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I. Présentation de l’organisme

Pendant mon stage, j'ai été accueilli au sein du service eau et assainissement de la

Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon (CCPAL), créé en 2014 par les élus des

communes qui la composent. Ce service compte 33 agents répartis dans différents pôles tels

que l'administration, les usagers, l'exploitation, les études et travaux, ainsi que l'ANC. Un

service d'astreinte assure la continuité du fonctionnement des installations et intervient chez

les abonnés en cas de fuites ou de débouchage nécessaires.

Le service eau et assainissement de la CCPAL est chargé de diverses missions

essentielles. Il assure la production et la distribution d'eau potable, ainsi que le traitement

des eaux usées. Ces activités englobent la gestion, le suivi, l'instruction, l'exploitation, la

facturation et la mise à jour du SIG. La CCPAL joue un rôle crucial dans la protection des

ressources en eau et la préservation de la qualité de l'eau sur son territoire.

Pour répondre aux besoins en eau de toutes les communes, la CCPAL s'appuie sur 20

sources d'eau propres, comprenant des sources naturelles, des forages et des puits. Chacune

de ces ressources est soumise à un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique, qui

définit les périmètres de protection et les volumes de pompage autorisés.

De plus, la CCPAL assure le transfert d'eau entre les différentes communes et peut

également procéder à l'achat d'eau auprès d'autres collectivités pour répondre à la demande

en cas de besoin. Cette coordination garantit une gestion optimale des ressources hydriques

sur le territoire de la CCPAL.
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Synoptique altimétrique des réseaux d’eau potable de la CCPAL - 2015 (zoom en ANNEXE 1)

II. Présentation du travail
1. Missions confiées

Durant cette période de stage, je m’occupe de surveiller et d’analyser la qualité de

l’eau pour garantir sa conformité selon les prescriptions de l’ARS. Plusieurs objectifs m’ont

été confiés. Dans un premier temps, je dois initier un suivi des paramètres

physico-chimiques de l’eau depuis l’année 2020 en regroupant les données sous forme de

graphiques de suivi tels que la température, la conductivité, la turbidité etc. Cela permettra

de surveiller l'évolution de la qualité de l'eau dans le temps et d’identifier, anticiper les

éventuels problèmes qui peuvent potentiellement arriver.

Un autre objectif est de suivre la concentration de chlore dans différents ouvrages où

nous ne pouvons pas la suivre via le logiciel PCwin, étant donné que le chlore est l'indicateur

de la désinfection de l’eau, il faut avoir un protocole de suivi régulier.

Je dois également mettre en place des graphiques sur la hauteur d’eau de deux forages

et le débit d’une source pour le comité sécheresse. Ce comité départemental donnera les

indications nécessaires aux arrêtés cadre sécheresse préfectoraux (Annexe 2).

Et enfin, je dois faire une étude sur le forage 1 du Fangas à Apt, qui a un rôle très

important car il est la source principale de production d’eau et assure ⅔ de la production
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annuelle avec le forage 2, plus récent, en déterminant le faciès de l’eau ainsi que leurs

propriétés géologiques et hydrogéologique afin de comprendre la provenance de cette

“rivière souterraine”.

2. Compétences développées

Les missions qui m'ont été confiées lors de mon stage m'ont permis de développer

plusieurs compétences dans le domaine de la qualité de l'eau. J'ai acquis des connaissances

techniques en effectuant des mesures de chlore et des analyses physico-chimiques, ainsi

qu'en utilisant différents équipements de mesure. J'ai également développé des compétences

en gestion de données et en création de graphiques pour présenter mes résultats de manière

claire et précise. De plus, mon expérience m'a permis d'améliorer mes compétences en

communication, mon autonomie et ma capacité de réflexion.

Par ailleurs, j'ai eu l'opportunité de suivre différents agents dans leur travail,

notamment dans la recherche de fuites d'eau, l'assainissement et la régie. Cette expérience

m'a permis d'enrichir mes connaissances et de mieux comprendre le fonctionnement des

équipements utilisés. En somme, mon stage m'a offert une occasion précieuse d'acquérir de

nouvelles compétences et de me familiariser avec les différentes facettes du domaine de la

qualité de l'eau.

