intramuros).	  
	  
Pour	  quelques	   services,	   la	   consommation	  moyenne	  par	   abonné	   se	   rapproche	   cependant	  de	   la	  
facture	  120m3	  (+	  ou	   	  20	  m3 3/abonné	  en	  2011),	  de	  Corenc	  (137	  
m3/abonné	   en	   2011),	   Domène	   (136	  m3/abonné	   en	   2011),	   Gières	   (100	  m3/abonné	   en	   2011),	  
Meylan	  (120	  m3/abonné	  en	  2011),	  Noyarey	  (103	  m3/abonné	  en	  2011),	  Poisat	  (103	  m3/abonné	  
en	   2011),	   Saint-‐Egrève	   (109	   m3/abonné	   en	   2011),	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces	   (113	   m3/abonné	   en	  
2010),	  Saint-‐Martin-‐ 3/abonné	  en	  2011),	  Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	  (100	  m3/abonné	  
en	  2011),	  Sassenage	  (120	  m3/abonné	  en	  2011),	  Seyssinet-‐Pariset	  (100	  m3/abonné	  en	  2011),	  le	  
SIVIG	  (106	  m3/abonné	  en	  2011),	  Varces	  (136	  m3/abonné	  en	  2011),	  Venon	  (102	  m3/abonné	  en	  
2011),	  Veurey-‐Voroize	  (140	  m3/abonné	  en	  2011),	  le	  Sappey-‐en-‐Chartreuse	  (103	  m3/abonné	  en	  
2011),	   Champ-‐sur-‐Drac	   (125	   m3/abonné	   en	   2011),	   Champagnier	   (122	   m3/abonné	   en	   2011),	  
Biviers	  (129	  m3/abonné	  en	  2011)	  et	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  (124	  m3/abonné	  en	  2011).	  
	  
Le	  montant	  des	  factures	  	  120	  m3	  doit	  donc	  être	  analysé	  avec	  le	  recul	  nécessaire.	  
En	   2011,	   3	  du	   périmètre	  

-‐Saint-‐ -‐en-‐Chartreuse.	  
Outre	   Mont-‐Saint-‐
Champ-‐sur-‐ -‐

	  
A	   contrario,	   mis	   à	   part	   Quaix-‐en-‐

-‐en-‐ -‐Martin-‐le-‐Vinoux	  
	  

	  

et	  la	  moins	  élevée.	  
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subvention	  etc.).	  De	  multiples	   facteurs	  de	  contexte	  sont	  à	  prendre	  en	  compte	  pour	  comparer	   les	   services	  entre	  eux	  

démographique	  et	  de	  consommation,	   	  

3.	  
Les	   tarifs	  des	  servi
imprécisions	  demeurent.	  
Par	  exemple	   Saint-‐
donc	  largement	  sous-‐estimé.	  

fait	  normal	  puisque	  ces	  services	  sont	  reliés	  à	  un	  assainissement	  de	  type	  autonome.	  
	  
3.6.   
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  38	   	  
	  
Définition	  

b)	  correspond	  à	  la	  différence	  entre	  
les	  recettes	  réelles	  et	  les	  dépenses	  réelles	  de	  fonctionnement.	  Cet	  excédent	  de	  liquidités	  récurrentes	  permet	  à	  
une	  collectivité	  locale	  de	  faire	  face	  au	  remboursement	  de	  la	  dette	  en	  capital,	  et	  de	  financer	  tout	  ou	  une	  partie	  

	  	  Il	  permet	  à	  
la	   fois	  
collectivité.	  	  	  

	  
	  

n)	  affine	  la	  lecture	  de	  la	  CAF	  brute.	  
Elle	  détermine	  la	  capacité	  du	  service	  à	  investir	  une	  fois	  ses	  annuités	  de	  dette	  remboursées	  (part	  capital	  de	  la	  

service	  de	  présenter	  exceptionnellement	  une	  CAF	  nette	  négative.	  Ce	  cas	  de	  figure	  ne	  doit	  pas	  être	  structurel.	  
	  

	  
	  	  
A	  noter	  que	  dans	  le	  cas	  de	  cette	  étude,	  les	  recettes	  réelles	  et	  les	  dépenses	  réelles	  ont	  été	  retraitées.	  En	  effet,	  

	  seuls.	  Les	  recettes	  et	  
ssement	  ont	  été	  soustraites	  de	  ce	  calcul.	  Le	  

calcul	  utilisé	  est	  donc	  le	  suivant.	  
	  

	  
	  

	  
	  

tableau	   ci-‐

périmètre.	  
	  

	   2009	   2010	   2011	  
Capacité	  

	   10	  852	   11	  982	   12	  011	  

	   7	  596	   9	  092	   9	  063	  

    
   -  
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3.7. Niveaux     
	  

3.7.1. Dépenses   -‐2011  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexes	  43	  à	  46	   	  
	  
Définition	  

-‐à-‐dire	   sur	   une	   durée	  
supérieure	  à	  un	  exercice	  comptable.	  	  
Les	  immobilisations	  corporelles	  sont	  des	  actifs	  physiques	  
comptable.	   On	   retrouve	   ainsi	   dans	   les	   immobilisations	   corporelles	  :	   constructions,	   terrains,	   conduites,	  
installations	  techniques,	   	  

	  
	  

-‐
dessous.	  
	  
	  

	   	   2009	   2010	   2011	  

Emprunts	  et	  dettes	  
assimilées	   	   3	  256	   2	  889	   2	  949	  

Immobilisations	  
corporelles	   	   3	  222	   3	  543	   3	  225	  

Immobilisations	  en	  
cours	   	   6	  289	   8	  717	   10	  935	  

Dépenses	  réelles	  
	   	   17	  918	   26	  452	   20	  985	  

  
 

	  
Pour	   soutenir	   leurs	   efforts	  
subventions.	  Ce	  graphique	  présente	  les	  réponses	  de	  24	  collectivités	  renseignant	  les	  organismes	  

étaient	  possibles).	  
	  

général	   étaient	   les	   principaux	  

autres	   organismes	   finançaient	   les	  
investissements	   pour	   des	   projets	  
très	  spécifiques.	  
	  

provenant	   du	   budget	   communal	  
étaient	   principalement	   pratiquées	  
par	  les	  services	  les	  plus	  petits.	  	  

0 5 10 15 20

Fonds	  européens

EDF

OPAC

Budget	  communal

Conseil	  général

Origine	  des	  subventions	  d'investissement
de	  2003	  à	  2013	  -‐ plusieurs	  réponses	  possibles

 
- 	  
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A	   Saint-‐Pierre-‐de-‐
subvention	   communale.	   Au	   Versou
total	  est	   financé	  par	   le	  budget	  général.	  A	  Notre-‐Dame-‐de-‐

	  
	  
Enfin,	   la	   nature	   des	   ouvrages	   immobilisés	   diverge	   entre	   les	   services	   selon	   deux	   facteurs	  :	   la	  

le	   ty Toutes	   les	   collectivités	  
immobilisent	   leurs	   réseaux	   sur	   le	   budget	   eau	   potable.	   Pour	  mettre	   en	   avant	   les	   disparités	   de	  
gestion	  budgétaire	  des	  services,	  seuls	  les	  autres	  ouvrages	  sont	  donc	  représentés	  ci-‐dessous.	  	  
	  

urs	  ouvrages	  de	  production	  
Très	   peu	   de	   services	   semblent	   immobiliser	   leurs	   terrains	   de	  

captage	   (ceux-‐ci	   sont	   immobilisables,	   non	   amortissables
dépréciation).	  
eux,	   ces	   ouvrages	   et	   terrains	   sont	  
immobilisés	  sur	   le	  budget	  communal.	  
Ainsi,	   la	   commune	   reste	   propriétaire	  
des	   ouvrages	   exploités	   par	   le	   service	  

Grenoble,	   le	   service	   est	   tenu	  

de	  production	  du	  site	  de	  Rochefort	  au	  
bénéfice	  de	  la	  Ville	  de	  Grenoble.	  
	  

	  
 

-  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

vrages	   immobilisés	  présentés	  dans	  
cette	  section	  sont	  donc	  certainement	  largement	  sous	  estimés	  par	  rapport	  à	  la	  réalité.	  
	  
	  

3.7.2.   
	  
Annexes	  concernées	  
Annexes	  47	  à	  53	   -‐	  sécurisation	  -‐	  renforcement	  -‐	  renouvellement	  -‐	  rénovation	  de	  génie	  civil	  -‐	  
investissement	  réseau	  -‐	  innovation	  technique	  -‐	  renouvellement	  de	  compteurs	  
	  

27	  collectivités.	  Ces	  données	  pouvaient	  être	  complétées	  par	   le	  mode	  de	   financement	  envisagé	  
pour	  ces	   investissements	   (autofinancement,	   subvention,	  emprunt).	  Ces	  modes	  de	   financement	  
étaient	  renseignés	  par	  un	  pourcentage	  grossier	  (exemple	  :	  30%,	  40%,	  30%).	  
Seuls	  les	  ordres	  

demandée.	  	  
Les	   PPI	   ont	   été	   classés	   en	   sept	   catégories,	   triées	   en	   2	   classes	   principales	  :	   renouvellement	   et	  
construction	  nouvelle.	  
	  
	  
	  

0
2
4
6
8
10
12

Bâtiments
utilisés	  par	  le
service	  d'eau
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RENOUVELLEMENT	   INVESTISSEMENT	  NOUVEAU	  
	  

	  

-‐ Renouvellement	  des	  installations	  existantes	  
(conduites,	  branchements,	  pompes)	  

-‐ Renforcement	  de	  conduite	  (avec	  
changement	  de	  diamètre)	  

-‐ Rénovation	  de	  génie	  civil	  existant	  
-‐ Renouvellement	  de	  compteurs	  

	  

-‐ Sécurisation	  (maillages,	  
interconnexions,	  protection	  de	  

	  
-‐ Création	  de	  réseau	  ou	  de	  génie	  civil	  
-‐ Innovation	  technique	  (télérelève,	  

	  
	  
	  
	  
Ce	   tri	   a	   permis	   de	  mettre	   en	   évidence	   que	   la	   très	  

des	   projets	   de	   renouvellement	   du	   patrimoine	   (en	  
termes	   de	   volumes	   financiers).	   Comme	   on	   le	   voit	  
sur	  ce	  graphique,	  82%	  des	  estimatifs	  financiers	  des	  
PPI	  concernent	  des	  projets	  de	  renouvellement.	  
	  

  
	  
Ce	  tableau	  résume	  les	  montants	  financiers	  renseignés	  par	  27	  collectivités	  (hors	  SIERG,	  Grenoble,	  
SIEC,	  Echirolles).	  

	   Montant	  
total	   Autofinancement	   Subvention	   Emprunts	   Financement	  

non	  renseigné	  
	   	   	   	   	   	  
Sécurisation	   1	  396	   1	  015	   152	   94	   135	  
Renforcement	   4	  372	   1	  125	   6	   56	   3	  184	  
Renouvellement	   5	  643	   1	  038	   41	   41	   4	  523	  
Rénovation	  Génie	  
civil	  existant	   1	  871	   645	   18	   18	   1	  190	  

Création	  réseau	  ou	  
génie	  civil	   1	  315	   475	   0	   400	   440	  

Innovation	   66	   36	   0	   0	   30	  
Compteurs	   859	   191	   0	   0	   668	  

	   15	  522	   4	  524	   257	   571	   10	  170	  
  

-  
	  
Les	  projets	  
renouvellement	  des	  installations	  existantes	  et	  de	  renforcement	  des	  conduites	  représentent	  à	  eux	  

	  
Les	   données	   figurant	   dans	   ce	  
tableau	   sont	   traduites	   en	  
pourcentage	  dans	  le	  graphique	  
suivant.	  	  
Les	   services	   ne	   renseignent	  
pas	   le	   mode	   de	   financement	  
dans	   la	  majorité	  des	  cas.	   Il	  est	  

Cette	   lecture	   permettrait	   de	  
comprendre	   pourquoi	   sur	   les	  

prévus,	   les	   collectivités	   ont	  

82%

18%

Nature	  des	  PPI	  2013	  -‐ 2017
(sur	  15,5	  M )
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subventions	  soient	  si	  rares	  dans	  les	  prévisions	  de	  financement.	  	  

inancement.	  	  
Les	   emprunts	   ne	   prennent	   une	   part	   importante	   dans	   les	   prévisions	   que	   dans	   les	   projets	   de	  
création	  de	   réseau	  ou	  de	  génie	   civil	   (30%)	  et	   les	  projets	  de	  sécurisation	   (7%).	  Ce	  qui	   laisse	  à	  

renouvellement.	  

projets	  précis	  envisagés	  par	  les	  services	  dans	  leurs	  PPI.	  	  
principalement	   dédiés	   aux	  

nouveaux	   réservoirs	   (Claix,	   Seyssins,	   Seyssinet-‐Pariset,	   Villard-‐Bonnot,	   Saint-‐Ismier)	   ou	   leur	  
agrandissement	   (Fontaine	   via	   le	   SIERG),	   des	   travaux	   sur	   les	   conduites	   (Corenc,	   Fontanil-‐
Cornillon,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage),	   de	   rationalisation	   (à	   Vizille,	   7	   canalisations	   sous	   la	  même	  

-‐Martin-‐le-‐Vinoux)	   ou	  
encore	  de	  reprise	  de	  réseaux	  (Eybens,	  Bresson).	  Plus	  spécifiquement,	  un	  certain	  nombre	  de	  PPI	  
étaient	   dédiés	   au	   renouvellement	   des	   branchements	   en	   plomb	   (Corenc,	   Champagnier,	   Saint-‐
Ismier).	  

chnologique	  
par	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  télésurveillance/télérelève	  (Corenc,	  Echirolles,	  Eybens,	  Jarrie).	  

mise	   en	   place	   de	   périmètres	   de	   protection	   (Domène),	   la	   construction	   de	   turbines	   (SIED,	  
-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  Villard-‐Bonnot),	  la	  

diversification	  des	  ressources	  par	  forage	  (Saint-‐Paul-‐de-‐Varces)	  ou	  encore,	   la	  défense	  incendie	  
(Champ-‐sur-‐Drac,	  Saint-‐Ismier).	  
	  
3.8.   
	  

3.8.1. Montant  de  la  dette  
Annexes	  concernées	  
Annexes	  43	  à	  46	   	  
	  
Définition	  
L'encours	   de	   la	   dette	   correspond	   au	   capital	   restant	   dû	   au	   31/12	   de	   l'année	   N.	   Cette	   donnée	   figure	  
théoriquement	  dans	  les	  annexes	  du	  compte	  administratif.	  

	  
Le	  montant	  
présenté	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous.	  

	  
Cet	   histogramme	  présente	   les	   niveaux	   de	  

services,	   les	   abonnés	   doivent	   chacun	  

Poisat,	   Venon,	   Bresson,	   Champagnier,	  
dette	   (Corenc).	   La	  

moyenne	   arithmétique	   est	   de	   387	  
	  

 
-  

	  
2009	   2010	   2011	  
52	  409	   59	  311	   66	  377	  
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Le	   graphique	   ci-‐dessous	  présente	   les	  annuités	  de	   remboursement	  des	  dettes	   existantes	   au	  31	  

(voir	   définition	   en	   2.2.4.,	   représentée	   en	   rouge	   sur	   le	   graphique).	   Cette	   illustration	   permet	  	  
d'observer	   l'ordre	   de	  
grandeur	   du	  
remboursement	   des	  
emprunts	  dans	  le	  budget	  des	  
collectivités.	  

obtenu	   à	   partir	   du	   montant	  
de	   chaque	   dette	   et	   de	   sa	  
durée	   de	   remboursement.	  
27	   collectivités	   ont	  
renseigné	   cette	   information.	  	  
Elles	  représentent	  66%	  de	  la	  
dette	   totale	   des	   services	   du	  
bassin	  grenoblois.	  

	  
	  
	  

	  
Ainsi	   en	   2012,	   les	   annuités	   de	   remboursement	   de	   66%	   de	   la	   dette	   représentaient	   9cts/m3	  
facturé,	  soit	  22%	  de	  la	  CAF	  2011.	  
Par	   extrapolation,	   les	   annuités	   de	   remboursement	   pour	   100%	   de	   la	   dette	   seraient	   donc	   de	  

3,	  soit	  35%	  de	  la	  CAFb.	  
	  

3.8.2.   
	  

de	  la	  dette	  figurant	  dans	  

syndicat,	  la	  dette	  de	  celui-‐
(art.	  L	  52-‐11-‐25-‐1),	  la	  répartition	  de	  la	  dette	  se	  détermine	  selon	  au	  moins	  deux	  facteurs	  :	  la	  date	  

trée	  de	   la	   commune	  dans	   le	   syndicat,	   et	  une	  clé	  de	   répartition	  définie	  dans	   les	   statuts	  du	  

le	  cadre	  de	  cette	  étude.	  Nous	  proposons	  donc	  une	  clé	  de	  répartition	  uniquement	  basée	  sur	   les	  
volumes	  achetés	  :	  
	  

	  

	  

socié	   est	   représenté	   en	  
jaune.	   Les	   syndicats	   dont	   la	   dette	   a	   été	   répartie	   entre	   collectivités	   sont	   le	   SIERG	   (20	  millions	  

2011).	  	  	  
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cette	   analyse	   du	   fait	   de	   son	   statut	   de	   service	   producteur	   et	  

pas	  soumises	  à	  la	  M49.	  Il	  était	  donc	  difficile	  de	  réaliser	  une	  répartition	  de	  la	  dette	  par	  commune	  
(contrairement	  aux	  autres	  syndicats	  exclusivement	  producteurs).	  	  

53.	  	  
	  

	  :	  
-‐ 

	  
-‐ 

dépassent	  ce	  niveau	   -‐de-‐Claix	  
(864%).	  Ces	  chiffres	  importants	  sont	  dus	  à	  des	  niveaux	  de	  dette	  initialement	  très	  faibles.	  

	  

	  
 

-  
	  
Selon	   cette	   distribution	   de	   la	   dette,	   des	   collectivités	   comme	   Crolles	   ou	   Meylan	   qui	   étaient	  
considérées	   initialement	   comme	   faiblement	   voire	  non	  endettées	   figurent	  désormais	  parmi	   les	  

représenter	  le	  poids	  de	  cette	  répartition	  sur	  leur	  budget.	  Parmi	  les	  plus	  importants,	  on	  observe	  
des	  augmentations	  :	  
-‐ de	   plus	   de	   50%	   (Montchaboud,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage,	   Saint-‐Martin-‐ -‐

Pariset),	  	  
-‐ de	  plus	  de	  100%	  (Echirolles,	  Eybens,	  Biviers,	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes),	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53	  Par	  contre,	  depuis	  la	  création	  de	  la	  SPL	  Eau	  de	  Grenoble	  au	  1er	   tivités	  
actionnaires	  de	  la	  SPL.	  
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-‐ de	   plus	   de	   200%	   (La	   Tronche,	   Saint-‐Ismier,	   Jarrie,	   Montbonnot,	   Le	   Versoud,	   Champ-‐sur-‐
Drac,	  Veurey-‐Voroize)	  

-‐ de	  plus	  de	  700%	  (Meylan,	  Bernin,	  le	  Pont-‐de-‐Claix)	  
-‐ 	  
	  

hique	   à	   titre	  
indicatif.	  
En	  choisissant	  ici	  une	  clé	  de	  répartition	  de	  la	  dette	  basée	  sur	  les	  volumes	  achetés	  aux	  syndicats,	  
on	   observe	   que	   la	   dette	   se	   répartit	   entre	   les	   collectivités	   les	   plus	   peuplées	   (Saint-‐Martin-‐

	   Echirolles	   	  
ou	   ayant	   de	   gros	   consommateurs	   (Crolles	   avec	   ST	   MicroElectronics	  
Bernin	  avec	  Soïtec	   -‐
de-‐Claix	  et	   Jarrie	  avec	   les	  plateformes	  industrielles	  :	  respectivement	  

	  
Cette	   distribution	   serait	   grandement	   remise	   en	   question	   en	   choisissant	   une	   autre	   clé	   de	  
répartition	  de	  la	  dette,	  comme	  par	  exemple,	  l 	  

habitants	  etc.)	  définies	  dans	  leurs	  statuts	  afin	  que	  cette	  approche	  gagne	  en	  pertinence.	  
	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  
La	  dette	  totale	  du	  territoire	  au	  31	  décembre	  2011	  est	  une	  donnée	  connue	  et	  fiable.	  Le	  détail	  de	  cette	  dette	  (annuités,	  

66%	   de	   la	   dette,	   sachant	   que	   toutes	   les	   collectivités	  
	  

des	   budgets	   eau	   et	   assainissement.	   Bien	   que	   les	   enquêtes	   demandaient	   aux	   services	   de	   ne	   renseigner	   que	   les	  

questionnaire.	  
Par	  conséquent,	  la	  dette	  peut	  être	  surévaluée	  pour	  quelques	  collectivités.	  
Les	  statuts	  des	  syndicats	  devraient	  normalement	  définir	   la	   clé	  de	  répartition	  à	  appliquer	  pour	  redistribuer	   la	  dette	  

commune	  auprès	  du	  syndicat.	  	  
	  

3.8.3. Origine  des  emprunts  
	  
Définition	  
La	  Charte	  Gissler	  :	  l 	  cadre	  de	  bonnes	  pratiques	  »	  en	  

Banque	  Populaire	  Caisse	   	  Dexia,	  la	  
Société	   Générale	   et	   le	   Crédit	   Agricole.	   Elle	   établit	   certaines	   garanties	   sur	   les	   emprunts	   accordés	   aux	  
collectivités.	  
-‐ Les	  banques	  signataires	  renoncent	  à	  proposer	  aux	  collectivités	  locales	  des	  produits	  reposant	  sur	  certains	  

indices	  à	  risques	  élevés	  
-‐ Les	   produits	   bancaires	   sont	   présentés	   selon	   une	   grille	   de	   classification	   commune,	   permettant	   une	  

meilleure	  lisibilité	  et	  comparabilité	  des	  offres	  
	  
Il	   était	   demandé	   aux	   collectivités	   de	   renseigner	   leurs	   principaux	   critères	   de	   sélection	   des	  
établissements	  financiers	  auprès	  desquels	  ils	  contractent	  leurs	  emprunts.	  
Les	  collectivités	  ont	  majoritairement	  renseigné	  appliquer	  une	  simple	  mise	  en	  concurrence	  des	  
établissements	   bancaires.	   Sur	   27	   collectivités	   (liste	   en	   annexe	   47),	   seules	   2	   ont	   mentionné	  

-‐
Martin-‐ 	  
Le	  diagramme	  ci-‐dessous	  résume	  les	  établissements	  auprès	  desquels	  les	  emprunts	  des	  services	  
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Le	   large	   histogramme	   bleu	  
correspond	   au	   nombre	  

établissement	   bancaire,	   et	  

le	  capital	  restant	  à	  rembourser	  au	  
31	  décembre	  2011.	  
	  
En	  termes	  de	  nombre	  de	  contrats,	  
les	  27	  collectivités	  ayant	  répondu	  
avaient	   principalement	   signé	  
leurs	   emprunts	   auprès	   de	   la	  

Dexia	   CLF	   (27	   contrats)	   et	   de	   la	  
Société	  Générale	  (17	  contrats).	  	  
	  
	  
	  
En	   termes	   de	   montant	   emprunté,	   les	   remboursements	   en	   cours	   les	   plus	   importants	   au	   31	  

	  :	  deux	  
	  

	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  
Seules	  27	  collectivités	  ont	   	  

remboursements	  en	  cours	  est	  plus	  imposant	  chez	  cette	  dernière.	  Cependant,	   les	  données	  disponibles	  ne	  permettent	  
pas	  de	  caractériser	  davantage	  ces	  emprunts.	  Deux	  options	  probables	  sont	  possibles.	  
-‐ soit	  les	  collectivités	  contractent	  des	  emprunts	  plus	  importants	   	  
-‐ soit	  les	  contrats	  de	  Dexia	  sont	  nombreux	  mais	  arrivent	  à	  terme	  en	  même	  temps	  

des	  «	  communes	  »	  (Echirolles,	  Eybens	  et	  Jarrie).	  
	  

3.8.4.   
	  
Annexes	  concernées	  
Annexes	  22	  à	  29	   	  
Annexes	  43	  à	  46	   	  
	  
Définition	  

à	  la	  question	  suivante	   :	  en	  combien	  d'années	  une	  collectivité	  pourrait-‐elle	  rembourser	  la	  totalité	  du	  capital	  
de	  sa	  dette	  en	  supposant	  qu'elle	  y	  consacre	  tout	  son	  autofinancement	  brut	  ?	  
	  

	  

	  

de	  6	  ans.	  En	  2011,	  9	  serv
supérieure	   à	   15	   ans	   (Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	   Montchaboud,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   et	   Villard-‐

n,	  une	  
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	   	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Durée	  
de	  la	  dette	   Années	   6,0	   6,5	   6,3	   5,5	  

  
  
	  

	  

ans	  en	  2008	  et	  85,1	  ans	  en	  2011.	  Seul	  le	  SIERG	  avait	  une	  durée	  plus	  stable	  (6,8	  ans	  en	  2008	  et	  
9,1	  ans	  en	  2011).	  
	  
3.9. Pratiques     
	  
Définition	  

-‐part	  du	  coût	  de	  chaque	  acquisition	  non	  
amortie	  en	  totalité	  est	  inscrite	  e 	  

	  
	  

	  (ou	  amortissement	  technique,	  ou	  budgétaire)	  se	  traduit	  en	  comptabilité	  

la	   dépréciation	   subie	   par	   les	   biens	   immobilisés	   au	   cours	   du	   temps.	   En	   gén
	  

	  

3.9.1.   
	  
Annexes	  concernées	  
Annexes	  23,	  25,	  27	  et	  29	   	  
	  

	  

Dotations	   aux	   amortissements	   sur	   immobilisations	   incorporelles	   et	  
corporelles 	  	  
	  

représentaient	   en	   2011	   23%	   des	  

redevances	  assainissement	  et	  AERMC)	  
Parmi	   les	   collectivités,	   la	   part	  

AERMC	  et	  assainissement)	  variait	  entre	  0	  
et	  100%.	  

	   Dotations	  aux	  amortissements	  
	  

Eau	  de	  Grenoble	  
(distribution)	  

3	  047	  

SIERG	  
(production)	  

1	  471	  

Echirolles	  
(distribution)	  

227	  

Saint-‐Egrève	  
(production	  	  
et	  distribution)	  

201	  

SIVIG	  
(production	  et	  distribution)	  

179	  

 
-  
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L
prestation	   de	   service	   globale.	   Les	   principales	   dépenses	   de	   fonctionnement	   sont	   alors	  
répercutées	  par	   les	   fermiers	  dans	   les	   factures	  des	  usagers.	  Pour	   la	  majorité	  des	   régies,	   la	  part	  

assainissement).	  

 
 

-  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

ent	   des	   biens	   de	   production	   (SIERG),	   de	   distribution	   (Echirolles)	   ou	   à	   la	   fois	   de	   production	   et	   de	  
distribution	   (SIVIG,	   Saint-‐Egrève).	   Grenoble,	   bien	   que	   ce	   soit	   un	   service	   producteur	   et	   distributeur	   sépare	  
fonctionnellement	   et	   financièrement	   la	   production	   de	   la	   distribution.	   Seules	   les	   données	   financières	   concernant	   la	  
distribution	  ont	  été	  récoltées.	  

Comptes	  Annuels	  de	  Résultat	  d'Exploitation	  (CARE)	  des	  délégataires.	  
	  

onctionnement	  des	  
collectivités,	  hors	  fermier	  le	  cas	  échéant.	  
	  

3.9.2.   
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	   	  
	  

depuis	  1992.	  Sur	  le	  
	  

matériau	  ou	  suivant	  des	  critères	  purement	  financiers	  (volonté	  de	  dégager	  un	  autofinancement	  

selon	  ces	  distinctions.	  	  
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Le	  tableau	  résume	  les	  

peuvent	  varier	  du	  simple	  au	   triple,	  et	  dépassent	  parfois	   les	   limites	  proposées	  par	  
comptable.	  
	  
Devant	  cette	  diversité	  des	  pratiques,	  il	  a	  été	  demandé	  aux	  services	  si	  une	  réflexion	  particulière	  

agents	   renvoient	   à	   la	   délibération	   ap
renseignée,	  ni	  énoncée	  dans	  les	  délibérations	  fournies.	  	  

fonction	  des	  contraintes	  locales.	  

services	   ont	   adopté	   des	   durées	  

exploitaient	   uniquement.	   De	   ce	   fait,	   la	  
hiérarchie	  de	  ces	  occurrences	  caractérise	  
la	   composition	  des	   réseaux	  du	   territoire.	  
Ainsi,	   la	   majorité	   des	   réseaux	  
comprennent	  des	  conduites	  en	   fonte,	  des	  
réservoirs	   et	   des	   conduites	   en	   acier.	   	   A	  

ges	  les	  moins	  fréquents	  
sont	  les	  pompes,	   les	  armoires	  électriques	  
et	   les	   dispositifs	   secondaires	   de	  
traitement,	   ce	   qui	   traduit	   bien	   les	  
caractéristiques	   hydriques	   du	   territoire	  
étudié	   (gravitaire,	   pas	   de	   traitement	   ou	  
simple	   désinfection).	   Une	   autre	  
interprétation	   possible	   réside	   dans	   la	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Fonte	  
Acier	  
PVC	  
PE	  

Réservoir	  

Com
pteurs	  

Installations	  
de	  

traitem
ent	  

Pom
pes	  

M
obilier	  

Voitures	  

M
atériel	  

inform
atique	  

Logiciels	  

	  

Arm
oires	  

électriques	  

Durées	  

adoptées	  sur	  le	  
territoire	  

Φ	  
30	  (x5)	  
40	  (x4)	  
50	  (x8)	  
60	  (x4)	  
100	  

	  	  
30	  (x4)	  
40	  (x2)	  
50	  (x6)	  
60	  (x5)	  

Φ	  
5	  (x2)	  
10	  (x9)	  
12	  (x2)	  
15	  (x3)	  
30	  

10	  (x2)	  
12	  

15	  (x3)	  
30	  (x3)	  
40	  

4	  
5	  

10(x2)	  
12	  

15	  (x2)	  
30	  

3	  
4	  
5	  
8	  

10	  (x8)	  
12	  (x2)	  

Φ	  
4	  
5	  
6	  

8(x2)	  
	  

Φ	  
2	  

3(x3)	  
4	  (x2)	  
5(x7)	  
10(x2)	  

Φ	  
2(x4)	  
3(x3)	  
4	  

5(x3)	  
8	  

Φ	  
2(x2)	  
5(x8)	  
10(x2)	  
15(x2)	  

Φ	  
5	  
8	  

10(x2)	  
15(x3)	  

Recommandation	  
M49	  

30	  à	  40	  
ans	  

30	  à	  
100	  ans	   	   10	  à	  15	  

ans	  
10	  à	  
15	  ans	  

10	  à	  
15	  ans	  

4	  à	  
8	  ans	  

2	  à	  
5	  ans	   	   	   	  

 
-  

0 5 10 15 20

Dispositifs	  de	  traitement	  de	  l'eau	  2
Armoires	  électriques

Pompes
Dispositifs	  de	  traitement	  de	  l'eau	  1

Voitures
Mobilier

Conduites	  PE
Frais	  d'étude

Matériel	  informatique
Compteurs
Logiciels

Conduites	  PVC
Conduites	  acier

Réservoirs
Conduites	  fonte

Nombre	  de	  collectivités

Amortissements	  renseignés
(données	  2013)

- 	  
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3.10. Focus  sur  les  pratiques  comptables  et  financières  
	  

3.10.1. Une  gestion  comptable  hétérogène     
	  
Certains	   comptables	   créent	   des	   sous-‐catégories	   pour	   affecter	   les	   opérations	   (par	  
exemple	  	  
inutiles,	  ces	  sous-‐catégories	  ont	  été	  compilées.	  
Certains	   services	   ont	   renseigné	   plusieurs	   réponses.	  
assainissement	   par	   exemple,	   ne	   sont	   pas	   toujours	   imputées	   aux	  mêmes	   lignes	   budgétaires	   et	  
peuvent	  être	  réparties	  dans	  plusieurs	  lignes	  dans	  un	  même	  budget.	  
	  
La	   lecture	   de	   ces	   tableaux	   ne	   doit	   pas	   conduire	   à	   un	   jugement	   sur	   la	   qualité	   du	   travail	   des	  
comptables,	   mais	   donner	   un	   aperçu	   de	   la	   très	   grande	   diversité	   des	   pratiques	   budgétaires,	   y	  

	  
Les	   recettes	   liées	   aux	   redevances	   sont	   affectées	   à	   des	   lignes	   budgétaires	   très	   diverses.	   On	  
observe	  une	  pratique	  commune	  à	   la	  plupart	  des	  services	  comptables	   lorsque	   les	   intitulés	  sont	  

	  
	  
Toutes	  ces	  affectations	  témoignent	  des	  différentes	  interprétations	  que	  les	  comptables	  font	  de	  la	  

faveur	  de	  la	  régie	  assainissement	  ;	  ou	  encore	  ne	  pas	  distinguer	  les	  différentes	  redevances	  agence	  

	  
	  
Quelques	   affectations	   semblent	   particulièrement	   singulières	  

d -‐Nazaire-‐les-‐
-‐

Nazaire-‐les-‐Eymes	  après	  2010).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  128	  

AFFECTATION	  DES	  RECETTES	  DE	  LA	  REDEVANCE	  ASSAINISSEMENT	  

n°	  comptes	   nb	  de	  cas	   Intitulé	  de	  la	  ligne	  budgétaire	  
70611	   x10	   	  
70680	   x3	   Autres	  prestations	  de	  services	  
70128	   x1	   Autres	  taxes	  et	  redevances	  
7062	   x1	   collectif	  
7011	   x1	   Ventes	  d'eau	  aux	  abonnés	  

AFFECTATION	  DES	  RECETTES	  DE	  LA	  REDEVANCE	  POLLUTION	  

701241	   x5	   	  
70122	   x1	   Taxes	  et	  redevances	  
70124	   x1	   	  
706121	   x1	   Redevance	  pour	  modernisation	  des	  réseaux	  de	  collecte	  
7011	   x1	   Ventes	  d'eau	  aux	  abonnés	  

AFFECTATION	  DES	  RECETTES	  DE	  LA	  REDEVANCE	  MODERNISATION	  DES	  RESEAUX	  

706121	   x7	   Redevance	  pour	  modernisation	  des	  réseaux	  de	  collecte	  

706129	   x2	   	  Redevance	  pour	  modernisation	  des	  réseaux	  de	  
collecte	  

701261	   x1	   Sans	  objet	  
7011	   x1	   Ventes	  d'eau	  aux	  abonnés	  
70124	   x1	   	  
70621	   x1	   	  

AFFECTATION	  DES	  RECETTES	  DE	  LA	  REDEVANCE	  PRELEVEMENT	  

70123	   x3	   Contre-‐valeur	  redevance	  prélèvement	  
70128	   x2	   Autres	  taxes	  et	  redevances	  
7068	   x1	   Autres	  prestations	  de	  services	  
70111	   x1	   Ventes	  d'eau	  aux	  abonnés	  

 
-  
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Tout	  comme	  pour	   les	  recettes,	   les	  dépenses	  de	  redevances	  sont	  majoritairement	  affectées	  aux	  
autant,	   les	  

	  :	   certains	   agents	  
agglomèrent	   les	   dépenses	   de	   redevance	   dans	   une	   seule	   et	  même	   ligne	   budgétaire	   (exemple	  :	  

	   	   Redevance	   pour	  
modernisation	   des	   réseaux	   de	   collecte

sont	  alors	  inscrites	  ensemble	  dans	  une	  seule	  et	  même	  catégorie.	  
	  

