
Le
 
 
Réseau h
 
L’Yvette 
Roi et sa
découpé
kilomètr
l’Yvette 
homogè
partie N
ces cour
Au cœur
de  3 mè
centimèt

Contexte

Situé en

l’Yvette 

agricoles

des  terr

d’occupa

les plate

forêts  so

affleurer

urbaines

cours  d’

pourtou

e bassin ve

hydrographiq

est le princi
a confluence
ée en deux p
res du cours
reçoit  de  l’e
ne entre  le 
ord (rive gau
rs d’eau drain
r de vallées t
ètres  de  lar
tres.  

e anthropiqu

 plein cœur 

amont  est  s

s…).  Près d’

es  agricoles 

ation est inti

eaux où  l’on

ont  présente

r  par  endro

s se sont éte

’eau.  Une  e

r du bassin q

ersant de 

que 

pal affluent 
e avec  l’Orge
parties, l’Yvet
 de  la  rivièr
eau  de  nom
Nord et  le S
uche) et le R
nent l’ensem
très encaissé
rge  pour  de

ue 

du Parc nat

soumis  à  de

un quart du 

et 39% occ

imement liée

  retrouve de

es  sur  l’ens

oits  les  sable

ndues major

exception  ce

qui sont loca

l’Yvette a

de l’Orge, pa
e au niveau d
tte amont et
e depuis ses

mbreux  afflue
Sud du bassi
Ru des Vaux, 
mble du bass
ées, ces cour
es  hauteurs 

turel régiona

e  nombreuse

territoire es

cupé par des

e à la géomo

e grandes ét

emble  des  v

es  de  Fonta

ritairement d

pendant  ave

lisées sur les

amont, un

arcourant 39
d’Epinay‐sur
t l’Yvette ava
s sources  jus
ents  dont  le
in avec  le Po
l’Ecosse Bou
in versant do
rs d’eau sont
d’eau  dép

al de  la Haut

es  pressions

st occupé pa

s  forêts  et p

orphologie d

tendues de 

versants  abr

ainebleau  qu

dans les fond

ec  le  dévelo

s plateaux le 

n site exce

9 km entre s
r‐Orge. Pour 
al. L’Yvette a
squ’à Gif‐sur
es  six  princip
ommeret,  le
uton et le M
ont la superf
t de tailles tr
assant  rare

te Vallée de

s  anthropiqu

r des zones 

prairies.  La  r

u site : les te

terre  sablo‐

rupts  où  le 

ui  reposent 

ds de vallée e

oppement  t

long de la R

eptionnel 

es sources s
la gestion d
amont comp
r‐Yvette. Le 
paux  se  répa
e Rhodon et 
ontabé au S
ficie dépasse
ès modestes
ment  les  q

 Chevreuse, 

es  (activités

urbaines, co

répartition  s

erres agricole

limono‐argil

sol  est  très

en  dessous

en raison de

ardif  des  vi

N10. 

mais frag

situées aux E
de  l’eau,  la r
prend les 18 
long de ce p
artissent  de 
la Méranta
ud (rive droi
e à peine les 
s avec souve
uelques  diz

  le bassin ve

s  urbaines,  p

ontre 36% oc

spatiale de  c

es se concen

leuse  très  fe

s  peu  épais 

s.  Et  enfin  l

e la proximité

lles  nouvelle

gile 

ssarts‐le‐
ivière est 
premiers 
parcours, 
manière 
ise sur  la 
ite). Tous 
200 km². 
ent moins 
aines  de 

 

ersant de 

pratiques 

ccupé par 

ces  types 

ntrent sur 

ertile. Les 

et  laisse 

es  zones 

é avec les 

es  sur  le 



D’autre 

rejettent

des riviè

Contexte

Malgré c

dont  la 

que l’on 

Cette  lo

constitué

des  sabl

aulnaies

Tous ces

ne s’éten

un rôle p

stockant

rivières. 

réagisse

améliore

part,  à  la  s

t  leurs efflue

ères.  