III. Matériels et Méthodes
1. Paramètres physico chimique et microbiologique

Une de mes missions principales est de réorganiser les paramètres

physico-chimiques et microbiologiques afin que la CCPAL puisse avoir un suivi de qualité de

chaque site de prélèvement et s’appuyer dessus pour faire évoluer ce suivi. J’ai récupéré les

fichiers pdf envoyés par l’ARS (Annexe 3) et CARSO, deux établissements travaillant sur la

qualité de l’eau, sur le détail des analyses effectuées sur différents ouvrages ce qui

représentait environ 20 000 données au total. Dans un premier temps, j’ai organisé ces

résultats sous forme de tableau, en fonction de chaque commune puis en fonction de chaque

ouvrage depuis 2020. Ensuite j’ai créé un fichier Excel avec une feuille par commune afin de

créer des graphiques en fonction de chaque paramètres mesurés et en fonction de la

pertinence du site que la CCPAL déterminé afin d’avoir un suivi continu. On peut ainsi voir

l’évolution de chaque paramètre et en tirer des conclusions sur la qualité de l’eau et prendre

des décisions en fonction des résultats obtenus.
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En plus d’organiser ces résultats, il a fallu comprendre pourquoi mesure t-on ces

différents paramètres et connaître leurs limites de qualité pour avoir un suivi régulier. Pour

cela, j’ai créé un tableau récapitulant les limites de qualité à ne pas dépasser en fonction de

chaque paramètre. Et enfin, pour les personnes n’étant pas dans le domaine de l’hydrochimie

et qui suivent l’évolution de la qualité, comprennent le sens de ces analyses, j’ai créé un

fichier expliquant les raisons pour lesquelles on recherche ces paramètres. Les explications

retenues proviennent de mes connaissances avec l'appui de mes cours de licence en science

de la terre et de l’eau et de recherche sur des sites officiels ou papiers officiels de la directive

européenne.

2. La chloration

Le traitement de l’eau au chlore gazeux est la méthode principalement utilisée pour la

désinfection de l’eau potable (Annexe 4). Le chlore gazeux est produit en faisant passer du

courant électrique au travers de saumure. En effet, l'eau saumure conduit un courant direct

dans une cellule d'électrolyse. Les ions chlorures, provenant à l’origine du sel dissous, sont

transformés en atomes de dichlore (Annexe 5). Sur la cathode nous aurons de l’hydroxyde de

sodium (NaOH) et dihydrogène gazeux (H2) et sur l’anode le dichlore gazeux (Annexe 6). Ces

produits sont séparés du au fait de la réaction très agressive entre l'hydrogène gazeux et le

chlore gazeux.

Enfin, le chlore gazeux et l'eau vont réagir ensemble afin de créer de l’acide

hypochloreux (HOCl) qui est le produit de la désinfection.

𝐶𝑙
2
 +  𝐻

2
𝑂 → 𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻+ +  𝐶𝑙−

Différentes méthodes sont utilisées afin d’injecter le chlore dans les canalisations

avant d’être distribuées. Nous avons principalement la pompe à injection de chlore gazeux,

celle-ci fonctionne en prenant le chlore gazeux stocké sous forme liquide à l’aide d’une

aspiration pour l’emmener dans un bidon de mélange avec l’eau. La quantité de chlore

injectée dans l’eau à traitée est contrôlée par une vanne qui régule le débit de chlore gazeux

injecté. L’injection de chlore dépend du débit d'arrivée d’eau dans le bassin. La

réglementation de l'ARS impose un taux de chlore libre compris entre 0.1 et 0.3 mg/l en tout

point du réseau.
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Schéma du système de chloration

Il m’a été confié d’effectuer le suivi de la chloration sur les bassins où nous n'avons

pas d’analyseur de chlore relié au logiciel PCwin permettant de suivre l’évolution de la

concentration. Pour cela, on utilise des kits de test colorimétriques (Annexe 7) pour mesurer

la concentration de chlore libre présent dans l’eau. Je prélève l’eau à différents points de

surveillance (PSV). Ces kits fonctionnent par réaction chimique (le chlore réagit avec le dpd

(N,N-diéthyl-p-phénylènediamine ou ) pour produire une coloration rosâtre𝐶
10

𝐻
16

𝑁
2

(Annexe 8) qui sera proportionnelle à la concentration de chlore libre.

