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Dispose r
besoins est
françaises.

d'une eau
devenu une

INTRODUCÎION

en quanti!é et qualité perEettant de satisfaire les
réalité pour 1a très grande oajorité des conBunes

La phase de naturité relative dans 1aquelle la distribution d'eau potable
en France se trouve désormais engagée correspond égalenent à 1a Eontée en
puissance d'une charge d'investisseuent qul s'est peu fait sentir jusqu'à
présent : le renouvellenent des réseaux,

Selon une prenière estimation g1oba1e, 24 % du "patrinoine-réseaux'l
français date d'avant 1939 (i). Par ailleurs, 1a reconstruction d'après guerre
a souvent paré au plus pressé, au détrinent de la solidité. Enfin, de nonbreux
services, notantrent en milieu ruraI, desservent un territoire étendu tout en
n'assurant pas pleinement 1'entretien de leur réseau. Les deux décennies à
venir apparaissent ainsi critiques car 1es limites de vétusté de certains
équipements sont d'ores et déjà atteintes ou 1e seront prochainement.

Du point de vue financier, 1es enjeux sont égalenent de taille. Les rares
données disponibles nontrent que les besoins de renouvellenent devraient
atteindre d'j.ci une à deux décennies un ordre de grandeur conparable aux
besoins d'investisseroent neuf. Ces derniers continueront d'ailleurs à nobiliser
une partie inportante du financenent disponible,0r,:les collectivités
distributrices rurales sont peu habituées à pratiquer 1'autofinancenent al.ors
qu'e11es doivent faire face à un coût du crédit qui n'a janais été aussi élevé.

Répondre dans de bonnes conditions aux besoins de .erroureile.ent suppose
une connaissance et un suivi de Ia vétusté des équipeoents et, surtout, des
décisions. financières adaptées. A 1'heure actuel1e, très peu de seivices ruraux
ont pris des dispositions en ce sens. Cette inpréparation et un Eanque souvent
chronique de troyens suggèrent que le recours à la solidarité constituera une
solution privilégiée pour traiter du problène du renouvellenent en nilieu rural.

Le regroupenent au sein de syndicats ayant une tai1le importante et parfois
départenentale (2) est un Boyen qui a été eroployé par de nonbreux services
d'eau ruraux afin de desserrer Ia contrainte financière pesant sur eux et pour
leur pernettre d'assurer pleinenent leurs responsabilités.

Par ailleurs, Ies mesures spécifiques d'aide ou de soutien votées par les
Gonseils Généraux ont joué un rôIe important en nilieu rural, rô1e qui a été
récennent confirné et renforcé par les lois de décentralisation.

Cependant, Ia spéci.ficité de f investissenent de renouvellenent fait que Ia

1) CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE L.HYGIENE PUBLIQUE : '.Alertel', Paris. 1987

2) C'est le cas. notatrnent, dans 1'Ariège, 1'Aube, le Bas-Rhin. Ia
Charente-Maritine, Ia Haute-Garonne, 1es Landes, la Loire-Atlantique. Ie
Morbihan. le Nord. Ie Puy de Dône. Ia Vendée, la ÿienne.
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solidarité départementale ne saurai! uniquement viser à pallier la rareté des
ressources financières. En effet. de par son caractère foncièrement
patrimonial. I'investissement de renouvelLement met en jeu, plus que tout autre
investissement, 1a responsabilité de Ia collectivité propriétaire. Il apparaît
donc nécessaire de rechercher un équilibre entre f indispensable solidarité
financière et la responsabilisatlon souhaitable des collectivités
distributrices.

A 1'aide de quels systèmes (QueI rnonrage économique ? Quelle
organisation ?), un tel équilibre peut-il être nis en oeuvre dans Ie cadre des
relations de solidarité existantes ?

La présente étude s'efforce d'apporter des élénents objectifs de réponse à
la question précédente en faisant 1e point sur 1es 4 preniers systènes
départementaux spécifiques de financenent du renouvellernent nis en oeuvre
récemment et en tirant de ces premières expériences un certain nonbre
d'enseignements ,

Les 4 systènes qui ont été étudiés durant I'année 1990 sont ceux de Ia
Vendée, de la Charente-Maritime, de 1'Aube et du Rhône (chapitres I à 4).

Les enseignenents. qu'i1 nous a senblé utile de retenir. portent
1'économie et I'organisation des systènes (chapitre 5 et 6)

§ur

L'accent est nis sur Ies services d'eau ruraux et 1'organisation de la
solidarité à 1'éche11e départenentale. Cependant, l'é1u et 1e gestlonnaire
confrontés à la nêne question, nais dans des contextes différents. pourront
trouver dans cette étude des é1énents utiles de réfIexion.

Cette étude n'aurait été possible sans la précieuse collaboration de
Messieurs les Présidents du Syndicat départemental des distributions d'eau de
I 'Aube , du Syndicat d'Adduction , de Distribution d'Eau Potable et
d'Assainissenent de 1a Charente-Maritine, du Conseil Général du Rhône, du
Syndicat Départenental d'Alimentation en Eau Potable de 1a Vendée. Qu'iIs en
soient ici reoerciés ainsi que MM. Be1ot, Delacroix. Duchamp, Esseyric. Gérard,
Joder, Lapeyre, Launay, Mathieu, Miesch et Rey.
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CHAPITRE I

LE SYSTEI{E DE IÂ VEIIDEE

1. PRESENÎATION GENERALE

Le systètre de financemenr du renouvellenent nis en place en Vendée esr une
création du Syndicat Départemental d'Alinentation en Eau Potable de la Yeadée
(SDAEPV) dont 1es caractéristigues principales sont indiquées à 1'annexe 1.