AFFECTATION	  DES	  DEPENSES	  DE	  LA	  REDEVANCE	  ASSAINISSEMENT	  

n°	  comptes	   nb	  de	  cas	   Intitulé	  de	  la	  ligne	  budgétaire	  
6378	   x10	   Autres	  taxes	  et	  redevances	  (autres	  organismes)	  
658	   x5	   Charges	  diverses	  de	  gestion	  courante	  
654	   x1	   Pertes	  sur	  créances	  irrécouvrables	  
678	   x1	   Autres	  charges	  exceptionnelles	  

AFFECTATION	  DES	  DEPENSES	  DE	  LA	  REDEVANCE	  POLLUTION	  
701249	   x9	   	  Redevance	   	  
6378	   x3	   Autres	  taxes	  et	  redevances	  (autres	  organismes)	  

706129	   x1	   	  Redevance	  pour	  modernisation	  des	  réseaux	  de	  
collecte	  

701241	   x1	   	  

AFFECTATION	  DES	  DEPENSES	  DE	  LA	  REDEVANCE	  MODERNISATION	  DES	  RESEAUX	  

706129	   x7	   	  Redevance	  pour	  modernisation	  des	  réseaux	  de	  
collecte	  

6378	   x2	   Autres	  taxes	  et	  redevances	  (autres	  organismes)	  
AFFECTATION	  DES	  DEPENSES	  DE	  LA	  REDEVANCE	  PRELEVEMENT	  

6371	   x3	   	  
6378	   x3	   Autres	  taxes	  et	  redevances	  (autres	  organismes)	  
6372	   x1	   Autres	  impôts,	  taxes	  et	  versements	  assimilés	  (autres	  organismes)	  
701249	   x1	   Reversement	  à	   	   	  
605	   x1	   Achats	  d'eau	  

 
 

	  
Les	  affectations	  singulières	  sont	  plus	  

pollution	  
-‐

Pierre-‐de-‐Mésage).	  
ur	   des	   opérations	   budgétaires	   dont	   les	  

lignes	   comptables	   sont	   a	   priori	   explicites.	   Cela	   suggère	   donc	   une	   hétérogénéité	   encore	   plus	  
importante	  des	  pratiques	  pour	  des	  opérations	  plus	  subtiles.	  
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La	   nomenclature	   M49	   prévoit	   par	   ailleurs	   plusieurs	   lignes	   compt

Ce	  tableau	  recense	  les	  réponses	  données.	  Si	  une	  opération	  a	  été	  renseignée	  plusieurs	  fois,	  cela	  
est	  indiqué	  entre	  parenthèses.	  
	  

	  

6168	  
	  

(c/616	  :	  primes	  
	  

	  
Assurance	  automobile	  
Franchise	  liée	  à	  des	  sinistres	  

618	   	  
(c/61	  :	  services	  extérieurs)	  

Frais	  de	  reproduction	  
Prestataire	  informatique	  :	  maintenance	  et	  facturation	  

	  
Contrôle	  technique	  des	  véhicules	  
Formations	  des	  agents	  (x2)	  

	  
Quittances	  et	  affranchissement	  

	  
	  

Frais	  de	  colloque	  
Documentation	  

6228	  

	  
(c/622	  :	  rémunération	  

honoraires)	  

	  
Cotisation	  syndicale	  

	  
Prestataire	  de	  facturation	  
Forfait	  de	  gestion	  facturé	  par	  le	  budget	  principal	  de	  la	  ville	  
Prestataires	  de	  gestion	  de	  la	  dette	  
Prestataires	  de	  maintenance	  du	  site	  internet	  
Servitudes	  de	  passage	  

	  
Audit	  

6238	  

	  
(c/623	  Publicité,	  
publications,	  relations	  
publiques)	  

Reprographie	  
Financement	  de	  matériel	  particulier	  
Publication	  

6248	  

	  
(c/624	  -‐	  Transports	  de	  
biens	  et	  transports	  collectifs	  
du	  personnel)	  

	  

6281	   	  
(c/628	   	  Divers)	  

Cotisation	  CEP	  (x4)	  
Indemnisations	  
Participations	  financières	  (SIGREDA,	  SACO)	  

	  

6288	   	  
(c/628	   	  Divers)	  

	  
Prestation	  Régie	  électrique	  

  
  
	  
Ici	  encore,	  des	  opérations	  similaires	  sont	  situées	  dans	  des	  comptes	  différents,	  notamment	  entre	  
le	   compte	   618	   (services	   extérieurs)	   et	   le	   compte	   6	  

618	  et	  en	  6	  228,	  les	  adhésions	  en	  6	  228	  et	  en	  6281,	  la	  reprographie	  en	  618	  et	  en	  6	  238,	  etc.	  
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collectivités	  extérieures).	  
Une	  ligne	  budgétaire	  est	  spécialement	  dédiée	  à	  cette	  opération.	  Pourtant,	  la	  plupart	  des	  services	  

	  
	   (Saint-‐

Martin-‐ -‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	   le	   SIERG).	   Cette	   ligne	   concerne	   davantage	   la	  
	  

	  
	  

n°	  compte	   nb	  de	  cas	   Intitulé	  de	  la	  ligne	  budgétaire	  
605	   x5	   	  
6061	   x4	   Fournitures	  non	  stockables	  (eau,	  énergie,	  ...)	  
658	   x2	   Charges	  diverses	  de	  gestion	  courante	  
611	   x1	   Sous-‐traitance	  générale	  
618	   x1	   Divers	   	  
628	   x1	   Divers	   	  

6371	   x1	   prélèvements	  d'eau	  
6378	   x1	   Autres	  taxes	  et	  redevances	  

   
  -  
	  
Sur	  les	  différentes	  herméneutiques	  de	  la	  M49	  on	  pourra	  citer	  également	  :	  
-‐ 	  dans	  laquelle	  on	  retrouve	  en	  plus	  des	  recettes	  de	  facturation	  :	  

des	  travaux	  exclusifs	  (Meylan),	  la	  redevance	  de	  prélèvement	  quand	  elle	  est	  incluse	  à	  la	  part	  
variable	  (Saint-‐Martin-‐
(Noyarey,	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	  Veurey-‐
(Saint-‐Egrève)	  

-‐ emble	  largement	  répandue	  parmi	  les	  
services	  (23	  services	  assurent	   la	  pratiquer	  sur	  25	  ayant	  répondu).	  Les	  deux	  services	  ne	   la	  
pratiquant	  pas	  sont	  Sassenage	  et	  Pont-‐de-‐Claix.	  

-‐ 

	  
-‐ Onze	  services	  détenteurs	  

détail	  

niveau	   de	   dette	   :	   tous	   les	   profils	   de	   collectivités	   sont	   concernés	  (Champ-‐sur-‐Drac,	  
Montchaboud,	  Proveysieux,	  Quaix-‐en-‐Chartreuse,	  Eau	  de	  Grenoble,	  Saint-‐Égrève,	  Saint-‐Paul-‐
de-‐Varces,	  Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage,	  le	  SIEC,	  le	  SIVIG,	  Veurey-‐Voroize).	  Il	  est	  possible	  que	  ces	  

pas	  été	  établi.	  
	  

indications	  méthodologiques	  pour	  compléter	   les	  
instructions	  budgétaires	  et	  comptables.	  
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3.10.2. Une  gestion  comptable  peu  linéaire  dans  le  temps  
	  

nombre	  

caractériser	   les	   résultats	   récurrents	   plutôt	   que	   de	   mettre	   en	   lumière	   les	   évènements	  
exceptionnels.	  
	  
Récapitulatif	  des	  différences	  constatées	  dans	  les	  comptes	  entre	  2008	  et	  2010	  	  
-‐ SIERG	   	  
-‐ Eybens,	  Veurey-‐Voroize	  :	  recettes	  de	  fonctionnement	  beaucoup	  moins	  importantes	  en	  2008	  

	  
-‐ Gières,	  Varces,	  Saint-‐Ismier	  :	  très	  grande	  diversité	  des	  coûts	  sur	  les	  trois	  années	  étudiées	  (en	  

recettes	  et	  en	  dépenses)	  
-‐ La	  Tronche	  :	  niveau	  de	  dette	  très	  élevé	  en	  2008	  
-‐ Poisat	  :	  recettes	  très	  importantes	  en	  2010	  (en	  comparaison	  avec	  2008	  et	  2009)	  et	  ligne	  6378	  

	  
-‐ Seyssinet-‐Pariset	  :	   recettes	   de	   fonctionnement	   beaucoup	   plus	   importantes	   en	   2010	  

2008	  et	  2009	  
-‐ Sassenage	  :	  recettes	  de	  fonctionnement	  beaucoup	  plus	  faibles	  en	  2009	  
-‐ Champ-‐sur-‐Drac	  :	  budget	  en	  déficit	  en	  2008	  et	  2009	  
-‐ Crolles	  :	  existence	  de	  charges	  exceptionnelles	  en	  2008	  et	  2009	  
-‐ Montbonnot-‐Saint-‐Martin	  :	  subventions	  exceptionnelles	  en	  2010	  
	  
	  

3.10.3. transferts  budget  communal/budget  eau  potable  
	  
Définition	  

-‐1	  du	  CGCT	  dispose	  que	  les	  budgets	  des	  SPIC	  exploitées	  en	  régie,	  affermés	  ou	  concédés	  par	  les	  
article	  L.	  2224-‐2	  interdit	  

aux	  communes	  de	  prendre	  en	  charge	  dans	  leur	  budget	  propre	  des	  dépenses	  au	  titre	  de	  ces	  services.	  Toutefois,	  
	  

La	   	   collectivité	   de	   rattachement	   peut	   décider	   une	   prise	   en	   charge	   des	   dépenses	   du	   SPIC	   dans	   son	   budget	  
général	  :	  	  
-‐ si	  des	  exigences	  conduisent	  la	  collectivité	  à	  imposer	  des	  contraintes	  particulières	  de	  fonctionnement	  ;	  -‐	  si	  

en	   raison	   de	   leur	  

tarifs	  	  
-‐ si	   lorsque,	  après	   la	  période	  de	   réglementation	  des	  prix,	   la	   suppression	  de	   toute	  prise	   en	   charge	  par	   le	  

budget	  de	  la	  commune	  aurait	  pour	  conséquence	  une	  hausse	  excessive	  des	  tarifs.	  Par	  ailleurs,	  les	  derniers	  
-‐

ins	   de	   3	   000	  habitants	   ou	  de	  

quatre	  exercices	  (cf.	  Titre	  1,	  paragraphe	  4).	  
	  
la	  possibilité	  de	  reversement	  a	  été	  expressément	  prévue	  par	  le	  3°	  des	  articles	  R.	  2221-‐48	  et	  90.	  Il	  résulte	  de	  ce	  
texte	  que	  le	  rés 	  
-‐ en	  priorité,	  pour	  le	  montant	  des	  plus-‐

	  
-‐ pour	   le	   surplus,	   à	   la	   couverture	   du	   besoin	   de	   financement	   de	   la	  

t	  des	  plus-‐values	  de	  cession	  
-‐ 

ou	  au	   reversement	  à	   la	   collectiv
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financer	   par	   les	   usagers	   les	   dépenses	   du	   budget	   général	   de	   la	   collectivité	   de	   rattachement	   ;	   -‐	   le	  

-‐	  
sible	   que	   si	   les	   excédents	   ne	   sont	   pas	   nécessaires	   au	   financement	   des	  

budget	  de	  la	  collectivité	  locale	  de	  rattachement	  doit	  se	  combiner	  avec	  le	  principe	  propre	  à	  tous	  les	  SPIC	  
dans	  lesquels	  le	  tarif	  payé	  correspond	  à	  une	  contrepartie	  du	  service	  rendu.	  Il	  existe,	  en	  effet,	  une	  étroite	  

des	  SPIC	   	  

servent	  de	  base	  à	  la	  détermination	  des	  redevances	  demandées	  aux	  usagers	  en	  vue	  de	  couvrir	  les	  charges	  du	  
service,	   doivent	   trouver	   leur	   contrepartie	   directe	   dans	   le	   service	   rendu	   aux	   usagers.	   »	   (CE,	   30	   septembre	  
1996,	  Société	  stéphanoise	  des	  eaux	  -‐	  Ville	  de	  Saint-‐Étienne).	   t	  illégale	  
la	   redevance	   augmentée	   à	   dessein	   pour	   être	   reversée	   au	   budget	   général	   de	   la	   ville	   «	   afin	   de	   couvrir	   les	  
charges	  étrangères	  à	  la	  mission	  dévolue	  à	  ce	  service.	  Les	  redevances	  doivent	  trouver	  leur	  contrepartie	  directe	  
dans	  les	  prestations	  fournies	  par	  le	  service	  municipal.	  ».	  Cependant,	  le	  juge	  administratif	  a	  également	  estimé	  
que	   les	  dispositions	  des	  articles	  L.	  2224-‐1	  et	  L.	  2224-‐2	  ne	  pouvaient	  être	   interprétées	   comme	   interdisant	  à	  

	   rattachement	   (CE,	   9	   avril	   1999	  
-‐

	  

ient	   être	   réalisées	   à	   court	   terme	   »	   .	   Par	   conséquent,	   si	   la	  
commune	  avait	  délibérément	  augmenté	  les	  tarifs	  pour	  constituer	  un	  excédent	  à	  reverser	  au	  budget	  général,	  

spécifiquement	  les	  services	  de	  moins	  de	  3000	  habitants,	  il	  est	  possible	  	  
la	  redevance	  en	  répercutant	  le	  déficit	  sur	  le	  budget	  général.	  Pour	  les	  communes	  de	  moins	  de	  1000	  habitants	  il	  

r	  au	  forfait,	  si	  la	  ressource	  est	  abondante,	  si	  la	  commune	  
connaît	  de	  fortes	  variations	  saisonnières	  (consommation	  pendant	  30	  jours	  supérieure	  ou	  égale	  au	  triple	  de	  la	  

1992).	  
	  

	  
	  

téléphone,	  formations,	   informatique	  etc.).	  Ces	  coûts	  sont	  alors	  supportés	  par	  le	  budget	  général	  
de	   la	   collectivité	   (Claix,	   Fontanil-‐Cornillon,	   Gières,	   Noyarey,	   Bresson,	   Jarrie,	   Biviers,	   Crolles,	  
Montbonnot-‐Saint-‐Martin,	  Saint-‐Ismier).	  Sassenage	  affecte	  partiellement	  ces	  coûts	  au	  moyen	  de	  

	  
Pour	   les	   services	   en	   prestation	   de	   service	   général	   avec	   un	   opérateur,	   on	   note	   que	  

(Murianette,	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	  Champ-‐sur-‐Drac,	  Montchaboud,	  Quaix-‐en-‐Chartreuse).	  	  
	  

-‐Martin-‐le-‐Vinoux	  et	  Notre-‐Dame-‐
de-‐ 	  
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Fontaine,	  les	  emprunts	  

les	   services	   de	   Seyssinet-‐
transfert	  des	  charges	  de	  personnel	  (et	  les	  coûts	  de	  véhicules,	  informatiques	  etc.	  associés)	  vers	  le	  

-‐de-‐Claix,	   Saint-‐
Martin-‐ -‐
faut	  préciser	  que	  pour	  certains	  services	  les	  locaux	  peuvent	  être	  en	  location	  (SIVIG	  notamment).A	  

bituelle,	  
certains	   services	   (Noyarey,	   Saint-‐Martin-‐ -‐Bonnot,	   Champagnier)	   versent	   des	  

financer	   le	  renouvellement	  des	  réseaux.	  Champagnier	  a	  ainsi	  accordé	  en	  2010	  un	  prêt	  de	  200	  

pu	  être	  prise	  en	  charge	  par	  le	  budget	  général	  de	  la	  collectivité	  (Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux).	  
	  

occupation	  des	   terrains	  de	   la	  ville	  de	  Grenoble.	  De	  même	  à	  Meylan,	  une	  
	  

A	   	   Saint-‐Egrève,	   il	   y	   a	   une	   participation	   du	   budget	   eau	   au	   budget	   général	   par	   la	   location	   des	  
bureaux,	  amortissement	  des	  bâtiments	  (à	  hauteur	  de	  14	  000	  euros/an).	  
	  

artificiellement	  bas).	  A	  noter	  que	  cette	  pratique	  est	  autorisée	  pour	  les	  services	  de	  moins	  de	  3000	  
habitants	   (Fontanil-‐Cornillon,	   Murianette,	   Noyarey,	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	   Veurey-‐Voroize,	  
Bresson,	   Champagnier,	   Montchaboud,	   ,	   Quaix-‐en-‐Chatreuse,	   Biviers).	   Les	   services	   de	   Poisat,	  
Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	   et	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   ont	   donc	   une	   politique	   particulièrement	  

	  
	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

ent	  donc	  pas	   les	   communes	  du	  
Balcon	  de	  Chartreuse	  ni	  celles	  adhérentes	  au	  SIEC.	  
Par	   ailleurs,	   les	   seules	   distinctions	   demandées	   concernaient	   le	   personnel,	   les	   locaux	   et	   les	   frais	   divers	   (véhicules,	  
formation,	  informatique	  etc.).	  Il	  est	  donc	  tout	  à	  fait	  pos

-‐
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3.10.4. Pratiques  financières  complémentaires  
	  
La	  production	  immobilisée	  
	  
Ce	  mécanisme	  est	  applicable	  pour	  les	  régies.	  Il	  est	  similaire	  au	  mécanisme	  des	  travaux	  en	  régie	  

-‐ci	  produit	  lui-‐même	  
son	   immobilisation.	   Le	   mécanisme	   consiste	   à	   affecter	   en	   investissement	   les	   dépenses	   de	   la	  

	  

charges	   de	   main	  

	  

travaux	   à	   caractère	   durable	   (canalisation,	   gros	   compteurs).	   Toutes	   les	   activités	   du	   personnel	  

	  
	  

	  du	   mécanisme	   mentation	   des	   actifs	   permettant	   de	   diminuer	   les	  

de	  Grenoble,	  cela	  peut	  constituer	  50%	  de	  la	  valeur	  du	  bien.	  Cette	  pratique	  est	  très	  intéressante	  
car	  si	  le	  personnel	  est	  affecté	  en	  investissement,	  il	  devient	  subventionnable.	  

Eau	  de	  Grenoble.	  Les	  comptables	  
communaux	  semblent	  le	  pratiquer	  dans	  la	  M14,	  mais	  pas	  dans	  la	  M49.	  
On	  peut	  également	  rappeler	  que	   	  
	  

	  
	  

-‐budgétaire	  qui	  consiste	  à	  renvoyer	  
des	   sommes	   de	   la	   section	   de	   fonct
(recette).	  	  

	  	  
-‐ 	  	  
-‐ 

investissements	  en	  cours	  ou	  à	  venir	  
	  

x	   aquatiques	   (LEMA,	   2006),	   autorise	   les	   collectivités	   à	   voter	   en	  
	  pluriannuel	  

de	  travaux.	  Deux	  délibérations	  sont	  requises	  :	  une	  première	  pour	  le	  vote	  du	  budget	  en	  excédent	  

une	  affectation	  précise.	  	  
-‐être	   in	   fine	  

re.	  	  
	  

	  
-‐coups	  (et	  
	  

r	  quel	  est	   le	  bon	  modèle	  et	   le	  bon	  équilibre	  pour	  
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des	  travaux	  éventuels.	  	  
Pont-‐de-‐Claix	  garde	  ainsi	  annuellement	  
à	  une	  provision.	  Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  Sassenage	  qui	  garde	  environ	  70	  000	  euros	  chaque	  année	  
en	   dépenses	   imprévues.	   Venon	   opère	   un	   roulement	   de	   ses	   fonds	   sur	   des	   comptes	   à	   terme	  
proposés	  par	  la	  Trés 	  
	  
La	  réévaluation	  des	  actifs	  
	  

valeurs	  historiques.	  Seule	  Eau	  de	  Grenoble	  a	  procédé	  à	  une	  réévaluation	  de	  

services.	   En	   effet,	   la	   plupart	   du	   temps	   le	   patrimoine	   a	   été	   immobilisé	   et	   amorti	   suivant	   des	  
valeurs	  passées	  (par	  exemple	  un	  réservoir	  construit	  en	  1950	  a	  pu	  être	  immobilisé	  et	  amortit	  via	  

	  	  

donc	   nécessairement	   à	   une	  
augmentation	   e	   qui	   implique	   de	  

	  

réévaluation	   sont	   fixés	   par	   arrêté	  ministériel.	   La	   nouvelle	   valeur	   peut	   être	   validée	   en	   conseil	  

doit	  également	  intervenir	  pour	  évaluer	  la	  valeur	  des	  biens.	  	  
En	  comptabilité	  privée,	  cette	  réévaluation	  doit	  être	  faite	  tous	  les	  ans.	  En	  comptabilité	  publique,	  

gestion.	  	  

récupéré	  la	  compétence	  stockage	  auprès	  des	  collectivités	  adhérentes,	  le	  transfert	  des	  réservoirs	  
	  

	  

3.10.4.1.  L   
	  

ires	   à	   cette	   étude	   ont	   été	  

des	  collectivités,	  mais	  également	  par	  les	  agents	  de	  la	  Trésorerie	  Publique.	  En	  effet,	  si	  le	  poids	  des	  
habitudes	  («	  on	  a	  toujours	  fait	  comme	  ça	  »)	  ou	  les	  stratégies	  spécifiques	  de	  certains	  comptables	  
expliquent	  une	   grande	  partie	   de	   cette	  hétérogénéité	   des	   pratiques,	   il	   faut	   également	   rappeler	  
que	   cette	   diversité	   existe	   à	   un	   double	   niveau,	   les	   pratiques	   financières	   et	   comptables	   des	  
trésor 	  
	  
Voici	  une	  liste	  non	  exhaustive	  des	  conséquences	  des	  diverses	  interprétations	  de	  la	  comptabilité	  :	  
-‐ les	  mêmes	  recettes	  et	  les	  mêmes	  dépenses	  ne	  sont	  pas	  toujours	  affectées	  aux	  mêmes	  lignes	  

budgétaires	  (redevances	  assainissement	  et	  AERMC	  par	  exemple)	  
-‐ 

	  
-‐ tre	  etc.	  
	  
Des	  indicateurs	  peuvent	  être	  calculés	  de	  manière	  erronée	  (par	  exemple	  	  inclusion	  des	  recettes	  et	  
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Ces	   interprétations	   différentes	   de	   la	   comptabilité	   ont	   des	   conséquences	   plus	   ou	   moins	  
importantes.	   Les	   plus	   bénignes	   ne	   font	   que	   complexifier	   la	   lecture	   des	   budgets,	   les	   plus	  

	  
	  
Enfin,	   c

	  

intégrant	  les	  charges	  de	  personnel.	  Le	  deuxième	  mécanisme	  permet	  de	  constituer	  des	  provisions	  
pour	  anticiper	  de	  futurs	  travaux	  importants	  et	  de	   lisser	   leur	   impact	   financier	  dans	   le	  temps.	   Il	  
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4. GESTION  DES  USAGERS  

	  
La	  plupart	  des	  informations	  renseignées	  dans	  cette	  partie	  ont	  été	  recueillies	  

	  Plus	  récent,	  elle	  a	  été	  réalisée	  en	  
2013	  et	  porte	  sur	  des	  données	  2012	  et	  2013.	  
par	   les	   services	   autrement	   que	   par	   les	   as
chapitre	  est	  davantage	  qualitative	  que	  quantitative.	  32	  services	  ont	  répondu	  à	  ce	  questionnaire	  
(taux	  de	  participation	  de	  64%).	  Les	  collectivités	  ayant	  répond	  sont	  les	  suivantes	  :	  
-‐ 18	   services	   exclusivement	   distributeurs	   (Venon,	   Bernin,	   Veurey-‐Voroize,	   Eybens,	   Notre-‐

Dame-‐de-‐Mésage,	   Crolles,	   Sassenage,	   Grenoble,	   Gières,	   Meylan,	   Saint-‐Martin-‐
Versoud,	   Fontanil-‐Cornillon,	   Echirolles,	   Biviers,	   Jarrie,	   Pont-‐de-‐Claix,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐
Mésage)	  

-‐ 10	  services	  producteurs	  et	  distributeurs	  (Domène,	  Claix,	  Sarcenas,	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  
Proveysieux,	  Saint-‐Egrève,	  SIVIG,	  Seyssins,	  Varces,	  Noyarey)	  

-‐ 4	  services	  exclusivement	  producteurs	  (Grenoble,	  SIERG,	  SIED,	  SIEC)	  
	  

4.1. Caractéristiques  des  usagers  
	  

4.1.1 Existence  de  caté   
	  

Définition	  juridique	  
L'article	  L.	  2224-‐12-‐1	  prévoit	  que	  «	  toute	  fourniture	  d'eau	  potable,	  quel	  qu'en	  soit	  le	  bénéficiaire,	  fait	  l'objet	  
d'une	   facturation	   au	   tarif	   applicable	   à	   la	   catégorie	   d'usagers	   correspondante,	   les	   ménages,	   occupants	  
d'immeubles	   à	   usage	  principal	   d'habitation,	   pouvant	   constituer	  une	   catégorie	   d'usagers	   (...)	   ».	   Le	   principe	  
d'égalité	  des	  usagers	  devant	   le	  service	  public	   impose	  au	  service	  de	  traiter	  les	  usagers	  sur	  un	  pied	  d'égalité,	  
sans	  discrimination,	  dans	  la	  mesure	  où	  ces	  usagers	  se	  situent	  dans	  des	  situations	  comparables	  au	  regard	  du	  
service.	  Ce	  principe	  garantit	   l'égalité	  d'accès	  au	  service	   et	   l'égalité	  de	   traitement,	  notamment	   tarifaire.	  En	  
application	   de	   ce	   principe,	   le	   Conseil	   d'État	   a	   admis	   de	   longue	   date	   que	   la	   fixation	   de	   tarifs	   différents	  
applicables	  pour	  un	  même	  service	  rendu	  à	  diverses	  catégories	  d'usagers	  d'un	  service	  public	  implique,	  à	  moins	  
qu'elle	   ne	   soit	   la	   conséquence	   nécessaire	   d'une	   loi,	   soit	   qu'il	   existe	   entre	   les	   usagers	   des	   différences	   de	  
situation	  appréciables	  en	  relation	  directe	  avec	  le	  service	  assuré	  ou	  lié	  à	  des	  sujétions	  imposées	  ou	  subies	  par	  
l'usager	  du	   service,	   soit	  qu'une	  nécessité	   d'intérêt	   général	   en	   rapport	  avec	   les	   conditions	  d'exploitation	  du	  
service	  ou	  de	  l'ouvrage	  commande	  cette	  mesure	  (Conseil	  d'État,	  section,	  10	  mai	  1974,	  Denoyez	  et	  Chorques).	  
	  

	  :	  
-‐ 	  
-‐ une	  nature	  spécifique	   	  
	  

Pour	  de	  très	  
	  000	  

m3	   par	   an)	   peut	   être	   considéré	   comme	   un	   gros	   consommateur	   pour	   son	  
habitants).	  Pour	  un	  service	  comme	  Meylan,	  une	  piscine	  municipale	  peut	  être	  classée	  comme	  un	  
gros	   consommateur.	   A	   contrario,	   pour	   des	   services	   à	   forte	   implantation	   industrielle	   comme	  
Bernin	  (3	  104	  habitants),	  seul	  Soïtec	  est	  définit	  comme	  étant	  un	  gros	  consommateur	  (environ	  1	  
000	   000	   m3	   en	   2011).	  
retenue	  dans	  ce	  paragraphe.	  
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,	  il	  appartient	  au	  service	  
spécifique	  selon	  la	  nature	  du	  consommateur.	  Ainsi,	  plusieurs	  collectivités	  ne	  distinguent	  pas	  les	  
bâtiments	  publics	  des	  usagers	  domestiques	  (Venon,	  Gières,	  Domène,	  Claix	  etc.)	  
	  

-‐Dame-‐de-‐
Mésage,	   le	   Versoud,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐

	  
	  
Parmi	   ceux	   qui	   ont	   renseigné	   des	   catégories	  

-‐totalité	   a	   identifié	   une	  

ne	   sont	   pas	   dans	   ce	   cas	   (Biviers,	   Pont-‐de-‐Claix,	  
Varces,	  Claix,	  Proveysieux)	  ont	  généralement	  créé	  
une	   seule	   catégorie	   correspondant	   à	   un	   groupe	  

ques	   	  

agriculteur	  à	  Biviers).	  Ainsi,	  pour	  ces	  services,	   la	  
-‐entendue	   pour	  

tous	  les	  autres	  abonnés.	  
	  

 
-  

	  

agricoles	  témoignent	  bien	  de	  la	  nature	  du	  tissu	  économique	  du	  territoire.	  	  
	  
	  

	   Agricole	   Domestique	   Industriel	   Droits	  
	  

Bâtiments	  
municipaux	   Social	   Hôpitaux	   Autres	  

Venon	   X	   X	   	   	   	   	   	   	  
Bernin	   	   X	   X	   	   	   	   	   	  
Veurey-‐Voroize	   	   X	   X	   	   X	   	   	   	  
Crolles	   	   X	   X	   X	   X	   	   	   	  
Sassenage	   	   X	   X	   X	   X	   X	   	   	  
Eau	  de	  
Grenoble	   	   X	   X	   	   X	   X	   	   	  

Gières	   	   X	   X	   	   	   	   	   	  

Fontanil-‐
Cornillon	   	   X	   X	   	   X	   	   	  

Usagers	  
sensibles	  et	  
prioritaires	  

Echirolles	   	   X	   X	   	   X	   	   X	   	  
Biviers	   X	   	   	   	   	   	   	   	  
Jarrie	   	   X	   X	   	   X	   	   	   	  
Pont-‐de-‐Claix	   	   	   X	   	   X	   X	   	   	  
Varces	   	   	   X	   	   	   	   	   	  
Domène	   	   X	   X	   	   	   	   	   	  
Claix	   	   	   	   X	   	   	   	   	  
Sarcenas	   X	   X	   X	   	   	   	   	   	  

Proveysieux	   	   	   	   	   	   	   	  
+	  de	  70	  ans	  
et	  personnes	  

seules	  
Saint-‐Egrève	   	   X	   X	   X	   X	   	   X	   	  

SIVIG	   	   X	   	   X	   	   	   	  

Service	  
public	  

général	  
 

-  
	   	  

0 5 10 15

Hôpitaux

Autres  (SPANC,  prioritaires)

Agricole

Social

Droits  d'eau

Bâtiments  municipaux

Industriel

Domestique

Existence  de  catégories  d'usagers
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4.1.2. Existence  de  spécificités  tarifaires  par  type     
	  
Les	  données	  présentées	  dans	  cette	  sous-‐ ,	  menée	  auprès	  de	  

	  
Cette	   partie	   ne	   tient	   pas	   compte	   des	   tarifications	   sociales	   ou	   progressives,	   ou	   encore	   des	  
tarifications	   liées	   aux	   dro

	  
Il	  est	  intéressant	  de	  noter	  que	  des	  tarifications	  différ

majorité	  de	  services	  pratique	  une	  tarification	  différente	  en	  fonction	  du	  diamètre	  compteur	  (sur	  
la	  partie	  fixe),	  ce	  qui	  revient	  à	  faire	  payer	  plus	  cher	  les	  consommateurs	  les	  plus	  importants.	  
	  
On	   peut	   rappeler	   un	   certain	   nombre	   de	   singularités	   pour	   certains	   services	   du	   périmètre	  

	  :	  	  
-‐ le	   SIVIG	   et	   Saint-‐Martin-‐ 	  compteur	   vert	  »	   (pour	  

	  
-‐ 	  
-‐ Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	  a	  mis	  en	  place	  un	  tarif	  «	  service	  public	  »	  sans	  pour	  autant	  le	  limiter	  

aux	  servi 	  
-‐ Jarrie	  propose	  un	  tarif	  «	  commune	  »	  pour	  les	  bâtiments	  municipaux	  
-‐ à	  Saint-‐

	  
-‐ 	  bien	  que	  des	  compteurs	  aient	  

-‐en-‐ 	  
-‐ 

un	  tarif	  spécifique	  «	  chantier	  »	  (plus	  cher)	  
-‐ Champagnier	  propose	  un	   tarif	   spécifique	   (moins	  cher)	  pour	  3	   agriculteurs	  présents	   sur	   le	  

territoire	  communal.	  	  
-‐ A	  Villard-‐Bonnot,	  les	  agriculteurs	  ne	  paient	  pas	  de	  part	  assainissement.	  	  
-‐ à	  Corenc,	  des	  dégrèvements	  étaient	  proposés	  en	  2011	  pour	  quotients	  familiaux	  (46	  abonnés	  

concernés)	  
-‐ à	   Seyssinet-‐Pariset,	   les	   gros	   consommateurs	   paient	   trois	   parts	   fixes	   (liées	   à	   une	   relève	  

trimestrielle)	  
-‐ Le	  Fontanil-‐ 	  
-‐ enfin,	   Biviers	   ne	   pratique	   pas	   de	   progressivité	   du	   tarif	   pour	   les	   associations	   et	   les	  

agriculteurs	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Il	   est	   nécessaire	   de	   rappeler	   que	   les	   données	   présentées	   dans	   ce	   paragraphe	   datent	   de	   2011	   et	   concernent	   les	  

Or,	   nous	   avons	   pu	   observer	   un	   changement	  
rapide	  des	  pratiques	  notamment	  concernant	  la	  facturation	  des	  bâtiments	  municipaux	  et	   la	  dégressivité	  des	  tarifs	  en	  
fonction	  de	  la	  consommation.	  
	  