𝐶𝐻𝐿𝑂𝑅𝐸 𝐿𝐼𝐵𝑅𝐸 +  𝐶
10

𝐻
16

𝑁
2
 →  𝐸𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇 𝐶𝐻𝑄 (𝑅𝑂𝑆𝐸)  

Le chloromètre mesure ensuite la concentration de chlore en mg/l par photométrie à

528 ± 2 nm. Selon la valeur obtenue, j’adapte le taux de chlore injecté afin de respecter la

norme. En fonction de l’installation, je modifie le réglage d’injection de chlore gazeux, le

volume de la pompe doseuse ou pour une action immédiate je chlore le bassin avec du chlore

liquide. Chaque réglage nécessite un contrôle à effectuer dans les jours suivants.
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3. Graphiques pour le comité sécheresse

Pour réaliser les graphiques à fournir au comité sécheresse, j’utilise le logiciel PCwin

qui m’a permis de récolter les valeurs du paramètre que je souhaite étudier tel que le débit

d’une source ou la hauteur d’eau d’une nappe au niveau d’un forage sur une période donnée.

Dans notre cas, je veux étudier l’évolution du débit pour la source à la Palud, la hauteur d’eau

de la nappe au Fangas forage 1 et la hauteur d’eau de la nappe à Céreste forage 1 pour le mois

d’avril 2023 par rapport à avril 2022 . Pour cela j'ai utilisé la formule ci dessous afin de sortir

deux courbes superposées qui permettent de prévenir des risques notamment en période de

sécheresse en fonction des données obtenues:

µ
1

=  Σ𝑥
1 

 𝑠𝑠𝑖 𝑄 = 0 𝑚3/ℎ =  𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 

● avec la moyenne du jour 1µ
1

● étant les résultats du jour 1𝑥
𝑖

Nous pourrons poser différentes questions sur les seuils critiques, les hauteurs d’eau

et les débits en utilisant les courbes obtenues. Pour cela nous nous appuierons sur l’année

2022 comme référence, étant donné qu’elle était marquée par une sécheresse importante, afin

d’analyser les années futures.

Au cours du stage, nous avons eu une réunion avec le comité sécheresse sur

l’élaboration d’un indicateur de sécheresse sur l’eau potable (Annexe 9). Il a été demandé de
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faire suivre dans une première phase, les données de 3 sites pour notre cas, sur le niveau

d’eau des forages ou puits avec une valeur par heure minimum, le volume mensuelle pompé

ainsi que les temps de pompage durant les 10 dernières années minimum. Pour ce faire j’ai

réalisé des tableaux dynamiques avec les donnés demandés ainsi que des graphiques pour

que cela soit plus parlant.

4. Détermination du faciès et lien géologique : exemple du Fangas

Le forage du Fangas joue un rôle très important dans l’approvisionnement en eau

potable de la population. Il permet de puiser de l’eau souterraine dans une nappe profonde et

de la traiter afin de la rendre potable. L’eau est ensuite distribuée aux habitants. Deux

forages ont été réalisés sur ce secteur mais nous allons nous focaliser dans un premier temps

sur le premier forage.

Les analyses d’eau brute du forage nous permettent d’obtenir les concentrations des

différents ions présents ainsi que des différents paramètres mesurés. Après les avoir classé

dans des tableaux comme expliqué dans la partie III.1, on convertit :

𝐶
𝑖 
(𝑚𝑔/𝐿) ⇒  𝐶

𝑖
 (𝑚𝑒𝑞/𝐿) =  𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖| | * 𝐶

𝑖 
(𝑚𝑔/𝐿)  

afin de déterminer le cation et l’anion dominant. Grâce à cela, nous pourrons trouver

le faciès de l’eau de la nappe.