L'organisation du SDAEPV a1lie intercoomunalité. à 1'échelIe
départenentale, et coopération avec 1e Départenent dans un cadre centralisateur.

1.1 Une oreanisation intercomunale à 1'écheIle du départenent

Le SDAEPV a pour origine le contexte hydrogéologique défavorable et la
vocation touristique de Ia Vendée, tous deux ayant rootivé Ia construction
d'infrastructures conmunes (usine de production. barrages, interconnexion
généralisée des réseaux). La solidarité étroite. nécessaire à cette réalisation
d'ampleur, continue de s'expriner sur 1e plan financier et adninistratif par :

- Ia pratique de la péréquation totale des charges des différents
services distributeurs uenbres du SDAEPV et 1'unificatioa de leurs
tarifs ;

l'étendue de la nission du Syndicat. Le SDAEPV a pour nission généraIe
de représenter les collectivités distiibutrices "avec I'accord de
celles-ci dans tous les cas où les lois et règlenents prévoient que les
collectivités doivent être représentéesli (article 2 du statut).

Outre Ia péréquation des eharges et 1'unification des tarifs, Ie SDAEPV
a pour nissions particulières : la gesti.on, à 1'échelIe départenentale.
des ressources en eau potable. Ia progrannation des travaux de
renforcenent et d'extension et la répartition des crédits les
finançant,le financenent total ou partiel des travaux d'intérêt
généra1. 1'organisation nécessaire à la gestion et eu secrétariat deé
services distributeurs, la fixation du règleoent du service d'eau.

Du fait du nécanisne de péréquation-unification. Ie Service Public de I'AEP
n'existe véritableuent qu'à I'échelle du Syndicat. Les collectivités
distributrices ne sont plus que des structures de représentation et
d'expression des besoins locaux. Si le caractère fortenent centralisateur d'une
telle organisation dépossède les collectivités distributrices de la plupart de
leurs attributions, ces collectivités sont néannoins représentées au Conité
syndical où eIles détiennent. avec les représentants du Départenent. 1e pouvoir
de décision. Le Service Pub1ic d'aliuentation ea eau potable est ici ua servlce
intereo-nunal à l'échelle départeuentale.
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1.2 La coopération avec 1e Déoartement

Le Conseil Général dispose d'une représentation importante à 1'Assemblée
Générale (huit nembres sur une soixantaine) et de fait au Bureau du Syndicat
(dont cinq membres sur huit sont égalenent Conseillers Généraux). Le SDAEPV est
donc un syndicat mixte (article L. I66-t du Code des communes).

Par son aide financière, 1e Départenent joue également un rôIe inportant
en:

- ayant soutenu Ie Syndicat à ses débuts par 1'octroi, jusqu'en 1980,
d'une subvention d'équilibre. Le déficit du SDAEPV représentait
jusqu'en 1971 environ 1/3 des recettes des ventes d'eau :

- subventionnant 30 % des investissenents d'extension et de renforcenent.

Le Départenent laisse cependant une liberté entière de gestion au Syndicat
comrle 1'attestent la spécialisation de son aide financière et son désengagetlent
partiel (la subvention d'équilibre n'a pas été renplacée par une autre aide).

Le Département fait donc preuve d'une volonté de coopérer avec les
collectivités distributrices, sans chercher à exercer une tutelle sur le SDAEPV
où iI détient pourtant une place centrale.

2. LA PROGRAMI{ATION DES TRAVAI,X DE RENOT'VÏLLEI{EI{T

Le premier progranrne annuel de travaux de renouvellement date de 1985
(f7,5 MF HT). Le progranrne 1991 s'élève à 20 MF HT.

Ces rlontants sont nettenent inférleurs aux besoins estimés (voir annexe 2).
Au-delà du motif financier, cet écart peut s'expliquer par la dénarche curatlve
et conjoncturelle pratiquée en Datière de travaux.

La décision de renouveler se fonde sur deux critères généraux :

-.1a fréquence des casses et I'eau sale :

1'anénagenent des bourgs (les canalisations les plus anciennee y sont
souvent concentrées).

Les choix sont opérés en collaboration avec lee sociétén g,érantes et Ies
naîtres d'oeuvre des collectivités distributrices qui proposent ensenble lee
priorités annuell.es. Les élus n'interviennent pas à ce stade où les travaux de
renouvellenent sont coordonnés aux travaux prévus en Eatière de voirle.
d'assainissenent et d'auénagenent des centres-bourgs. Cette réalisation
conjointe peruet d'êconomiser un tiers environ du cott du renouvellenent.

Pour f instant, Ie renouvellenent a porté surtout sur les canalisations des
centres-bourgs et sur les conduites de gros diauètre ("feeders").

L'absence de critères techniques précis et de démarche prévisionnelle est
délibérée. Le Syndicat désire éviter des autonatisnes pour deux raj.sons :

-ti!g!s-gg@ : les responsables du SDAEPV estinent ne pas pouvoir
répondre aux denandes que 1'adoption de critères précis provoquerait :

10
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un facteur diminuant Ia marge d'appréciation du Syndicat en matière de
définition des travaux. De p1us. 1'absence de critères précis pertrer de
jouer sur Ia notion d'entretien à la charge du gérant.

3. LE SYSTEME DE FINÀI\ICEMENT DU RENOWELLEMEM

La construction du système financier propre au renouvellement a été motivée
par la chute périodique du ratio de facturation ( rapport des m3 facturés aux ro3

produits). Sur le résultat du budget global de 1983, année où 1e ratio perd 5

points (de 0,84 à 0,79), est opéré le prenier prélèvenent pour renouvellenent.
Le prenier progranrne date de 1985 (ratio de 0,79), les fortes gelées de 1'hiver
ayant souligné 1a dégradation de certaines parties du réseau et accéléré la
création d'un système financier ad hoc. La situation budgétaire du Syndicat,
excédentaire depuis 198I. et 1es pré1èvenents opérés depuis I983 rendaient
possible cette création.