4.1.3. Tarification  progressive,  dégressive  et  gros  consommateurs  
	  

En	  2013,	  10	  services	  ayant	  mis	  en	  place	  une	  tarification	  progressive	  ont	  été	  identifiés	  :	  Bernin,	  
Biviers,	  Crolles,	  Domène,	  Jarrie,	  Pont-‐de-‐Claix,	  Sarcenas,	  Seyssins,	  Venon	  et	  Veurey-‐Voroize.	  La	  
tarification	   progressive	   est	   une	   structure	   tarifaire	   incitant	   les	   consommateurs	   aux	   économies	  

fréquemment	  en	  état	  de	  stress	  hydrique.	  A	  contrario
en	  Zone	  de	  Répartition	   des	   Eaux	   (ZRE).	   Aucune	   des	   collectivités	   du	   périmètre	  
ZRE.	  	  
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Suivant	  la	  nature	  des	  abonnés,	  la	  tarification	  progressive	  est	  également	  une	  opportunité	  pour	  un	  

une	  telle	  structure	  tarifaire,	  tous	  semblent	  alimenter	  au	  moins	  un	  gros	  consommateur.	  En	  effet,	  
six	  ont	   renseigné	  distinguer	   	   (Bernin,	  Crolles,	  
Domène,	   Jarrie,	   Pont-‐de-‐Claix,	   Veurey-‐
(Biviers,	  Sarcenas,	  Venon).	  Une	  incertitude	  demeure	  sur	  Seyssins	  qui	  a	  affirmé	  différencier	  des	  

elles.	  	  
	  

	  
 

 
-  

	  
Si	   certaines	   tarifications	   progressives	   sont	   appliquées	   lorsque	   sont	   présentes	   de	   très	   grosses	  
industries	   (>	   100	   000	   m3/an	   Bernin,	   Crolles,	   Jarrie),	   la	   plupart	   du	   temps	   ces	   tarifications	  

dépasse	   10	   000	   m3 	   par	   les	   services,	   les	   tarifications	  

fait	   des	   spécificités	   du	   tissu	   économique	   du	   bassin	   grenoblois,	   principalement	   tourné	   vers	   le	  
tertiaire.	  
	  

	  
On	  remarque	  que	  les	  structures	  tarifaires	  ont	  évolué	  rapidement.	  	  

-‐
sur-‐Drac,	   Poisat,	   Montbonnot-‐Saint-‐Martin,	   Meylan,	   Echirolles,	   Saint-‐Martin-‐ -‐
Ismier,	   Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	   Villard-‐Bonnot,	   Fontaine,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  
Montchaboud,	   Quaix-‐en-‐Chatreuse,	   Le	   Versoud,	   Pont-‐de-‐Claix,	   La	   Tronche,	   Saint-‐Martin-‐le-‐
Vinoux,	  Claix,	  Fontanil-‐Cornillon,	  Sassenage,	  Noyarey,	  Eybens,	  Vizille,	  Gières,	  Corenc,	  Murianette,	  
Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage,	  SIVIG),	  on	  apprend	  que	  Champagnier,	  Seyssinet-‐Pariset	  (sur	  partie	  fixe	  
uniquement),	   Seyssins,	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	   Bernin,	   Jarrie,	   Grenoble	   et	   Crolles	   bénéficiaient	  

	  
On	   voit	   alors	   que	   Bernin,	   Crolles54
tarification	  dégressive	  à	  une	  tarification	  progressive.	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54	  Crolles	  a	  mis	  en	  place	  une	  tarification	  plus	  subtile	  
gros	  consommateurs	  industriels.	  
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Par	   ailleurs,	   il	   a	   été	   demandé	   en	   2012	   aux	   collectivités	   si	   elles	   avaient	   mis	   en	   place	   une	  
tivités	  ont	  répondu	  en	  avoir	  instau

de	  	  Bernin,	  Crolles,	  Meylan,	  Mont-‐Saint-‐Martin	  et	  Proveysieux.	  Mais,	  le	  caractère	  de	  social	  de	  ces	  
	  

Par	  ailleurs,	  plusieurs	  autres	  collectivités	  ont	  depuis	  engagé	  une	  réflexion	  sur	   la	  mise	  en	  place	  
à	   visée	  

tarifaire	  (Pont-‐de-‐Claix,	  Saint-‐Martin-‐ le).	  
	  

peu	  
de	   confusions	   sont	   réalisées	   entre	   tarification	   progressive	   et	   sociale	   et	   les	   tenants	   et	  
aboutissants	  du	  débat	  sont	  globalement	  maîtrisés	  par	  les	  agents	  de 	  
	  
Ce	  sont	  principalement	  les	  services	  alimentant	  une	  population	  en	  partie	  paupérisée	  (Grenoble,	  
Echirolles,	  Saint-‐Martin-‐ -‐de-‐Claix	  etc.)	  qui	  dans	  leur	  quotidien	  observent	  les	  effets	  

	   (davantage	   que	   les	   services	  
.	  

	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

service	  et	  le	  profil	  des	  abonnés.	  

ivement	  
	  

collectivité	   dans	   la	  mise	   en	   place	   de	   leur	   tarification	   progressive	   ne	   sont	   pas	   une	   donnée	   connue.	   La	   structure	   de	  
	  

	  

4.1.4. Gros  consommateurs  et  consommateurs  industriels  
	  

	  gros	  consommateurs	  et	  

seuils	  retenus	  par	  les	  services	  (de	  300	  à	  5	  000	  m3/an).	  	  
On	  peut	  tout	  de	  même	  rappeler	  que	  les	  services	  mettent	  souvent	  en	  place	  des	  règles	  spécifiques	  

spécifique	   	   «	  gros	   consommateurs	  »	   au	   nom	   de	   laquelle	   des	   tarifs	   et	   règles	   spécifiques	  
t-‐de-‐Claix,	   30	   «	  gros	  

consommateurs	  
-‐Egrève,	   le	   service	  

nt	   implantés	   sur	   le	   territoire	   communal	  
(consommation	  supérieure	  à	  2	  000	  m3/an).	  
Pour	   ce	   qui	   concerne	   les	   particularités	   de	   la	   gestion	   de	   ces	   «	  gros	   consommateurs	  »,	   certains	  
services	   (Saint-‐Egrève	  notamment)	  ont	  mis	  en	  place	  une	   tarification	  différente	  en	   fonction	  du	  
diamètre	  compteur.	  Saint-‐Egrève	  a	  également	  mis	  en	  place	  une	  dégressivité	  sur	  la	  part	  fixe	  mais	  
pas	  sur	  la	  part	  variable.	  La	  SERGADI,	  quant	  à	  elle,	  informe	  de	  manière	  hebdomadaire	  les	  «	  gros	  
consommateurs	  »	  de	   leur	   consommation,	   et	   une	   facturation	  mensuelle	   leur	   est	   appliquée.	   Par	  

-‐ci.	   Elle	   permet	   cependant	   à	   des	  

ant	  des	  gros	  consommateurs.	  A	  Bernin,	  la	  présence	  
de	   très	   gros	   consommateurs	   a	   conduit	   le	   service	   à	   une	   séparation	   technique	   des	   réseaux	  
industriel	  et	  domestique.	  
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,	  
leurs	  pratiques	  peuvent	  évoluer	  rapidement	  (amélioration	  des	  process

-‐de-‐Claix	  ou	  
encore	  du	  Golf	  de	  Bresson)	  ou	  encore	  choix	  de	  délocaliser	   les	  act

coûts	  fixes.	  Une	  des	  principales	  questions	  qui	  se	  pose	  pour	   le	  service	  concerne	   le	   financement	  
des	  conduites	  alimentant	  ces	  gros	  consommateurs.	  	  
	  	  

existant	  qui	  doivent	  engager	  le	  financement	  pour	  de	  nouveaux	  réseaux	  qui	  ne	  les	  alimentent	  pas.	  

projets	   commandités	   par	   la	   municipalité,	   ou	   si	   ces	   derniers	   doivent	   être	   financés	   par	   le	  
contribuable.	   De	   la	   même	   façon,	   le	   partenariat	   urbain	   public	   (PUP)	   peut	   permettre	   de	   faire	  

	  

	  

conséquences	  non	  négligeables	  sur	  les	  besoins	  de	  financement	  du	  service.	  Cela	  conduit	  souvent	  
à	  dimensionner	  de	  manière	  conséquente	  une	  partie	  des	  réseaux	  et	  des	  réservoirs	  le	  desservant.	  
Par	   ailleurs,	   lorsque	   les	   recettes	   des	   services	   sont	   en	   grande	   partie	   portées	   par	   les	   gros	  
consommateurs,	   une	   évolution	   de	   la	   consommation	   peut	   conduire	   à	   réduire	   les	   capacités	  

	  
	  Ces	   problématiques	   se	   posent	   surtout	   pour	   les	   services	   dont	   une	   partie	   importante	   de	   leur	  

desservir	   ST	   Microlectronics),	   de	   Jarrie	   (30%	   de	   consommation	   industrielle),	   Pont-‐de-‐Claix	  
(42%	   de	   consommation	   industrielle),	   Bernin	   (82%	   de	   consommation	   industrielle)	   et	   Crolles	  
(85%	  de	  consommation	  industrielle).	  
Liste	  	  des	  gros	  consommateurs	  dont	  la	  consommation	  annuelle	  est	  supérieure	  à	  50	  000	  m3/an	  :	  
-‐ ST	  Microelectronics	   (6	   500	   employés	   entre	   Grenoble	   (2	   500	   employés)	   et	   Crolles	   (4	   000	  

-‐électronique	  lancée	  en	  1955	  dans	  le	  bassin	  grenoblois.	  Pour	  Crolles,	  la	  
	  

de	  m3	  /an	  	  
-‐ Soïtec,	   entreprise	   spécialisée	   dans	   la	   génération	   et	   la	   production	   de	   matériaux	   semi-‐

conducteurs	   dits	   d'extrêmes	   performances	   (électronique,	   énergie	   solaire,	   éclairage),	  
implantée	  à	  Bernin	  depuis	  sa	  
million	  de	  m3/an	  	  

-‐ le	   domaine	   universitaire,	   implanté	   sur	   la	   ville	   de	   Saint-‐Martin-‐
directement	  par	  contrat	  avec	  Eau	  de	  Grenoble	  et	  dont	  la	  consommation	  annuelle	  moyenne	  
e 3/an	  

-‐ le	   CHU	   de	   Grenoble,	   site	   nord,	   implanté	   sur	   la	   commune	   de	   La	   Tronche	   et	   dont	   la	  
consommation	  annuelle	  est	  comprise	  entre	  300	  000	  et	  400	  000	  m3	  

-‐ Arkema,	   groupe	   spécialisé	  dans	   la	   chimie	  de	  spécialités	   et	  des	  matériaux	  de	  performance,	  
Implanté	   à	   Jarrie.	   Ce	   site	   est	   parmi	   les	   premiers	   sites	  mondiaux	   d'eau	   oxygénée,	   et	   il	   est	  

3/an	   dont	   120	   000	   m3/an	   achetés	   au	   service	   de	   Jarrie.	  
novembre	   2013,	   la	   plateforme	   achetait	   plus	   de	   100	   000	   m3/an	   via	   une	   prise	   directe	   au	  

directement	  au	  SIERG	  
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-‐ Vencorex,	  entreprise	  de	  550	  salariés	  spécialisée	  dans	  la	  fabrication	  de	  chlore	  et	  implantée	  au	  
sein	  de	  la	  plateforme	  chimique	  de	  Pont-‐de-‐Claix.	  La	  consommation	  moyenne	  annuelle	  est	  de	  

3/an	  
-‐ Becton-‐Dickinson	   and	   Company,	   entreprise	   américaine	   qui	   produit	   et	   vend	   du	   matériel	  

médical	   et	   notamment	   des	   seringues,	   et	   dont	   un	   site	   est	   implanté	   à	   Pont-‐de-‐Claix.	   La	  
consommation	  annuelle	  moyenne	  de	   000	  m3

a	  baissé	  sa	  consommation	  en	  2012	  suite	  à	  la	   	  
-‐ Teisseire,	  entreprise	  spécialisée	  dans	   la	   fabrication	  de	  sirops	  et	   jus	  de	   fruits,	  dont	   le	  siège	  

3/an	  
-‐ 

3/an	  
-‐ le	   centre	  hospitalier	  Alpes-‐Isère	  «	  Psychiatrie	  et	  Santé	  Mentale	  »,	   situé	  sur	   la	   commune	  de	  

Saint-‐ 3/an	  
	  

-‐ le	  Golf	  de	  Bresson	  dont	  la	  consommation	  fluctue	  entre	  35	  000	  et	  90	  000	  m3/an.	  Le	  contrat	  lie	  
	  

-‐ le	   CHU	  de	  Grenoble,	   site	   sud,	   implanté	   à	   Echirolles	   et	   dont	   la	   consommation	   annuelle	   est	  
3	  

-‐ 	  
40	  à	  70	  000	  m3	  

	  
Suivant	  les	  services,	  des	  contrats	  et	  conventions	  spécifiques	  peuvent	  lier	  
avec	   ces	   consommateurs	   spécifiques	   (consommation	  minimale	   via	   accord	  avec	   les	   communes	  
concernées,	   facturation	   mensuelle	   ou	   trimestrielle	   etc.).	   Des	   conventions	   lient	   la	   plupart	   du	  

	  
	  

	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

suivant	  la	  taille	  
du	  service	  et	  le	  profil	  de	  ses	  abonnés.	  

ne	  limite	  	  a	  été	  fixée	  (consommation	  supérieure	  à	  50	  000	  m3/an)	  nettement	  plus	  haute	  que	  celle	  
retenue	  par	  la	  plupart	  des	  services.	  En	  effet	  suivant,	  leur	  taille,	  cette	  limite	  peut	  être	  de	  300	  m3	  ou	  3	  000	  m3.	  Il	  semble	  
que	  la	  limite	  la	  plus	  communément	  admise	  soit	  de	  6	  000	  m3	  

	  
Pour	  un	  certain	  nombre	  de	  services,	  les	  consommateurs	  les	  plus	  importants	  sont	  les	  copropriétés	  et	  immeubles	  

	  gros	  consommateurs	  »	  
ne	  sont	  pas	  assimilés	  comme	  tels	  et	  restent	  appréhendés	  comme	  des	  consommateurs	  domestiques	  (à	  Pont-‐de-‐Claix	  
notamment).	  

Répartition	  des	  Eaux	  (ZRE) rimètre	  étudié	  ne	  se	  trouvent	  pas	  en	  ZRE.	  
	  

4.1.5. Immeubles  collectifs  et  individualisation  des  compteurs  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  59	  :	  s 	  

	  
Définition	  
La	   loi	   SRU	   du	   13	   décembre	   2000	   (article	   93)	   prévoit	   l'individualisation	   des	   contrats	   de	   fourniture	   d'eau	  
froide.	   Le	   décret	   du	   28	   avril	   2003	   précise	   les	   conditions	   d'application	   de	   cette	   mesure	   qui	   permet	   à	  
l'utilisateur	  de	  l'eau	  d'être	  directement	  l'abonné.	  Dès	  lors	  que	  le	  propriétaire	  d'un	  immeuble	  collectif	  à	  usage	  
principal	  d'habitation	  ou	  d'un	  ensemble	   immobilier	  de	  logements	  en	  fait	  la	  demande,	  tout	  service	  public	  de	  
distribution	  d'eau	  doit	  procéder	  à	   l'individualisation	  des	  contrats	  d'abonnement	  dans	  ces	   immeubles.	  Cette	  
obligation	  ne	  concerne	  pas	  la	  fourniture	  d'eau	  chaude.	  Lorsque	  la	  demande	  émane	  du	  propriétaire	  bailleur,	  
elle	   doit	   être	   précédée	   d'une	   information	   complète	   des	   locataires	   sur	   la	   nature	   et	   les	   conséquences	  
financières	  et	  techniques	  de	  l'individualisation	  des	  contrats	  et	  fait	  l'objet,	  s'il	  y	  a	  lieu,	  d'un	  accord	  collectif	  (loi	  
du	  23.12.86	  :	  art.	  42).	  
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Le	   propriétaire	   qui	   a	   formulé	   la	   demande	   prend	   en	   charge	   les	   études	   et	   les	   travaux	   nécessaires	   à	  
l'individualisation	  des	  contrats	  de	  fourniture	  d'eau,	  notamment	   la	  mise	  en	  conformité	  des	   installations	  aux	  
prescriptions	  du	  Code	  de	  la	  santé	  publique	  et	  la	  pose	  de	  compteurs	  d'eau.	  
Le	  décret	  du	  28	  avril	  2003	  précise	  les	  modalités	  d'application	  et	  notamment	  les	   formalités	  à	  remplir	  par	  le	  
propriétaire	   :	   "La	  personne	  morale	   de	  droit	  public	  ou	  privé	   chargée	   de	   l'organisation	  du	   service	  public	   de	  
distribution	  d'eau",	  doit	  adapter	  les	  conditions	  d'organisation	  et	  d'exécution	  de	  ce	  service	  dans	  un	  délai	  de	  9	  
mois	  à	  compter	  de	  la	  publication	  du	  décret	  (soit	  d'ici	  le	  6	  février	  2004).	  
	  
La	  problématique	  

c
lorsque	  la	  tarification	  dépend	  de	  la	  consommation)	  et	  la	  volonté	  de	  ne	  pas	  payer	  pour	  les	  autres.	  
Les	  bailleurs	   sociaux	  y	   voient	   également	   la	  possibilité	  de	   se	  décharge

A	   contrario,	   certaines	   études55	  ont	   montré	   que	   le	   surcoût	   généré	   par	  

gestion	  du	  parc	  compteur	  (contrôle,	  	  relevé)	  p

générales.	   De	   plus,	   la	   complexi

compteurs	   individuels	  en	  plus	  du	  compteur	  général	  conduit	  également	  à	  générer	  des	  coûts	  de	  
coordination	   supplémentaires	   (la	   totalité	   des	   comptages	   individuels	   ne	   correspond	   que	   très	  
rarement	   à	   la	   consommation	   générale	   du	   compteur	   du	   fait	   de	   problèmes	   de	   précision	   des	  
compteurs,	   de	   problèmes	   de	   fuites,	   ce	   qui	   rend	   nécessaire	   un	   travail	   de	   recomptage	   et	   de	  

	  

	  
	  

comporte	   de	   très	   nombreux	   immeubles	   collectifs.	   Souvent,	   lorsque	   ces	   immeubles	   ont	   été	  
Néanmoins,	  

compteurs	  sur	  demande	  des	  usagers.	  	  
	  

4.1.6. Ressources  alternatives  des  usagers  
	  
La	  ressource	  en	  eau	  est	  abondante	  sur	  le	  territoire.	  Lorsque	  les	  caractéristiques	  des	  habitations	  
le	   permettent,	   les	   usagers	   ont	   souvent	   la	   possibilité	   de	   recourir	   à	   une	   ressource	   alternative	  

	  
eau.	  

consommation	   qui	   peut	   porter	   préjudice	   au	   service.	   En	   Wallonie,	   où	   la	   pluviométrie	   est	  

difficulté	   financière	   suite	   à	   une	   baisse	   importante	   de	   la	   consommation.	   Cette	   situation	   est	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55	  On	  pense	  notamment	  aux	  articles	  de	  Bernard	  Barraqué	  :	  

1) http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/mondial/Barraque.html#2	  et	  
2) BARRAQUÉ,	  B.,BOTTON	  S.,	  COUTARD,	  O.,	  NERCESSIAN,	  A.,	  RUTHERFORD,	  J.,	  2007,	  	  Recherche	  sur	  les	  effets	  redistributifs	  de	  

divers	  systèmes	  tarifaires	  pour	  le	  service	  des	  eaux,	   Rapport	   du	   LATTS	  pour	   la	  Mairie	   de	   Paris	   et	   l
Normandie,	  contrat	  ENPC	  n°	  849,	  117	  p.	  

3) 	  ou	  encore	  celui	  de	  Pierre-‐ -‐
Potable	  :	  http://www.editions-‐harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41819	  
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aggravée	   par	   un	   facteur	   socio-‐économique	  
principalement	   installés	  dans	   les	  maisons	   individuelles.	   On	   observe	   alors	   dans	   cette	   province	  

-‐ci	  à	  

situation	  conduit	  donc	  à	  augmenter	  le	  taux	  de	  factures	  impayées	  et	  diminuer	  encore	  les	  recettes	  
du	  service.	  
	  

déclarer	  en	  mairie	   les	  ouvrages	  domestiques,	   existants	  ou	   futurs,	   et	  a	   conféré	  aux	  services	  de	  

	  
En	  application,	  le	  décret	  n°2008-‐562	  du	  2	  juillet	  2008	  (J.O.	  du	  4	  juillet	  2008)	  a	  rendu	  obligatoire	  

partir	   du	   1er	  

-‐

invitant	  à	  venir	  déclarer	  leur	  forage	  en	  mairie.	  Un	  seul	  retour	  avait	  été	  effectué	  1	  an	  plus	  tard.	  

rer	  spontanément.	  
	  

(liste	  en	  annexe	  47),	  11	  ne	  sont	  pas	  en	  mesure	  de	  renseigner	  un	  ordre	  de	  grandeur.	  	  
Ensuite,	  17	  services	  ont	   renseigné	  un	  ordre	  de	  grandeur	  des	  usagers	  disposant	  de	   ressources	  

équipement.	   On	   y	   retrouve	  
principalement	   des	   collectivités	   urbaines	  
(Echirolles,	   Eau	   de	   Grenoble,	   Saint-‐
Martin-‐ -‐
Cornillon).	   Cependant,	   pour	   certaines	  
collectivités	   plus	   rurales,	   ce	   taux	   peut	  
devenir	   très	   important.	   Il	   est	   compris	  
entre	   10	   et	   20%	   pour	   Veurey-‐Voroize,	  
Varces	  et	  Proveysieux	  et	  dépasse	  les	  30%	  
pour	  Venon.	  A	  noter	  que	  la	  topographie	  et	  

souterraines	   influence	   beaucoup	   cette	  
problématique.	  	  

 
 

	  
De	   la	  même	   façon,	   ce	   sont	   les	   communes	   les	   plus	   riches	   (usagers	   avec	  maisons	   individuelles,	  
jardin	   et/ou	   	   piscines)	   qui	   utilise	   ce	   moyen,	   afin	   obtenir	   une	   économie	   sur	   la	   facture	   plus	  

cette	  problématique	  est	   très	  présente	  dans	   les	  bas	  services	  des	  petites	  communes	  abritant	   les	  
omération	   (Murianette,	   Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	   Quaix-‐en-‐

Chartreuse,	  Villard-‐Bonnot,	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  Bernin).	  
	  
La	  plupart	  des	  services	  enquêtés	  ont	  également	  remarqué	  que	  le	  nombre	  de	  forages	  augmente	  
assez	   fortement	   depuis	   quelques	   années	   chez	   les	   usagers	   domestiques.	   Le	   phénomène	   était	  
auparavant	  avant	  tout	  limité	  aux	  agriculteurs	  qui	  réalisaient	  leurs	  propres	  forages.	  
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chimique	   de	   Pont-‐de-‐
consommations	  supérieures	  à	  500	  m3/jour),	  ou	  encore	  de	  Helwett	  Packard	  à	  Eybens.	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
L
information	  devrait	  être	  disponible	  en	  mairie,	  mais	  elle	  est	  basée	  sur	  la	  déclaration	  spontanée	  des	  particuliers	  qui	  en	  
redoutent	  les	  conséquences.Dans	  un	  objectif	  de	  prospectives	  économiques,	  cette	  donnée	  est	  pourtant	  très	  importante.	  	  
	  
4.2. Relation  usagers  
	  

4.2.1. Relation  élus-‐usagers  

la	  compétence	  eau	  potable	  par	  les	  élus.	  Il	  ressort	  très	  majoritairement	  que	  la	  compétence	  «	  eau	  
potable	  »	  	  est	  appréhendée	  comme	  une	  compétence	  technique	  par	  les	  municipalités.	  	  
Sur	   17	   services	   ayant	   répondu	   à	   cette	   question,	   cinq	  

pétences	   diverses	   (Fontanil-‐Cornillon,	   Varces,	   Sarcenas,	   Saint-‐Égrève,	  
Proveysieux),	   -‐Cornillon,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐
Mésage).	  

	  
	  

4.2.2. Mode  de  gestion  de  la  relation  usagers  (internalisée,  externalisée)  
lation	   aux	   usagers	   dépend	   principalement	   du	   mode	   de	   gestion	   du	  

service	  eau	  potable.	  Elle	  est	  
.	  

On	   remarquera	   le	   cas	   de	   Bernin	  
affermage	  avec	  Veolia.	  
	  
	   Assuré	  par	  le	  service	   Assuré	  par	  un	  

fermier/prestataire	   Mode	  de	  gestion	  

Bernin	   X	   	   Affermage	  
Biviers	   	   X	   Affermage	  
Claix	   	   X	   Affermage	  
Domène	   X	   	   Régie	  directe	  
Echirolles	   X	   	   Régie	  directe	  
Eybens	   X	   	   Régie	  directe	  
Fontanil-‐Cornillon	   	   X	   Affermage	  
Gières	   	   X	   Affermage	  

Grenoble	   X	   	   Régie	  à	  autonomie	  financière	  et	  
personnalité	  morale	  

Jarrie	   	   X	   Affermage	  
Meylan	   	   X	   Affermage	  
Noyarey	   	   X	   Affermage	  
Proveysieux	   X	   	   Prestation	  de	  service	  global	  
Saint-‐Egrève	   X	   	   Régie	  directe	  
Saint-‐Martin-‐ 	   X	   	   Régie	  directe	  
Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   X	   	   Régie	  directe	  
Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	   X	   	   Régie	  directe	  
Sarcenas	   X	   	   Régie	  directe	  
Seyssins	   X	   	   Régie	  directe	  

SIVIG	   X	   	   Syndicat	  
(gestion	  publique)	  

Varces	   X	   	   Régie	  directe	  
Venon	   X	   	   Régie	  directe	  
Le	  Versoud	   X	   	   Régie	  directe	  
Veurey-‐Voroize	   X	   	   Régie	  directe	  

 
-  
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4.2.3.   
	  
Tous	   les	   services	  enquêtés	  ont	  mis	  en	  place	  un	  accueil	  physique	  des	  usagers	   soit	  directement	  

des	  
locaux	  propres	  à	  la	  société	  pour	  les	  services	  en	  délégation	  de	  service	  public.	  	  
La	  majorité	   des	   services	   accueillent	   les	   usagers	   au	  moins	   quatre	   jours	   par	   semaine.	   Certains	  
services	  (Pont-‐de-‐Claix)	  et	  notamment	  les	  plus	  petits	  (Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage)	  

est	   effectué	   par	   le	   délégataire,	   la	   SERGADI).	   Généralement,	   les	   horaires	   de	   disponibilité	  
e.	  

service	  (Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	  Poisat,	  Bresson,	  Bernin,	  Biviers,	  Champagnier).	  
	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

grandeur	  de	  disponibilité.	  A	  noter	  que	  parfois	  (majoritairement	  dans	   le	  cas	  des	  services	  en	  affermage),	   les	  horaires	  

	  :	  Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	  Poisat,	  Bresson,	  Bernin,	  Biviers	  et	  Champagnier.	  
	  
	  
4.3. Continuité  du  service  
	  	  

4.3.1. Temps  moyen  de  remise  en  eau  
	  

Définition	  
Le	  temps	  moyen	  de	  remise	  en	  eau	  

	  
	  

	  sur	  le	  
périmètre	  étudié	  
noter	  que	  les	  services	  qui	  ont	  indiqué	  des	  durées	  de	  remise	  en	  eau	  inférieures	  à	  quatre	  heures	  
sont	   très	  majoritairement	  des	   services	  urbains	   (Grenoble,	  Eybens,	  Saint-‐Martin-‐ -‐
de-‐Claix,	  Saint-‐Egrève,	  Seyssins)	  ou	  en	  DSP	  (Bernin,	  Crolles,	  Meylan,	  Fontanil-‐Cornillon,	  Jarrie).	  	  
	  

 
	  

 

	  

moins  de  
4h

de  4  à  6h

de  6  à  8h

Ne  sait  
pas

Délais	  de	  remise	  en	  eau	  si	  coupure	  
d'eau	  accidentelle	  
(sur	  27	  services)

 -  
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Limites	  des	  données	  disponibles	  
Le	  terme	  coupure	  accidentelle	  est	  un	  terme	  très	  générique	  qui	  ne	  tient	  pas	  compte	  du	  degré	  de	  
va	   sans	   dire	   que	   certains	   accidents	   seront	   réparés	   plus	   ou	  moins	   vite	   suivant	   la	   gravité	   des	   dégâts,	   les	   difficultés	  
techniques,	  les	  dispositions	  sécuritaires	  liées	  à	  la	  circulation	  etc.	  

	  
	  

4.3.2.   
	  

	  

	  
-‐de-‐Claix,	  

Fontanil-‐Cornillon,	  Gières,	  ont	  été	  touché	  par	   	  ;	  entre	  0	  et	  5	  %	  des	  usagers	  de	  
la	  majorité	  des	  services	  ont	  du	   faire	  face	  à	  au	  moins	  une	  coupure	  annuelle	   tandis	   	  que	  sur	   les	  

-‐
Martin-‐ et	  Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	  ont	  déclaré	  que	  plus	  de	  5%	  de	   leurs	  usagers	  ont	  du	  
faire	  face	  à	  cette	  problématique.	  
	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

	  
programmée,	  la	  priorité	  est	  rarement	  donnée	  au	  recensement	  des	  usagers	  concernés	  par	  cette	  interruption	  de	  
service.	  
	  

4.3.3. 
(hors  intervention  abonné  et  compteur)  

	  

dépend	  principalement	  de	   la	  taille	  du	  réseau.	  Ainsi,	  si	  une	  
seule	   intervention	   a	   été	   réalisée	   sur	   le	   réseau	   en	   2012	   à	  
Venon,	   3	   à	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	   4	   au	   Versoud,	   et	   5	   à	  
Veurey-‐Voroize,	   Bernin,	   Crolles	   et	   Proveysieux	  ;	   12	  
interventions	  ont	  été	   réalisées	  au	  Fontanil-‐Cornillon,	  13	  à	  
Saint-‐Egrève,	  20	  à	  Varces,	  40	  à	  Claix	  et	  50	  à	  Gières	  et	  55	  à	  
Echirolles.	   Enfin,	   96	   interventions	   ont	   été	   réalisées	   à	  
Sassenage,	   100	   à	   Meylan,	   145	   à	   Saint-‐Martin-‐
984	  à	  Grenoble.	  
	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

	  
Par	  ex

	  le	  service	  effectue	  tous	  les	  jours	  des	  
le	  à	  dénombrer	  ».	  

nécessaire.	  
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4.3.4. 
service  (hors  intervention  abonné  et  compteur)  
	  
Le	  nombre	  

-‐ci.	  Ainsi	  si	  en	  2012,	  seule	  une	  intervention	  a	  été	  réalisée	  à	  Bernin,	  
Gières	   et	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	   2	   à	   Venon,	   Veurey-‐Voroize,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	   et	   au	  
Versoud,	   4	   à	   Jarrie,	   5	   à	   Seyssins	   et	   Echirolles,	   7	   à	   Crolles	   et	   9	   à	   Biviers,	   entre	   10	   et	   20	  
interventions	  ont	  été	  réalisées	  à	  Sassenage,	  Meylan,	  Varces,	  Noyarey,	  Claix,	  Eybens	  et	  au	  SIVIG,	  
23	  à	  Saint-‐Egrève,	  28	  à	  Saint-‐Martin-‐ et	  plus	  de	  30	  au	  Fontanil-‐Cornillon	  et	  à	  Grenoble.	  
Concernant	  la	  partie	  production,	  le	  SIERG	  a	  déclaré	  6	  interventions	  en	  2012	  et	  le	  SIEC	  1.	  
	  

4.3.5. 
intervention  abonné  et  compteurs)  
	  

s	   collectivités	   en	   affermage	   ou	   qui	   ont	  
délégué	  la	  gestion	  des	  astreintes	  à	  un	  prestataire.	  

que	  le	  linéaire	  de	  réseau	  est	  important.	  
-‐ eintes	   ont	   été	   réalisées	   en	   2012	   à	   Venon,	   Bernin,	   Veurey-‐

Voroize,	  Eybens,	  Gières,	  Jarrie,	  Noyarey,	  Varces,	  Domène	  et	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  
-‐ de	  5	  à	  10	  interventions	  à	  Crolles,	  Fontanil-‐Cornillon,	  Claix,	  au	  SIVIG	  et	  à	  Seyssins	  
-‐ de	  20	  à	  30	  interventions	  Sassenage	  et	  Meylan	  
-‐ -‐Egrève	   et	   Saint-‐Martin-‐

Grenoble	  

et	  le	  SIEC,	  une	  seule.	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

	  

	  

4.3.6.   
	  

	  (données	  enquête	  2012)	  	  
	  

	   Moins	   	   1	  à	  2	  jours	   2	  à	  5	  jours	  

Services	  concernés	  

9	  
Seyssins,	  Jarrie,	  Le	  Versoud,	  Saint-‐Martin-‐

Venon	  

3	  
Veurey-‐Voroize,	  SIVIG,	  

Echirolles	  

2	  
Sarcenas,	  Noyarey	  

 
 

	  
Délai	   	  (données	  enquête	  2012)	  	  
	  

	   	   1	  à	  2	  mois	   2	  à	  3	  mois	  

Services	  concernés	  

10	  
Bernin,	  Eybens,	  Crolles,	  Gières,	  Saint-‐
Martin-‐

Fontanil-‐Cornillon,	  Jarrie,	  Pont-‐de-‐Claix	  

4	  
Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	  ,	  
Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	  
Veurey-‐Voroize,	  Echirolles	  

3	  
Venon,	  Sassenage,	  

Grenoble	  
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ent	   fortement	  
entre	   la	   théorie	   (le	   règlement	   de	   service)	   qui	   vaut	   engagement	   juridique	   et	   la	   pratique	   des	  
services.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

 
 -  

 
 

-  
 
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Les	  données	  renseignées	  par	  les	  services	  ne	  correspondent	  pas	  toujours	  aux	  données	  présentes	  dans	  les	  règlements	  
de	  service	  (RS).	  