Grâce au faciès, à la connaissance du site géologique et aux valeurs obtenues des

différentes analyses, nous pourrons faire le lien entre le faciès de l’eau et la géologie de la

zone. Différents documents permettront d’approfondir les résultats.

5. Lien précipitation et paramètres mesurés

J’ai approfondi notre étude en cherchant s'il existe un lien entre les précipitations et

les paramètres mesurés. Pour cela, j’ai étudié les données de pluviométrie de 2022 et 2023 sur

le secteur d’Apt où se situent les forages du Fangas. J’ai dans un premier temps regardé les

jours où les pluies étaient supérieures à 25 mm, car c’est le seuil où nous observons un effet

sur la hauteur d’eau. Pour regarder si cela se trouve proche d’un mois où une analyse a été

faite et observer l’effet sur les paramètres.

Ensuite j’ai étudié l’évolution des précipitations de juin 2021 à avril 2023 pour avoir

une courbe de cette évolution et la comparer aux différents paramètres. Il a donc fallu

observer les histogrammes de chaque paramètres et regarder ceux qui suivent la même

tendance que la pluviométrie. Si cela suit la même tendance alors il existerait un lien entre ce
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paramètre et les précipitations et donc une connexion entre les deux, et au contraire si cela

ne suit pas la tendance de la courbe de pluviométrie alors les précipitations n'ont pas

d’impact sur le paramètre mesuré.

IV. Résultats
1. Paramètres physico chimique et microbiologique

Il est important de suivre l’évolution des paramètres physico-chimique et

microbiologique de l’eau de chaque commune afin de prévenir d'éventuels risques sur la

santé. Dans un premier lieu, il faut connaître les limites de qualité à ne pas dépasser pour

chacun des paramètres. J’ai alors établi un tableau présentant les principaux paramètres

mesurés et leurs limites de qualité.

PARAMÈTRES LIMITE DE QUALITÉ

ESCHERICHIA COLI 0

ENTÉROCOQUE 0

NITRATE 50 mg/l

FLUORURE 1.5 mg/l

BORE 1 mg/l

TRIHALOMETHANES 100 µg/l

SOMME NO3/50 + NO2/3 1 mg/l

TURBIDITÉ 2 NFU

CONDUCTIVITÉ 200 à 1100 µS/cm
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CARBONE ORGANIQUE TOTAL 2 mg/l

SODIUM 200 mg/l

CHLORURE 250 mg/l

SULFATE 250 mg/l

PH 6.5 à 9

BARYUM 2 mg/l

BORE 2 mg/l

BROMOFORME 100 µg/l

DICHLOROFLUOROMETHANE 100 µg/l

TITRE HYDROMÉTRIQUE

Dans un second temps, j’ai repris tous les fichiers pdf des analyses faites depuis 2020

afin de créer un fichier excel avec une feuille par commune pour que cela soit plus facile de

continuer à compléter pour les analyses futures. Nous nous sommes concentrés sur les

paramètres où nous avons des résultats significatifs, ce qui nous donnait 20 000 données.

J’ai également fait des graphiques mettant en lien le chlore libre et la température

afin de voir les liens qui peuvent potentiellement exister. Ma première lecture a été que la

température est un facteur qui influence le CO2 dissous, la turbidité, le chlore et le pH. Par

exemple, l’augmentation de la température peut augmenter la solubilité du CO2, ce qui peut

faire baisser le pH. L’augmentation de la température peut aussi affecter la turbidité car la

solubilité des gaz diminue tout comme la densité de l’eau. Enfin, pour le chlore cela affecte la

vitesse de réaction chimique entre le chlore et bactéries, virus et donc diminue l’efficacité du

chlore à les éliminer.
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Les paramètres physico-chimiques sont très influencés par la température comme

nous venons de le voir. C’est pour cela qu’il est important de mesurer très régulièrement ces

principaux paramètres tels que la température, le pH, le CO2 dissous et la turbidité afin de

s’assurer d’une bonne qualité d’eau potable suivant les normes appliquées par les

réglementations locales.

2. La chloration

Le suivi de la chloration est très important pour s’assurer que l’eau distribuée à la

population est désinfectée de manière efficace et dans les normes de qualité.