Le résultat du budget g1oba1 du SDAEPV est dégagé à partir de la balance
des résultats excédentaires et déficitaires des services distributeurs nenbres.
Le tarif unique est calculé afin d'équilibrer ce résultat g1oba1.

Le système financier propre au renouvellenent repose sur deux sources :

pré1èvenent sur rêsultat global. De 1985 à 1988, 1e Syndicat a financé au
taux de 30 % le prograone annuel de renouvellenent au Boyen d'un
prélèvenent sur le résultat global de 1'exercice antérieur. Ce taux a été
porté à 40 % depuis 1989. Naturellenent. en fonction de la prograEoation
des travaux et des prévisions budgétaires généra1es, le tarif pratiqué au
sein du SDAEPV est ajusté afin de dégager 1'excédent nécessaire au
préIèvenent :

enprunt. Les collectivités distributrices proprlétaires des équipenents à
renouveler financent par enprunt le nontant des investissenents non
couverts par 1e prélèvenent. Le plus souvent. ces emprunts sont négociés
globalenent auprès des banques par 1e SDAEPV.

Le. recours à 1'enprunt est ici inévitable. Les services distributeurs ne
pratiquent pas I'anortissenent technique - ce qui les prive de toute
cource réguIière d'autofinancenent ' et ils ne peuvent espérer 1'aide du
Départenent réservée aux investissenents neufs.

Conne la charge d'enprunt de chaque service fait partle intégrante
oécanisne de péréquation-unification, les travaux de renouvellenent sont,
fait, totalenent pris en charge par la solidarité financlère. Entre f986
1989, le prix de l'eau a augloenté EodéréBent, dioinuant nêne en ternes rée1s

du
en
et

Le Syndicat n'autofinance pas à 100 % Ie renouvellement, 1'enprunt jouant
un rô1e important, nais pourrait à terne 1'envisager. Porter Ie taux du
pré1èvenent à f00 % du nontant des progrannes éviteralt de recourir à l'euprunt
et peruettrait donc à Ia solidarlté financière d'écononiser sur Ia charge des
intérêts - sans pour autant déresponsablliser 1es collectivités distributrices
plus qu'elles ne le sont actuellement.

Le systèEe financier est donc perfectible à teroe au rDoyen de
1'augnentation progressive du taux du prélèvement. Renarquons égalenent que les
gestionnaires du SDAEPV s'efforcent de régulariser les sonrnes affectées au
renouvelleuent par la constitution d'un fonds de réserve dont 1a rémunération
est à 1'étude (placenent en bons du trésor).

11



4. CONCLUSION

L'organisation du systène de financement du renouvellement est fortenent
centralisée. Le Syndicat sélectionne les travaux. définit Ie montant des
prograrrnes, décide du rnontant de 1'autofinancenent et intervient dans Ia
négociation des enprunts. Pouvait-iI en être autrement dans une structure
construite sur la nécessité d'une cohérence entre des collectivités naitrisant
difficilenent Leurs ressources en eau ?

En terEes financiers,
négligeables :

cette centralisatlon possède des avantages non

sécurlté : le risque flnancier lié aux besoins de renouvellenent est
couvert par une forte solidarité financière :

indéoendance : Ia forte solidarité financière pernet d'éviter 1'aide du
Départenent. Le financenent du renouvellenent relève d'une gestion
interconnunale dont la cohérence à 1'écheIle départenentale est
g,arantie par la centralisation du SDAEPV ;

- êggtptrig : la centralisation est à 1'origlne d'écononles d'échel1e
(réduction du cott des travaux, réduction du cott des emprunts) et
s'accoupagne de certains gains (noindre recours à 1'enprunt. accès aux
placeuents de trésorerie).

Le système deneure perfectible. A terne, iI pourrait s'autofinancer à 100 %

et éviter ainsl Ie recours onéreux à 1'enprunt. Le cott généré par la
centralisation en terues de déresponsabillsation des collectivités
distributrices devralt égaleoent être considéré. Dlfflcllenent nesurable. cet
éléuent est déterninant car les besoins de renouvellenent sont llés à la
nanière dont les collectivités propriétaires entretiennent leur patrinoine.
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CHâPITRE 2

LE SYSTEI{E DE IÂ CHAREME.I{ARITII.G

1. PRESEMATION GENERALE

Le systène de financenent du renouvellement mis en place en
Charente-Maritime est une création du Syndicat d'Adduction, de Distribution
d'Eau Potable et d'Assainissenent de 1a Charente-Maritine (SADEPACM) dont 1es
caractéristiques principales sont indiquées à 1'annexe ]'

L'organisation du SADEPACM al1ie intercommunalité, à
départenentale, dans un cadre souple. et assistance du Département.