-‐Dame-‐de-‐Mésage	  
une	  durée	  de	  8	   jours,	  Sassenage	  sur	  une	  durée	  de	  12	   jours	  ou	  encore	  Fontanil-‐Cornillon	  sur	  une	  durée	  de	  22	   jours.	  
Néanmoins	  cette	  situation	  est	  logique	  dans	  la	  mesure	  ou	  la	  durée	  présente	  dans	  le	  règlement	  de	  service	  est	  une	  durée	  

	  
	  
	  
4.4. Offres  commerciales  proposées  par  les  services  

	  

Outre	   la	   dimension	   de	   service	   public,	   les	   services	  

payantes	   à	   leurs	   usagers	  telles	   que	   des	   assurances	  
contre	   les	   fuites	   ou	   encore	   de	   la	   plomberie	   ou	   du	  
renouvellement	   de	   branchement	   après	   compteur	  
sur	   la	   pa
assurées	   exclusivement	   par	   des	   sociétés	   sur	   le	  

	  
	  
	  
	  
 

 
 

-  
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4.5. Communication  

4.5.1. RPQS  et  RAD  
	  

Définition	  
Le	   Rapport	   sur	   le	   Prix	   et	   la	   Qualité	   du	   Service	   (RPQS)	   est	   un	   document	   produit	   tous	   les	   ans	   par	   chaque	  
service	  d'eau	  et	  d'assainissement	  pour	  rendre	  compte	  aux	  usagers	  du	  prix	  et	  de	  la	  qualité	  du	  service	  rendu	  
pour	  l'année	  écoulée.	  C'est	  un	  document	  public	  (dès	  lors	  qu'il	  a	  été	  validé	  par	  l'assemblée	  délibérante	  de	  la	  
collectivité)	  qui	  répond	  à	  une	  exigence	  de	   transparence	   interne	  (le	   service	  rend	  compte	  annuellement	  à	  sa	  
collectivité	   de	   tutelle	   et	   le	   maire	   ou	   le	   président	   présente	   ce	   rapport	   à	   son	   assemblée	   délibérante)	   mais	  
également	  à	  une	  exigence	  de	  transparence	  à	  l'usager,	  lequel	  peut	  le	  consulter	  à	  tous	  moments	  au	  siège	  de	  son	  

-‐101	  du	  2	  février	  1995	  relative	  au	  renforcement	  de	  la	  
protection	  de	  l'environnement	  (dite	  «	  Loi	  Barnier	  »).	  Cet	  article	  a	  été	  supprimé	  au	  profit	  de	  l'article	  L2224-‐5	  
du	   Code	   général	   des	   collectivités	   territoriales	   (CGCT).	   Le	   Décret	   n°	   95-‐635	   du	   6	   mai	   1995	   qui	   précise	   le	  
contenu	  et	   les	  modalités	   de	   présentation	  du	   rapport	  a	  été	   traduit	  dans	   les	  articles	  D2224-‐1	  à	  D2224-‐5	   du	  
CGCT.	   Il	  a	  été	  complété	  par	   le	  Décret	  n°	  2007-‐675	  du	  2	  mai	  2007	  (annexes	  V	  et	  VI	  des	  articles	  D2224-‐1	  à	  
D2224-‐3	  du	  CGCT)	  qui	  introduit	  les	  indicateurs	  de	  performance	  des	  services.	  En	  cas	  de	  délégation	  de	  service,	  
le	  RPQS	  constitue	  un	  rapport	  distinct	  du	  rapport	  d'activité	  du	  délégataire	  (RAD),	  qui	  est	  lui	  prévu	  en	  vertu	  de	  
la	   Loi	   n°	   95-‐127	  du	  8	   février	   1995	   (dite	   «	   Loi	  Mazeaud	   »),	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   convention	  passée	   entre	   le	  

-‐236	   du	   14	  mars	   2005	  
précise	  	  les	  dispositions	  réglementaires	  relatives	  au	  RAD	  :	  il	  a	  été	  traduit	  dans	  les	  articles	  R1411-‐7	  et	  R1411-‐8	  
du	  CGCT.	  
	  
Les	   données	   présentées	   ci-‐ -‐de-‐Chartreuse	   (sauf	  
Quaix-‐en-‐Chartreuse)	  et	  les	  communes	  adhérentes	  au	  SIEC.	  
	  

-‐Paul-‐de-‐Varces,	  Mont-‐Saint-‐
Martin,	   Proveysieux,	   Sarcenas,	   Montchaboud,	   Le	   Versoud,	   Fontanil-‐Cornillon,	   Gières,	   La	  
Tronche,	  Noyarey,	   Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	   Bresson,	   Champagnier,	   Jarrie,	  Montchaboud,	  Notre-‐
Dame-‐de-‐Mésage,	   Quaix-‐en-‐Chartreuse,	   Bernin,	   Biviers,	   Montbonnot-‐Saint-‐Martin	   et	   Saint-‐
Ismier	  ne	  rédigeaient	  pas	  de	  RPQS	  en	  2010	  et	  2011.	  	  
Néanmoins,	   un	   certain	   nombre	   de	   services	   en	   affermage	   ou	   en	   prestation	   de	   service	   global	  

la	  soit	  normalement	  
une	  obligation	  au	  regard	  des	  lois	  Barnier	  et	  Mazeaud.	   Gières,	  
Noyarey,	  Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	  Bresson,	  Champagnier,	   Jarrie,	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	  Quaix-‐
en-‐Chatreuse,	   Saint-‐Ismier,	  Montbonnot-‐Saint-‐Martin,	   Bernin,	   Biviers,	   La	   Tronche	   et	   Fontanil-‐
Cornillon.	  
Pour	  une	  majorité	  des	  services	  en	  DSP	  ou	  prestation	  de	  service	  global	  avec	  la	  SERGADI	  (Bresson,	  	  
Champagnier,	   Noyarey,	   Gières,	   Jarrie,	   Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	   Quaix-‐en-‐Chatreuse,	   Saint-‐
Martin-‐le-‐ ,	   qui	   était	   ensuite	  
complété	   (a	  minima)	   par	   la	   collectivité	   et	   dénommé	   	  «	   	  ».	   A	   noter	   le	   cas	  
particulier	   de	  Champ-‐sur-‐Drac	   qui	   co-‐construit	   le	   rapport	   avec	   la	   SERGADI	  mais	   le	   dénomme	  
RPQS	  (le	  rapport	  est	  davantage	  personnalisé	  que	  les	  «	   	  »).	  
Peu	   de	   services	   en	   affermage	  ou	  en	  prestation	  de	   service	   global	   réalisaient	   les	  deux	   rapports	  
(Claix,	  Poisat,	  Sassenage,	  Crolles	  et	  SIED)	  en	  2011.	  De	  plus,	  pour	   les	   communes	  de	  Claix	  et	  de	  
Poisat,	  le	  RPQS	  est	  une	  simple	  synthèse	  du	  RAD.	  
	  
Enfin,	  on	  peut	  noter	  que	  les	  rapports	  2011	  (RPQS	  ou	  RAD)	  sont	  téléchargeables	  en	  ligne	  pour	  les	  
communes/services	  suivants	  :	  Claix,	  Domène,	  Meylan,	  Poisat,	  Crolles,	  Montbonnot-‐Saint-‐Martin,	  
SIERG	  et	  SIED.	  
	  
Dans	  le	  cas	  de	  Grenoble	  et	  du	  SIERG,	  

	  RPQS.	  
Sur	  son	  site,	  Eau	  de	  Grenoble	  

oble	   y	  
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sont	   synthétisées.	   Ces	   informations	   sont	   bien	   plus	   riches	  
compilation	  des	   indicateurs	   de	   performance	   réglementaires	   (lesquels	   ne	   figurent	   pas	   dans	   ce	  
rapport),	  mais	  exige	  du	  service	  un	  très	  grand	  recul	  sur	  ses	  activité
de	  transparence.	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  
Si	   la	   présentation	   des	  RAD,	   quelque	   soit	   le	   délégataire	   est	   relativement	   homogène	   et	   les	   données	   exhaustives	   (on	  
notera	  tout	  de	  même	  des	  données	  légèrement	  moins	  détaillées	  pour	  la	  SAUR),	  les	  RPQS	  divergent	  beaucoup	  sur	  leur	  

nce	   qui	   doivent	   être	  
	  

Quelques	   exemples	  :	   77	   pages	   à	   Saint-‐Egrève,	   15	   pages	   au	   Versoud,	   12	   pages	   à	   Villard-‐Bonnot,	   12	   diapositives	  
powerpoint	   à	   Seyssins,	   3	   pages	   à	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage,	   106	   pages	   à	   Domène	   (mais	   simple	   compilation	   des	  

120	  pages	  à	  Grenoble,	  350	  pages	  au	  SIERG,	  15	  pages	  au	  SIVIG,	  10	  pages	  au	  SIEC,	  16	  pages	  au	  SIED.	  
Attention	  néanmoi

préjuger	   de	   la	   qualité	   des	   rapports.	  Des	   rapports	   très	   importants	   peuvent	   être	   très	   incomplets	   ou	   comprendre	   un	  
certain	   nombre	   de	   formules	   erronées,	   tandis	   que	   des	   rapports	   très	   synthétiques	   peuvent	   être	   particulièrement	  
pertinents	  et	  rendre	  leur	  lecture	  plus	  agréable.	  
	  

4.5.2. Règlements  de  service  
	  
Définition	  
Le	  «	  règlement	  de	  service	  

	  modalités	  de	  distribution	  et/ou	  collecte	  de	  la	  ressource	  en	  eau.	  
	  

jour.	   Néanmoins,	   ceci	   ne	   veut	   pas	   dire	   que	   les	   règlements	   de	   service	   des	   autres	   collectivités	  
soient	   à	   jour	   des	   dernières	   évolutions	   législatives	   et	   réglementaires.	   En	   effet,	   alors	   que	   la	  

règlements	  de	  service	  ont	  été	  mis	  à	  jour.	  Plus	  inquiétant,	  19	  service

(Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	   Proveysieux,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage)	   comme	   les	   plus	   importants	  
(Echirolles,	  Fontaine,	  Saint-‐Egrève,	  le	  SIVIG).	  
	  
Pour	   la	  dernière	  date	  de	  mise	  à	   jour	  du	   règlement	  de	   service	   (enquête	  2012),	  plusieurs	  dates	  
renseignées	  remontent	  aux	  années	  70	  voire	  60	  (Seyssins,	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  Fontaine).	  Il	  

un	  seul	  paragraphe	  ( 	  
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-  
	  
Une	  analyse	  précise	  des	  règlements	  de	  service	  de	  34	  services	  a	  été	  menée	  par	  la	  CEP	  en	  2012.	  
De	   nombreux	   services	   utilisent	   des	   modèles	   de	   trame,	   souvent	   fournis	   par	   les	  

le	  cas	  de	  Claix	  et	  Saint-‐Ismier	  avec	  la	  SAUR,	  de	  Gières	  et	  Noyarey	  
avec	   la	   SERGADI,	   de	   Biviers	   et	   Bernin	   avec	   Veolia	   ou	   encore	   de	   Sassenage	   avec	   Grenoble.	  
Seyssins	  et	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  
années	   1960-‐1970.	   Ils	   utilisent	   un	   modèle	   de	   trame	   fourni	   par	   le	   Ministère	   de	  
Agriculture	  et	  du	  Génie	  rural	   56.	  	  
	  
Enfin,	   quelques	   services	   utilisent	   le	   modèle	   plus	   récent	   de	   la	   Direction	   Départementale	   des	  

,	  dont	  3	  services	  en	  affermage,	  ce	  qui	  peut	  être	  analysé	  comme	  une	  volonté	  
des	   services	   en	  affermage	  de	   ne	  pas	   se	   laisser	   imposer	   la	   vision	  du	  délégataire	   concernant	   la	  
relation	  aux	  usagers	  et	  les	  obligations	  du	  fermier.	  

	  
	  

Un	   autre	   élément	   intéressant	   de	  

dans	   le	   règlement	   de	   service.	   On	  
peut	   ainsi	   observer	   que	   les	  
règlements	   de	   service	   les	   plus	  
anciens	   usent	   souvent	   du	   terme	  
	  «	  administré	  »	   (Fontaine)	  

tandis	   que	   les	   services	   en	  
affermage	   utilisent	   souvent	   le	  
terme	   de	   «	  client	  »	   ou	   encore	  

en	   usant	   du	   vocable	   «	  vous	  »	  
(Claix,	  Bernin,	  Biviers).	  
Seyssinet-‐Pariset,	   Saint-‐Martin-‐

expliquent	   la	   différence	   entre	  
abonné	   et	   usager	   au	   début	   du	  
règlement	  de	  service.	  

 
-  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56	  Notons	  que	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  a	  en	  2013	  procédé	  à	  une	  actualisation	  de	  son	  règlement	  de	  service.	  
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Poisat,	  Bresson

Biviers,	  Bernin,	  Saint	  Martin	  le	  Vinoux,	  Fontanil,
Champagnier

Vizille,	  Montchaboud

Saint	  Martin	  d'hères,	  Saint	  Paul	  de	  Varces

Saint-‐	  Ismier,	  Pont	  de	  Claix,	  Corenc,	  Saint	  Pierre
de	  Mésage,	  Domène,Quaix	  en	  Chartreuse,

Noyarey,	  Gières,	  Seyssins,	  Saint	  Nazaire	  les
eymes,	  St	  Egrève,	  Claix,

Eybens,	  Echirolles,	  REG

Fontaine

Nombre	  d'articles

Nombre	  d'articles	  contenus	  dans	  le	  règlement	  
de	  service	  (données	  2011)



	  156	  

Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   et	   Seyssins	   rappellent	   un	   certain	   nombre	   de	   définitions	   dans	   le	  
règlement	   de	   service	  :	   autorité	   municipale,	   mairie,	   président	   du	   syndicat,	   maire,	   conseil	  
municipal,	  commune.	  

en	  
affermage),	   soit	   de	   6	   ou	   12	  mois	   (Pont-‐de-‐Claix,	   Champ-‐sur-‐Drac),	   soit	   de	   un	   an	   (13	   services	  
concernés).	  

22/01/1960,	   sieur	   Gladieu,	   n°39.796),	   seulement	   17	   règlements	   de	   service	   (sur	   34)	  

(Champagnier,	   SIVIG,	   Poisat,	   Sassenage,	   Fontanil-‐Cornillon,	   Echirolles,	   Fontaine,	   Saint-‐Egrève,	  
Eybens,	   Saint-‐Ismier,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	   Biviers,	   Bernin,	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	   Seyssins,	  
Vizille,	  Corenc).	  Dans	  ce	  cas	  de	  figure,	  la	  charge	  de	  la	  réparation	  en	  partie	  privée	  est	  imputée	  au	  
particulier	  même	   .	  

t	   en	   limite	   de	   propriété	   (Villard-‐Bonnot,	  
Montchaboud,	  Domène	  etc.),	  en	  limite	  de	  propriété	  plus	  un	  mètre	  (Quaix-‐en-‐Chatreuse,	  Champ-‐
sur-‐Drac,	  Grenoble)	  ou	  en	  limite	  de	  propriété	  plus	  deux	  mètres	  (Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	  Saint-‐
Martin-‐le-‐Vinoux,	  Champagnier).	  

-‐

	  même	   façon,	   le	   règlement	   de	  
service	   de	   Veurey-‐Voroize,	   propose	   des	   réductions	   de	   facture	   pour	   interruption	   de	   service	  
durant	  plus	  de	  cinq	  jours.	  
Au	  sujet	  de	  la	  tarification	  des	  usagers,	  si	  majoritairement	  les	  règlements	  de	  service	  ne	  font	  pas	  
mention	  des	  
tous	  en	  affermage	  (Noyarey,	  Bresson,	  Gières,	  Poisat,	  Saint-‐Ismier,	  Claix,	  Biviers).	  
Seize	  services	  sur	  34	  font	  mention	  de	  pénalités	  de	  retard	  pour	  non	  paiement	  de	  la	  factur

	  
Par	   ailleurs,	   huit	   règlements	   de	   service	   contiennent	   des	   dispositions	   sociales	   telles	   que	   la	  

démunis	  (Champagnier,	  Bresson,	  Seyssinet-‐Pariset	  etc.).	  Seulement	  9	  règlements	  de	  service	  (sur	  
	  

	  
Vingt-‐six	   services	   (sur	   34)	   rappellent	   que	   les	   travaux	   neufs	   de	   branchement	   sont	   facturés	   au	  

coût	   complet	   (conformément	   à	   la	  
réglementation	   en	   vigueur)	   tandis	   que	   8	  

branchement	   et	   bien	   que	   ce	   soit	   illégal	  
(article	   L.	   332-‐6-‐1	   du	   code	   de	   l'urbanisme).	  
Dans	  25	  règlements,	  il	  est	  fait	  mention	  que	  les	  
travaux	   de	   branchements	   sont	   effectués	   par	  
le	  service	  ou	  une	  entreprise	  désignée	  (tandis	  
que	   pour	   6	   services,	   la	   construction	   du	  

	  
 

 
-  

	  

-‐Martin-‐
heures	  à	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	  5	  jours	  à,	  Biviers,	  Bernin,	  Fontanil-‐Cornillon	  et	  Villard-‐Bonnot).	  

dans	   les	   règlements	   de	   service	   (C.A	   de	   Rennes,	   01/10/1991,	   SNC	   Cise	   Ouest	   c/Gloux,	   arrêt	  

4%
15%

19%
31%

31%

Conditions	  de	  résiliation	  de	  
l'abonnement	  (données	  2011)

Préavis  de  48  heures

Préavis  de  5  jours

Préavis  de  8  jours

Préavis  de  10  jours

Préavis  de  15  jours
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n°595,	   rôle	  n°430/90),	   13	   règlements	  de	   service	   (sur	  34)	   continuent	  de	  mentionner	  que	   seul	  
	  

	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Concernant	   les	   règlements	   de	   service,	   il	   faut	   préciser	   que	   le	   contenu	   des	   documents	   est	   très	   inégal	  ;	   même	   les	  
règlements	   de	   service	   les	   plus	   récents	   ne	   sont	   pas	   tous	   en	   conformité	   avec	   une	   législation	   foisonnante	   et	  
particulièrement	   complexe.	   Par	   exemple	   sur	   34	   règlements	   de	   service	   étudiés,	   8	   RS	   facturent	   des	   frais	   de	  

L.332-‐6-‐1	  du	  code	  de	  l'urbanisme).	  
	  

4.5.3. Communication  en  cas  de  coupure  programmée  
	  

Au	  regard	  des	  retours	  des	  collectivités,	  les	  
moyens	   de	   communication	   traditionnels	  
restent	   les	  plus	  utilisés	  pour	   informer	   les	  
usagers	   des	   coupures	   programmées.	  
Presque	   tous	   les	   services	   déposent	   des	  

es	  
concernées	  restent	  des	  méthodes	  souvent	  
employées.	  

interprété	   comme	   bulletin	   communal.	   Il	  
concerne	   Proveysieux,	   Jarrie,	   Varces	   et	  
Bernin.	  

 
 
-  

	  

Il	   est	   appliqué	   à	  Meylan	   (affermage),	  Venon	  et	   Sarcenas	   (communes	   rurales	  :	   base	  de	  donnée	  
plus	  simple	  à	  tenir	  à	  jour).	  

-‐Nazaire-‐les-‐Eymes).	  

programmée.	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Seules	  27	  collectivités	  ont	  répond 	  

	   	  

0 20 40
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Autre	  :	  Ecran	  d'information
Alerte	  SMS

Courrier	  électronique
Presse

Affichage	  municipal

Communication  en  cas  de  coupure  programmée  
(plusieurs  réponses  possibles)  en  2012
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4.5.4.   
	  
La	  moitié	  des	  collectivités	  ayant	  répondu	  affirme	  ne	  faire	  aucune	  sensibilisation	  ayant	  trait	  à	  la	  	  
consommation	  auprès	  de	  ses	  usagers.	  
Les	   pratiques	   qui	   se	   distinguent	   le	   plus	   sont	   les	   interventions	   dans	   les	   écoles	   (SIED,	   Venon,	  
Veurey-‐Voroize,	  Eau	  de	  Grenoble,	  Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage,	  Saint-‐Égrève,	  Seyssins	  et	  le	  SIVIG)	  et	  

ion	  de	  brochures	  (Sassenage,	  Eau	  de	  Grenoble,	  Meylan,	  Varces,	  Domène,	  Saint-‐Égrève	  et	  le	  
SIVIG).	  

	  
On	  remarquera	  que	  les	  interventions	  dans	  
les	   écoles	   concernent	   des	   communes	  
rurales,	   lesquelles	   sont	   absentes	   des	  
collectivités	   éditant	   des	   brochures	  

	  
	  

renseignée	  par	  Seyssins	  dans	   la	   catégorie	  

collectivité	  à	  avoir	  mis	  en	  place	  un	  agenda	  
	  

 
 

 
 

-  
	  
En	   2011,	   une	   évaluation	   qualitative	   de	   la	   communication	   effectuée	   par	   les	   services	   avait	   été	  
réalisée.	  En	  était	  ressorti	  le	  classement	  suivant	  :	  
-‐ le	  SIERG,	  le	  SIED,	  Grenoble	  et	  le	  SIVIG	  sont	  les	  services	  qui	  pratiquent	  la	  communication	  la	  

dérivés	  etc.)	  
-‐ viennent	   ensuite	   un	   certain	   nombre	   de	   services	   en	   affermage	   (Claix,	   Fontanil-‐Cornillon,	  

Meylan,	   Noyarey,	   Sassenage,	   Montbonnot-‐Saint-‐Martin),	   et	   des	   services	   importants	   de	  
-‐Martin-‐

communication	  volontariste	  (Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  Crolles)	  
	  
Enfin,	   onvient	   également	   de	  

visites.	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

	  
ieurs	  collectivités	  aient	  ici	  

concerne	  réellement	  la	  sensibilisation	  à	  la	  consommation.	  
	  
	   	  

0 5 10 15

Agenda  21

Bulletin  communal

A  l'ouverture  des  contrats

Edition  de  brochues

Dans  les  écoles

Non

Actions  de  sensibilisation  à  la  consommation  
effectuées  par  les  services  en  2013
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4.6. Facturation  
	  

4.6.1. Moyens  de  paiement  disponibles  
	  
Annexe	  concernée	  
Annexe	  54	  :	  moyens	  de	  paiement	  disponibles	  

	  

	  :	   le	   paiement	   par	   chèque	   ou	   espèce,	   le	   paiement	   par	   TIP,	   le	  
paiement	  par	  internet,	  le	  prélèvement	  automatique	  et	  la	  mensualisation.	  	  
La	  plupart	  des	  services	  ont	  conservé	  le	  paiement	  par	  chèque	  ou	  espèce	  et	  le	  paiement	  par	  TIP.	  

historiquement	   mis	   en	   place.	   Quatre	   collectivités	   affirment	   ne	   plus	   accepter	   de	   paiement	   en	  
espèce	  :	  La	  Tronche,	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	  Mont-‐Saint-‐Martin	  et	  Crolles.	  	  
	  

 
 

-  

 
 

-  
	  
La	   possibilité	   de	   régler	   par	   prélèvement	   automatique,	   par	  mensualisation	   ou	   directement	   sur	  
internet	  
majorité	  urbains.	  En	  effet,	   toutes	   les	   communes	  ne	  peuvent	   supporter	   les	   coûts	  de	  gestion	  de	  
certains	  dispositifs57.	  	  
Dans	  ce	  cas	  de	  figure,	  une	  démarche	  de	  mutualisation	  entre	  services	  prendrait	  tout	  son	  sens.	  
Les	  moyens	   de	   paiement	   par	   internet	   ou	   par	   prélèvement	   automatique	   sont	   de	   plus	   en	   plus	  
pratiqués	   du	   fait	  
mensualisation,	   ce	   sont	   des	   méthodes	   qui	   réclament	   des	   moyens	   conséquents	   (logiciels,	  
expertise,	  formation,	  bases	  de	  données,	  stockage	  des	  données	  etc.)	  inappropriés	  pour	  beaucoup	  
de	  petits	  services.	  
Les	  possibilités	  de	  paiement	  dépendent	  également	  de	   la	  Trésorerie	  Publique.	  Généralement,	   la	  
mensualisation	   accroît	   la	   somme	   de	   travail	   des	   Trésoriers	   et	   de	   ce	   fait,	   ces	   derniers	   peuvent	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	   lisation	  
pourr à	  
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	  disponibles	  et	  
-‐

excellent	  taux	  de	  recouvrement	  des	  factures.	  
	  
Avertissement	  

services	  
	  

	  volonté	  et	  pratique.	  
Si	  le	  paiement	  par	  chèque	  et	  par	  espèces	  est	  disponible	  presque	  partout,	  rares	  sont	  les	  services	  
satisfaits	  de	  ce	  moyen	  de	  paiement

	  

et	  cité	  comme	  moyen	  de	  paiement	  favori	  des	  services.	  	  
On	  notera	  que	  la	  plupart	  des	  services	  encouragent	  la	  mise	  en	  place	  du	  prélèvement	  automatique,	  

	  
	  

	  
 

-  
 

-  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  

rception	  des	  factures	  en	  fonction	  des	  habitudes	  

-‐mêmes	  le	  recouvrement	  des	  factures.	  Seule	  la	  TP	  serait	  en	  mesure	  de	  
fournir	  cette	  donnée.	  
	  

4.6.2.   
	  
Définition	  

plus	  de	  la	  facture.	  Ceci	  peut	  avoir	  trait	  à	  des	  
	  

	  

laquelle	  28	  services	  exerçant	  la	  compétence	  distribution	  ont	  répondu.	  
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Seule	  Gières	  a	  déclaré	  ne	  pas	  informer	  les	  usagers	  de	   	  tarifs	  annexes	  pratiqués	  par	  
le	  service.	  Gières	  est	  en	  affermage	  avec	  la	  SERGADI
le	  délégataire.	  
La	   plupart	   des	   services	   annexes	   au	   règlement	   de	  

	  
	  
Les	  sites	  internet	  des	  collectivités	  (ou	  des	  mairies)	  semblent	  très	  peu	  exploités	  pour	  informer	  les	  
usagers	   des	   tarifications.	   Seules	   quatre	   services	   (Crolles,	   le	   Versoud,	   Domène	   et	   le	   SIVIG)	  

affirment	   afficher	   leurs	  
tarifications	   annexes	   sur	   une	  
page	  internet.	  	  

communiquer	  par	   internet.	   	   En	  
effet,	   sur	   la	  même	   enquête,	   18	  
services	  sur	  les	  28	  distributeurs	  
affirmaient	   publier	   des	  
informations	  sur	  internet,	  et	  16	  

informations	   au	   moins	   1	   fois	  
par	  an.	  

 
 

-  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

	  
	  

	  
Cette	   donnée	   peut	   être	   un	   indicateur	   pour	   identifier	   les	   collectivités	   où	   les	   usagers	   du	   service	   sont	   attentifs	   aux	  
informations	  publiées	  sur	  internet.	  Si	  une	  page	  internet	  est	  régulièrement	  visitée,	  cela	  peut	  confirmer	  la	  pertinence	  de	  

-‐ci.	  	  	  
	  

4.6.3. Etapes  de  recouvrement  des  impayés  
	  

(quand	  le	  service	  est	  en	  régie	  et	  ne	  dispose	  pas	  de	  la	  personnalité	  morale)	  ou	  le	  délégataire.	  Les	  
moyens	   de	   la	   Trésorerie	   sont	   limités	   pour	   procéder	   efficacement	   aux	   relances	   de	   tous	   les	  
impayés	  de	  chaque	  collectivité	   (manque	  de	  personnel	  notamment).	  Certains	  services	  estiment	  
que	   leurs	   usagers	   ne	   sont	   pas	   suffisamment	   relancés,	   ce	   qui	   contribue	   à	   accroître	   leur	   taux	  

	  
Les	  services	  ont	  renseigné	  quelles	  étaient	   les	  étapes	  de	  recouvrement	  des	   impayés	  pratiquées	  
pour	  leur	  collectivité.	  

autres	  (22),	  une	  première	  relance	  est	  au	  m
	  

ère	   relance	   sont	   principalement	   des	  
collectivités	  de	  taille	  modeste	  :	  Veurey-‐Voroize,	  Eybens	  et	  Sarcenas.	  

e	   relance	   ont	   des	   profils	   très	   variés	   (Claix,	  
Domène,	  Echirolles,	  Eau	  de	  Grenoble,	  Sassenage,	  Crolles).	  

0 5 10 15

Envoyé	  par	  courrier	  ou	  courriel
Rappelé	  dans	  la	  facture

Autre
Pas	  concerné

Disponible	  sur	  le	  site	  internet
Remis	  lors	  de	  l'abonnement

Annexé	  au	  règlement	  de	  service

Information	  des	  tarifs	  annexes	  (données	  2012)
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En	   2013,	   sept	   services	   affirmaient	  
appliquer	   	  
également	  le	  cas	  de	  la	  SERGADI.	  Depuis	  

hivernale	  énergétique	  a	  été	  instaurée.	  	  

désormais	  prohibée	  du	  1er	  novembre	  au	  
15	  mars.	  

 
 
 

 
 

-  
	  

4.6.4. Créances  irrécouvrables  et  impayés  
	  

Annexe	  concernée	  
Annexe	  60	  :	  créances	  irrécouvrables	  et	  impayés	  

	  

Définition	  
Les	  créances	  irrécouvrables	  correspondent	  aux	  titres	  émis	  par	  une	  collectivité	  mais	  dont	  le	  recouvrement	  ne	  
peut	   être	   mené	   à	   son	   terme	   par	   le	   comptable	   public	   en	   charge	   du	   recouvrement.	   Elles	   doivent	   être	  
distinguées	  de	  :	  	  
	  
1)	   	  

recet 	  

titre	   avait	   été	   émis	   sur	   un	   exercice	   antérieur,	  

antérieurs	  ».	  
	  
La	  remise	  gracieuse	  ou	  remise	  de	  dettes	  

Elle	  constate	  une	  décision	  budgétaire	  de	  

ou	  de	  précarité	  du	  redevable.	  
Le	   titre	   de	   recette	   exécutoire	   ne	   disparaît	   pas.	   Seul,	   le	   lien	   de	   droit	   existant	   entre	   la	   collectivité	   et	   son	  

ses	  obligations	  et	  qui	  exclut	  tout	  recouvrement	  ultérieur	  même	  en	  cas	  de	  retour	  à	  "meilleure	  fortune".	  
Elle	  décharge	  de	  sa	  responsabilité	  personnelle	  et	  pécuniaire	  le	  comptable	  public.	  

	  à	  une	  subvention.	  

subdivisions	   du	   compte	   657x	   «	   subventions	   de	   fonctionnement	   versées	   »	   ou	   674x	   «	   subventions	   de	  
fonctionnement	  exceptionnelles	  »	  au	  nom	  du	  débiteur.	  
La	  prise	  en	  charge	  de	  ce	  mandat	  vient	  apurer	  le(s)	  titre(s)	  de	  recette	  initialement	  émis.	  
	  
définitive	  dans	  le	  cas	  de	  créances	  éteintes.	  

	  

0 10 20 30

Autre	  :	  flyers	  dans	  boites	  aux	  lettres

Autre	  :	  réduction	  de	  débit

Opposition	  tiers	  détenteur

donnée	  indisponible	  :	  voir	  avec	  la	  TP

2ème	  relance	  par	  simple	  courier

1ère	  relance	  par	  simple	  courrier

Etapes	  de	  recouvrement	  des	  impayés	  (en	  
2012)	  
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ontrer	  que	  malgré	  toutes	  

seul	  apurement	  comptable.	  
	   juge	  des	  

le	  débiteur	  revient	  à	  "meilleure	  fortune".	  
	  

«	  Recouvrement	  sur	  créances	  admises	  en	  non	  valeur	  ».	  
-‐ 	  motiver	  sa	  décision	  et	  préciser	  au	  comptable	   les	  

	  
	  

iers...)	  
	  

-‐
titres	  de	  recettes,	  selon	  les	  

	   la	   présentation	   en	   non	   valeurs	   des	  
	  

	  
	  Les	  créances	  éteintes	  
Les	  créances	  éteintes	  sont	  des	  créances	  qui	  restent	  valides	   juridiquement	  en	   la	   forme	  et	  au	   fond	  mais	  dont	  

	  
	  

-‐11	  du	  
code	  de	  commerce)	  ;	  

rétablissement	  personnel	  sans	  liquidation	  judiciaire	  (article	  L332-‐5	  du	  code	  de	  la	  consommation)	  ;	  
	  
liquidation	  judiciaire	  (article	  L332-‐9	  du	  code	  de	  la	  consommation).	  
Les	   impayés	   correspondent	   aux	   factures	   impayées	   pour	   une	   année	   «	  n	  »	   éventuellement	   rapportées	   en	  

	  
	  
	  

	  
cependant	  des	  disparités	  géographiques	  assez	  fortes	  entre	  le	  nord	  est	  (vallée	  du	  Grésivaudan)	  et	  

Corenc,	   Meylan,	   Montbonnot-‐Saint-‐Martin,	   Saint-‐Ismier),	   ce	   taux	   dépasse	   les	   2%	   à	   Grenoble,	  
Champ-‐sur-‐Drac,	  Fontaine,	  Noyarey,	  Saint-‐Martin-‐ -‐Egrève,	  Saint-‐Martin-‐le-‐
Vinoux,	  Seyssinet-‐Pariset.	  	  
Les	   services	   de	   Villard-‐ Crolles	   font	   figure	  

Grésivaudan.	  	  
	  

augmentation	   depuis	   plusieurs	   années	   (par	   exemple	   au	   SIVIG,	   à	   Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	   ou	  
encore	  à	  Varces).	  	  
	  

beaucoup	  plus	   larges	   que	   les	   seules	   problématiques	   sociales.	   En	   effet,	   les	   agents	   des	   services	  
enquêtés	   ont	   remarqué	   la	   présence	   constante	   de	   mauvais	   payeurs	   qui	   ne	   sont	   pas	  
nécessairement	  des	  personnes	  en	  difficulté	  de	  paiement.	  	  De	  même,	  les	  impayés	  peuvent	  être	  le	  

t	   le	  montant	  des	  



	  164	  

créances	  irrécouvrables	  doivent	  davantage	  être	  appréhendés	  comme	  des	  indicateurs	  de	  «	  bonne	  
santé	  financière	  des	  services	  »	  que	  comme	  des	  indicateurs	  sociaux.	  	  
	  