Tableau type d’une tournée chlore :

SITES CONCENTRATION
en mg/l

OBSERVATIONS

LE PAOU 0,41 baisse volume injection et
étalonnage

BUOUX 0,26

SAIGNON VILLAGE 0,39 baisse à la Palud

SAIGNON LA PALUD 0,41 baisse bille de 5 à 4,5

AURIBEAU 0,01 injection dans bassin

CASTELLET 0,25

LA BEGUDE 0,22 étalonnage

CÉRESTE 0,16 aug bille de 4,5 à 6,5

VIENS 0,15

CASENEUVE VILLAGE 0,10 aug bille

CASENEUVE BLACES 0,19

SMC LA BARDON 0,02 aug bille

AUTET RUSTREL 0,20 étalonnage et aug volume
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LA GARDE 0,09 aug bille + pb electrovanne

LES JEANS JEAN 0,23 étalonnage

Il se peut que selon la concentration de chlore obtenue, on doit rajouter du chlore

dans le bassin en cas d’urgence immédiate. Afin de savoir le volume de chlore à injecter pour

avoir la concentration que l’on souhaite, on utilise le calcul suivant :

Taux de chlore voulu (mg/l) / 126 * volume à traiter (m3) * 1000 = volume de javel à 48° à

injecter dans le bassin (en ml)

Afin de suivre de manière efficace et continue la concentration de chlore dans les

sites sans chloromètre, il faut déterminer différents protocoles et recommandations pour

améliorer le suivi de chloration de l’eau potable. Il serait important de former le personnel à

l’interprétation des résultats et à agir en fonction de celui-ci. Établir un système de

communication efficace entre les différents agents afin d’être mis au courant des différents

changements apportés sur chacun des ouvrages en fonction des valeurs obtenues. Enfin,

mettre en place des procédures d’urgence en cas de défaillance des systèmes automatisés

pour réagir au plus vite.

3. Graphique pour le comité sécheresse

Il m’a été demandé d’envoyer au comité sécheresse, l’évolution de la hauteur d’eau de

la nappe du Fangas forage 1 et de caudon forage 1 à Céreste et enfin le débit de la source de

la Palud à Saignon afin de suivre son évolution pour le mois d’avril. J’ai pour cela décidé de

superposer la courbe que nous avons obtenue en 2023 avec celle de 2022 afin d’avoir une

référence.
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Pour le cas de nappe du forage 1 aux Fangas, on observe un même niveau statique qui

reste constant tout au long du mois en diminuant très légèrement à partir du 15 avril. La

hausse du niveau observée en 2022 correspond à une période de grande pluie qui a eu lieu le

23 avril 2022 avec 24.4 mm.

Concernant Caudon à Céreste, nous observons une petite diminution tout au long du

mois de la hauteur d’eau pour 2022 comme pour 2023. De plus, il est important de noter que

cette année nous sommes à une hauteur d’eau supérieure à celle de 2022 de 7 m environ.

L’année 2022 a été très compliquée pour Caudon car très vite le niveau est descendu par la

suite. On peut espérer que cette année sera beaucoup moins compliquée pour la gestion de

l’eau dans ce secteur.

Enfin, pour le débit moyen de la source de Saignon, on observe un débit constant

mais qui tend à légèrement diminuer pour 2023. Nous sommes bien en dessous actuellement

du débit que nous avons observé en 2022, cela est donc un indicateur très important pour
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conclure qu’il va falloir surveiller le débit dans les semaines qui suivent afin de ne pas

manquer durant l’été.

4. Détermination du faciès et lien géologique : exemple du Fangas

Dans un premier temps, j’ai converti les concentrations de chaque ions qui était en

mg/L en meq/L afin de déterminer l’anion et le cation dominant.

Les concentrations en mg/l sont choisies par rapport aux résultats obtenus.