1'échel1e

1.1 Une oreanisation interconnunale à 1'échelle du déoartenent

Outre des services adninistratifs généraux, le SADEPACM offre égalenent à
ses nembres 1a possibilité d'opter pour deux services "à la carte" :

- une régle d'exploitation. El1e Joue un rôIe conparable à celui d'un
fernier. les investissenents restant à 1a charge des collectivités
distributrices. La plupart des services distributeurs nenbres du
SADEPACI{ adhère à sa régie (voir annexe 1) ;

- un fonds de péréguation des charges d'enprunt. I1 a pour objet
d'assurer le renboursenent solidaire des enprunts contractés par les
services distributeurs. D'abord réservé aux progrenl[es de prenière
desserte, ce fonds a été étendu en 1976 aux progrannes d'extension et
de renforcenent. 11 est alinenté par :

' une aide du Département équivalente au Eontant des 5 prenières
annuités (capttal + intérêts) des enprunts contractés paf chaque
service distributeur nenbre du fonds ;

' le produit d'une surtaxe au u3 prélevée par chaque service
distributeur neubre du fonds. Le nontant S de cette surtaxe est
calculé annuellenent de la façon sulvante :

S = [A(1 + 0,1) - c)ltr

ou A : son.e des annuités (capltal + intérêts) à payer dans
1'année par 1es services distributeurs nenbres du fonds :

C : nontant de I'aide annuelle du Départeuent au fonds :

M : nombre de n3 distribués dans I'année par l'ensenble des
servlces distributeurs uenbres du fonds ;

L'aide du Départeuent correspondant aux 5 prenières annuités est versée
directement aux collectivités bénéficiairee. Le fonds de péréquation
prend en charge les annuités restantes, rooyennant une najoration
globale de 10 %. Les euprunts sont contractés directernent par le

13



SADEPACM qui Eet
distributrices.

Ie capital à disposition des collectivités

Seuls 4 services distributeurs menbres du SADEPACM n'ont pas adhéré à
son fonds de péréquation.

Le SADEPACM est un syndicat intercommunal à 1'écheIle départenentale où la
solidarité financière repose sur une base volontaire et différenciée selon les
besoins. Soutenant le fonds de péréquation, 1e Départenent assiste activenent
1e Syndicat.

1.2 L'assistance du Départeuent

Dans Ia foulée de Ia création du SADEPACM, pour laqueIle i1 a joué un rôle
Boteur. Ie Conseil Général a arrêté sa politique d'aide aux lravaux d'adduction
d'eau potable. Issu de cette politique. le règlenent exprine clairenent Ia
dépendance du SADEPACM en :

- instltuant Ie fonds de péréquation et en définlssant la nission du
Syndicat et les obligations des collectivités distributrices adhérentes
à l'égard de ce fonds (article 4) :

- conférant au Départenent la progrannation des travaux de renforcenent
et d'exten§lon (additif de 1976 au règlenent initial) :

- conférant au Départenent le pouvolr de nodifler à tout Eonent Ie
règlenent et done. égalenent, la nlssion et les attributions du
Syndicat (artlcle 10).

2. tA PROGRAI{I{ATION DES TRAVAI,X DE RENOUIELTEI{EM

Le prenier progranne annuel de travaux de renouvellenent date de 1989 et
atteignalt 6,5 ltF TTC. Ce nontant est lnférieur aux besoins estioés (voir
ennexe 2), lesquels ont pourtant été ranenés à 20 MF/an sur une période de 15 à
20 ans. Çependant, les critères de choix des travaux sont extrênenent précis.

Les responsables du Syndicat désirent éviter tout dérapag,e
des travaux de renouvellenent en travaux de renforcenent) et
infornation précise sur les réseaux, indispensable à Ia
pluriannuelle envisagée.

( t'déguisenent"
accunuler une
planification

La volonté de Eettre en oeuvre une gestion prévlslonnelle des travaux
fondée sur une dénarche patrlnoniale est ici nanifeste, nêne si la pratique ne
peut lgnorer 1es nécessltés curatl.ves.

Dans cette optlque. le renouvellenent est défini avec préeision du point de
vue des opérations prlses en coopte, des critères d'appréciatlon de la
nécessité de renouveler et du dianètre des canalisation§ (voir annexe 3).

Ces dlspositions insistent sur la Eotlvation technique nécessaire à
1'engagenent des opérations de renouvellenent. La réalisation anticipée de ceg
opératlons peut cependant être tolêrée lorsqu'elle est justiflée par des
travaur de voirie. L'attrlbution des concours flnanciers tradltionnels et
spécifiques constitue dans ce cas un éIéuent privllégié d'appréciation du délai
d'anttclpatlon proposé (voir annexe 3).
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Le soin apporté à Ia défj.nition des opérations de renouvellenent et à
I'appréciation de leur opportunitê doit être rapproché des exigences de Ia
procédure d'instruction (voir annexe 3) qui a été conçue autant pour contrôler
les demandes des collectivités distributrices que pour acquérir des
informations destinées à améliorer 1'estj.mation des besoins et la planification
des travaux.

Le SADEPACM assure Ia maitrise d'ouvrage et remet 1es portions de
renplacées à la collectivité propriétaire (voir annexe 4). Ceci
d'assurer une gestion cohérente des crédits affectés au renouvellenent.

§ubventions éventuelles de I'Etat, du Départenent,
publice et prlvés. fonds de coircours de collectlvités,
de partlculiers :

réseaux
PerEet

3. tE SYSIE}IE DE FINANCEMENT DU RENOWELLEMEM

Le systèBe financier propre au renouvellenent est greffé sur le fonds de
péréquation nais ne peut bénéficier de 1'aide du Départenent. En effet,
1'additif de 1976 au règlenent départeuental relatif à I'octroi de subventions
exclut expllcitement les travaux de renouvellenent (article 1l).

Le systèEe géré par Ie SADEPACM est destiné à financer f intégrallté des
travaux de renouvellenent à partir de quatre sources :

pré1èvenent sur excédents. Les annuités d'enprunt servant au calcuL de
la surtaxe de péréquation sont toutes majorées de I0 %. Coune lee frais
de gestion du fonds de péréquation sont fixés à 5 % de sen recettes
annuelles, le budget du fonds est systéDatiquenent excédentaire :

eEprunt. Les ernprunts sont contractés par le SADEPACM qui renet Ie
capital aux collectivités bénéficiaires. Les annuités (capital +

lntérêts) des etnprunts finançant 1es travaux de renouvel.leuent sont
prises en charge par Ie fonds de péréquation et ceci dès la prenière
annuité.