Limite	  des	  données	  disponibles	  
Les	  données	  présentées	  dans	  ce	  paragraphe	  sont	   	  
Le	  montant	  des	  créances	  irrécouvrables	  dépend	  des	  pratiques	  comptables	  des	  trésoreries	  publiques.	  En	  effet,	  suivant	  
les	  trésoriers,	  les	  abandons	  de	  créances	  peuvent	  être	  effectués	  au	  bout	  de	  3	  ou	  5	  ans	  par	  exem

	  
	  

	  
	  
	  

4.6.5. Problématiques  sociales  
	  

Définition	  	  
Le	   Fonds	   de	   Solidarité	   pour	   le	   Logement	   (FSL)	  
personnes	   défavorisées.	   Depuis	   le	   1er	   janvier	   2005,	   la	   gestion	   des	   FSL	   a	   été	   transférée	   aux	   départements.	  
Chaque	   département	   adopte	   son	   propre	   règlement	   intérieur	   (pas	   de	   règlement	   national,	   plafonds	   de	  

depuis	  le	  site	  internet	  du	  Conseil	  Général.	  Le	  règlement	  intérieur	  en	  vigueur	  a	  été	  adopté	  par	  la	  commission	  

différents	  domaines	  
r	   une	   réponse	   à	   une	   aide	  

ponctuelle,	   toute	   personne	   en	   difficulté	   (au	   vu	   de	   ses	   ressources	   et	   de	   sa	   facture)	   peut	   adresser	  
individuellement	  au	  FSL	  une	  demande	  de	  soutien,	  sans	  nécessairement	  recourir	  à	  un	  travailleur	  social	  (dans	  
ce	  cadre	  la	  famille	  peut	  p

euros/mois	  (plafond	  différent	  en	  fonction	  de	  la	  composition	  du	  ménage).	  En	  Isère,	  le	  budget	  du	  FSL	  en	  2013	  

aux	  p

	  

Les	  revenus	  des	  bénéficiaires	  

12	  derniers	  mois	  qui	  précèdent	  la	  demande.	  Les	  aides	  concernant	  les	  charges	  courantes	  sont	  en	  diminution	  

considérée	  comme	  une	  dépense	  prioritaire	  du	  fait	  notamment	  de	  sa	  périodicité	  (moins	  nombreuses	  que	   les	  

	  
Le	   Cent
services	  publics	  communaux.	  Chaque	  CCAS	  fixe	  donc	  ses	  priorités	  selon	  les	  problématiques	  rencontrées	  sur	  la	  

a	   plupart	   du	   temps	   une	   priorité	   (facture	  moins	  

importante	  à	   régler	   en	  une	   fois.	  

Trésorerie	  publique	  de	  mener	  efficacement	  les	  relances	  des	  factures.	  Néanmoins	  dans	  ces	  impayés	  il	  convient	  
de	  préciser	  que	  tous	  ne	  sont	  pas	  du	  domaine	  de	   la	  précarité	  sociale.	   Il	  est	  en	  tout	  cas	   très	  difficile	  pour	   les	  
CCAS	  de	  distinguer	  parmi	  les	  impayés	  les	  abonnés	  en	  situation	  de	  précarité	  des	  mauvais	  payeurs.	  	  
Les	  CCAS	  participants	  doivent	  suivre	  une	  procédure	  pour	  aider	  les	  personnes	  en	  situation	  de	  difficulté	  :	  
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ils	  recoupent	  leurs	  données	  pour	  identifier	  les	  personnes	  connues	  pour	  être	  en	  situation	  de	  précarité,	  	  
ils	  les	  contactent	  par	  courrier	  pour	  leur	  proposer	  un	  soutien	  de	  paiement	  ou	  les	  orienter	  vers	  les	  structures	  
compétentes.	  	  
La	  liste	  des	  impayés	  peut	  provenir	  de	  plusieurs	  organismes	  

sont	  parfois	  

précarité,	   qui	   habitent	   majoritairement	   en	   logement	   collectif.	   Les	   CCAS	   entretiennent	   également	   des	  
relations	   avec	   le	   Conseil	   Général.	   Ce	   dernier	  

simplifier	  les	  démarches	  des	  personnes	  en	  difficulté	  en	  leur	  permettant	  de	  déposer	  leurs	  différentes	  demandes	  
	  

	  
L 	   	  ont	  des	  actions	  très	  diverses	  dans	  la	  gestion	  des	  
problèmes	   sociaux.	   Peu	  de	   services	  ont	  développé	  un	   travail	   en	   commun	  avec	   les	  CCAS,	  mais	  

fait	  obtiennent	  des	   résultats	  encourageants.	   	  De	  nombreux	  services	   financent	   le	  

levier	  qui	  permet	  de	  répondre	  aux	  problématiques	  des	  impayés.	  Plusieurs	  services	  réfléchissent	  
également	  à	   progressive	  à	  visée	  sociale.	   	  Des	  dispositifs	  plus	  
spécifiques	   existent	   également	   (tarification	   spécifique	   adultes	   isolés	   à	   Fontaine,	   quotients	  
familiaux	  à	  Corenc,	  accord	  des	  maires	  pour	  les	  coupures	  
de	  dette	  via	   la	  SERGADI).	  Certains	  dispositifs	  volontaires	  sont	  particulièrement	   innovants.	  Par	  
exemple,	  on	  peut	  signifier	  que	   le	  Conseil	  Général,	  Saint-‐Egrève	  et	  Claix	  ont	   conventionné	  avec	  

arité	  énergie	  insertion)	  du	  groupe	  économique	  solidaire	  Ulisse.	  Cette	  

démarche	   préventive,	   qui	   devrait	   avoir	   une	   incidence	   positive	   en	   amont	   pour	   les	   services	  

	  immédiats	  (remplacement	  

passé	  à	  10	  minutes	  etc.).	  Néanmoins	  cette	  solution	  bien	  que	  bonne	  est	   limitée	  et	  difficilement	  
généralisable	  du	  fait	  des	  moyens	  limités	   	  en	  termes	  de	  personnel.	  	  
	  
Une	  autre	  initiative	  peut	  être	  citée,	  celle	  du	  CCAS	  de	  Claix	  qui	  a	  conventionné	  avec	  un	  bailleur	  
social,	   ,	  pour	  organiser	  des	  ateliers	  de	  sensibilisation	  
aux	  bonnes	  pratiques	  de	  consommation	  des	  flux	  eau/énergie.	  
	  

fermier	  pour	  la	  gestion	  des	  impayés.	  Le	  délégataire	  transmet	  au	  CCAS	  la	  liste	  des	  impayés,	  lequel	  
contacte	   les	   abonnés	   concernés	   pour	   leur	   proposer	   des	   solutions	   de	   paiement.	   Pour	   les	  
personnes	   en	  difficulté	  de	  paiement,	   le	  délégataire	  passe	  en	  abandon	  de	  créance	   la	  part	  de	   la	  
facture	   relevant	   du	   service	   et	   prend	   en	   charge	   le	   versement	   des	   taxes	   associées	   auprès	   de	  
l 	  
	  

à	  visée	  sociale	  est	  actuellement	  expérimentée	  à	  
Pont-‐de-‐Claix,	   Crolles	   et	   Saint-‐Martin-‐ 	   cette	  
problématique.	  
	  
A	  Saint-‐Martin-‐

ts	  en	  difficulté	  de	  
paiement	   étaient	   pris	   en	   charge	   annuellement	   par	   le	   Fonds	   de	   Solidarité	   logement	   pour	   un	  
montant	   de	   20	   000	   euros	   (ce	   qui	   semble	   très	   insuffisant	   par	   rapport	   aux	   problématiques	  

	  
	  du	   fait	  de	  son	  coût	   trop	  élevé.	  Afin	  de	  définir	  une	  première	  

approche	  de	  tarification	  sociale,	  Saint-‐Martin-‐
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s	  
étant	  transitoire	  avant	  un	  modèle	  plus	  

efficace	  socialement.	  Le	  travail	  a	  consisté	  à	  chercher	  la	  meilleure	  répartition	  des	  tranches	  afin	  de	  
ne	  pas	  pénaliser	  les	  usagers	  domestiques.	  	  
prix	  de	  ba 3	  
5	  tranches	  mises	  en	  place	  :	  
-‐ 0	  -‐	  15	  m3	  =	  50%	  du	  prix	  de	  base	  
-‐ 16	  -‐	  240	  m3	  =	  100%	  
-‐ 240	  -‐	  400	  m3	  =	  130%	  
-‐ 400	  -‐	  5000	  m3	  =	  140%	  
-‐ 5000	  m3	  =	  150%	  

exception,	  et	  sont	  facturés	  au	  tarif	  classique	  (100%).	  Les	  bâtiments	  collectifs	  ont	  été	  inclus	  
par	  défaut	  dans	   la	  tranche	  2	  (une	  liste	  des	  usagers	  «	   	  »	  a	  été	  créée).	  Par	  contre,	   les	  
industriels	  et	  commerçants	  peuvent	  bénéficier	  du	  tarif	  «	  vital	  »	  comme	  tous	  les	  usagers,	  ce	  qui	  
les	   avantage	   (par	   la	   1ere	   tranche).	   La	   tarification	   a	   été	  mise	   en	   place	   au	   1er	   janvier	   2014.	   Le	  

Brottes.	  
A	   Pont-‐de-‐Claix,	   le	  

-‐de-‐Claix	   a	   mis	   en	   place	   une	   tarification	  
progressive	  au	  1er	  
to
sur	   les	   caractéristiques	   spécifiques	   de	   la	   commune,	   la	   ville	   de	   Pont-‐de-‐Claix	   concentrant	   les	  
revenus	   les	   plus	   faibles	   par	   habitant	   du	   département.	   La	   politique	   sociale	   menée	   par	   la	  
commune	   dépasse	   le	   volet	   eau	   potable.	   En	   effet,	   la	   politique	   de	   tarification	   de	   la	   ville	   est	  
globalement	   très	  basse	   (prix	  de	   la	   cantine,	   du	  périscolaire,	   des	  piscines	   et	   bibliothèques	   etc.).	  
Dans	   ce	   cadre,	   la	   tarification	   sociale	  
tarification	  communale.	  
-‐ création	  de	  5	  tranches	  	  
-‐ 0	  -‐	  100m3	  =	  -‐25%	  du	  prix	  de	  base	  
-‐ 100	  -‐	   	  
-‐ 150	  -‐	  300	  =	  +25%	  
-‐ 300	  -‐	  5000	  =	  +50%	  
-‐ >	   3	  HT)	  

	  
La	  mise	   en	   place	   de	   cette	   tarification	   a	   eu	   pour	   conséquence	   une	   augmentation	   de	   la	   facture	  
pour	  10	  abonnés.	  La	  tranche	  de	  consommation	  supérieure	  à	  5000	  m3	  concerne	  quatre	  abonnés.	  

e	  baisse	  pour	  
	   .	   Le	   modèle	  

plateforme	  chimique	  et	  de	  Becton-‐Dickinson.	  La	  structure	  tar
une	   dernière	   tranche	   de	   consommation	   à	   +200%	  mais	   un	   recours	   gracieux	   des	   industriels	   a	  

exonérés	  de	  la	  part	  assainissement.	  	  

	  Ce	  modèle	  semble	  donc	  
très	   satisfaisant.	   Pont-‐de-‐Claix	   a	   également	   étudié	   en	   2013	   les	   possibilités	   offertes	   pour	  

	   par	   la	   mise	   en	   place	  
	  

	  

Une	  délibération	  a	  été	  adoptée	  fin	  2013.	  La	  réflexion	  et	  les	  simulations	  financières	  sont	  en	  cours.	  	  
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Actuellement,	   Eau	   de	   Grenoble	   réfléchit	   à	   une	   tarification	   progressive	   en	   3	   tranches	   (eau	  

les	  familles	  nombreuses,	  le	  service	  envisage	  de	  mettre	  en	  place	  un	  système	  de	  chèque	  eau.	  Ces	  
chèques	  eau	  pourraient	  être	  assujettis	  à	  la	  composition	  de	  la	  famille	  (nombre	  de	  personnes	  du	  
foyer).	   La	   stratégie	   adoptée	  par	  Eau	  de	  Grenoble	  est	  de	   réfléchir	   à	  des	  mécanismes	  sociaux	  à	  
budget	  constant	  (aucun	  coût	  pour	  le	  service).	  La	  SPL	  envisage	  de	  créer	  deux	  tarifs	  distincts	  pour	  
la	  1ère	  tranche	  de	  consommation	  en	  fonction	  des	  bénéficiaires	  de	  la	  CMU	  (en	  partenariat	  avec	  la	  
CRAM)	  ou	  des	  bénéficiaires	  du	  RSA.	  Pour	   les	  habitats	  collectifs,	   la	  SPL	  a	  contacté	   les	  bailleurs	  
sociaux	  afin	  de	  définir	  une	  gestion	  des	  impayés.	  Du	  côté	  FSL,	  seuls	  117	  dossiers	  ont	  été	  traités	  
par	   la	  Conseil	  Général	  pour	  Grenoble	  et	  79	  dossiers	  ont	  été	  acceptés.	  Les	  dossiers	  qui	  ne	  sont	  
pas	  traités	  par	  le	  FSL	  sont	  classés	  en	  abandon	  de	  créances.	  	  
	  
Par	  ailleurs,	  Eau	  de	  Grenoble	  mène	  depuis	  plusieurs	  années	  certaines	  démarches	  pour	  faciliter	  

-‐tarif)	  pour	  les	  bénéficiaires	  de	  
rs	   du	   service	   (dû	   	   dans	   la	   ville	  

changent	  de	   logement	   sans	  changer	  de	  commune	   (à	  Grenoble,	  50%	  des	  habitants	   sont	  depuis	  
moins	  de	  4	  ans	  dans	  leur	  logement).	  
	  

Grenoble.	  Afin	  de	  traiter	  la	  difficulté	  des	  habitats	  collectifs,	  les	  bailleurs	  sociaux	  ont	  été	  invités	  à	  
participer	   au	   projet.	   Ceux-‐
prenantes	   que	   si	   la	   SPL	   Eau	   de	   Grenoble	   individualise	   les	   compteurs	   et	   prend	   en	   charge	   la	  
facturation	  des	  habitants.	  
	  

A	  Vizille,	  21	  

comptabilisé	  500	  factures	  impayées	  par	  an	  (sur	  6	  000	  factures/an
mis	  en	  place	  la	  mensualisation	  du	  fait	  de	  son	  coût	  trop	  élevé	  pour	  le	  service	  (20	  à	  25	  000	  euros).	  

(3	   simulations	   de	   tarifs),	   les	   ré r	   exemple,	   les	   résidences	  
secondaires	  étaient	  avantagées	  face	  aux	  familles	  nombreuses.	  
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Limite	  des	  données	  disponibles	  
Les	  données	  présentées	  dans	  ce	  paragraphe	  sont	  issues	  
premier	  semestre	  2014,	  et	  regroupait	  une	  dizaine	  de	  services	  étudiés.	  

des	  squats,	  des	  aires	  de	  Gens	  du	  Voyage	  etc.	  	  
Concernant	  les	  squats,	  à	  Saint-‐Martin-‐

s	  
	  A	  noter	  que	  cette	  problématique	  est	  habituellement	  du	  

	  

notammen
	  

pas	  non	  plus	  été	  étudiée.	  Cette	  problématique	  est	  
normalement	   de	   la	   compétence	   de	   Grenoble	   Alpes	   Métropole,	   mais	   les	   usages	   varient	   suivant	   les	   communes.	   La	  

globalité.	  Parfois,	  
lorsque	   les	   habitants	   sont	   majoritairement	   sédentarisés	   (Claix	   par	   exemple),	   les	   compteurs	   peuvent	   être	  
individualisés.	  	  
Enfin,	   il	  est	   important	  de	  rappeler	  à	   titre	  informatif	  que	  de	  nombreuses	  études	  ont	  montré	  que	   la	  mise	  en	  place	  de	  
tarifications	   sociales	   ne	   produit	   pas	   toujours	   les	   effets	   escomptés.	   Ces	   tarifications	   ont	   souvent	   pour	   effet	   un	  
renchérissement	  global	  du	  coût	  du	  service	  et	  peuvent	  générer	  des	  externalités	  négatives.	  En	  effet,	   la	  mise	  en	  place	  

de	  produire	  des	  effets	  non	  souhaités.	  Par	  exemple,	  une	  naissance	  non	  répertoriée	  chez	  un	  couple	  qui	  bénéficie	  du	  tarif	  
social	  peut	   le	   faire	  basculer	  dans	   la	   tranche	  supérieure	  et	  renchérir	   le	  montant	  global	  de	  sa	  facture.	  A	  contrario,	  un	  

	  
De	   plus,	   la	  mise	   en	   place	  de	   compteurs	   individuels	   dans	   les	   logements	   collectifs	   (nécessaire	   pour	   la	  mise	   en	   place	  

raux	   sont	   installés	   dans	   des	  
immeubles	  collectifs	  au	  sein	  desquels	  les	  populations	  les	  plus	  précaires	  sont	  surreprésentées.	  Dans	  ce	  cas,	  il	  peut	  être	  

eptabilité	  
sociale	  du	  prix	  pour	  tous.	  
Une	  autre	  limite	  identifiée	  concerne	  les	  pratiques	  des	  trésoreries	  qui	  ne	  sont	  pas	  toujours	  les	  mêmes	  concernant	  les	  

échelonnement	  des	  factures	  ou	  une	  mensualisation	  soit	  possible	  ou	  non).	  

locaux	   mais	   davantage	   des	   partenariats	   noués	   entre	   services	   et	   FSL.	   De	   ce	   fait,	   certains	   territoires	   disposent	  

par	  rapport	  aux	  problématiques	  sociales	  présentes	  au	  sein	  du	  service.	  
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5.   

	  
5.1. Introduction  :  interprétations  des  RPQS  
	  

techniques	  réglementaires	  devant	  figurer	  dans	  les	  RPQS	  des	  collectivités.	  
	  
Définition	  (SISPEA)	  

relatif	  aux	  rapports	  annuels	  
sur	   le	  prix	  et	   la	  qualité	  des	  services	  publics	  d'eau	  potable	  et	  d'assainissement.	  Ces	   indicateurs	   doivent	  être	  

	  
	  :	   1)	  Taux	  moyen	  de	   renouvellement	   des	   réseaux,	   2)	  

ns,	   5)	   Indice	   de	  
connaissance	  et	  de	  gestion	  patrimoniale	  de	  réseaux,	  6)	  Montant	  des	  abandons	  de	  créance	  ou	  versement	  à	  un	  
fond	  de	  solidarité,	  7)	  Taux	  de	  respect	  du	  délai	  maximal	  de	  branchement,	  8)	  Prix	  TTC	  du	  service	  au	  m3	  pour	  

uverture	  du	  branchement	  pour	  les	  nouveaux	  abonnés,	  10)	  Taux	  de	  conformité	  
-‐chimiques),	   11)	   Rendement	   du	   réseau	   de	  

distribution,	  12)	  Indice	  linéaire	  des	  volumes	  non	  comptés,	  13)	  Indice	  linéaire	  de	  pertes	  en	  réseau,	  14)	  Indice	  

programmées.	  
	  

calcul	  des	  
pas	  toujours	  la	  définition	  réglementaire,	  les	  données	  utilisées	  peuvent	  être	  mal	  interprétées,	  des	  
corrections	  sont	  apportées	  pour	  prendre	  en	  compte	  les	  contraintes	  locales	  (par	  exemple,	  prise	  

	  
Il	  a	  donc	  été	  essentiel	  de	  collecter	  toutes	  les	  données	  de	  base,	  permettant	  de	  recalculer	  ensuite	  
chaque	  indicateur	  réglementaire	  suivant	  sa	  définition	  officielle.	  Dans	  ce	  chapitre,	  cette	  définition	  

	  
Cette	  hétérogénéité	  est	  illustrée	  avec	  deux	  exemples	  majeurs	  :	  le	  calcul	  du	  rendement	  et	  le	  calcul	  

	  
	  
Le	  rendement	  
Le	   rendement	   est	  un	  des	   indicateurs	  dont	   le	  mode	  de	   calcul	   diffère	   le	  plus	   entre	   les	   services.	  
Voici	  une	  liste	  non	  exhaustive	  des	  cas	  de	  figure	  rencontrés	  :	  
-‐ calcul	  du	  rendement	  pour	  le	  réseau	  de	  distribution	  seul	  
-‐ on	  ensemble	  
-‐ calcul	  du	  rendement	  brut	  :	  volume	  facturé	  /	  volume	  produit	  
-‐ les	  volumes	  utilisés	  pour	  le	  calcul	  du	  rendement	  sont	  assez	  souvent	  issus	  du	  rôle	  des	  eaux.	  

Certains	  volumes	  comme	  les	  dégrèvements	  ou	  les	  volumes	  non	  comptés	  risquent	  de	  ne	  pas	  
être	  pris	  en	  compte	  

-‐ la	   date	   des	   campagnes	   de	   relève	   est	   toujours	   différente	   de	   la	   date	   de	   clôture	   du	   rôle	   des	  
eaux.	   Il	   est	   rare	   que	   les	   volumes	   soient	   retraités	  pour	   que	   les	   dates	   concordent	   (pour	   les	  
régies	  seulement,	  donnée	  inconnue	  pour	  les	  délégataires)	  

-‐ les	  campagnes	  de	  relève	  sont	  souvent	  échelonnées	  sur	  plusieurs	  semaines,	  il	  est	  rare	  que	  les	  
volumes	  soient	  retraités	  pour	  que	  les	  dates	  concordent	  (pour	  les	  régies	  seulement,	  donnée	  
inconnue	  pour	  les	  délégataires)	  

-‐ eurs	   dans	   le	   calcul	   du	   rendement.	   La	  
	  

-‐ méthodologie	  très	  hétérogène	  pour	  évaluer	  les	  volumes	  non	  comptabilisés	  
-‐ méthodologie	  très	  hétérogène	  pour	  évaluer	  les	  volumes	  de	  service	  
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-‐ non	  prise	  en	  compte	  des	  volumes	  non	  comptés	  et	  de	  service,	  inclusion	  de	  ces	  volumes	  dans	  
les	  fuites	  du	  réseau	  

-‐ existence	  de	  deux	  réseaux	  (ville	  principale	  et	  hameau	  par	  exemple)	  
global	   ou	   calcul	   de	   deux	   rendements	   distincts	   (par	   exemple	   à	   Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	   le	  
rendement	  de	  2010	  était	  de	  91,2%	  sur	  le	  secteur	  du	  réservoir	  de	  Traversettes	  et	  de	  30,2%	  

pas	  beaucoup	  de	  sens).	  
	  

gestion	  patrimoniale	  
	  
Le	  mode	  de	  calcul	  de	  cet	  indice	  est	  souvent	  jugé	  inapproprié	  par	  les	  services.	  	  
Premièrement,	   certains	   de	   ses	   critères	   sont	   inadaptés	   pour	   les	   services	   exclusivement	  
producteurs,	  tels	  que	  la	  gestion	  des	  branchements	  du	  réseau.	  Le	  rése

services	  est	  voué	  à	  plafonner	  à	  60	  ou	  70/100.	  	  

totalement	  rempli	  par	  la	  collectivité.	  Ainsi,	  un	  service	  ne	  validera	  pas	  le	  critère	  de	  connaissance	  

collectivités	  estiment	  leur	  propre	  degré	  de	  connaissance	  patrimoniale,	  sans	  suivre	  la	  définition	  
réglementaire.	  
Cet	  indicateur	  est	  parfois	  tout	  simplement	  absent	  du	  RPQS.	  
	  
	  

5.2. La  performance  des  services  par  les  indicateurs  réglementaires  
	  

5.2.1. Rendement  du  réseau  de  distribution  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  7	  :	  carte	  des	  services	  producteurs	  
Annexe	  7bis	  :	  volumes	  prélevés	  et	  volumes	  produits	  
Annexe	  8bis	  :	  volumes	  distribués,	  consommés	  et	  facturés	  
Annexe	  9	  :	  volumes	  importés	  et	  exportés	  
Annexe	  11	  :	  performances	  volumiques	  (rendements,	  ILP,	  ILVNC)	  
	  
Définition	  (SISPEA)	  
Rendement	  :	  c'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	   définitions	   des	   différents	   volumes	   sont	   disponibles	   dans	   la	   partie	   volumes	   du	  
chapitre	  2.	  

	  

Indice	   linéaire	   de	   consommation	   (ILC)	  :	   cet	   indicateur	   rapporte	   la	   consommation	   en	   eau	   par	   km	   de	  
réseau.	  Ce	  ratio	  est	  utilisé	  pour	  évaluer	  la	  conformité	  du	  rendement	  de	  réseau	  par	  rapport	  au	  décret	  du	  27	  
janvier	  2012	  sur	  les	  rendements.	  	  

	  

	  
Réseau	   de	   distribution	  
généralement	  définies	  par	  les	  volumes	  entrants	  et	  les	  volumes	  sortants	  :	  
-‐	   	  
-‐	   	  
-‐	   voir	  (volumes	  produits),	  
-‐	   	  
-‐	  sortie	   nné	  (volumes	  comptabilisés),	  
-‐	   ollectivités	  (volumes	  importés)	  
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Avertissement	  
Les	  rendements	  présentés	  dans	  toute	  cette	  partie	  ne	  sont	  pas	  forcément	  les	  rendements	  figurant	  dans	  les	  
RPQS	  des	  collectivités.	  Afin	  de	  garantir	  leur	  homogénéité,	  les	  rendements	  ont	  tous	  été	  recalculés	  selon	  la	  
formul
réseaux	   de	   distribution,	   conformément	   à	   la	   définition	   SISPEA	   ci-‐dessus,	   sauf	   dans	   le	   cas	   des	   services	  
exclusivement	  producteurs.	  
Les	  rendements	  des	  réseaux	  

	  
	  

	  dans	  son	  évolution	  sur	  
dice	   linéaire	   de	   pertes	   (ILP)	   et	  

linéaire	   des	   volumes	   non	   comptés	   (ILVNC)	   sont	   des	   indicateurs	   plus	   pertinents	   pour	   évaluer	  
	  

	  
Certains	  services	  considèrent	  que	  calculer	  un	  rendement	  pour	  la	  seule	  partie	  de	  distribution	  du	  
réseau	  manque	   de	   sens.	   Ainsi,	   Eau	   de	   Grenoble	   préfère	   calculer	   un	   unique	   rendement	   global	  
pour	  ses	  parties	  adduction	  et	  distribution.	  
Dans	  cette	  optique,	  si	  un	  service	  distributeur	  et	  producteur	  souhaite	  comparer	  son	  rendement	  
global	  à	  un	  service	  exclusivement	  distributeur,	  il	  devra	  prendre	  soin	  de	  multiplier	  le	  rendement	  

	  
Exemple	  
La	  collectivité	  A	  (RA	   B	  =	  95%).	  
RA+B	  =	  RA	  x	  RB	  =	  70%	  x	  95%	  =	  66,5%	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  ce	  rapport,	  il	  a	  été	  choisi	  de	  ne	  présenter	  que	  des	  rendements	  calculés	  pour	  les	  
réseaux	   de	   distribution	   seuls	   (sauf	   cas	   des	   p
entre	   tous	   les	   services	   et	  de	   se	   conformer	   à	   la	  définition	   réglementaire	   rappelée	   ci-‐dessus	   en	  
italique.	  
	  
Entre	   2008	   et	   2011,	   le	   rendement	   global	   des	   réseaux	   de	   distribution	   (hors	   syndicats	  
producteurs)	  a	  légèrement	  progressé,	  de	  78,8%	  à	  81,6%.	  	  

	  

	   rendement,	   on	   observe	   que	   ce	   sont	   les	  
variations	  du	  dénominateur	  qui	  sont	  toujours	  les	  plus	  importantes,	  comme	  le	  montre	  le	  tableau	  
suivant.	   Sur	   le	   territoire,	   les	   variations	   du	   rendement	   dépendent	   donc	   principalement	   des	  

hat).	  
Or,	   les	   variations	   de	   production	   dépendent	   directement	   de	   deux	   facteurs	   principaux	  :	   les	  

observer	  la	  relation	  entre	  variations	  du	  rendement	  et	  lutte	  contre	  les	  fuites.	  
	  

	   2008	   2009	   2010	   2011	  

Rendement	  
global	  CEP	   78,8%	   77,4%	   78,4%	   81,6%	  

	   	   2008-‐2009	   2009-‐2010	   2010-‐2011	  

Evolution	  
nominateur	   	   +1,5	   -‐1,3	   +1,7	  

Evolution	  
dénominateur	   	   +3,2	   -‐2,6	   -‐2,2	  

 
-  
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En	  2011,	   les	  rendements	  étaient	  compris	  entre	  28%	  (Proveysieux)	  et	  99%	  (Crolles	  et	  Bernin).	  
Plusieurs	   rendements	   extrêmement	   élevés	   pour	   des	   réseaux	   de	   distribution	   (>90%)	   ont	   été	  
remarqués.	  Plusieurs	  raisons	  ont	  été	  évoquées	  par	  les	  responsables	  techniques	  
très	  gros	  consommateur	  (Crolles,	  Bernin),	  réseau	  renouvelé	  donc	  jeune	  (Poisat,	  Eybens).	  	  
	  

xemple	   les	  
divergences	  suivantes	  :	  
Le	  Versoud	  (2009)	  80%	  recalculé,	  85%	  RPQS	  -‐	  	  Vizille	  (2008)	  	  68,7%	  recalculé,	  61,48	  %	  RPQS	  -‐	  
Villard-‐Bonnot	   (2009)	   30,5%	   recalculé,	   55%	   RPQS	  -‐	   Seyssins	   (2009)	  53%	   recalculé,	   77,1	   %	  
RPQS	  
Le	   manque	   de	   précision	   des	   données	  

-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  le	  rendement	  
de	  97%	  pour	  2011	  correspond	  au	  seul	  ratio	  volumes	  consommés/volumes	  alimentés	  sans	  autre	  
précision	  disponible.	  	  
	  

	  
Le	  décret	  n°	  2012-‐

	  :	  
-‐ 	  détaillé	  du	  réseau	  avant	  le	  31	  décembre	  2013	  
-‐ présenter	  un	  rendement	  dépassant	  le	  seuil	  minimum	  fixé	  par	  la	  formule	  suivante.	  
	  

	  
	  

est	   3/km/j,	  le	  décret	  
fixe	  pour	  le	  rendement	  un	  seuil	  minimum	  de	  85%,	  quelque	  soit	  le	  niveau	  de	  consommation	  sur	  le	  réseau.	  
	  
Si	  une	  collectivité	  constate	  que	   le	  rendement	  de	  son	  réseau	  est	   inférieur	  aux	  exigences	  du	  décret,	  elle	  a	  3	  ans	  pour	  

	  
Si	  un	  accident	  est	  re du	  rendement,	  la	  collectivité	  peut	  valider	  sa	  conformité	  au	  décret	  
grâce	  à	  un	  rendement	  lissé	  sur	  3	  ans.	  
	  

pour	  laquelle	  les	  données	  sont	  disponibles	  (le	  décret	  réglementaire	  a	  été	  adopté	  en	  2012).	  	  
Les	   réseaux	   ont	   été	   triés	   en	   4	   catégories	   principales	  :	   urbains,	   semi-‐urbains,	   ruraux	   et	  
producteurs.	  	  

	  
Cette	  classification	  par	  typologie	  urbaine	  repose	  sur	  3	  indicateurs	  :	  densité	  de	  branchements	  par	  
linéaire	   de	   conduites,	   densité	   et	   indice	   linéaire	   de	  
consommation.	  	  

c	   pas	   à	  
comparer	  avec	  Proveysieux	  ou	  Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage.	  
	  

	   Unité	   Rural	   Semi-‐urbain	   Urbain	  

Densité	  de	  
branchements	   br./km	   D.br.	  	  <	  35	   35	  <	  D.br.	  <	  50	   50	  <	  D.br.	  

Indice	  Linéaire	  de	  
Consommation	   m3/km/j	   ILC	  <	  15	   15	  <	  ILC	  <	  30	   30	  <	  ILC	  

Densité	   	   hab./km	   D.hab	  <	  110	   110	  <	  D.hab	  <	  180	   180	  <	  D.hab	  

 
-  
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collectivités	  :	  	  
-‐ 2	  semi-‐urbaines,	  (Varces,	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces).	  
-‐ 6	   rurales	   (Le	   Sappey-‐en-‐Chatreuse,	   Veurey-‐

Voroize,	   Montchaboud,	   Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	  
Proveysieux,	  Quaix-‐en-‐Chartreuse)	  

-‐ 7	   urbaines	   (Grenoble,	   Domène,	   Saint-‐Egrève,	  
Villard-‐Bonnot,	  Noyarey,	  Sassenage,	  Seyssins)	  

	  

les	  piquages,	  les	  branchements	  et	  les	  compteurs.	  Ainsi,	  
selon	   les	  circonstances,	  une	  collectivité	  rurale	  à	   faible	  
rendement	   pourra	   regagner	   10	   à	   20	   points	   de	  
rendement	   en	   réparant	   quelques	   fuites	   majeures	  

fournir	   de	   très	   importants	   efforts	   pour	   gagner	  
quelques	  points.	  En	  effet,	  un	  service	  urbain,	  du	  fait	  de	  

ce	  qui	  augmente	  de	  façon	  quasi	  automatique	  les	  fuites,	  

le	   territoire,	  on	  peut	   illustrer	  ce	  cas	  de	  figure	  avec	   les	  

Grenoble	  (urbain).	  
 

 
-  

	  
Le	   niveau	   de	   rendement	   2011	   des	  
collectivités	   est	   représenté	   sur	   le	  
graphique,	   et	   comparé	   au	   seuil	  
réglementaire	   théorique	   (ligne	   rouge).	  
Pour	   des	   raisons	   de	   facilité	   de	   lecture,	  

représentées	   :	   Proveysieux	   (R=28%	   en	  
2011)	   et	   le	   SIERG	   (ILC	  =	   348	  m3/km/j	   en	  
2011).	  
	  
	  

facteurs	   explicatifs	   des	   différences	   de	   niveau	   de	  
rendement	  entre	  les	  collectivités.	  	  
Le	   graphique	   ci-‐contre	   présente	   les	   rendements	  
de	   distribution	   2011	   des	   collectivités	   triées	   par	  
ordre	  croissant.	  

est	  
majoritairement	   achetée	   (achat	   >50%,	   bleu)	   ou	  
majoritairement	   produite	   en	   interne	   (achat	  
<50%,	   rouge).	  	  
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2011	  un	  rendement	  inférieur	  à	  70%.	  