e naturel 

cet aspect tr

biodiversité 

 retrouve un

ocalisation  g

és de sédim

les  de  Fonta

‐frênaies), d

s types d’hab

ndent que s

prépondéran

t  temporaire

Cet effet ta

nt  fortemen

er la qualité d

sortie  de  no

ents dans  le

rès anthropis

fait  toute  la

n peu partou

géographique

ments peu pe

ainebleau.  O

des  roselière

bitats abriten

ur 5 % de la 

nt sur la dyna

ement  une p

mpon est d’

nt  aux  pluies

des eaux en 

mbreuses  v

es cours d’ea

sé, le bassin 

a  richesse du

ut sur le bass

e  est  due  a

erméables so

On  y  retrouv

es et magnoc

nt à eux seu

surface du b

amique des 

partie des  e

autant plus 

s. D’un  autre

jouant un rô

illes  se  trou

au du bassin

versant de 

u  territoire. 

sin, avec une

au  contexte

ont soutenus

ve  des  prair

cariçaies, de

ls plus de 80

bassin. Au n

rivières. Lor

aux de pluie

important su

e  côté,  les m

ôle de filtre d

uvent  des  st

n,  remplaçan

l’Yvette amo

C’est  le cas

e forte conce

e  hydrogéolo

s en continu

ries  humides

es  fourrés de

0 % de la bio

iveau des fo

s des crues, 

es  avant de

ur des bassin

milieux hum

des eaux sou

ations  d’épu

nt  souvent  le

ont regorge d

notamment

entration le l

ogique  où  l

u par  la napp

s,  des  forêts

e  saules et d

diversité du 

onds de vallé

ils servent d

les  restitue

ns comme ce

mides  peuven

terraines.  

uration.  Ces

es  sources n

de sites plus

t des  zones 

long des cou

les  fonds  d

pe d’eau so

s  humides  (

des  friches 

territoire, b

ée, ces milieu

d’éponge nat

er  graduellem

elui‐ci, où le

nt  aussi  con

s  stations 

naturelles 

 

s naturels 

humides 

urs d’eau. 

e  vallée, 

uterraine 

(aulnaies, 

humides. 

ien qu’ils 

ux jouent 

turelle en 

ment  aux 

s rivières 

tribuer  à 



Sources 

L’ensem

s’étalent

manière

souterra

ne  déve

représen

sables  d

continue

cours  d’

constitue

précipita

surface, 

troisièm

parcouru

ruisselle

l’eau qui

transform

précipita

Ainsi,  le 

dans le t

de ces s

d’eau et déb

ble du bassi

t entre quelq

 simple, l’ea

aine. Les stat

ersent  de  l’e

nte  l’assuran

de  Fontaineb

e dans le tem

’eau,  soit  p

e  le  second

ations suiven

une  second

e part s’infil

u, l’eau met 

ment,  à  que

i va s’infiltre

me en flux d

ations mais c

mélange de

temps, de te

ources. C’es

bit des rivière

in est drainé

ques litres pa

au des rivière

tions d’épur

eau  qu’à  un

nce d’avoir to

bleau,  qui  s’

mps et diffus

ar  l’intermé

d  soutient  p

nt trois chem

de  part  se  st

ltre  lenteme

plus ou moi

elques  sema

r vers la nap

de nappe et 

comme de l’e

es  trois sour

elle sorte qu’

t pour cette

es  

é par de pet

ar seconde j

es provient d

ation constit

n  seul  endro

oujours de  l’

’étend  sur  t

se dans l’esp

édiaire  de  n

pérenne  de

mins à chaqu

tocke  tempo

ent dans  le s

ns longtemp

aines  pour  le

ppe au nivea

n’est plus c

eau souterra

ces    (STEP, e

’il est difficile

 raison que 

tites  rivières

usqu’à 500 L

des stations 

tue une sou

oit, mais  cet

’eau, même 

tout  le  terri

ace. Sa déch

nombreuses 

s  rivières  d

ue évèneme

orairement  d

sous‐sol pou

ps à arriver à

e  stockage  t

u des platea

considéré da

aine. 

eau souterra

e d’évaluer d

le Parc a mi

s dont  les dé

L/s pour l’Yve

d’épuration

rce d’eau po

t  apport  est

sur  les part

toire,  alime

harge vers le

sources  pré

du  bassin  p

ent pluvieux.