La surtaxe de péréquation est unique et sert aussi bten à financer les
travaux d'investissenent neuf que les travaux de renouvelleuent.
Cependant, Ie Syndicat individualise dans son budget un conpte
exclusivenent affecté au renouvellenent.

Les collectivités distributrices partiellenent ou totalenent équipées
d'un réseau à la date de leur adhésion au fonds de péréquation sont
autorlsées à percevolr une surtaxe réduite :

d ' établ isseoents
partlcipatlon§

- part du ECTVA représentative des dépenses réalisées pour le
renouvellement.

Grâce à 1'excédent cuuulé du fonds de péréquation, le systèEe de
financenent du renouvellenent aurait pu, dès sa création, financer Ie prograune
de 20 MF. Cet obJectif pourra rapidenent être attelnt sans trop recourir à cet
excédent et sans que la surtaxe, et donc le prix de l'eau, n'auguente trop
brutalenent (voir tableau 1).
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4. CoNCLUSToN

Tout courne en Vendée, 1'organisation du système de financenent
renouvellement relève de f interconnunalité, à 1'échelIe départementale,

du
sans

Tableau 1 : Simulation du svstème de flnancement du renouvellenent du SADEPACM

Rang de 1'année 0 I 2 3 4 5 n

Part de 1a surtaxe
correspondant au
renouvelleoent

(en F/n3)
0 0,21 0.43 0 ,64 0,93 L,2L L,2L

Produit de la part
de 1a surtaxe
correspondaat au
renouvelleuent

(en MF)

0 3 6 I 13 L7 L7

Prélèvenent sur
excédents

(en MF)
20 L7 11 8 4 0 0

P.art du ECTIIA
(en MF)

0 0 3 3 3 3 3

TOÎAL (en MF) 20 20 20 20 20 20 20

iaterventlon du Départenent. La centralisation et 1'autonouie du systèDe sont
,eepeodant noins iuportantes qu'en Vendée. Mêue s'il ne subventionne pa§ les
trsvaux de renouvellenent. le Départenent contrôle le fonds de péréquation dont
iI a élaboré les statuts. Mais une initiative.. visant une centralisation accrue
au ooyen du transfert au SADEPACM de la propriété de la totalité des rêseaux
aocieos et rénovés. a êté repoussée.

Le systène
procuf,€r les l

géré
uênes

par le SADEPACU est cependant suffisaunent centralisé pour
avantages en ternes de sécurité, d'lndépendance et

d"écæouie financlères que Ie systèue vendéen. Co-e ce dernler. il deneure
perfactible. Le prodult de la surtaxe de péréquation pourralt être versé aux
services distributeurs pour financer leurs travaux de renouvellenent et non
pour reubourser les enprunts finaJrçant ces travaux. Le recours à 1'endetteuent
est inutile dans un systèue qui dlspose d'une réserve lul peruettant d'être
opérationnel inuédiatenent et qul tend à planifler ses besolns.
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CHAPITRE 3

LE SYSTEI{E DE L'AUBE

1. PRESEMATION GENERÂLE

Le système de financement du renouvellement nis en place dans 1'Aube est
une création du Syndicat départeneatal des distributions d'eau de 1'Aube
(SDDEA) dont les caractéristiques principales sont indiquées à 1'annexe 1.

L'organisation du SDDEA est purenent interconmunale dans un cadre très
souple. Le Syndicat offre à ses nenbres des Eoyens de régrésentatlon fédérative
ainsi que des noyens d'assistance à 1a deuande ( I ) . Le SDDEÀ traite
exclusiveuent les problènes que les contûunes et syndicats adhérents n'ont pas
1es uoyens de résoudre seuls.

Ainsi. nalgré 1'écheIle départementale du SDDEA. chaque collectivité
distributrice reste couplètenent oaltresse de see décisione. Le Syndicat ne s'y
substitue gu'à sa denande.

2. IÂ PROGRATOIATION DES TRAVAI,X DE RENOIIVELI.EI{ENI

Dans un prenier teEps. Ie SDDEA a arrêté à 10 MF/an le uontant du programe
de renouvelleoent souhaltable ualgré une évaluatton concluant à des besoins
beaucoup plus inportants (votr ennexe 2). Cet écart est Dotivé par des raisons
financières nais aussi par 1'autononle totale des collectivités distributrices
en natlère de cholx des travaux.

Cette autononie expllque I'absence de dénarche honogène et la dérive
sensible' (entre 6 à f0 üF/an) consistant à "déguiser" les travaux de
renouvelleoent (non subventionnés) en travaux de renforcenent (suventionnés).

L'actlon du SDDEA §'est concentrée naturellenent
financiers. douaine où le Syndlcat avalt Ia possibilité de
testlon cohérente du renouvellenent tout en respectant I'
collectivltée distributrices.

sur les aspects
ProEouvo

1ndépendan
1r
ce

une
des

3. I.E SYSTEI,IE DE FIIIAIICEI,IEIII DU RENOIN'EU.EI{EM

Plusieurs proJets de création d'un systèoe de financenent du renouvelleuent
ont été étudlés. Leur vocation incitatlve coEunune Ies rend tous lntéressants à
étudler.