On	   observe	   la	   tendance	   suivante	   58	  conduit	   les	   service	   à	  

et	  dont	  le	  coût	  est	  donc	  nécessairement	  plus	  élevé.	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Les	   rendements	  ont	   été	   recalculés	   à	  partir	  de	   la	   formule	   réglementaire	   sur	   la	  base	  des	   volumes	   renseignés	  par	   les	  

s	  limites	  sur	  les	  volumes	  
sont	  déjà	  explicitées	  dans	  le	  chapitre	  de	  la	  partie	  2	  dédiée	  aux	  volumes.	  	  
Les	   rendements	   calculés	   ici	   sont	   des	   rendements	   pour	   les	   seuls	   réseaux	   de	   distribution	   (sauf	   cas	   des	   producteurs	  
exclusifs).	  Pour	  apprécier	  le	  fonctionnement	  global	  des	  réseaux,	  il	  aurait	  été	  préférable	  de	  comparer	  les	  rendements	  

	   points	   de	   captage	   des	   productions	  
communales.	  
Les	   rendements	   sont	   ici	   calculés	  pour	   les	   seuls	   réseaux	  de	  distribution	   communaux.	   Les	  données	  pour	   les	   réseaux	  
privés	  (type	  ASA)	  ne	  sont	  pas	  disponibles.	  	  
Les	   rendements	   sont	   présentés	   pour	   chaque	   collectivité	   de	   manière	   globale.	   Un	   rendement	   distinct	   devrait	  
normalement	   être	   calculé	   pour	   chaque	   unité	  de	  distribution.	   Certains	   services	   ont	   la	   gestion	   de	   plusieurs	   réseaux,	  

	  en	  compte	  ici.	  
Il	  est	  également	  intéressant	  de	  préciser	  que	  certains	  services	  ont	  mis	  en	  place	  des	  compteurs	  sectoriels	  afin	  de	  mieux	  
apprécier	   la	  performance	  du	  réseau	  et	   les	   fuites	  par	  zones	  géographies.	  La	  SAUR	  a	  ainsi	   installé	  à	  Claix	  en	  2012,	  7	  
compteurs	  sectoriels.	  De	  même,	  Ve 	  
	  
	  
5.3. Indice  Linéaire  des  Volumes  Non  Comptés  (ILVNC)  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  7	  :	  carte	  des	  services	  producteurs	  
Annexe	  7bis	  :	  volumes	  prélevés	  et	  volumes	  produits	  
Annexe	  8bis	  :	  volumes	  distribués,	  consommés	  et	  facturés	  
Annexe	  9	  :	  volumes	  importés	  et	  exportés	  
Annexe	  11	  :	  performances	  volumiques	  (rendements,	  ILP,	  ILVNC)	  
	  
Définition	  (SISPEA)	  
L'indice	  linéaire	  des	  volumes	  non	  comptés	  évalue,	  en	  les	  rapportant	  à	  la	  longueur	  des	  canalisations	  (hors	  

Cet	  indicateur	  diffère	  de	  l'indice	  linéaire	  de	  pertes	  en	  réseau	  qui	  
n'intègre	  que	  les	  pertes	  par	  fuites.	  
	   	  
	  

	  

	  

en	  distribution	  et	  des	  volumes	  comptabilisés	  chez	  les	  usagers.	  	  
Il	   représente	   donc	   les	   pertes	   en	   réseau	   de	   distribution	   ajoutées	   aux	   volumes	   autorisés	   non	  
comptés	  (comprenant	  notamment	  les	  volumes	  utilisés	  pour	  la	  défense	  incendie).	  Pour	  traduire	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58	   me	  une	  

	  ventilées	  »	  par	  nature	  dans	  
nt	  

intégralement	  proportionnelles	  (voire	  la	  totalité),	  alors	  que	  dans	  la	  situation	  de	  production	  interne,	  les	  charges	  sont	  majoritairement	  
	  

	  

Moyenne	  CEP	   2008	   2009	   2010	   2011	  

ILVNC	  (m3/km/j)	   17,0	   19,5	   17,8	   17,3	  

 
-  
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fiable	  parmi	  les	  3	  indicateurs	  volumétriques	  (rendement,	  ILP,	  ILVNC).	  En	  effet,	  chaque	  terme	  de	  

	  
	  
	  
Les	  collectivités	  sont	  classées	   	  (la	  méthode	  de	  distinction	  des	  typologies	  
est	  décrite	  dans	  la	  partie	  rendement).	  En	  effet,	  une	  collectivité	  rurale	  ayant	  un	  habitat	  dispersé	  
comptabilise	   moins	   de	   pertes	   par	   km	   que	   les	   collectivités	   urbaines	   dont	   les	   réseaux	   sont	  
pourtant	  plus	  importants	  (en	  général).	  

Les	  collectivités	  semi-‐urbaines	  (en	  

globalement	   le	   plus	   faible.	   Cette	  
tendance	  était	  déjà	  observée	  dans	  
le	  graphique	  sur	  la	  conformité	  des	  
rendements	   aux	   exigences	   du	  
décret	   sur	   les	   performances	   des	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Les	  ILVNC	  ont	  été	  recalculés	  à	  partir	  de	  la	  formule	  réglementaire	  sur	  la	  base	  des	  volumes	  renseignés	  par	  les	  services	  

déjà	  explicitées	  dans	  le	  chapitre	  de	  la	  partie	  2	  dédié	  aux	  volumes.	  	  
Le	  linéaire	  utilisé	  est	  le	  linéaire	  de	  distribution.	  Celui-‐ci	  est	  généralement	  connu	  avec	  précision	  des	  services,	  même	  si	  
quelques	  uns	  ont	  pu	  faire	  des	  estimations	  pour	  quelques	  tronçons.	  

	  
Quelques	  incohérences	  constatées	  entre	  RPQS	  et	  données	  recalculées	  :	  
Villard-‐Bonnot	  (2009)	  30,4	  m3/km/jour	  recalculé,	  20,2	  m3/km/jour	  RPQS	  -‐	  Vizille	  (2008)	  	  14,4	  m3/km/jour	  recalculé,	  
23,49	  m3/km/jour	  RPQS	  -‐	  Quaix-‐en-‐Chartreuse	  (2010)	  	  3,1	  m3/km/jour	  recalculé,	  2,12	  m3/km/jour	  RPQS	  -‐	  Fontaine	  
(2009)	  	  19,2	  m3/km/jour	  recalculé,	  17,12	  m3/km/jour	  RPQS	  -‐	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage	  (2010)	  	  1,55	  m3/km/jour	  RPQS	  
sur	  secteur	  Les	  Traversettes	  et	  22,85	  m3/km/jour	  sur	  secteur	  du	  Piallon	  mais	  9,4	  m3/km/jour	  quand	  global	  recalculé	  
-‐	   Meylan	   (2010)	  	   6,1	   m3/km/jour	   recalculé,	   4,1	   m3/km/jour	   RPQS	   -‐	   Seyssins	   (2009)	  	   23,4	   m3/km/jour	   recalculé,	  
32,21	  m3/km/jour	  RPQS	  
	  

5.4. Indice  Linéaire  de  Perte  (ILP)  
	  
Annexes	  concernées	  
Annexe	  7	  :	  carte	  des	  services	  producteurs	  
Annexe	  7bis	  :	  volumes	  prélevés	  et	  volumes	  produits	  
Annexe	  8bis	  :	  volumes	  distribués,	  consommés	  et	  facturés	  
Annexe	  9	  :	  volumes	  importés	  et	  exportés	  
Annexe	  11	  :	  performances	  volumiques	  (rendements,	  ILP,	  ILVNC)	  
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Définition	  (SISPEA)	  
L'indice	   linéaire	   des	   pertes	   en	   réseau	   évalue,	   en	   les	   rapportant	   à	   la	   longueur	   des	   canalisations	   (hors	  
branchements),	  les	  pertes	  par	  fuites	  sur	  le	  réseau	  de	  distribution.	  Cet	  indicateur	  diffère	  de	  l'indice	  linéaire	  des	  
volumes	   non	   comptés	   qui	   intègre	   en	   plus	   des	   pertes	   par	   fuites,	   les	   volumes	   qui	   ne	   font	   pas	   l'objet	   d'une	  
comptabilisation.	  Il	  lui	  est	  toujours	  inférieur.	  	  
	  

	  

	  
repose	   sur	   le	   même	  

mais	  il	  déduit	  du	  numérateur	  les	  
volumes	   consommés	   sans	  
comptage.	   Cet	   indicateur	   est	  
caractérisé	   par	   les	   faits	  
suivants	  :	  
-‐ il	   est	   moins	   précis	   que	  

	  
-‐ il	  est	  le	  meilleur	  indicateur	  pour	  caractéri

	  
	  

rapportées	   au	   linéaire.	   Un	   ILP	   élevé	   peut	  
traduire	  un	  réseau	  en	  bon	  état	  avec	  des	  fuites	  
importantes	  par	  endroits.	  

regard	   du	   profil	   de	   consommation	   et	   de	  
distribution	   pour	   pouvoir	   en	   tirer	   des	  
interprétations	  pertinentes.	  	  
Ce	   graphique	   présente	   les	   ILP	   des	   services	  

graphique	  
similarité	  entre	  

ces	  deux	  indicateurs.	  	  

 
-  

	  
	  

	  
Les	  volumes	  consommés	  sans	  comptage	  ont	   tendance	  à	  être	  plus	  
importants	  dans	   les	   collectivités	  urbaines	  ou	   semi-‐urbaines.	   Cela	  

	  usages	  sans	  
comptage	  dans	  les	  zones	  urbaines	  (lavage	  de	  voiries,	  arrosage	  des	  
espaces	  verts,	  protection	  incendie,	  etc.).	  	  
Cependant,	   puisque	   les	   collectivités	   rurales	   ont	   généralement	   un	  
linéaire	  de	  réseau	  assez	  court,	  un	  évènement	  comme	  un	  incendie	  
pourrait	   représenter	  ponctuellement	  un	  volume	  non	  compté	   très	  
important.	  
	  

 
 

 
-  

Moyenne	  CEP	   2008	   2009	   2010	   2011	  

ILP	  (m3/km/j)	   12,3	   11,6	   10,4	   11,9	  

ILVNC	  (m3/km/j)	   17,0	   19,5	   17,8	   17,3	  
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Limites	  des	  données	  disponibles	  
Les	   ILP	  ont	  été	   recalculés	  à	  partir	  de	   la	   formule	  réglementaire	  sur	   la	  base	  des	  volumes	  renseignés	  par	   les	   services	  

déjà	  explicitées	  dans	  le	  chapitre	  de	  la	  partie	  2	  dédié	  aux	  volumes.	  	  
Le	  linéaire	  utilisé	  est	  le	  linéaire	  de	  distribution.	  Celui-‐ci	  est	  généralement	  connu	  avec	  précision	  des	  services,	  même	  si	  
quelques	  uns	  ont	  pu	  faire	  des	  estimations	  pour	  quelques	  tronçons.	  

été	  renseigné	  à	  titre	  indicatif.	  
	  :	  

Seyssins	   (2009)	  ILP	   recalculé	  23,4	   m3/km/jour	   ;	   ILP	   RPQS	   16,21	   m3/km/jour	   -‐	   Seyssinet-‐Pariset	   (2009)	  ILP	  
recalculé	  	   2,3	   m3/km/jour	  ;	   ILP	   RPQS	  	   4,46	   m3/km/jour	   -‐	   Noyarey	   (2010)	   ILP	   recalculé	  	   10,4	   m3/km/jour	  ;	   ILP	  
RPQS	  8,71	   m3/km/jour	   (secteur	   St-‐Jean),	   4,03	   m3/km/jour	   (secteur	   Ezy)	   -‐	   Claix	   (2009)	  	   ILP	   recalculé	  	   21,7	  
m3/km/jour	  ;	  	  ILP	  RPQS	  13,66	  m3/km/jour.	  
	  
	  
5.5. Taux  moyen  de  renouvellement  des  réseaux  
	  
Définition	  (SISPEA)	  
Cet	  indicateur	  donne	  le	  pourcentage	  de	  renouvellement	  moyen	  annuel	  (calculé	  sur	  les	  5	  dernières	  années)	  du	  
réseau	  d'eau	  potable	  par	  rapport	  à	  la	  longueur	  totale	  du	  réseau,	  hors	  branchements.	  
	  

	  

	  
	  

période	  2007-‐	  2011	  selon	  leur	  typologie	  (voir	  méthodologie	  de	  classification	  dans	  le	  paragraphe	  
	   Un	   deuxième	   histogramme	   (traits	   noirs)	   y	   est	   superposé	   pour	   représenter	   le	  

linéaire	  renouvelé	  sur	  5	  ans	  en	  km.	  	  
	  
Cette	   superposition	   permet	   de	   constater	   que	   des	   collectivités	   urbaines	   comme	   Grenoble,	  
Echirolles	  ou	  Saint-‐Martin-‐ vent	  renouveler	  des	  linéaires	  importants	  sans	  que	  le	  taux	  
de	  renouvellement	  soit	  élevé,	  en	  raison	  de	  réseaux	  de	  tailles	  importantes.	  

n	  taux	  de	  renouvellement	  supérieur	  à	  2%	  ont	  toutes	  procédé	  

rurales,	   Montchaboud	   et	   Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	   qui	   ont	   remplacé	   respectivement	   0,8	   km	   et	  	  
1,3	  km	  de	  conduites.	  
	  

mais	  à	  ses	  extrêmes.	  Deux	  cas	  de	  figure	  principaux	  apparaissent	  :	  	  
-‐ la	   collectivité	   rurale	   ne	   procède	   à	   aucun	   renouvellement,	   elle	   apparaît	   à	   gauche	   du	  

graphique	  avec	  zéro	  linéaire	  renouvelé	  (Mont-‐Saint-‐Martin,	  Proveysieux,	  Veurey-‐Voroize)	  
-‐ 

une	  proportion	  importante	  de	  son	  réseau,	  elle	  apparaît	  à	  droite	  du	  graphique	  avec	  plus	  de	  
1%	   du	   linéaire	   renouvelé	   (Venon,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage,	   Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	  

	  
Quaix-‐en-‐
territoire	   après	   Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	   suite	   à	   des	   efforts	   de	   renouvellement	   extrêmement	  
importants	  sur	  son	  réseau	  (6km	  renouvelés	  en	  5	  ans,	  pour	  27	  km	  de	  distribution).	  
	  
	  
	  



	  178	  

	  

	  
-  

-  
	  

-‐2011	  à	  celui	  de	   la	  
période	  2006-‐ 	  
	  

	  
Taux	  de	  

renouvellement	  2006-‐
2010	  

Taux	  de	  
renouvellement	  2007-‐

2011	  
Noyarey	   1,28	  %	   0,96	  %	  
Sassenage	   0,91	  %	   1,20	  %	  
Saint-‐Egrève	   0,91	  %	   1,01	  %	  
Quaix-‐en-‐Chartreuse	   1,49	  %	   4,46	  %	  
Corenc	   2,14	  %	   2,96	  %	  
Bernin	   0,56	  %	   1,10	  %	  
Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	   0,71	  %	   0,49	  %	  
Le	  Versoud	   1,25	  %	   0,96	  %	  
Montbonnot-‐Saint-‐
Martin	   0,40	  %	   0,82	  %	  

Grenoble	   1,06	  %	   0,89	  %	  
Fontaine	   2,73	  %	   2,25	  %	  
Seyssinet-‐Pariset	   2,69	  %	   0,84	  %	  
Pont-‐de-‐Claix	   2,50	  %	   3,57	  %	  
Saint-‐Paul-‐de-‐Varces	   1,37%	   0,75	  %	  
Champ-‐sur-‐Drac	   6,11	  %	   0,34	  %	  
Saint-‐Pierre-‐de-‐
Mésage	   2,60	  %	   1,37	  %	  

SIVIG	   0,82	  %	   0,69	  %	  
     
     
	  

années,	   le	   taux	  de	  renouvellement	   as	  représentatif	  de	   la	  gestion	  durable	  du	  patrimoine.	  
	   	  toujours	  guidé	  par	  des	  critères	  

techniques	   :	   travaux	  de	  voirie,	   dévoiement	  de	   réseaux	  pour	   cause	  de	   tr
(tramway	  etc.).	  	  
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Un	   taux	   de	   renouvellement	   élevé	   peut	   résulter	   de	   facteurs	   extérieurs	   sans	   toujours	   être	  

	  
De	   ce	   fait,	   le	   renouvellement	   seul	   ne	   peut	   mesurer	   une	   performance	   du	   service,	   il	   faut	  
notamment	   le	  mettre	  en	  rapport	  avec	   le	   taux	  de	  pertes	  en	  eaux,	  voire	   le	   taux	  de	  casse	  moyen	  
pour	  avoir	  une	  idée	  du	  vieillissement	  du	  réseau

été	  suffisamment	  renseigné	  par	  les	  services.	  Les	  dates	  
de	   pose	   et	   les	  matériaux	   utilisés	   sont	   également	   des	   données	   importantes,	  mais	   souvent	  mal	  
connues.	  
	  
Attention	  	  
	  
-‐ les	   zones	   indiquées	   dans	   le	   graphique	   suivant	   ne	   sont	   représentées	   que	   pour	   guider	   le	  

re 	  
-‐ 

valeurs	  faibles	  aux	  contextes	  ruraux	  en	  raison	  des	  modalités	  de	  calcul	  de	  l 	  
	  
Pour	   la	  majorité	  des	  services,	   le	   taux	  de	  renouvellement	  moyen	  sur	  5	  ans	  de	  2007	  à	  2011	  est	  
inférieur	  à	  1%/an.	  Ce	  graphique	  associe	  le	  taux	  de	  renouvellement	  2007	  -‐	  

	   certains	   services	   à	  
	  

	  
-‐ Les	  collectivités	  de	   la	  zone	  1	  avaient	  en	  2008	  un	  ILP	  relativement	  faible	  et	  ont	  engagé	  des	  

travaux	  peu	  ou	  moyennement	  importants.	  Les	  faibles	  pertes	  en	  réseau	  
politique	   de	   renouvellement	   du	   patrimoine	   (Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	  

Saint-‐Ismier,	  Crolles,	  Eybens,	  Bernin,	  Le	  Versoud	  etc.).	  	  
-‐ Les	   collectivités	   de	   la	   zone	   2	   ont	   engagé	   entre	   2007	   et	   2011	   d importants	   travaux	   de	  

t	  excessif	   (Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	  Quaix-‐en-‐
Chartreuse,	  Montchaboud,	  La	  Tronche	  etc.)	  

-‐ Les	  collectivités	  de	  la	  zone	  3	  ont	  un	  taux	  de	  renouvellement	  relativement	  faible	  au	  regard	  de	  
ement	   urbaines,	  

leurs	   linéaires	   sont	   donc	   plus	   importants.	   Il	   est	   donc	   difficile	   pour	   ces	   collectivités	  
59	  (Sassenage,	   Grenoble,	   SIVIG,	  

Saint-‐Egrève	  etc.).	  
	  
Ce	  graphique	  gagnerait	  en	  pertinence	  si	  
les	  taux	  de	  casses	  étaient	  disponibles.	  Il	  

collectivités	   et	   de	   voir	   si	   les	   ILP	  
importants	   sont	   causés	   par	   des	   fuites	  
majeures	  sur	  quelques	  points	  du	  réseau	  
ou	   par	   une	   multitude	   de	   casses,	   signe	  

at.	  
	  
 
 
 
 

 
 

-  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59	   our	  
desservir	   un	   habitant	   en	   rural	   contre	   6,2	  m	   en	   urbain	   et	   3,5	   m	   en	   ultra-‐urbain.	   Du	   point	   de	   vue	   financier,	   la	   valeur	   à	   neuf	   du	  
patrimoine	  réseau	  représente	  3	   	   -‐urbain.	  Au	  regard	  de	  ces	  

(encombrement	  du	  sous-‐ 	  
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Les	   graphiques	   suivants	   associent	   cette	   fois	   le	   taux	   de	   renouvellement	   moyen	   entre	   2007	   et	  
2011	  

élevé	   influence	   positivement	   les	   performances	   des	  
réseaux.	  

	  
renouvellement	  se	  traduit	  rarement	  par	  une	  

amélioration	  de	  la	  performance.	  Quaix-‐en-‐Chartreuse	  a	  renouvelé	  4,5%	  de	  son	  réseau	  et	  son	  ILP	  
a	  augmenté	  de	  1,1	  m3/km/j.	  Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux	  a	  renouvelé	  4,8%	  de	  son	  linéaire	  et	  son	  ILP	  
a	  diminué	  de	  2,1	  m3/km/j.	  Le	  Pont-‐de-‐Claix	  a	  renouvelé	  3,6%	  de	  son	  réseau	  et	  son	  ILP	  a	  diminué	  
de	  0,1%	  entre	  2008	  et	  2011.	  Dans	  le	  cas	  de	  Varces,	  on	  observe	  même	  une	  augmentation	  forte	  de	  

3 	  
Seule	  Corenc	  se	  démarque	  positivement	  avec	  un	  taux	  de	  renouvellement	  annuel	  de	  3%	  associé	  à	  

3/km/j	  et	  une	  augmentation	  du	  rendement	  de	  17,2	  points	  entre	  2008	  
et	  2011.	  
Ces	  observations	  corroborent	  les	  analyses	   Eau	  de	  Grenoble	  sur	  son	  propre	  réseau.	  Depuis	  près	  

et	   performance.	   Par	   contre,	   le	   renouvellement	   des	   réseaux	   a	  
permi

	  
En	   effet,	   les	   campagnes	   de	   renouvellement	   ont	   conduit	   à	  

	  
	  
Cette	   derniè

	  

les	  services	  pour	  en	  tirer	  des	  conclusions	  pertinentes.	  
 

 
- -  
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Limites	  des	  données	  disponibles	  
Les	   taux	   moyen	   de	   renouvellement	   ont	   été	   recalculés	   sur	   la	   base	   des	   déclarations	   des	   services.	   Au	   cours	   des	  
entretiens,	  plusieurs	  services	  ne	  connaissaient	  pas	  avec	  précision	  les	  linéaires	  renouvelés.	  Certaines	  données	  ont	  été	  

	  
Pour	  les	  incertitudes	  liées	  aux	  volumes,	  voir	  chapitre	  dédié	  en	  partie	  2.	  
	  

5.6.   
	  
Définition	  (SISPEA)	  
Cet	  indicateur	  traduit	  l'avancement	  (exprimé	  en	  %)	  des	  démarches	  administratives	  et	  de	  terrain	  mises	  en	  

	  
-‐ 0	  %	  	  aucune	  action	  	  
-‐ 20	  %	  	  études	  environnementale	  et	  hydrogéologique	  en	  cours	  	  
-‐ 40	  %	  	  a 	  
-‐ 50	  %	  	  dossier	  déposé	  en	  préfecture	  	  
-‐ 60	  %	  	  arrêté	  préfectoral	  	  
-‐ 80	  %	  	  a s	  en	  place,	  travaux	  

terminés)	  	  
-‐ 100	   %	   a -‐

	  
	  

	  au	  taux	  de	  
conformité	  microbiologique	  (moyenne	  sur	  trois	  années	  2009-‐2011)	  
	  
Les	  indices	  de	  protection	  sont	  triés	  de	  manière	  croissante.	  Les	  4	  collectivités	  à	  gauche	  (Corenc,	  
Veurey-‐ océdure	  

	  
Leur	  indice	  de	  protection	  est	  donc	  de	  zéro.	  
Les	  collectivités	  à	  droite	  du	  graphique	  (Mont-‐St-‐Martin,	  Le	  Sappey-‐en-‐Chartreuse,	  Bresson,	  

	  
	  

	  
On	   observera	   que	   ces	   deux	   catégories	   de	  
collectivités	  concernent	  principalement	  des	  services	  

	  
Seul	   Sarcenas	   se	   démarque	   avec	   un	   indice	   de	  
60/100.	  	  

des	   services	   ruraux	   (Veurey-‐Voroize	   ,	   Sarcenas,	  
Bresson).	   Cependant,	   la	   fréquence	   de	   contrôles	   de	  

desservie.	   Ainsi,	   une	   collectivité	   rurale	   ne	   sera	  
contr 	  

 
 

 
	  

	  

conformité	  microbiologique.	  



	  182	  

	  
 

-  
	  

services	  mettant	  en	  place	  des	  actions	  volontaires	  à	  caractère	  environnemental.	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Certains	  services	  ont	  renseigné	  un	  indice	  de	  protection	  consolidé,	  sans	  renseigner	  le	  détail	  de	  calcul	  de	  cet	  indice.	  

critères	  de	  calcul	  
-‐ci	  peuvent	  parfois	  être	  traitées	  secondairement	  

s	  communaux.	  
es.	   Certains	   taux	   de	   conformité	  

présentés	  ici	  correspondent	  donc	  à	  une	  ou	  deux	  années.	  
Pour	   ces	   raisons,	   certains	   indices	   ont	   été	   récupérés	   directement	   dans	   les	   RPQS	   et	   RAD	   des	   collectivités	   (Bernin,	  
Biviers,	  Meylan,	  Montbonnot-‐Saint-‐Martin,	  Seyssins,	  Villard-‐Bonnot,	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage).	  

ont	  été	  con
RPQS	  2010.	  De	  même	  pour	  Villard-‐ -‐

nquête	   et	   de	   60%	   dans	   le	   RPQS.	   On	   a	   pu	   également	   observer	   que	   certains	  
services	  (notamment	  ceux	  en	  affermage	  avec	  la	  SAUR	  ou	  ceux	  avec	  la	  SERGADI	  et	  qui	  achètent	  leur	  eau	  au	  SIERG)	  font	  

	  protection	  du	  SIERG	  ;	  alors	  que	  les	  services	  en	  
affermage	   avec	   Véolia	   renseignent	   quasi-‐systématiquement	   (sauf	   pour	   le	   Fontanil-‐

	  
Enfin,	   certains	  services	  ont	  pu	  renseigner	  des	   indices	  de	  protection	  de	   la	   ressource	  élevés	   (par	  exemple	  Grenoble),	  

politique	   importante	   de	   la	   protection	   de	   la	   ressource	   ait	   été	   entreprise	   par	   le	   service.	   En	   effet,	   le	   dernier	   rapport	  
	  

Enfin,	  il	  f
des	   cas	   étudiés	   des	  mesures	   sont	   prises	   très	   rapidement	   pour	   y	   remédier.	   Par	   exemple,	   la	   qualité	   des	   eaux	   a	   été	  

Proveysieux	   et	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces	   en	   2012	   mais	   des	   mesures	   ont	   été	  
ère	  Chb.	  Civ,	  

28/11/2012,	  «	  Mme	  Mataillet	  »),	  une	  obligation	  de	  résultat	  pèse	  sur	  
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5.7. Indice  de  connaissance  et  de  gestion  du  patrimoine  
	  
Définition	  (SISPEA)	  
Cet	   indicateur	   évalue	   sur	   une	   échelle	   de	   0	   à	   100,	   à	   la	   fois	   le	   niveau	   de	   connaissance	   du	   réseau	   et	   des	  

	  
Indice	  de	  0	  à	  100	  obtenu	  en	  faisant	   la	  somme	  des	  points	   indiqués	  dans	   les	  parties	  A,	  B	  et	  C	  ci-‐dessous.	  Les	  
parties	  B	  et	  C	  ne	  sont	  prises	  en	  compte	  que	  si	  les	  20	  points	  sont	  obtenus	  pour	  la	  partie	  A.	  
	  

A	  -‐	  données	  de	  base	  

0	  :	  absence	  de	  plan	  du	  réseau	  ou	  plans	  couvrant	  moins	  de	  95	  %	  du	  linéaire	  
estimé	  du	  réseau	  de	  desserte	  (quels	  que	  soient	  les	  autres	  éléments	  détenus)	  	  

estimé	  du	  réseau	  de	  desserte	  	  
20	  :	  mise	  à	  jour	  du	  plan	  au	  moins	  annuelle	  	  

B	  -‐	  Informations	  sur	  
les	  éléments	  
constitutifs	  du	  réseau	  	  
(40	  points	  
supplémentaires	  au	  
maximum)	  

+	  10	  :	  informations	  structurelles	  complètes	  sur	  chaque	  tronçon	  (diamètre,	  
matériau)	  	  
+	  10	  :	  connaissance	  pour	  chaque	  tr 	  
+	  10	  :	  localisation	  et	  description	  des	  ouvrages	  annexes	  (vannes	  de	  
sectionnement,	  ventouses,	  compteurs	  de	  sectorisation...)	  et	  des	  servitudes	  	  
+	  10	  :	  localisation	  des	  branchements	  sur	  la	  base	  du	  plan	  cadastral	  	  

C	   	  Informations	  sur	  
les	  interventions	  sur	  
le	  réseau	  	  
(40	  points	  
supplémentaires	  au	  
maximum)	  

+	  10	  :	  localisation	  et	  identification	  des	  interventions	  (réparations,	  purges,	  
travaux	  de	  renouvellement).	  (0	  pour	  une	  réalisation	  partielle)	  	  
+	  10	  :	  existence	  et	  m
renouvellement	  des	  branchements	  (0	  pour	  une	  réalisation	  partielle)	  	  
+	  10	  :	  	  existence	  d'un	  plan	  pluriannuel	  de	  renouvellement	  des	  canalisations.	  
On	  entend	  par	  plan	  pluriannuel	  de	  renouvellement	  un	  programme	  détaillé	  

	  

canalisations	  	  

	  
Sur	   le	   territoire,	   le	   niveau	   de	   connaissance	   moyen	   du	   périmètre	   pondéré	   par	   le	   linéaire	   de	  
réseau	   est	  

à	   un	   seul	  
réseau,	  et	  non	  moyenné	  sur	  plusieurs.	  
	  
Les	  collectivités	  dont	  le	  niveau	  de	  connaissance	  est	  inférieur	  à	  60/100	  sont	  celles	  avec	  moins	  de	  
50km	  de	  linéaire	  de	  réseau	  (sauf	  Crolles	  avec	  55	  points	  et	  55,5	  km	  de	  réseau).	  
	  

-‐ 30/100	  :	  Seyssinet-‐Pariset	  
-‐ 40/100	  :	   Champagnier,	   Corenc,	   La	  
Tronche,	  Quaix-‐en-‐Chartreuse	  

-‐ 50/100	  :	   Noyarey,	   Crolles,	   Jarrie,	  
Mont-‐Saint-‐Martin,	   Vizille,	   Notre-‐
Dame-‐de-‐Mésage	  

moyens	   techniques	  et	  humains	  de	   tenir	  à	  
jour	  un	  inventaire	  de	  leur	  patrimoine.	  
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Ce	  graphique	  présente	   le	  niveau	  moyen	  de	  connaissance	  patrimoniale	  pour	   les	  collectivités	  en	  
fonction	  de	   leurs	  poids	  démographiques	   respectifs.	  Le	  niveau	  est	  généralement	   supérieur	  à	   la	  
moyenne	  nationale	  (source	  :	  http://www.services.eaufrance.fr/),	  sauf	  pour	  les	  services	  de	  1	  000	  
à	  2	  000	  habitants,	  et	  les	  services	  alimentant	  entre	  3	  500	  et	  10	  000	  habitants.	  	  
	  

	  
La	  connaissance	  patrimoniale	  semble	  augmenter	  avec	  la	  population	  desservie.	  On	  peut	  supposer	  
que	  les	  collectivités	  de	  plus	  grande	  taille	  ont	  plus	  de	  moyens	  pour	  maîtriser	  la	  connaissance	  de	  
leur	  patrimoine.	  	  
	  
Les	   services	   entre	   20	   000	   et	   50	   000	  
habitants	  semblent	  toutefois	  avoir	  plus	  de	  
difficultés	   pour	   tenir	   à	   jour	   leur	  
inventaire	   patrimonial.	   Sur	   le	   territoire,	  
cela	  correspond	  aux	  services	  de	  Fontaine,	  
(7,5	   agents,	   22	   000	   habitants),	   Saint-‐
Martin-‐
habitants),	   et	   Echirolles	   (6,5	   agents,	   36	  
000	  habitants).	  	  
	  
Ces	  services	  se	  situent	  à	  mi-‐chemin	  entre	  
les	   structures	   communales	   modestes	   et	  
les	  grandes	  collectivités.	  Selon	  le	  nombre	  

descriptif	  patrimonial	  détaillé	  peut	  passer	  
au	   second	   plan	   après	   la	   gestion	   des	  
usagers.	  
	  
Ainsi,	   Saint-‐Martin-‐

individualisation	   de	   compteurs	   à	   Echirolles.	   Les	   besoins	   de	   personnel	   pour	   la	   gestion	   des	  
usagers	  y	  sont	  donc	  moins	  importants.	  	  
	  
Enjeu	  de	  la	  connaissance	  patrimoniale	  
Depuis	  la	  parution	  du	  décret	  n°	  2012-‐

	   réseau	  est	  devenue	  un	   enjeu	  
réglementaire.	  	  
Cependant,	  en	  2011,	  de	  nombreux	  aspects	  de	   la	  connaissance	  patrimoniale	  restaient	  à	  approfondir	  tant	  au	  

	  
	  

de	  gestion	  du	  patrimoine	   (indicateur	   réglementaire),	  
certaines	  collectivités	  donnaient	  de	  premiers	  éléments	  sur	  ce	  sujet.	   Il	  était	   inférieur	  à	  60/100	  
pour	  13	  collectivités	  sur	  50.	  	  
	  
31	   collectivités	   ont	   renseigné	   le	   détail	   de	   leur	   indice	   de	   connaissance	   et	   de	   gestion	   du	  
patrimoine.	  Le	  tableau	  ci-‐dessous	  résume	  le	  nombre	  de	  collectivités	  ayant	  validé	  chacune	  des	  10	  
composantes	  de	  cet	  indicateur.	  	  
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CRITÈRES	  DE	  CONNAISSANCE	  VALIDÉS	  PAR	  LES	  COLLECTIVITÉS	  	  	  

Existence	  d'un	  plan	  de	  réseau	  	  
(min	  95	  %	  du	  linéaire)	   31/31	   Localisation	  des	  branchements	   17/31	  

Mise	  à	  jour	  du	  plan	  au	  moins	  
annuelle	   28/31	   Localisation	  et	  identification	  des	  

interventions	   15/31	  

Informations	  structurelles	  
complètes	  (diam.,	  matériaux)	   26/31	   programme	  pluriannuel	  de	  

renouvellement	  des	  branchements	  
9/31	  

Connaissance	  de	  l'âge	  des	  
canalisations	   12/31	   Existence	  d'un	  plan	  pluriannuel	  de	  

renouvellement	  (PPR)	  des	  canalisations	   15/31	  

Localisation	  et	  description	  des	  
ouvrages	  annexes	   27/31	   	  des	  canalisations	   11/31	  

 
  
	  

Parmi	  ces	  31	  services	  figurent	  3	  services	  exclusivement	  producteurs,	  qui	  ne	  sont	  pas	  concernés	  par	  
certains	  critères	  comme	  la	  localisation	  des	  branchements	  et	  leur	  renouvellement	  

	  
On	  observe	  que	  les	  critères	  les	  moins	  remplis	  par	  les	  collectivités	  sont	  :	  
-‐ Renouvellement	   (PPR)	   des	  

branchements	  
-‐ 	  
-‐ 	  
-‐ 	  
	  

Or,	   si	   les	   deux	   premiers	   critères	   énoncés	   ci-‐dessus	   sont	   validés	   pour	   des	   services	   ayant	   une	  

	  
En	  effet,	  peu	  de	  services	  sont	  en	  mesure	  de	  produire	  une	  pyramide	  des	  âges	  de	  leurs	  conduites.	  
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La	  connaissance	  lacunaire	  du	  matériau	  constitutif	  des	  conduites	  en	  est	  une	  bonne	  illustration	  :	  
-‐ distribution	  :	  259	  km	  de	  conduites	  dont	  le	  matériau	  est	  inconnu	  (sur	  1	  827,9	  km)	  
-‐ adduction	  :	  21	  km	  de	  conduites	  dont	  le	  matériau	  est	  inconnu	  (sur	  294,9	  km)	  
-‐ total	  :	  le	  matériau	  est	  inconnu	  pour	  280	  km	  de	  canalisations	  sur	  un	  total	  de	  2	  122,8	  km,	  soit	  

environ	  13%	  du	  linéaire.	  
	  