dans  les  sol

r alimenter 

à la rivière, a

temporaire  e

ux. A postér

ns  l’étude d

aine et préc

de manière 

is en place e

ébits sont as

ette proche 

, des pluies 

onctuelle da

t  continu  da

ies  les plus a

nte  les  cour

s rivières se 

ésentes  en 

our  les  par

Une part de

s  et  les mili

la nappe. En

allant de que

et  jusqu’à  p

riori, l’infiltra

es débits de

ipitations) v

précise la pr

en 2012 un o

ssez  faibles p

de Gif‐sur‐Yv

et de la nap

ans  l’espace,

ans  le  temp

amont. La n

rs  d’eau  de 

fait soit par

fond  de  va

rties  aval.  E

es pluies rui

ieux  humide

n fonction du

elques heure

plusieurs  sièc

ation vers la 

e rivières com

varie dans  l’e

roportion de

observatoire 

 

puisqu’ils 

vette. De 

ppe d’eau 

car elles 

ps  ce  qui 

appe des 

manière 

 le lit des 

llée.  Elle 

Enfin,  les 

isselle en 

es  et  une 

u chemin 

es pour le 

cles  pour 

nappe se 

mme des 

espace et 

 chacune 

du débit 



des riviè

l’évolutio

évèneme

modélisa

pour  ch

moyenn

souterra

sur  l’Yve

lesquels 

23 % du 

du Rhod

est dû a

cours  d’

problèm

trop  rap

trouver 

s’infiltre

et diffus

Qualité d

Puisque 

l’ensemb

du  lessiv

travail p

ères compos

on  tempore

ents pluvieu

ation hydrolo

aque  cours 

e  annuelle, 

aines et 7 % d

ette  est  cep

elles se dév

débit du Ro

don à mi‐che

ux réseaux d

’eau,  créant

mes  liés aux 

pides pour  la

des  solution

r, soit alimen

e. 

des eaux 

les rivières 

ble des activ

vage  des  zo

rimordial po

é de station

elle  des  débi

x et les débi

ogique a per

d’eau  suivi,

le  débit  d

des stations 

pendant  bea

ersent et où

ouillon de Ce

min de son c

d’eaux pluvi

t  ainsi  des  m

inondations 

a  taille des  c

ns  de  traite

nter les riviè

sont aliment

vités anthrop

ones  urbaine

our la préserv

s qui enregi

its  des  princ

ts peut être 

rmis de répa

,  en  fonctio

de  l’Yvette  s

d’épuration.

aucoup  plus 

 elles représ

ernay juste a

cours. Au niv

ales des bou

montées  de

en aval du 

chenaux.  Le 

ement  des  e

res mais à l’

tées à  la fois

piques que ce

es  imperméa

vation des éc

istre en cont

cipaux  cours

réalisée. A p

rtir, à l’éche

on  de  leur  s

serait  issu 

. La contribu

  importante

sentent envir

vant sa conf

veau des pré

urgs, qui ach

es  niveaux  d

bassin  sont

meilleur mo

eaux  pluviale

image des m

s par  les STE

e soit au niv

abilisées.  Bi

cosystèmes 

tinu  les nive

s  d’eau  peut

partir des pr

lle annuelle,

source.  Ains

à  54 %  des

ution en eau 

e  sur  les  pa

ron 29 % du 

fluence avec

écipitations, 

heminent  l’e

d’eau  très  im

t principalem

oyen de  lutt

es  à  la  parc

milieux humid

EP et  la napp

eau des eau

en  que  les 

riverains qui

aux d’eau. G

t  être  suivie

emières ann

les différent

i,  au  niveau

  précipitatio

des stations 

arties  amont

débit du Ru 

c le Ru des V

le ruissellem

au de pluie 

mportantes 

ment dues à 

ter  contre  ce

celle  pour  q

des, c’est‐à‐d

pe,  leur qua

x usées, des 

stations  d’é

i accueillent 

Grâce à ces 

e  et  le  lien 

nées de donn

ts types de f

u  de  Saint‐R

ons,  39 %  d

s d’épuration

t  des  afflue

des Vaux à A

Vaux et 25 %

ment, très ma

trop rapidem

et  très  rap

ces  transfe

e phénomèn

qu’elles  puis

dire de mani

lité est  impa

s activités ag

épuration  fa

les eaux tra

données, 

entre  les 

nées, une 

flux d’eau 

Rémy,  en 

des  eaux 

n, minime 

nts  dans 

Auffargis, 

du débit 

ajoritaire, 

ment aux 

ides.  Les 

rts d’eau 

ne est de 

sent  soit 

ère lente 

actée par 

ricoles et 

ssent  un 

itées, ces 

 