ANIONS mg/l meq/l

CHLORURE 10-14 10-14

FLUORURE 0.4-0.6 0.4-0.6

BICARBONATE 330-340 330-340

NITRATE 4-7 4-7

SULFATES 90-110 180-220

CATIONS

CALCIUM 100-117 200-234

MAGNÉSIUM 20-24 40-48

POTASSIUM 1.5-2 1.2-2

SODIUM 7-9 7-9

On observe que le cation dominant est le calcium et l’anion dominant est

l’hydrogénocarbonate ou bicarbonate. On en conclut donc que le faciès de l’eau du Fangas

est hydrogénocarbonaté calcique. J’ai pu faire le lien et expliquer la raison de ce faciès. Pour

cela, je vais commencer par la géologie de la zone où se situe les forages afin d’obtenir la

succession des couches traversées par le forage 1 en particulier (Annexe 10).
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Log stratigraphique du forage 1 des Fangas

Concernant la localisation de la zone, on se trouve dans la partie sud du synclinal

Forcalquier-Apt. C’est pour cela que nous avons un réservoir aquifère très important dans

cette zone. L’aquifère se trouverait dans le calcaire karstique sous les calcaire et argiles du

Crétacé supérieur. Les calcaires expliqueraient le côté calcique du faciès car les ions

calciums proviendraient de la dissolution des minéraux tels que la calcite et la dolomite

présents dans le sols et roches. En plus de ce faciès, j’ai pu constater que nous avons un titre

hydrométrique entre 30 et 40°f ce qui signifie que c’est une eau dure. En d’autre mot, nous

avons une eau très riche en calcium et aussi en magnésium qui a des avantages pour la santé

mais peut causer des problèmes avec l’accumulation de tartre dans les tuyaux.

De plus, cet aquifère ou encore rivière souterraine a une concentration de nitrates

très faibles ce qui signifierait qu’il est peu ou pas influencé par la pollution agricole. La

couche d'argile se situant au-dessus de celui-ci, bloquerait les polluants de passer. Les sables

se trouvant dans les formations de l’oligocène et crétacé supérieur, favorise et filtre

l’écoulement de l’eau étant donné qu’il y a moins de capillarité.

5. Lien précipitation et paramètres mesurés

La pluie peut aider à recharger les eaux souterraines en fournissant l’eau qui s’infiltre

dans le sol jusqu’à la nappe. Il est possible que la concentration de minéraux dans l’eau

souterraine puisse augmenter après des précipitations importantes, car celle-ci dissout les
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minéraux présents dans le sol. Mais est ce que l’eau de nappe du Fangas du forage 1 est

influencée par la pluie ?

Tout d’abord, on regarde si la hauteur d’eau de la nappe est influencée par les

périodes de pluie afin de conclure s' il y existe une connexion entre les deux.

D’après les données journalière pluviométrique de 2022 et 2023, je regarde les jours

où les précipitations étaient supérieures à 20 mm car c’est le seuil minimum où l’on observe

un impact sur la hauteur d’eau. Cette limite a pu être déterminée en faisant les graphiques du

mois d’avril pour le comité sécheresse vu ci dessus. A partir des jours que l’on retient, on

regarde sur le logiciel PCwin la hauteur d’eau de cette période afin de voir si nous avons eu

une augmentation de la nappe.

DATES PRÉCIPITATIONS HAUTEUR D’EAU

23 AVRIL 2022 25 mm de 99 à 115 m

3 SEPTEMBRE 2022 16,7 mm de 95,2 m à 95,7 m

9 DÉCEMBRE 2022 53 mm de 97 à 114 m

15 DÉCEMBRE 2022 42 mm de 124 à 145 m

Tableau représentant 3 dates avec une pluie supérieure à 20 mm et une inférieure à 20 mm.

Le niveau d’eau du Fangas est bien influencé par la pluie seulement en période de

pluie comme avril 2022 et décembre 2022 où la pluviométrie est supérieure à 20 mm. Le but

étant d’observer si les pluies modifient la chimie de l’eau, j’ai observé les valeurs de chaque

paramètres lorsque nous avons une analyse qui été proche d’une grande pluie. Prenons la

pluie du 23 avril 2022 avec 25 mm. On observe que les ions chlorures, la conductivité, les ions
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carbonates, les nitrates, le TH et la turbidité ont augmenté comparé aux autres mois où les

précipitations étaient minimes. Concernant la pluie du 15 décembre 2022, avec 42 mm, ces

mêmes paramètres ont augmenté mais également le COT et les sulfates.