	   Linéaire	  de	  
matériau	  inconnu	   Linéaire	  total	   Pourcentage	  

	  
	   km	   km	   %	  
Distribution	   259	   1	  828	   14	  %	  
Adduction	   21	   295	   7	  %	  
Total	   280	   2	  123	   13	  %	  

     
 

     
	  

	  
Généralement,	  la	  raison	  évoquée	  pour	  expliquer	  
ce	  manque	  de	  connaissance	  patrimoniale	   est	   la	  
petite	   taille	  
suivi	  du	  service	  par	  un	  élu	  ou	  le	  secrétariat	  de	  la	  

justifiée	  par	  cette	  même	  raison60.	  
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  

Limites	  des	  données	  disponibles	  
Certaines	  incohérences	  ont	  été	  constatées	  lors	  de	   	  :	  	  
-‐ 

patrimoniale	  de	  10	  points	  (contre	  70	  points	  dans	  le	  RPQS	  2009)	  
-‐ 	  50	  points	  dans	  le	  RPQS	  2011).	  -‐	  A	  Saint-‐Martin-‐

t	  été	  mise	  en	  place	  entre	  temps	  
-‐ à	  Quaix-‐en-‐Chartre 	  
-‐ à	  Bresson,	  le	  taux	  renseigné	  dans	  le	  RAD	  en	  2010	  était	  de	  60	  points	  contre	  50	   	  	  
-‐ à	  Champ-‐sur-‐Drac,	  le	  taux	  renseigné	  dans	  le	  RPQS	  en	  2010	  était	  de	  56	  points	   	  
-‐ à	  Notre-‐Dame-‐de-‐Mésage,	  le	  taux	  renseigné	  dans	  le	  RAD	  2010	  était	  de	  50	  points	   	  
-‐ à	  Villard-‐Bonnot,	  le	  taux	  renseigné	  dans	  le	  RPQS	  2010	  était	  de	  70	  points	   enquête	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Pour	  aider	  les	  collectivités	  de	  petite	  taille	  à	  
un	  groupe	  de	  travail	  national	  ONEMA-‐ASTEE-‐
décrit	   les	   outils	   à	   disposition	   des	   service e	   exhaustif	   de	   leur	  
patrimoine.	  

	  
Ce	  guide	  et	  cette	  feuille	  Excel	  sont	  télécha 	  
	  
	  

-
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5.8.     
	  
Définition	  (SISPEA)	  

résultant	  des	  emprunts	  contractés	  pour	   financer	   les	   investissements	  nécessaires	  au	   bon	   fonctionnement	  du	  
service	  d'eau	  potable.	  Le	  nombre	  d'années	  calculé	  constitue	  une	  durée	  minimum	  de	  remboursement	   :	   il	  est	  
calculé	   en	   supposant	  que	   la	   collectivité	   consacre	   l'intégralité	   du	   résultat	   du	   service	   au	   remboursement	  de	  
cette	   dette,	   ce	   qui	   est	   rarement	   le	   cas	   (une	   partie	   du	   résultat	   est	   notamment	   affectée	   aux	   nouveaux	  
investissements).	  

	  

	  
Les	  axes	  du	  graphique	  présentés	  ci-‐après	  ont	  été	  modifiés	  pour	  en	  garantir	  la	  lisibilité.	  En	  effet,	  
Montchaboud	  avait	  en	  2011	  une	  CAF	  négative	  (-‐29	  ans)	  et	   le	  SIED	  avait	  une	  durée	  de	  85	  ans.	  
Pour	  ces	  deux	  services,	  cette	  situation	  exceptionnelle	  es
même	  pour	  les	  deux	  cas	  de	  figure	  :	  une	  épargne	  brute	  2011	  très	  faible	  (faiblement	  négative	  dans	  
le	  cas	  de	  Montchaboud),	  qui	  amplifie	  donc	  la	  durée	  théorique	  de	  remboursement	  de	  la	  dette.	  

	  

	  
 

-  
	  

sont	  que	  des	  ordres	  de	  grandeurs	  :	  
-‐ Durée	   inférieure	   à	   5	   ans	  

financement	  de	  nouveaux	  projets	  
-‐ Durée	   comprise	   entre	   5	   et	   15	   ans	  :	   niveau	   moyen,	   de	   nouveaux	   emprunts	   peuvent	   être	  

	  
-‐ Durée	  supérieure	  à	  15	  ans	  :	  niveau	  élevé,	  si	  cette	  situation	  est	  structurelle,	  la	  collectivité	  ne	  

peut	  également	  chercher	  à	  débloq 	  
Les	  collectivités	  ont	  donc	  globalement	  une	  gestion	  saine	  de	  leur	  dett
(soit	  60%)	  ont	   une	   durée	   Seules	   5	   collectivités	  ont	   une	   durée	  

ieure	   à	  15	   ans	  :	   le	   SIEC,	   Saint-‐Paul-‐de-‐Varces,	  Villard-‐Bonnot,	   Saint-‐Nazaire-‐
les-‐Eymes,	  le	  SIED.	  Cette	  situation	  e 	  

on	  note	  que	  les	  données	  sont	  relativement	  proches	  pour	  Villard-‐Bonnot	   	  
dette	  supérieure	  à	  quinze	  ans)	  et	  Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  mais	  aussi	  et	  dans	  moindre	  mesure	  
pour	  Corenc,	  Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	  Fontaine	  et	  Vizille.	  
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-  

 
 

-  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Le	  
achètent	  leur	  eau.	  Par	  contre,	  la	  carte	  inclus	  la	  dette	  des	  producteurs.	  

Un	  essai	  	  de	  retraitement	  des	  recettes	  et	  dépenses	  liées	  aux	  
redevances	   assainissement	   et	   AERMC	   a	   été	   réalisé	   pour	   pouvoir	   calculer	   les	   autofinancements	   des	   seuls	   services	  

	  

pas	   	  
Le	  retraitement	  de	  ces	  montants	  est	  donc	  complexifié	  et	  il	  est	  
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5.9. Prix  TTC  du  service  au  m3  pour  120  m3  
	  
Définition	  SISPEA	  

3.	  
Le	   prix	   au	   m3	   est	   calculé	   pour	   une	   consommation	   annuelle	   de	   120	   m3	   (référence	   INSEE).	   Fixé	   par	   les	  
organismes	   publics,	   le	   prix	   dépend	   notamment	   de	   la	   nature	   et	   de	   la	   qualité	   de	   la	   ressource	   en	   eau,	   des	  
conditions	   géographiques,	   de	   la	   densité	   de	   population,	   du	   niveau	   de	   service	   choisi,	   de	   la	   politique	   de	  
renouvellement	  du	  service,	  des	  investissements	  réalisés	  et	  de	  leur	  financement.	  
Ce	   prix	   intègre	   toutes	   les	   composantes	   du	   service	   rendu	   (production,	   transfert,	   distribution)	   ainsi	   que	   les	  
redevances	   préservation	   des	   ressources	   et	   pollution	   de	   l'agence	   de	   l'eau	   et,	   le	   cas	   échéant,	   celle	   des	  Voies	  
Navigables	  de	  France	  (prélèvement	  en	  rivière),	  ainsi	  que	  la	  TVA.	  	  
	  

	  

	  
Avertissements	  
Le	  «	  prix	  120	  m3	   3.	  

assainissement,	  ni	  la	  redevance	  modernisation	  des	  réseaux.	  Il	  est	  considéré	  comme	  un	  indicateur	  descriptif	  et	  non	  un	  
indicateur	  de	  performance.	  	  

3,	  excluant	  les	  redevances	  agence	  
	  

Seule	   la	   redevance	   de	  prélèvement	   a	   du	  être	   incluse	   par	   souci	   -‐ci	   étant	   comprise	   dans	   la	   part	  
variable	  pour	  certains	  services.	  
	  

3	  (Quaix-‐en-‐Char 3,	  pour	  une	  moyenne	  arithmétique	  
3 3

donc	  assez	  peu	  dispersé.	  
3	  (par	  ordre	  de	  prix	  croissant)	  sont	  :	  Seyssins,	  

Varces,	   La	   Tronche,	   Fontanil-‐Cornillon,	   Le	   Sappey-‐en-‐Chartreuse,	   Pont-‐de-‐Claix,	   Grenoble,	  
Champagnier,	  Saint-‐Egrève,	  Noyarey	  et	  Saint-‐Martin-‐ 	  

3	   (par	   ordre	   décroissant)	   sont	   	  :	   Quaix-‐en-‐
Chartreuse,	   Saint-‐Martin-‐le-‐Vinoux,	   Proveysieux,	  Murianette,	   Venon,	   Saint-‐Ismier,	   Le	   Versoud,	  
Sarcenas,	  Villard-‐Bonnot,	  Sassenage,	  Poisat,	  Jarrie.	  

à	  la	  moyenne	  nationale	  pondérée	  sur	  la	   361.	  

	  
 

 
-  

 
 

-  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  source	  :	  http://www.services.eaufrance.fr/sispea/showGlobalSynthesisAction.action	  
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5.10. 
nouveaux  abonnés  
	  
Définition	  
Cet	  indicateur	  évalue	  l'efficacité	  du	  service	  d'ouverture	  des	  branchements	  de	  nouveaux	  abonnés.	  Il	  s'applique	  
aussi	   bien	   aux	   branchements	   neufs	   qu'aux	   branchements	   existants.	   Il	   donne	   le	   pourcentage	   d'ouvertures	  
réalisées	  dans	  le	  délai	  auquel	  s'est	  engagé	  le	  service	  d'eau	  potable	  dans	  son	  règlement	  de	  service.	  Le	  délai	  est	  
calculé	   à	   partir	   d'une	   demande	   complète	   (par	   téléphone	   ou	   par	   écrit),	   validant	   administrativement	   la	  
demande	  d'ouverture.	  	  
	  

	  

	  

verture	   par	   le	   nouvel	   abonné.	  

la	  dispersion	  de	  son	  habitat.	  
Pour	   les	  services	  ayant	  renseigné	   le	  nombre	  de	  nouveaux	  abonnés	  en	  2011,	  chaque	  ouverture	  

ite	   dans	   les	   délais	   promis.	   A	   noter	   que	   les	   donnés	   complétées	   par	   les	   services	   ne	  
correspondent	  que	  très	  rarement	  aux	  durées	  mentionnées	  dans	  les	  règlements	  de	  service	  (seuls	  
cas	  correspondants	  :	  Biviers,	  Bresson	  et	  Seyssinet-‐Pariset).	  Par	  exemple,	  le	  SIVIG	  mentionne	  une	  

existant	  mais	  de	  deux	  jours	  dans	  la	  gestion	  courante	  du	  service.	  Eau	  de	  Grenoble	  mentionne	  une	  
durée	  maximale	  de	  quatre	  jours	  si	  le	  branchement	  est	  existant	  mais	  dans	  les	  faits,	  la	  durée	  est	  de	  
un	  jour.	  

	  	  

	  
 

 
	  
Globalement,	   dans	   les	  
branchement	  existant	  est	  de	  8	  jours	  (cas	  de	  16	  services)	  alors	  que	  dans	  la	  gestion	  courante	  du	  
service,	  la	  durée	  est	  majoritairement	  de	  un	  jour.	  
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Limites	  des	  données	  disponibles	  
	  

sur	  49.	  
La	  plupart	  des	  services	  ont	  renseigné	  ici	  spontanément	  le	  délai	  effectif	  selon	  les	  moyens	  du	  service	  et	  non	  pas	  le	  délai	  
contractuel	   du	   règlement	   de	   service.	   Après	   vérification,	   les	   délais	   respectaient	   toujours	   la	   durée	   maximale	  

	   s	  
comptabilisée	  par	  les	  services.	  	  
De	  plus,	  la	  major
le	   branchement	   est	   déjà	   existant	   ou	   non.	   Cela	   a	   pu	   entrainer	   une	   difficulté	   pour	   les	   services	   qui	   ont	   complété	   cet	  
indicateur	  (on	  peut	  supposer	  que	  certain 	  

	  Sassenage,	  Claix	  et	  Bresson	  ;	  
de	  25	  jours	  pour	  Champagnier,	  Saint-‐Ismier,	  Poisat	  et	  le	  Fontanil-‐Cornillon	  ou	  encore	  de	  45	  jours	  pour	  Notre-‐Dame-‐
de-‐Mésage).	  

	  
	  

	  
5.11. Taux  de  conformité  microbiologique    
	  
Définition	  (SISPEA)	  
Cet	   indicateur	   évalue	   le	   respect	   des	  

mesures	  de	  l'Agence	  Régionale	  de	  Santé	  (ARS)	  et,	  sous	  certaines	  conditions,	  à	  celles	  de	  l'exploitant.	  
	  

	  

	  
	  

	  
-  

-  
 

Parmi	   les	   collectivités	   confrontées	   à	   des	   niveaux	   de	   conformité	   microbiologique	   inférieurs	   à	  
95%	  on	  compte	  :	  
-‐ un	  seul	  service	  producteur	  communal	  (Sarcenas)	  
-‐ 	  SIERG	  (Bresson,	  Jarrie,	  Veurey-‐Voroize,	  

Eybens)	  
-‐ une	  commune	  achetant	  son	  eau	  au	  SIEC	  (Venon)	  
Les	  défauts	  de	  conformité	  des	  communes	  adhérentes	  au	  SIERG	  correspondent	  certainement	  à	  
des	  pollutions	  microbiennes	  survenues	  sur	  le	  réseau	  de	  distribution	  de	  ces	  communes.	  
En	   effet,	   la	   moyenne	   de	   conformité	   du	  
adhérentes	  ont	  un	  taux	  de	  conformité	  optimal	  (Gières,	  Poisat,	  le	  Pont-‐de-‐Claix,	  Meylan).	  
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Dans	   le	   cas	   de	   Bresson	   et	   de	   Veurey-‐Voroize,	   il	   est	   possible	   que	   ces	   non-‐conformités	  
proviennent	   en	   partie	   du	   dimensionnement	   important	   de	   leurs	   réservoirs.	   La	   capacité	   de	  
stockage	  des	  réservoirs	  est	  de	  2,6	   jours	  à	  Veurey-‐Voroize	  et	  de	  3,5	   jours	  à	  Bresson	  (temps	  de	  

pour	  se	  rendre	  compte	  des	  possibilités	  de	  développement	  bactérien).	  Il	  faut	  remarquer	  que	  les	  
-‐ buée	  

eau	  du	  SIERG).	  
t	  produite	  par	   le	  SIEC,	  mais	   transite	  par	   le	   réseau	  de	  

La	   pollution	   bactérienne	   de	   Venon	   provient	   donc	   probablement	   de	   son	   propre	   réseau	   ou	   de	  
celui	  de	  Saint-‐Martin-‐

	  
	  
Pour	   les	   collectivités	   rurales,	   la	   capacité	  de	   stockage	  des	   réservoirs	  est	  parfois	  anormalement	  
importante	   à	   cause	   de	   la	   défense	   incendie.	   La	   défense	   incendie	   est	   une	   compétence	   de	   la	  

réseau	   ont	   inclus	   un	   volume	  dédié	   à	   la	   défense	   incendie	  dans	   les	  
pour	   les	   collectivités	   concernées,	  un	   lien	  direct	  entre	  capacité	  de	  stockage	   importante	  et	  non-‐

	  :	  
-‐ 	  
-‐ 

bâches	  de	  stockage	  ou	  toute	  autre	  installation	  appropriée	  
-‐ Gestion	  niveau	  bas.	  
	  
De	  plus,	   il	  est	   intéressant	  de	  mettre	  en	  perspective	   les	  résultats	  de	  
ARS	   brutes	   telles	   que	   présentées	   sur	   Internet.	  

	  :	  
	  

-‐ le	  pourcentage	  de	  conformité	  est	   supérieur	  ou	  égal	  à	  98%	  et	   le	  maximum	  de	  contamination	  
observé	  inférieur	  à	  5	  germes	  (plus	  de	  50	  analyses)	  	  

-‐ le	  pourcentage	  de	  conformité	  est	   supérieur	  ou	  égal	  à	  95%	  et	   le	  maximum	  de	  contamination	  
observé	  inférieur	  à	  5	  germes	  (moins	  de	  50	  analyses)	  

	  
-‐ le	  pourcentage	  de	  conformité	  est	  inférieur	  à	  90%	  quelque	  soit	  le	  maximum	  de	  contamination	  

observé	  (plus	  de	  50	  analyses)	  	  
-‐ le	  pourcentage	  de	  conformité	  est	  inférieur	  à	  70%	  quelque	  soit	  le	  maximum	  de	  contamination	  

observé	  (moins	  de	  50	  analyses)	  
	  
Entre	  ces	  2	  extrémités,	  le	  pourcentage	  de	  conformité	  et	  le	  maximum	  de	  contamination	  observé	  
(supérieur	  ou	  non	  à	  5	  germes	  par	  100	  ml)	  permettent	  de	  définir	  :	  
-‐ une	  eau	  de	  qualité	  satisfaisante	  	  
-‐ une	  eau	  présentant	  ponctuellement	  des	  dépassements	  de	  limite	  de	  qualité	  	  	  
-‐ une	  eau	  présentant	  chroniquement	  des	  dépassements	  de	  limite	  de	  qualité	  
Au	  vu	  des	  données	  DDAS	   (2008)	  et	  ARS	   (2010	  et	  2012),	  on	  note	  que	  par	  critères,	   les	   taux	  de	  

années.	   En	   effet,	   si	   pour	   quelques	   services	   la	   certification	   «	  eau	   de	   très	   bonne	   qualité	  »	   est	  
constante	   (Grenoble,	   SIERG,	   SIEC,	   SIVIG,	   SIED,	   Pont-‐de-‐Claix,	   Saint-‐Egrève,	   Sassenage,	   Saint-‐
Ismier,	   Biviers,	   Saint-‐Nazaire-‐les-‐Eymes,	   Villard-‐

	  bonne	  »	  a	  «	  très	  bonne	  »	  ou	  de	  «	  bonne	  »	  à	  «	  qualité	  
satisfaisante	  »).	  	  
P
certifiée	  de	   «	  très	  bonne	  qualité	  »	   en	  2008	  et	  de	   «	  qualité	   satisfaisante	  »	   en	  2010.	  De	  même	  à	  
Notre-‐Dame-‐de-‐ 	  bonne	   qualité	  »	   en	   2008	   et	   comme	   étant	  
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«	  régulièrement	   contaminée	  
«	  régulièrement	  contaminée	  »	  en	  2008	  et	  de	  «	  qualité	  satisfaisante	  »	  en	  2010).	  

	   (à	   Eybens,	   un	  
dépassement	   de	   turbidité	   a	   été	   observé	   en	   2010,	   à	   Corenc,	   la	   qualité	   était	   insuffisante	   sur	   la	  
source	   de	   Fontaine-‐Galante	   qui	   a	   été	   depuis	   abandonnée.	   Plus	   récemment,	   des	   problèmes	   de	  
qualité	  se	  sont	  posés	  à	  Saint-‐Paul-‐de-‐Varces	  et	  Proveysieux	  (voir	  partie	  contexte).	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

collectivités	  les	  ont	  renseigné	  avec	  plusieurs	  lacunes,	  la	  moyenne	  est	  parfois	  calculée	  sur	  1	  ou	  2	  ans.	  	  

collectivités.	  

suivants	  la	  taille	  du	  service).	  
	  
	  
5.12. Taux  de  conformité  physico-‐chimique  
	  
Définition	  
Cet	   indicateur	   évalue	   le	   respect	   des	   limites	  
concernant	  les	  paramètres	  physico-‐chimiques	  tels	  que	  pesticides,	  nitrates,	  chrome,	  bromate.	  Il	  se	  réfère	  aux	  
mesures	  de	  l'Agence	  Régionale	  de	  Santé	  (ARS)	  (et	  sous	  certaines	  conditions),	  à	  celles	  de	  l'exploitant.	  
	  

	  

	  
	  

	  
-  

-  
	  
Les	  défauts	  de	  conformité	  physico-‐chimique	  sont	  moins	  fréquents	  que	  les	  défauts	  de	  conformité	  

	  :	  
-‐ l

filtration	  naturelle	  dans	  la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Basse-‐Romanche	  
-‐ 

-‐chimique	   trouve	   généralement	   une	   cause	  
exogène	  au	  réseau.	  

Les	  défauts	  de	  conformité	  physico-‐
le	   réseau	   (introduction	  de	   poussières	   de	   chantier	  dans	   les	   conduites,	   une	   légère	   turbidité	   est	  
considérée	  comme	  un	  défaut	  de	  qualité).	  Des	  travaux	  de	  renouvellement	  ont	  en	  effet	  été	  opérés	  
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entre	  2007	  et	  2011	  à	  Sassenage	  (3,19	  km),	  à	  Claix	  (3,15	  km)	  et	  à	  la	  Tronche	  (4,8	  km).	  Veurey-‐
	  

	  
ualité	  des	  eaux	  de	  
	  :	  	  

-‐ absence	  de	  pesticide	  
-‐ eaux	  peu	  fluorées	  
-‐ absence	  de	  nitrate	  

	  	  
minéralisées	  (36	  services)	  face	  à	  des	  eaux	  douces	  et	  agressives	  (9	  services).	  
	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  

collectivités	  ont	   renseigné	  des	  données	   avec	  plusieurs	   lacunes,	   la	  moyenne	  est	  parfois	   calculée	   sur	  1	  ou	  2	  ans.	   Les	  

	  
	  
	  
5.13. de  service  non  programmées  
	  
Définition	  

à	  1	  000	  habitants.	   Ces	   interruptions	   de	   service	   sont	  dues,	   en	  général,	  à	   des	   ruptures	  de	   canalisations.	  Des	  
coupures	  peuvent	  être	  également	  décidées	  inopinément	  pour	  cause	  de	  pollution	  représentant	  un	  danger	  pour	  
la	  population.	  	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
   
  -  
	  
Cet	   indicateur	   est	   difficilement	   interprétable,	   car	   il	   dépend	   de	   très	   nombreux	   facteurs.	   Il	   est	  
influencé	   par	  
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trafic	  routier,	   les	  évènements	  naturels	   (gels,	  glissements	  de	   terrai
desservis	  etc.	  
C

	  
ualité	   de	   service	   à	  

certains	  recoupements	  et	  compléments	  :	  -‐	   	  taux	  de	  0,2	  :	  Sassenage,	  taux	  de	  0,4	  (Grenoble),	  taux	  
de	  1	  (Venon,	  Bernin),	  taux	  de	  3	  (Saint-‐Martin-‐ ).	  	  

-‐Nazaire-‐les-‐Eymes	  

interruptions	  de	  service	  (camions	  citernes,	  distribution	  de	  bo 	  
	  
	  

5.14.   
	  
Définition	  

-‐1	  exprimé	  comme	  étant	  le	  

mesures	   de	   recouvrement.	   Toute	   facture	   d'eau	  non	  payée,	  même	  partiellement,	   est	   comptabilisée	   dans	   cet	  
indicateur,	  quel	  que	  soit	  le	  motif	  du	  non-‐paiement.	  Ne	  sont	  concernées	  que	  les	  factures	  d'eau	  consommée.	  	  
	  

	  

	  
Peu	   de	   données	   nécessaires	   au	   calcul	   de	   cet	  
indicateur	   ont	   été	   fournies	   par	   les	  
collectivités.	  Certains	  taux	  les	  plus	  importants	  
concernent	  les	  services	  urbains	  pour	  lesquels	  
il	   existe	   un	   effet	   de	   concentration	   de	  
personnes	  en	  difficulté.	  	  

responsable	   du	   recouvrement	   des	   factures62.	  
La	   valeur	   du	   ratio	   est	   également	   influencée	  

individualisés,	   où	   le	   traitement	   des	   impayés	  

	  
	  

quelque	  peu	   ce	   graphique.	  Ainsi,	   Corenc,	   Pont-‐de-‐Claix	  Meylan,	  Varces,	   Le	  Versoud	  et	  Villard-‐

plus	   urbains	   des	   taux	   supérieurs	   à	   3%	   (Saint-‐Martin-‐ -‐Martin-‐le-‐Vinoux,	   Saint-‐
Egrève,	  Fontaine	  et	  Echirolles).	  
	  
5.15. Taux  de  réclamation  
	  
Définition	  
Cet	  indicateur	  exprime	  le	  niveau	  de	  réclamations	  écrites	   enregistrées	  par	  le	  service	  d'eau,	  rapporté	  à	  1	  000	  
abonnés.	   Sont	   prises	   en	   compte	   les	   réclamations	   sur	   le	   goût,	   les	   fuites	   avant	   compteur,	   la	   lisibilité	   des	  
factures,	  la	  qualité	  de	  la	  relation	  clientèle,	  etc.	  Les	  réclamations	  sur	  le	  prix	  ne	  sont	  pas	  prises	  en	  compte.	  Cet	  
indicateur	  témoigne	  du	  niveau	  de	  satisfaction	  des	  abonnés	  à	  la	  condition	  que	  toutes	  les	  réclamations	  soient	  
correctement	  comptabilisées.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	   	  
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Cet	   indicateur	   est	   sensé	   témoigner	  du	  degré	  de	   satisfaction	  des	  usagers.	  Mais	   les	   collectivités	  
tiennent	  rarement	  un	  décompte	  des	  réclamations	  des	  usagers.	  	  
	  
En	   effet	   les	   plaintes	   des	   usagers	   sont	  
rarement	  écrites.	  Elles	  consistent	  souvent	  
en	   un	   appel	   au	   standard	   de	   la	   mairie,	  
voire	   en	   une	   plainte	   directe	   auprès	   de	  

indicateur	   dont	   les	   données	   disponibles	  
sont	   approximatives	   et	   dont	   le	   mode	   de	  

é	   entre	  
les	  services.	  	  

 
 
-  

	  
Peu	  de	  données	  nécessaires	  au	  calcul	  de	  cet	  indicateur	  ont	  été	  fournies	  par	  les	  collectivités.	  

téléphone	  (rapport	  de	  1	  à	  6	  entre	  réclamations	  par	  lettre	  ou	  courriel	  et	  par	  téléphone)	  et	  que	  le	  

2012	  :	  11	  réclamations	  à	  Venon,	  40	  réclamations	  écrites	  à	  Eybens,	  48	  au	  Versoud,	  300	  à	  400	  à	  
Saint-‐Martin-‐ environ	  1000	  à	  Echirolles).	  
	  
5.16. Montant  des  abandons  de  créance  
	  
Définition	  (SISPEA)	  
Cet	  indicateur	  représente	  la	  part	  des	  abandons	  de	  créance	  à	  caractère	  social	  ou	  des	  versements	  à	  un	  fonds	  de	  
solidarité,	  notamment	  au	  Fonds	  de	  Solidarité	  Logement	  (FSL)	  géré	  par	  les	  conseils	  généraux	  dans	  le	  cadre	  de	  
l'aide	  aux	  personnes	  défavorisées.	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Cette	  donnée	  a	  été	  demandée	  pour	  la	  seule	  année	  2011	  pour	  avoir	  un	  aperçu	  sur	  le	  territoire.	  	  

indicatif.	   Les	   abandons	   de	   créances	  
sont	   une	   pratique	   récurrente,	   mais	  

	  
	  

étudier	   la	   moyenne	   pluriannuelle	   ou	  
son	  évolution.	  
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te	  Qualité	  de	  Service	  à	  
	   3.	  

-‐ Venon	  (environ	  1	  000	  euros	  par	  an)	  
-‐ Veurey-‐Voroize	  (environ	  2	  000	  euros	  par	  an)	  
-‐ Eybens	  (8	  700	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Crolles	  (2	  200	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Gières	  (1	  800	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Saint-‐Martin-‐ 700	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Fontanil-‐Cornillon	  (120	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Echirolles	  (37	  000	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Jarrie	  (1	  850	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Pont-‐de-‐Claix	  (16	  400	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	  (150	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Claix	  (160	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Sarcenas	  (180	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
-‐ Saint-‐Egrève	  (21	  000	  euros	  en	  2012)	  cumulé	  
On	  voit	  ainsi	  que	  les	  abandons	  de	  créance	  les	  plus	  importants	  touchent	  bien	  sur	  prioritairement	  
les	  services	  les	  plus	  importants	  (Saint-‐Martin-‐ -‐Egrève),	  ainsi	  que	  ceux	  
abritant	  une	  population	  paupérisée	  (Pont-‐de-‐Claix,	  Saint-‐Martin-‐ 	  
	  
Limites	  des	  données	  disponibles	  
Il	   est	   difficile	   de	   comparer	   les	   données	   concernant	   les	   abandons	   de	   créance	   entre	   services.	   En	   effet,	   suivant	   les	  
pratiques	   des	   services	   et	   des	   trésoreries,	   les	   montants	   peuvent	   être	   annuels	   ou	   cumulés.	   Habituellement,	   ces	  
montants	  sont	  remis	  à	  zéro	  tous	  les	  trois	  ans	  mais	  il	  est	  impossible	  à	  la	  lecture	  des	  comptes	  administratifs	  de	  savoir	  
combien	   	  
	  

5.17. Alimentation  du  SISPEA  
	  
Définition	  

	  

ainsi	   au	   besoin	   de	   transparence	   et	   de	  
collectivités	  de	  se	  comparer	  en	  termes	  de	  performance	  avec	  les	  autres	  services.	  
	  

générale	  suite	  aux	  nombreux	  échanges	  avec	  les	  collectivités.	  
Cependant,	   la	  saisie	  de	  ces	   informations	  doit	  être	   faite	  volontairement	  par	  chacun	  des	  35	  000	  

participen même	  pas	  connaissance	  
de	   celle-‐ -‐Isère	   pour	   sensibiliser	   les	   services	  
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COLLECTIVITES	  AYANT	  COMPLETE	  TOTALEMENT*	  LE	  SISPEA	  SUR	  LES	  DONNEES	  2012	  

Bernin	   X	   Le	  Sappey	  en	  Chartreuse	   	   Sarcenas	   	  

Biviers	   	   Le	  Versoud	   	   Sassenage	   	  

Bresson	   	   Meylan	   	   Seyssinet-‐Pariset	   X	  

Champ	  sur	  Drac	   	   Montbonnot	   X	   Seyssins	   	  

Champagnier	   	   Montchaboud	   X	   SIEC	   	  

Claix	   X	   Mt-‐St-‐Martin	   	   SIED	   X	  

Corenc	   	   Murianette	   	   SIERG	   	  

Crolles	   X	   N	  Dame	  Mésage	   	   SIVIG	   X	  

Domène	   X	   Noyarey	   	   Saint	  Martin	   	   X	  

Echirolles	   X	   Poisat	   X	   St	  Nazaire	  Eymes	   	  

Eybens	   X	   Pont	  de	  Claix	   X	   St	  Pierre	  de	  Mésage	   X	  

Fontaine	   X	   Proveysieux	   	   Varces	   X	  

Fontanil-‐Cornillon	   X	   Quaix	  en	  Chartreuse	   	   Venon	   X	  

Gières	   	   Saint	  Egreve	   X	   Veurey-‐Voroize	   	  

Grenoble	   X	   Saint	  Ismier	   	   Villard-‐Bonnot	   	  

Jarrie	   	   Saint	  Martin	  le	  Vinoux	   	   Vizille	   	  

La	  Tronche	   	   Saint	  Paul	  de	  Varces	   	   	   	  

 
 

	  

	  
	  

2012	  pour	  que	   leurs	  données	   soient	  publiquement	   accessibles.	  On	  observe	  que	   le	  manque	  de	  
moyens	  humains	  ou	  financiers	   ritère	  distinction.	  En	  
effet,	   plusieurs	   communes	   comme	  Montchaboud,	   Saint-‐Pierre-‐de-‐Mésage	   ou	   Venon	   sont	   trop	  

	  serv 	  est	  alors	  confiée	  à	  
un	  élu.	  Pour	  autant,	  celles-‐ci	  figurent	  parmi	  les	  communes	  renseignant	  le	  mieux	  leurs	  données.	  
La	  DDT-‐

	  
	  
	  
5.18. Certifications  ISO  
	  
Définition	  	  
La	  norme	  ISO	  9001	  définit	  une	  série	  d'exigences	  concernant	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  de	  management	  de	  la	  qualité	  
dans	  un	  organisme,	  quels	  que	  soient	  sa	  taille	  et	  son	  secteur	  d'activité.	  Elle	  fait	  partie	  de	  la	  série	  des	  normes	  ISO	  9000.	  Elle	  
a	  été	  créée	  en	  1987	  et	  est	  régulièrement	   révisée	  depuis.	   Sa	  première	   révision	  date	  de	  1994,	   la	  suivante	  de	  2000,	  qui	  a	  
intégré	  la	  notion	  de	  processus,	  et	  la	  dernière	  de	  2008.	  La	  prochaine	  révision	  est	  prévue	  pour	  être	  publiée	  en	  2015.	  L'ISO	  
9001	  est	  un	  référentiel	  certifiable	  par	  une	  tierce	  partie	  et	  son	  application	  est	  complémentaire	  aux	  normes	  ISO	  14001	  et	  
OHSAS	   18001	   dans	   le	   cadre	   d'une	   politique	   globale	   de	   management	   des	   risques	   de	   l'entreprise.	   Elle	   est	   également	  
complémentaire	  avec	  la	  norme	  ISO	  26000	  sur	  la	  responsabilité	  sociétale	  des	  entreprises	  dans	  laquelle	  elle	  s'imbrique	  et	  
s'articule.	  La	  norme	  ISO	  14001	  définit	  une	  série	  d'exigences	  spécifiques	  à	  la	  mise	  en	  place	  d'un	   système	  de	  management	  
environnemental	  au	  sein	  d'une	  organisation,	  quels	  que	  soient	  sa	  taille	  et	  son	  domaine	  d'activité.	  La	  norme	  ISO	  14001	  a	  
été	   réalisée	   par	   l'Organisation	   internationale	   de	   normalisation	   et	   fait	   partie	   de	   la	   famille	   des	   normes	   ISO	   14000	   qui	  
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regroupe	   des	   normes	   complémentaires	   relatives	   au	   management	   environnemental.	   La	   norme	   ISO	   14001	   est	   aussi	   un	  
élément	  de	   la	   triple	   certification	  qualité-‐sécurité-‐environnement	   ISO	  9001,	   ISO	  14001	  et	  OHSAS	  18001	  qui	  permet	  aux	  

management	  des	  risques.	  Ces	  trois	  normes	  reposent	  sur	  un	  modèle	  similaire	  
qui	   facilite	   leur	   intégration.	   Elle	   est	   également	   une	   des	   normes	   sur	   lesquelles	   s'appuie	   l'ISO	   26000	   dans	   laquelle	   elle	  
s'imbrique	  et	  s'articule.	  La	  norme	  britannique	  BS	  OHSAS	  18001	  (pour	  British	  Standard	  Occupational	  Health	  and	  Safety	  
Assessment	   Series)	   est	   un	   modèle	   de	   Système	   de	   Management	   de	   la	   Santé	   et	   de	   la	   Sécurité	   au	   Travail	   (SMS&ST),	  
autrement	  dit	  de	  prévention	  de	  risques	  professionnels.	  Son	  objectif	  est	  de	  fournir	  aux	  entreprises	  le	  souhaitant	  un	  support	  
d'évaluation	  et	  de	  certification	  de	  leur	  système	  de	  management	  de	  la	  santé	  et	  de	  la	  sécurité	  au	  travail,	  compatibles	  avec	  
les	   normes	   internationales	   de	   systèmes	   de	  management	   (les	   plus	   connues	  :	   ISO	   9001	  pour	   la	  Qualité,	   ISO	   14001	  pour	  
l'Environnement	  et	  ILO-‐OSH	  2001	  pour	  la	  Sécurité	  et	   la	  Santé	  au	  travail).	  Ce	  référentiel	  est	  né	  en	  1999	  à	  l'initiative	  du	  
BSI	  et	  de	  divers	  organismes	  certificateurs	  dans	  l'espoir	  de	  la	  création	  d'une	  norme	  ISO	  en	  la	  matière.	  Mais	  l'ISO	  n'a	  pas	  
décidé	  de	  produire	   la	  norme	  attendue	   (deux	   votes	  négatifs).	   Finalement	   c'est	   l'Organisation	   Internationale	   du	  Travail	  
(ILO	  en	  anglais)	  qui	  s'est	  trouvée	  plus	  à	  même	  de	  remplir	  ce	  mandat	  avec	  l'édition	  du	  référentiel	  international	  ILO-‐OSH	  
"principes	  directeurs	  des	  systèmes	  de	  gestion	  de	   la	  sécurité	  et	  de	   la	   santé	  au	   travail"	  en	  2001	   (sans	  que	   l'ISO	  souhaite	  
collaborer	  à	  ce	  travail).	  La	  promotion	  de	  la	  norme	  britannique	  BS	  OHSAS	  a	  été	  assurée	  au	  niveau	  international	  par	  les	  
organismes	  de	  certification.	  
	  