installations  ne  sont  pas  infaillibles  et  n’ont  pas  forcément,  faute  de  moyens,  l’ensemble  des 

traitements adaptés à  la diversité toujours plus  importante de polluants qui se retrouvent dans nos 

eaux usées. Une barrière de défense naturelle pourrait  être  constituée des  eaux  souterraines qui 

diluent  les effluents de STEP en aval des cours d’eau. L’inconvénient est que ces eaux souterraines 

sont elles aussi contaminées par différents polluants provenant des zones urbaines et agricoles. La 

principale différence entre les polluants présents dans les effluents de STEP et les polluants présents 

dans la nappe réside dans leur temps de séjour au sein du milieu naturel. Un polluant sortant d’une 

STEP va majoritairement rester dans les cours d’eau et donc quitter le bassin assez rapidement. Ainsi, 

si  une  amélioration  des  traitements  est  réalisée,  la  diminution  des  polluants  présents  va  se  voir 

immédiatement. En revanche, un polluant présent dans  la nappe a déjà mis entre quelques années 

et quelques décennies à atteindre la nappe depuis la surface du sol. De ce fait, si l’arrêt complet de 

l’utilisation de ce polluant se fait sur les terres, il va falloir autant de temps pour voir un effet sur la 

nappe. Une  pollution  du  sous‐sol  est  donc  une  pollution  à  long  terme,  difficile  à  enrayer  par  un 

simple changement de pratiques. C’est le cas notamment avec le suivi du pesticide atrazine que l’on 

retrouve encore dans nos  rivières alors que son utilisation est  interdite depuis 2003. Cependant  la 

meilleure  gestion  des  territoires  et  de  l’utilisation  de  produits  polluants  notamment  les 

phytosanitaires est  la première étape  indispensable à passer pour une amélioration durable de  la 

qualité des eaux. Autre barrière naturelle vis‐à‐vis des polluants présents dans  la nappe :  les zones 

humides. Ces milieux  connus pour  jouer un  rôle de  filtre naturel en  stockant ou en dégradant de 

nombreux polluants, en ce qui concerne les nutriments et les métaux par exemple, peuvent en effet 

arrêter  une  partie  des  polluants  avant  leur  arrivée  en  rivière.  Cependant,  malgré  une  capacité 

épuratoire  prouvée  en  termes  de  nitrates,  leur  efficacité  est  diminuée  notamment  par 

l’artificialisation  de  certains  milieux  pour  des  raisons  sanitaires  historiques.  Des  projets  de 

restaurations  en  cours  sur  certaines  parcelles  humides  du  bassin  nous  permettront  de  suivre 

l’évolution de cette efficacité au fil du temps. 

Actuellement,  le  suivi  de  la  qualité  des  eaux montre  des  rivières  de  qualité  très  variable  dans  le 

temps comme dans  l’espace, allant de mauvais à bon, dépendant des évènements pluvieux comme 

du contexte anthropique entourant chaque point de contrôle. Mais ce suivi est encore  trop récent 

pour pouvoir noter une réelle évolution de cette qualité en fonction des changements de pratiques. 

Cependant, la multiplicité des polluants présents (pesticides, nitrates, phosphates…) est à l’image de 

la multiplicité des acteurs qui impactent directement ou indirectement la qualité des eaux. Il est donc 

important de prendre conscience qu’au même titre que la gestion des eaux pluviales, la gestion de la 

qualité de  l’eau  se  fait  aussi  à  la parcelle,  chacun  avec  ses moyens, pour  ensemble  arriver  à une 

gestion durable. 

 

 