Les concentrations sont en mg/L, le COT en mg/L, le TH en °f et la conductivité en S/cm.µ

Nous observons ces résultats pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, la

turbidité augmente avec les précipitations dues à l’érosion des sols. Concernant la

concentration de nitrate, celui-ci est apporté par la pollution atmosphérique dû au gaz et

émissions industrielles mais pouvant aussi venir du ruissellement de l’eau depuis les champs

voisins. L’augmentation du TH ou titre hydrotimétrique est dû à l’augmentation du débit

d’eau causé par la pluie qui va faire augmenter le niveau d’eau. Nous observons une

augmentation des ions sulfates et chlore qui provient au lessivage des roches par l’eau de
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pluie. Enfin, nous observons aussi l’évolution du carbone organique total et de la

conductivité. L’augmentation du carbone organique total est comme pour les autres

paramètres, dû aux interactions de la pluie avec l’atmosphère et pour la conductivité c’est

grâce aux ions présents dans l’eau de pluie tel que les ions chlorures, NH4- et SO42- qui sont

des éléments conducteurs.

Cependant, par le manque d’analyse pour les mois à « fortes » pluies concernant le

calcium, le magnésium, le CO2, les ions fluorures, le potassium et le sodium, nous ne

pouvons pas observer l’effet de la pluie sur leur concentrations. On pourrait s’attendre à ce

que les concentrations de ces ions augmentent car ils sont en partie présents dans les eaux

de pluie et dans les roches présents au-dessus de la nappe.

On peut donc conclure qu’il existe un lien entre les précipitations et les paramètres

mesurés en période de pluies où nous avons une pluviométrie supérieure à 20 mm.

CONCLUSION
Durant mon stage au sein de la Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon

dans le service eau et assainissement, j'ai dû faire face à différentes difficultés. Tout d'abord,

j'ai rapidement réalisé que maintenir une qualité de l'eau optimale était bien plus complexe

sur le terrain que sur le papier. Cela nécessitait un investissement presque à temps plein,

avec des contraintes de délais à respecter. De plus, la connaissance précise de la position des

différents bassins et de leurs relations entre eux pour ajuster le taux de chlore s'est avérée

difficile à obtenir.

Une autre difficulté à laquelle j'ai été confronté était la transmission des données au

comité sécheresse. Il fallait fournir les données des dix dernières années en seulement deux

semaines, sachant que la CCPAL avait été victime d'une cyber attaque en 2021, ce qui a

entraîné la perte de presque toutes leurs données. Cette situation a posé un défi

supplémentaire dans la collecte et la présentation des informations nécessaires.

En conclusion, lors de mon stage, j’ai utilisé différentes méthodes pour analyser la

qualité de l'eau et contribuer à sa gestion efficace. J’ai travaillé avec des paramètres

physico-chimiques et microbiologiques, utilisé des kits de test colorimétriques pour mesurer

la concentration de chlore libre, créé des graphiques pour suivre les variations des

paramètres au fil du temps, déterminé le faciès de l'eau et établi un lien géologique, et étudié

les données de pluviométrie pour rechercher des corrélations avec les paramètres mesurés.
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Ces méthodes ont permis d'obtenir une vision plus claire de la qualité de l'eau, de

détecter d'éventuels problèmes et de prendre des mesures appropriées pour maintenir la

conformité aux normes de santé.

En utilisant ces différentes méthodes, j’ai pu acquérir une expérience précieuse dans

le domaine de l'analyse de l'eau et de la gestion des ressources hydriques. Ces compétences

me seront utiles dans ma future carrière et me permettront de contribuer à la préservation et

à la gestion durable de l'eau, une ressource vitale pour notre environnement et notre société.

En somme, mon stage a été une expérience enrichissante qui m’a permis d'appliquer

mes connaissances théoriques, de développer de nouvelles compétences et de comprendre

l'importance de la surveillance et de la gestion de la qualité de l'eau.
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