1) L'assietance aux SPIC est organlsée dane le cadre d'une régie du SDDEA et
concerne 1es donalnes techniques, Juridiques, financiers. adninlstratifs et
1a naitrise d'ouvrage.
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3.1 Le proiet de 1'Aeence de Bassin

Constatant le vieillissenent des réseaux, 1'Agence de Bassin
Seine-Norroandie a voulu trettre en place un système incitant les collectivités
distributrices à une démarche prévisionnelIe. Les réflexions de 1'Agence
s'inséraient dans 1e cadre des orientations du VIè plan de 1'eau en cours
d'élaboration (f992-1996) .

Le systène de financement du renouvel.lement, envisagé sous f inpulsion de
1'Agence (1), reposait sur f idée d'un fonds d'épargne volontaire créé dans le
cadre du SDDEA et pernettant de soustraire les réserves des services
distributeurs à 1'érosion uonétaire. Ce fonds aurait été complété par 1'octroi
de prêts. à des taux bonifiés proportionnellenent à 1'épargne individuelle.

L'ensenble apparaissait suffisanrrent attractif pour inciter 1es
collectivités distributrices à y participer sur une base volontaire.

Le projet a été réexaniné par Ie SDDEA, le Gonseil d'Adninistratlon de
I'Agence ayant souhaité que celle-ci ne s'engage pas dans sa réalisation.

3.2 Le oroiet du SDDEA

Le projet du SDDEA vise à concrétiser celui de l'Agence de Bassln en
demandant. au ministre des finances d'autoriser 1e volet "épargne" et en
élaborant une convention avec 1e Départenent pour 1e volet I'empruntrr. Le projet
du SDDEA est cependant original car i1 cherche à rénunérer 1'épargne volontaire
des services distributeurs et donc à instaurer un uécanisne évitant une hausse
brutale du prix de 1'eau à chaque opératlon de renouvellement,

3.2.1 L'éparene rémunérée

Selon le proJet, chaque collectivité adhérente verserait au SDDEA tout ou
partie de ses excédents en ayant soin de conserver des ressources sufflsantes
au paienent rapide des fournisseurs. La collectivité distributrice aurait
librenent. définl 1e nontant de ses versenents. lesquels devaient deneurer au
fonds collectif pendant une durée convenue à l'avance. En cas de retrait
anticipé, Ie taux de rémunération de 1'épargne individuelle aurait été ninorê,
voire nêne annulé.

Le fonds collectif d'épargne géré à titre gratuit par le SDDEA aurait opéré
des placeEents en valeurs autorisées par 1'adninistration des finances. Le
produit de ces placeoents aurait été réparti entre 1es collectlvités
distrlbutrices en fonction des nontants et des durées des apports individuels.
Ainsi. un service distributegr souhaitant réaliser des travaux de
renouvellenent aurait reçu du SDDEA. sur sinple demande, un financement pouvant
atteindre. au plus. la totalité de ses dépôts augnentée de sa quote-part du
produit de 1'êpargne collective.

1) Un groupe de travail réunissant 1'Agence. 1a DDAF, le SDDEA
Départenent était constitué afin de tester un nontage susceptlble
généraliser à 1'enseuble du bassln. L'ébauche du systèue financier
présentée par H. MANEGLIER : "Autofinancenent et anortissetnent des
des collectivités Iocales", in : "Cott et prix de l'eau en viIIe",
Presses de 1'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1988, pp.174-8.

et Ie
de se
a été

réseaux
Paris,
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Dans un
financière:

tel système. Ie SDDEA aurair joué un double rôle d'intermédiation

entre 1es collectivités distributrices i puisqu'i1 aurait prêté 1es
réserves des unes aux autres :

entre les collectivités distributrices et 1e Trésor, puisque 1e fonds
aurait ouvert. à tous 1es services distributeurs du SDDEA, 1'accès aux
placements financiers.

Le SDDEA n'a pas donné suite au systèEe projeté qui conduisait à des
nouvenents financiers nultiples et compllqués, et qui n'était pas sans poser de
sérieux problèmes :

rôle de banquier non conforme au principe de spécialité des
établissenents publics. Le statut du SDDEA (article 3 alinéas 3, 7 er
11) 1ui reconnait cependant une conpétence en Batière de renouvelleroent
et de gestion financière ;

atteinte à f interdiction faite aux régies directes de réaliser des
placenents budgétaires. Le SDDEA aurait utilisé son statut d'EPIC pour
perrnettre aux régies directes de réa1iser, par son intermédiaire. des
placenents rémunérés. qui leur sont généralenent interdits (voir
chapitre 6) ;

- non-respect de f interdiction faite aux collectivités et établissenents
publics de s'octroyer des prêts entre eux.

0n Desure ainsi la portée d'un projet qui, s'il avait pu se réaliser,
aurait constitué un élénent de renise en cause plus générale des pratiques.

3. 2.2 L'enorunt bonifié

Ge second volet concevait I'enprunt corûDe un instrunent évolutif et
tenporaire destiné à catalyser Ie dénarrage du systèroe, en rendant ce dernier
plus attractif et lnnédlatenent opératlonnel, Jusqu'à ce que les collectivités
distributrices aient pu, par leu! épargne, autofinancer conplètenent leurs
trevaux de renouvellenent.

Selon le proJet du SDDEA, les collectivités distributrices reçevalent des
prêts à 10 ans à taux bonlflés par le Départenent et le Syndicat. Ces prêts
proviendraient de ressources que le SDDEA auralt enpruntées auprès
d'établisseoents financiers nis en concurrence. De ce fait, les conditions de
Earge bancaire et de gestion de la dette auraient été neilleures que si les
collectivttés distributrices avaient contracté séparéEent.