En	   2012,	   aucun	   service	   ne	   détenait	   les	   2	   certifications	   ISO	   (9	   001,	   14	   001)	   et	   la	   certification	  
OHSAS	  18	  001.	  Les	  délégataires	  (Saur,	  Veolia)	  semblent	  posséder	  certaines	  de	  ces	  certifications	  
sans	  que	  le	  détail	  ne	  soit	  renseigné	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  enquête.	  Seule	  la	  SERGADI	  a	  renseigné	  
détenir	  les	  3	  certifications	  mentionnées	  ci-‐dessus63.	  
Eau	  de	  Grenoble	  a	  obtenu	  la	  certification	  ISO	  9	  001	  et	  la	  démarche	  était	  en	  cours	  pour	  la	  14.001.	  	  
Le	  SIERG	  a	  également	  obtenu	  la	  certification	  ISO	  9	  001.	  
Enfin,	  pour	  Seyssinet-‐Pariset,	  la	  démarche	  était	  en	  cours	  en	  2012	  pour	  les	  trois	  certifications	  (la	  
certification	  ISO	  9	  001	  a	  été	  obtenue	  en	  décembre	  2013).	  
	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63	  ce	  qui	  en	  fait	   la	  
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6. PROPOSITIONS  DE  MESURES  

	  
6.1.   
	  

	  

rapport.	  Cette	  partie	  a	  pour	  objectif	  de	  proposer	  des	  thématiques	  de	  travail	  pour	   les	  autorités	  
organisatrices	  en	  charge	  de	  la	  compétence	  eau	  potable.	  
Ce	  premier	  t

x	   à	   laquelle	   elles	   appartiennent.	   Les	  
thématiques	  de	  travail	  jugées	  prioritaires	  sont	  indiquées	  en	  gras.	  	  
Chacune	   de	   ces	   thématiques	   de	   travail	   est	   ensuite	   clarifiée	   dans	   les	   parties	   6.2.	   de	  

	  et	  6.3.	   	  de	  ce	  chapitre.	  Elles	  y	  sont	  détaillées	  

déjà	  menées	  dans	  les	  collectivités	  françaises.	  
	  

ENJEUX	   OBJECTIFS	   THEMATIQUES	  DE	  TRAVAIL	  

Gouvernance	  et	  
gestion	  

planifiée	  à	  long	  terme	  du	  service	  
Amélioration	  de	  la	  connaissance	  et	  de	  la	  gestion	  
patrimoniale	  

Optimiser	  la	  perception	  des	  recettes	  	   Lancement	  des	  démarches	  pour	  limiter	  au	  maximum	  les	  
impayés	  et	  les	  abandons	  de	  créance	  

usagers	  et	  les	  exigences	  de	  la	  législation	  

Suppression	  des	  pratiques	  (marginales	  sur	  le	  territoire)	  
de	  facturation	  au	  forfait	  des	  bâtiments	  et	  équipements	  
communaux	  	  

Faire	  participer	  tous	  les	  acteurs	  à	  la	  
gestion	  du	  service	  (usagers,	  citoyens,	  
entreprises	  etc.)	  

Amélioration	  de	  la	  gouvernance	  des	  services	  

Valoriser	  la	  qualité	  du	  service	  rendu	  à	  
	   tarifaire)	  

Construire	  des	  structures	  tarifaires	  
adaptées	  aux	  besoins	  de	  la	  population	  	   critique	  des	  politiques	  de	  tarification	  sociale	  et	  

environnementale	  

Gestion	  durable	  

Maintenir	  une	  tarification	  équitable	  entre	  
	  

Anticipation	  du	  financement	  du	  pic	  de	  
renouvellement	  	  

Eprouver	  la	  stabilité	  future	  du	  modèle	  
économique	  actuel	   	  

Préserver	  la	  qualité	  naturelle	  de	  la	  
ressource	  en	  eau	  

Amélioration	  de	  la	  connaissance	  de	  la	  ressource	  exploitée	  
par	  les	  services	  producteurs	  

Assurer	  une	  gestion	  environnementale	  de	  
	   naturels	  

potentiel	  hydrique	  de	  la	  région	  
grenobloise	  

Poursuite	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  centrales/turbines	  
micro-‐électriques	  
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ENJEUX	   OBJECTIFS	   THEMATIQUES	  DE	  TRAVAIL	  

Performance	  

Garantir	  la	  continuité	  du	  service	   Poursuite	  des	  efforts	  initiés	  sur	  le	  territoire	  pour	  la	  
	  

Répondre	  aux	  besoins	  essentiels	  des	  
populations	  non	  raccordées	   habitants	   mobiles	   ou	   non	   raccordés	   (SDF,	   aires	  

	  

réseaux	  et	  des	  infrastructures	  
Poursuite	  des	  études	  initiées	  sur	  le	  territoire	  pour	  
rationnaliser	  les	  réseaux	  et	  les	  réservoirs	  

Améliorer	  la	  performance	  des	  réseaux	   Atteinte	  des	  objectifs	  du	  décret	  rendement	  

Limiter	  les	  risques	  	  sanitaires	   Remplacement	  de	  la	  partie	  publique	  des	  branchements	  
en	  plomb	  

Limiter	  les	  risques	  	  sanitaires	   Informer	  de	  la	  problématique	  branchement	  en	  plomb	  
après	  compteur	  

Limiter	  les	  risques	  	  sanitaires	   Assurer	  le	  financement	  du	  renouvellement	  des	  
conduites	  PVC	  en	  cas	  de	  risque	  sanitaire	  avéré	  

Amélioration	  
des	  pratiques	  

Exploiter	  toutes	  les	  possibilités	  offertes	  
par	  la	  M49	  

Amélioration	  de	  la	  connaissance	  des	  
caractéristiques	  des	  instructions	  comptables	  

	   Développement	  des	  outils	  de	  solidarité	  et	  de	  
mutualisation	  entre	  services	  

Simplifier	  la	  gestion	  des	  parcs	  de	  

	   des	  compteurs	  en	  habitat	  collectif	  

Clarifier	  le	  domaine	  
services	   Clarification	  des	  problématiques	  liées	  à	  la	  propriété	  	  

Rendre	  compte	  et	  rendre	  des	  comptes	  
Compléter	  la	  base	  de	  données	  SISPEA,	  optimiser	  la	  
rédaction	  des	  RPQS,	  informer	  les	  usagers	  sur	  la	  gestion	  
du	  service	  

Clarifier	  les	  droits	  et	  obligations	  du	  
service	  et	  des	  usagers	   Actualisation	  des	  règlements	  de	  service	  

Garantir	  la	  fiabilité	  des	  données	  produites	  
par	  les	  services	  (indicateurs	  etc.)	  

Harmonisation	  du	  vocabulaire	  technique	  et	  financier	  
des	  services,	  encourager	  une	  pratique	  rigoureuse	  des	  
définitions	  réglementaires	  

cadre	  juridique,	  clarification	  du	  domaine	  
	  

scientifique	  et	  technique	  (mutualisé	  dans	  la	  mesure	  du	  
possible	  entre	  service)	  

Rationaliser	  les	  systèmes	  tarifaires	  
Amélioration	  de	  la	  connaissance	  des	  constructions	  
tarifaires	  et	  de	  leurs	  impacts	  sur	  les	  recettes	  du	  service	  
et	  le	  comportement	  des	  usagers	  

Assurer	  le	  financement	  des	  projets	  
	  

Amélioration	  de	  la	  connaissance	  des	  mécanismes	  de	  
subvention	  
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6.2. Enjeux  de  fonctionnement  des  services  
	  

6.2.1. Enjeux  prioritaires  
	  

Enjeu	  :	  	  
Performance	  
	  
Objectif	  :	  
Construire	  les	  

gestion	  
planifiée	  à	  long	  
terme	  du	  
service	  	  

1	   	  Amélioration	  de	  la	  connaissance	  et	  de	  la	  gestion	  patrimoniale	  

 Améliorer	  la	  connaissance	  des	  réseaux	  :	  composition,	  âge	  des	  réseaux,	  interventions	  
etc.	  

 Mettre	   en	   place	   des	   SIG	   le	   cas	   échéant,	   garantir	   la	   compatibilité	   entre	   les	   données	  
utilisées	  par	  chaque	  service	  

 Développer	   les	  outils	   informatiques	  systématisant	   la	  connaissance	  du	  patrimoine	  et	  

mettre	   en	   lien	   ces	   outils	   avec	   des	   modèles	   de	   financement	   des	   services,	   avec	   une	  
prospective	  de	  la	  demande	  en	  eau	  et	  le	  contexte	  réglementaire)	  

 	  
 

élus	  à	  prendre	  les	  d 	  
 

territoriales	   à	   venir	   (par	   exemple	   poids	   des	   structures	   communales	   ou	   syndicales,	  
volonté	   de	   préserver	   une	   eau	   naturellement	   pure,	   conflits	   passés	   avec	   agriculteurs	  
etc.)	  

 
on	   des	  

	  

Enjeu	  :	  	  
Gestion	  
durable	  
	  
Objectif	  :	  
Maintenir	  une	  
tarification	  
équitable	  entre	  
les	  générations	  

2	   	  Anticipation	  du	  financement	  du	  pic	  de	  renouvellement	  

 	  :	  	  
o identifier	  

pyramide	  des	  âges	  des	  canalisations	  par	  quartier/lotissement	  et	  chiffrer	   les	  
besoins	  de	  financement	  

o 
I	   (voir	   enjeu	   3)	   ou	   tout	   autre	   mécanisme	   permettant	   de	  

constituer	  des	  réserves	  financières	  
o 

maîtriser	  la	  dette	  du	  service	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  
des	  pratiques	  
	  
Objectif	  :	  
Exploiter	  
toutes	  les	  
possibilités	  
offertes	  par	  la	  
M49	  

3	   	  Améliorer	  la	  connaissance	  des	  caractéristiques	  des	  instructions	  comptables	  

 Adopter	  des	  définitions	  unifiées	  des	  pratiques	  comptables	  et	  des	  interprétations	  de	  la	  
M49	  

 priorités	  
	  
	  

 Exploiter	   toutes	   les	   possibilités	   offertes	   par	   la	  M49	  :	   production	   immobilisée,	   ACSI	  
etc.	  

 Sensibiliser	   les	   comptables	   aux	   spécificités	   de	   la	   comptabilité	   privée	   pour	   mieux	  
encadrer	  les	  dossiers	  de	  DSP	  et	  exploiter	  au	  mieux	  ses	  possibilités	  (DSP,	  SPL	  etc.)	  
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Enjeu	  :	  	  
Gouvernance	  
et	  gestion	  
	  
Objectif	  :	  
Prendre	  en	  
compte	  les	  
attentes	  de	  
tous	  les	  
acteurs	  
(usagers,	  
citoyens,	  

	  

4	   	  Amélioration	  de	  la	  gouvernance	  des	  services	  

 Développer	   sur	   le	   territoire	  des	  outils	  de	  participation	  des	  citoyens	  et	  de	   la	   société	  
civile	   dans	   toutes	   les	   structures	   cture	  
construite	   par	   la	   SPL	   Eau	   de	   Grenoble	   (pouvoir	   décisionnel	   sur	   le	   prix,	   les	  
investissements	  etc.)	  

 Accroître	  les	  échanges	  entre	  les	  agents	  des	  services	  (à	  la	  fois	  en	  interne,	  par	  exemple	  
par	   la	   diversification	   des	   tâches	   et	   rotations	   des	   agents	  ;	   et	   en	   externe,	   par	   des	  

partager	  une	  culture	  et	  connaissance	  technique	  commune	  
 

	  :	  
o Les	  ASA	  (Claix,	  Proveysieux,	  Saint-‐Egrève,	  Crolles	  etc.)	  
o Les	  associations	  de	  titulaires	   	  
o Les	  associations	  environnementales	  
o Les	   associations	   patrimoniales	   en	   lien	   avec	   la	   ressource	   (préservation	   de	  

fontaines	  publiques,	  ouvrages	  hydrauliques	  etc.)	  
o fois	   intégralement	  

	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  
des	  pratiques	  
	  
Objectif	  :	  
Garantir	  la	  
performance	  
économique	  
du	  service	  
public	  

5	  -‐	  	  Développement	  des	  outils	  de	  solidarité	  et	  de	  mutualisation	  entre	  services	  

 
mutualisation	  des	  astreintes,	   la	   facturation	  conjointe	  ou	  encore	   la	   création	  de	  pôles	  
relation	  aux	  usagers	  (standard	  téléphonique,	  communication	  etc.).	  

 

services	  et	  personnels	  qualifiés.	  
 	  
 Faire	  face	  à	  

pour	  les	  services	  les	  plus	  petits	  
 -‐Santini	   pour	   la	   coopération	   décentralisée	  

avec	  les	  pays	  en	  développement	  et	  émergents	  
	  

Enjeu	  :	  	  
Gouvernance	  
et	  gestion	  
	  
Objectif	  :	  
Valoriser	  la	  
qualité	  du	  
service	  rendu	  

	  

6	  -‐	  	   	  

 Proposer	  une	  information	  à	   	  
o 	  
o Vulgarisation	  des	  vertus	  nutritionnelles	  
o 	  
o Mettre	   à	   disposition	   auprès	   des	   usagers	   les	   RPQS	   (sur	   Internet,	   au	   service	  

accueil	   des	   usagers	   etc.)	   et	   proposer	   une	   analyse	   «	  grand	   public	  »	   de	   la	  
qualité	  du	  service	  rendu.	  

 Clarification	  de	  la	  structure	  tarifaire	   	  
o 	  
o Explication	  par	  la	  ventilation	  des	  coûts	  du	  service	  

Enjeu	  :	  	  
Performance	  
Objectif	  :	  
Optimiser	  

territoriale	  des	  
réseaux	  et	  des	  
infrastructures	  

7	   -‐	   	   Poursuite	   des	   études	   initiées	   sur	   le	   territoire	   pour	   rationaliser	   les	   réseaux	   et	   les	  
réservoirs	  (comme	  celle	  du	  SIERG)	  

 Rationaliser	   le	   nombre	   de	   réservoirs	   (réflexion	   à	   mener	   pour	   les	   services	   où	   la	  
capacité	  de	  stockage	  dépasse	  3	  jours)	  

 Lors	   de	   la	   construction	   ou	   du	   renouvellement	   des	   réseaux,	   anticiper	   les	   évolutions	  

distribution	  des	  services	  voisins	  etc.).	  
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Enjeu	  :	  	  
Performance	  
Objectif	  :	  
Garantir	  la	  
continuité	  du	  
service	  en	  cas	  

	  

8	  -‐	  	   	  

Des	   interconnexions	   restent	  à	   construire,	   notamment	  avec	   le	  Pays	   Voironnais,	   le	  SIED,	  et	   le	  
Grésivaudan.	  
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6.2.2. Enjeux  secondaires  
	  

Enjeu	  :	  	  
Gouvernance	  
et	  gestion	  	  
	  
Objectif	  :	  
Construire	  
des	  
structures	  
tarifaires	  
adaptées	  aux	  
besoins	  de	  la	  
population	  

1	   -‐	   	   politiques	   de	  
tarifications	  sociales	  et	  environnementales	  

 Définir	   une	   méthodologie	   ex-‐ante	   de	   diagnostic	   des	   besoins	   sociaux	   et/ou	   des	  
besoins	  environnementaux	  

 
efficacement	  le	  public	  concerné	  en	  cas	  de	  tarification	  sociale	  

 ex-‐post	  
sociale	  ou	  environnementale	  

 Encourager	  les	  simulations	  financières	  avant	  les	  changements	  de	  structure	  tarifaire	  
 Implique

composantes	  de	  la	  facture.	  
 ale	  multi-‐objectif)	  

ENGEES.	  
	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  
des	  pratiques	  
	  
Objectif	  :	  
Simplifier	  la	  
gestion	  des	  
parcs	  de	  
compteurs	  et	  
garantir	  

sociale	  du	  
	  

2	  -‐	   individualisation	  des	  compteurs	  

 
	  

 facture	   en	   cas	  
	  

 	  
 Limiter	   la	  complexification	  de	  la	  gestion	  du	  parc	  de	  compteur	  et	  des	  campagnes	  de	  

	  
 Informer	   les	  

programmée.	  Les	  durées	  des	  garanties	  des	  constructeurs	  tendent	  à	  diminuer.	  Ce	  qui	  
	  

 oblématique.	  Inciter	  à	  la	  réparation	  
des	  conduites	  montantes	  fuyardes	  

 
public	  

	  
Enjeu	  :	  	  
Performance	  
Objectif	  :	  
Répondre	  aux	  
besoins	  
primaires	  des	  
populations	  
non	  
raccordées	  

3	  -‐	  Prise	  en	  compte	  des	  problématiques	  sociales	  des	  habitants	  mobiles	  ou	  non	  raccordés	  
	  

 	  
 Observer	   les	  pratiques	  des	  autres	  collectivités	   françaises	  (développement	  de	  bains-‐

	  

Enjeu	  :	  	  
Gestion	  
durable	  	  
	  
Objectif	  :	  
Eprouver	  la	  
stabilité	  
future	  du	  
modèle	  
économique	  
actuel	  

4	   -‐	  
consommation	   des	   usagers	  

u	  dans	  les	  20	  prochaines	  années	  (La	  consommation	  des	  usagers	  à	  population	  
	  

 
rages,	   amélioration	   des	   process	  

industriels	  etc.)	  
 Enquêter	  auprès	  des	  usagers	  domestiques	  pour	  

	  
quartiers,	  voire	  des	  copropriétés	  pour	  mieux	  saisir	  les	  comportements	  spécifiques)	  
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à	   la	   façon	   de	   limiter	   les	   comportements	   opportu
	  

 A	  contrario
tie	  de	  

	  
 	  

	  
Enjeu	  :	  	  
Gestion	  
durable	  
	  
Objectif	  :	  
Préserver	  la	  
qualité	  
naturelle	  de	  
la	  ressource	  

5	   	   Amélioration	   de	   la	   connaissance	   de	   la	   ressource	   exploitée	   par	   les	   services	  
producteurs	   	  	  

 Améliorer	  le	  suivi	  des	  DUP	  
 Améliorer	  la	  connaissance	  des	  capacités	  de	  production	  techniques	  et	  naturelles	  
 Mettre	  en	  place	  des	  compteurs	  sur	  tous	  les	  ouvrages	  de	  prélèvement	  pour	  connaître	  

précisément	  le	  volume	  prélevé	  à	  la	  source	  
 Mener	  des	  initiatives	  volontaires	  sur	  les	  périmètres	  élargis	  de	  protection	  de	  captage	  

en	   lien	   avec	   tous	   les	   acteurs	   concernés	   pour	   limiter	   les	   conflits	  
préserver	   la	   ressource	   (conventions	   avec	   les	   agriculteurs	   etc.).	   Plus	   largement	  
réactiver	  le	  lien	  service-‐ressource	  par	  la	  connaissance	  interne	  de	  la	  ressource	  par	  les	  
agents,	  les	  usagers	  (formations,	  visites	  de	  terrain	  etc.).	  

 Organiser	   la	   médiation	   entre	   la	   dimension	   technico-‐économique	   et	  
environnementale	   des	   services	   avec	   des	   projets	   de	   restauration	   du	   patrimoine	  
naturel	  

 Garantir	  le	  respect	  des	  normes	  européennes	  
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6.2.3. Autres  enjeux  
	  

Enjeu	  :	  	  
Gestion	  durable	  
	  
Objectif	  :	  
Exploiter	  le	  
potentiel	  
hydrique	  de	  la	  
région	  
grenobloise	  

1	  -‐	  	  Développement	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  centrales/turbines	  micro	  électriques	  	  

 
	  

 Possibilité	   de	   recettes	   annexes	   pour	   le	   service	   afin	   de	   stabiliser	   les	   hausses	   des	  
	  

 Intérêt	  environnemental	  (énergie	  propre)	  
 

mise	  en	  place	  de	  microcentrales.	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  
des	  pratiques	  
	  
Objectif	  :	  
Assurer	  le	  
financement	  des	  
projets	  

	  

2	  -‐	  	  Amélioration	  de	  la	  connaissance	  des	  mécanismes	  de	  subventions	  	  

 
du	  Conseil	  Général	  et	  de	  la	  région	  

 Connaître	  les	  mécanismes	  de	  subvention	  environnementaux	  dans	  le	  cadre	  des	  lois	  
Grenelle	  etc.	  

 Développer	  une	  connaissance	  des	  mécanismes	  de	  subventions	  européens	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  
des	  pratiques	  
	  
Objectif	  :	  
Rationaliser	  les	  
systèmes	  
tarifaires	  

3	  -‐	  	  Amélioration	  de	  la	  connaissance	  des	  constructions	  tarifaires	  et	  de	  leur	  impact	  sur	  
les	  recettes	  du	  service	  

 
	  ?	   tout	  

cadeau	  fait	  à	  certains	  usagers	  se	  répercute	  sur	  les	  capacit
	  

 Comprendre	   les	   impacts	   financiers	  de	   la	  modulation	  des	  parts	   fixes,	  variables	  et	  
tarifs	  annexes	  	  

 Comprendre	   les	   impacts	   sur	   le	   comportement	   des	   usagers	   des	   modalités	   de	  
uverture	  et	  de	  fermeture	  de	  branchement,	  

de	  traitement	  des	  dossiers	  etc.)	  
 Réfléchir	  aux	  seuils	  des	  tarifs	  en	  fonction	  des	  diamètres	  des	  branchements	  (tendre	  

vers	  une	  harmonisation	  ?)	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  
des	  pratiques	  
	  
Objectif	  :	  
Clarifier	  le	  
domaine	  

des	  services	  

4	  -‐	  Clarification	  des	  problématiques	  liées	  à	  la	  propriété	  	  

 Vulgariser	  la	  législation	  sur	  le	  thème	  des	  servitudes	  de	  passage	  
 	  
 Etre	   en	  mesure	  de	  définir	  pour	  chaque	  branchement	  de	  chaque	  réseau	   la	  partie	  

publique	  et	  la	  partie	  privée.	  
 Expliquer	  clairement	  dans	  le	  règlement	  de	  service	  que	  le	  service	  est	  responsable	  

	  
 n	  

fonction	  du	  statut	  juridique	  des	  biens	  (canalisations	  publiques	  ou	  privées	  etc.)	  et	  
des	  terrains	  concernés	  (domaine	  publique,	  domaine	  privé	  etc.)	  

Enjeu	  :	  	  
Gouvernance	  et	  
gestion	  
	  
Objectif	  :	  
Optimiser	  la	  

5	  -‐	  Lancement	  des	  démarches	  pour	  limiter	  au	  maximum	  les	  impayés	  

Les	  impayés	  ne	  représentent	  pas	  une	  problématique	  majeure	  pour	  la	  plupart	  des	  services	  
ugmentation	  croissante	  de	  ceux-‐ci.	  De	  plus,	  

les	   services	   constatent	   	   des	   pratiques	   hétérogènes	   dans	   la	   gestion	   des	   relances	   pour	  
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perception	  des	  
recettes	  

	  
Trois	  politiques	  sont	  envisageables	  suivant	  la	  nature	  du	  service	  :	  
o 	  et	  de	  la	  personnalité	  morale	  :	  

	  
o financière	  et	  de	  la	  personnalité	  morale	  :	  recourir	  

indépendamment	  de	  la	  TP	  
o Si	   le	   service	   est	   géré	   en	   affermage	  :	   aménager	   un	   partenariat	   entre	   les	   CCAS	   et	   le	  

fermier	  pour	  identifier	  les	  personnes	  en	  réelle	  difficulté	  de	  paiement	  et	  les	  soutenir.	  
	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  
des	  pratiques	  
Objectif	  :	  
Respecter	  

traitement	  des	  
usagers	  et	  les	  
exigences	  de	  la	  
législation	  

6	   	  Suppression	  des	  pratiques	  (marginales	  sur	  le	  territoire)	  de	  facturation	  au	  forfait	  
des	  bâtiments	  et	  équipements	  communaux,	  hôpitaux	  etc.	  
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6.3. Enjeux  sur  les  aspects  réglementaires  
	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  des	  
pratiques	  	  
	  
Objectif	  :	  
Garantir	  la	  
fiabilité	  des	  
données	  des	  
services	  

1°	   Harmonisation	   du	   vocabulaire	   technique	   et	   financier	   des	   services,	  
encouragement	  à	  une	  interprétation	  rigoureuse	  des	  définitions	  réglementaires	  

 Editer	   un	   lexique	   à	   destination	   des	   services	   techniques	   pour	   harmoniser	   le	  
vocabulaire	  entre	  collectivités	  (voir	  la	  liste	  des	  confusions	  dans	  le	  paragraphe	  

	  
 Former	  le	  personnel	  concerné	  aux	  définitions	  réglementaires,	  aux	  méthodes	  de	  

(remise	   en	   question	   des	   rendements	   de	   distribution	   supérieurs	   à	   95%,	   par	  
exemple).	  

 Unifier	  les	  définitions	  techniques	  mais	  aussi	  juridiques	  et	  comptables	  
 Développer	   des	   ateliers	   de	   formation	   juridique	   sur	   des	   thématiques	  

	  
Enjeu	  :	  	  
Gestion	  durable	  
Objectif	  :	  
Assurer	  une	  
gestion	  
environnementale	  
de	  long	  terme	  du	  
servi 	  

	  
	  

	  
 	  
 Evaluer	   les	   investissements	  nécessaires	  pour	   respecter	   les	  normes	  de	  qualité	  

	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  des	  
pratiques	  
	  
Objectif	  :	  
Rendre	  compte	  et	  
rendre	  des	  
comptes	  

3°	  Compléter	  la	  base	  de	  données	  SISPEA,	  optimiser	  la	  rédaction	  des	  RPQS	  

 
SISPEA	   (observation	  des	   enjeux	  nationaux,	   transparence	   des	   services	  publics	  
etc.)	  

 Mettre	  en	  lumière	  le	  faible	  investissement	  de	  temps	  nécessaire	  au	  remplissage	  
de	   la	   base	   de	   données	   (30min	   chaque	   année	   si	   les	   indicateurs	   sont	  
correctement	  calculés,	  selon	  la	  DDT-‐Isère)	  

 Proposer	   un	   modèle-‐type	   de	   RPQS	   pour	   faire	   face	   à	   la	   très	   grande	  
hétérogénéité	  et	  au	  caractère	  souvent	  lacunaire	  de	  ces	  derniers.	  

 Sensibiliser	  les	  élus	  sur	  la	  nécessité	  de	  rédiger	  un	  RPQS	  en	  plus	  du	  RAD	  lorsque	  
le	  service	  est	  délégué	  

 Mobiliser	   les	   indicateurs	   de	   performance	   et	   procéder	   à	   une	   analyse	   de	   la	  
qualité	  du	  service	  public	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  des	  
pratiques	  
Objectif	  :	  
Clarifier	  les	  droits	  
et	  obligations	  du	  
service	  et	  des	  
usagers	  

4°	  Actualiser	  les	  règlements	  de	  service	  

 	  
 

place	   dans	   la	   hiérarchie	   des	   normes	   et	   sa	   valeur	   et	   portée	   face	   aux	   textes	  
législatifs	  et	  réglementaires)	  

 Diffuser	  le	  guide	  pratique	  réalisé	   	  

Enjeu	  :	  	  
Performance	  
Objectif	  :	  
Limiter	  les	  
risques	  	  sanitaires	  

5°	  Remplacer	  les	  branchements	  en	  plomb	  

 	  
 Définir	   un	   programme	   de	   renouvellement	   des	   branchements	   les	   plus	  

importants	  
 Relativiser	   auprès	   des	   élus	   et	   des	   usagers	   la	   gravité	   de	   la	   présence	   de	  

branchements	  en	  plomb	  (risque	  de	  saturnisme	  faible	  si	  eau	  calcaire	  et	  si	  temps	  
de	  séjour	  courts)	  
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Enjeu	  :	  	  
Performance	  
Objectif	  :	  
Améliorer	  la	  
performance	  des	  
réseaux	  

6°	  Atteindre	  les	  objectifs	  du	  décret	  rendement	  

 	  
 

de	  subventionner	  les	  travaux	  

Enjeu	  :	  	  
Performance	  
Objectif	  :	  
Limiter	  les	  
risques	  	  sanitaires	  

7°	  Anticiper	  le	  financement	  du	  renouvellement	  des	  conduites	  PVC	  en	  cas	  de	  risque	  
sanitaire	  avéré	  

 Informer	  les	  agents	  sur	  les	  risques	  sanitaires	  potentiels	  
 	  

Enjeu	  :	  	  
Amélioration	  des	  
pratiques	  
Objectif	  :	  
Répondre	  à	  

normes	  

8°	   réglementaires,	  scientifiques	  
et	  technologiques	  

 Mettre	   en	   place	   un	   mécanisme	   de	   veille	   juridique,	   scientifique	   et	   technique	  
(mutualisé	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  entre	  plusieurs	  services)	  
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Photographie des services d’eau potable du bassin 

grenoblois 

Ce rapport restitue trois années d’enquêtes auprès de 52 services d’eau potable du bassin grenoblois. Il se base 
sur des enquêtes et analyses menées par la Communauté de l’Eau Potable, plateforme d’acteurs des 
producteurs et distributeurs d’eau potable à l’échelle du SCoT de la région urbaine de Grenoble réunis autours de 
valeurs communes telles la coordination des décisions des actions publiques, la solidarité entre territoires, 
l’échange et le partage des moyens. 
Il se présente sous la forme d’un état des lieux photographique permettant d’approcher l’organisation des 
services d’eau dans leurs dimensions technique, financière et de relation aux usagers pour les années 2008 à 
2012. Sont ainsi abordées les problématiques patrimoniales (type, taille et âge des ouvrages), de personnel 
(nombre et fonction), les capacités d’autofinancement des services et leur niveau d’endettement (niveau 
d’investissement, durée d’extinction de la dette), les modes de gestion (régie directe, affermage, prestation de 
service global), ou encore les modalités de facturation (moyens de paiement, étapes de recouvrement des 
impayés) et le type de communication réalisée par les services auprès des usagers (rapports sur le prix et la 
qualité du service, règlements de service etc.).Toutes ces dimensions reposent sur des données brutes qui 
seront à travailler selon les données réelles dans le cadre des chantiers connexes en lien avec les évolutions 
territoriales et réglementaires en cours.  
La dimension réglementaire n’est pas oubliée puisqu’une partie rend compte des indicateurs de performance que 
doivent remplir annuellement les services d’eau. Outre cette caractérisation de l’activité des services, le rapport 
apporte des éléments de compréhension du contexte au sein duquel agissent les services. Dans un premier 
temps, une description de l’organisation politique, économique et sociale de l’agglomération est réalisée. Puis, un 
descriptif du contexte national au sein duquel les services agissent est entrepris (enjeux du développement 
durable). Enfin, le rapport restitue les  interactions entre services et ressources en décrivant de manière aussi 
précise que possible les caractéristiques de celles-ci (type de ressource, qualité, quantité etc.).   
La lecture du rapport se veut être intuitive, précise et dynamique. En effet, une attention particulière a été 
accordée à l’énoncé d’exemples précis tout en comparant de manière systématique les données par service au 
contexte général de l’agglomération. Des comparaisons entre services ont également été effectuées dans la 
mesure du possible. Cet aspect permet une caractérisation de certains enjeux qui peuvent se poser à l’échelle du 
territoire étudié.  
Un plan d’actions situé en fin de rapport propose en les priorisant, un ensemble de mesures à mettre en œuvre 
pour répondre aux principaux défis identifiés à l’échelle de l’agglomération élargie. 
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