Le Bontant du prêt bonifié qu'une collectivité distributrice pouvait
recevoir aurait été plafonné au double du trontant de ses apports au fonds
d'épargne. Si Ia denande globale des collectivités distributrices avait été
plus forte que 1'offre. cette dernière aurait été répartie proportionnellenent
aux apports au fonds d'épargne. Ainsl, 1'enpnurt aurait égalenent joué un rôIe
lncitatlf à 1'épargne.

Un tel lrontage avait 1'lntérêt de susciter une responsabilité entière des
collectivités distributrices en Eatière d'enprunt. Les aides octroyées auraient
eu, en effet. une vocation incitative plutôt que palliative, à f inverse des
pratiques traditlonnelles.
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3.3 Le svstène finalernent nis en oeuvre

Le systèEe de financenent du renouvellement finalement mis en oeuvre par le
SDDEA est plus décentralisé que les projets antérieurs, confornénent à Ia
tradition du Syndicat. Le dispositif adopté ne constitue plus véritablenent un
systèBe d'ensenble car 1'épargne et 1'emprunt ne sont plus 1iés I'un à 1'autre.
L'emprunt perd son effet de levier alors que f idée d'un fonds collectif
d' épargne disparaît complètenent.

Côté épargne, 1e systène conprend 1'autorisation accordée par Ie TPG aux
seuls services sÿndicaur de placer leurs réserves en valeurs du Trésor.
L'autorisation a été obtenue pour 1'ensenble des services syndicaux nais les
placenents se font individuellenent auprès du Trésor, avec une coordination,
nais pas de centralisation. au niveau du SDDEA.

Le Dérite du systèDe est donc d'avoir fait avancer
1'épargne rénunérée et d'avoir concrètenent ouvert aux
1'accès à une pratique avantageuse (voir chapitre 6).

la réflexion sur
services syndicaux

Côté enprunt. 1e SDDEA et 1e Départenent ont chacun décidé d'accorder une
bonification de 2,5 points du taux des enprunts. Le SDDEA finance cette aide
sur ses ressources générales. c'est-à-dire grâce aux cotisations des
collectivités neubres. Si les denandes de prêts bonifiés dépassaient le nontant
uaxinun affecté au financenent du renouvellenent, elles ne seraient sat,isfaites
qu'au prorata de ce Eontant.

4. CONCLUSION

Dans I'Aube. tout coune en Vendée et en Charente-Maritlne. 1'organisation
du fi.nancenent du renouvelleuent est interconnunale, à 1'échelle
départeroentale. Cependant, Ie SDDEA repose sur un cadre plus souple et plus
décentrallsé. et donc tlent coDpte d'une solldarité ooins développêe. CeIa a
conduit 1e Syndicat à explorer des solutions originales fondées sur
I'incitation financière, la participation volontalre et Ia responsabilité des
collectl.vltés distrlbutrices.

11 est regrettable que ces caractéristiques n'aient pu s'expriner par la
création d'un fonds collectif d'épargne. Un tel fonds auralt sans doute eu plus
de chances de succès s'il avalt été soutenu par une structure laiseant noins
d'autononie flnancière aux collectlvités distributrices (1e SDAEPV envisage de
placer sea excédents, 1e SADEPACM place ceux du fonds de péréquation depuis
1970). Alors que I'investlseenent de renouvellement Eet en jeu Ia
responsabilité indlviduelle des collectivités à 1'égard de leur patrlnolne. les
contralntes lnstitutionnelles privlléglent. paradoxalenent. les systèDes les
noi.ns responsabilisants (les plus .centrallsés).

Dans ces conditions. Ie systène finalenent adopté possède une certatne
haruonie. fl conserve intacte 1'autononie des collectlvités distributrices tout
en leur offrant une ressource d'investlssenent peu onéreuse grâce au niveau
é1evé de la bonification du taux des eEpnrnts. Au regard du développenent des
besolns de renouvelleoent. on peut cependant s'interroger sur le cott à long
terne d'un tel systène.
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CHAPITRE 4

LE STSTEHE DU RHONE

I. PRESENÎATION GEIIERÂLE

Le s/stètre Ce financenent du renou'reilenent nis en place Cans le ?:lêne est
une création du Conseil. Général. !'la1gré une pratique êp:ottêe àe travail en
commun, iI n'existe pas de sTnCi.cat à grande éche1le rassenblant 1es serzices
Cistributeurs rurauz et seni-urbains (vcir annexe 1).

L'aide accordée aux tra'/aux de renfor:ement tret en luraière ia pcli:ique
généra1e du Départeuen! en oat:ère C'aLinentaticr en eau pc:abie.

Les lravaux de renforcenent scnt subventi'-r.nés en fcnc:ic: i': :i';eau d::
prix de 1'eau (voir tableau 2).

Tableau 2 Variation du taux des subventions accordées dans 1e Rhône oar 1e
Déoartement aux travaux de renforcement

Prix du n3 d'eau potable l{ontant de 1a subvention
(en % du trontant Ce l.'ir:vestissenent)

de 2,20 à 4,40
de 4,4I à 5,50
de 5.51 à 6,50

au-dessus de 6.50

F
F
.E

F

LV a

30%

50%

L'objectif visé est double : iaciter les services distributeurs à

répercuter f intégralité de leurs coûts aux usegers (vérité du p:ix) t:ut en
évitant une trop forte dispersion des pri.x de 1'eau dans 1e Cépa::ese::: ieffet
de péréquation).

2. LA PROGRAMUATION DES TRAVAUX DE RENOTIÿELLEME}IT

te prenier prograrune annuel de travaux de renouvellement
(13 MF). Le prograrute f990 s'élevait à 44 MF. L'écart entre
traduit 1a montée en puissance du systène de fi.nancement.
croisière devrait nornalenent se situer aux alentcurs
correspondant à 1'êvaluation des besoins (voir annexe 2).

date de 1987
ces Dontan!s

Son régiae de
des 6C l!F/a::

La maîtrise du systèBe de financeuent confère au Départeuent un rô1e
central en natière de progranrnation des travaux. I1 sélectionne 1es projets
evec 1'appui de Ia DDAE et de chergés d'études. Cependant, la foruulation des

2L



projets reste à I'initiative des collectivrtés distribu!r1ces. De ce faj.t. 1a
pratique du renouvellenent est curaEive et conjoncturelle, 1es travaux étant
effectués au coup par coup et au gré des circonstances, en fonction :

- des fuites et nanques d'eau ;

de Ia fréquence des casses et du nombre d'interventions déjà effectuées
sur un mêoe tronçon. Une fois 1es travaux de renouvellenent terninés.
i1 a souvent été constaté 1'apparition de casses en chaîne sur le même

réseau à 1a suite. vraisemblablenent. du branchement des canalisations
neuves aux anciennes ;

des réfections de voirie, Personne ne voulant prendre Ia responsabilité
d'ouvrir à nouveau Ia voirie après sa réfection, on profite des travaux
de voirie pour renouveler 1es canalisations qui paraissent en nauvais
état.

Cette pratique du renouvellenent s'explique en partie par Ia Eauvaise
:c::naissance des réseaux. Pour cette raison. 1a DDAF et 1e Départenent
::.sistent auprès des collectivités distributrices et des gestionnaires privés
;:'i: obtenir un descriptif des canalisations renplacées. Une méthologie de
lrae:lostic des réseaux a également été é1aborée (voir annexe 4). 0n attend de
:es Ceux dispositions des éIénents qui pernettront d'instaurer une gestion
:révisionnelle des besoins et des travaux de renouvellement.

3. tE SYSTEME DE FINANCEMET.IT DU RENOWELTEMET.IT

Le systètre de financenent du renouvellement ois en place par 1e Conseil
3é::éra1 du Rhône a été motivé par deux facteurs :

1'évolution défavorable des indicateurs de gestion technique. Même si
les situations diffèrent d'un service distributeur à 1'autre, 1e décIln
du ratio de facturation et Ia hausse de f indice de perte linéaire
(différence du volune produit au volune facturé rapportée à la longueur
du réseau) sont généraux ;

ia tendance structurelle à la baisse des travaux d'investissenent neuf.
Les travaux de des.serte nouvelle et d'extension sont devenus tellenent
oargi.naux qu'i1s ont été intégrés, dès Ie début des années 1980. aux
prograrnnes de renforcenent subventionnés par 1e Département, eux-nênes
en voie de stabilisation.

Si 1e preuier de ces facteurs soulignait 1a nécessité d'une politlque de
:encuvellenent sur une grande échelle, 1e second offrait 1'occaslon au
léparteoent d'inaugurer une te11e politique. Les deux objectifs (vérité et
péréquation des prix), poursuivis traditionnellenent par 1es subventions
départenentales, étaient repris mais au travers d'un système collectif.

Le systèEe financier nis en place et géré par 1e Département relève d'une
:cnvention de durée illinitée signée avec chaque service distributeur
::'.téressé. A une exception près. tous les services distributeurs ruraux et
seni-urbains ont sigoé.

La convention institue un fonds départenental destlné à financer 50 % du
rontan! HT des travaux de renouvellenent, le reste du financenent étant à la
charge de la collectivité distributrice effectuant les travaux.
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Le fonds est alimenté par une surtaxe au n3 pré1evée annuellenent par
chaque service distributeur signataire de la convention et par une aide du
Département éga1e, sous réserve d'un plafond de 6 MF, au produit de 1a surtaxe.
Les recettes annuelles du fonds sont dépensées dans 1'année.

Le niveau initial de Ia surtaxe a été fixé à 0,35 F HTlo3. Une augnentation
annuelle de 12 % en francs constants pendant 10 ans était prévue afin
d'atteindre Ie programne de 60 MF/an correspondant à 1'évaluation des besoins,
La surtaxe est également indexée à f indice TP 10-04 (canalisation d'AEP en
fonte) pour compenser 1'érosion nonétaire.

Un bilan exhaustif des travaux effectués et restant à réaliser est prévu
tous 1es 5 ans. 11 est sounis au Bureau du Conseil Généra1 qui décide de Ia
nodulation éventuelle de 1a surtaxe.

En place depuis 1987, 1e systètre s'est é1oig,né dès 1e départ des bornes
fixées par 1a convention (voir tableau 3). La progression de 1a surtaxe s'est
effectuée à un taux i.nfêrieur à celui prévu et a nêue été conplètenent arrêtée
en 1990. L'aide du Départeuent dépasse dès 1988 1e plafond des 6 MF.

Tableau 3 : Evolution du svstène de financeaent du renouvellenent du Rhône

4. CONCLUSION

Contrairenent à Ia Vendée, à la Charente-Maritine et à 1'Aube,
1'organlsation du financeuent du renouvellenent n'est pas intercoomunale oals
départenentale, uêne si 1a participation financière des collectivités
distributrices est iuportante.

Le Départenent a la naltrise totale du fonds de financenent qu'iI a créé et
qu'il gère. 11 sélectlonne 1es trevaux. fixe le Eontant des programes.
répartit les dotations, déternine les recettes et Leur taux de progression,
établit le bilan du fonds.

Le Départenent ne se contente donc pas d'une politique d'asslstance visant
1a vérité et Ia péréquation du prix de l'eau : il décide et gère directenent 1e
systène de financement du renouvellenent. Grâce à 1a convention bilatérale

Année Montaut de la
§urtaxe

(en F/a3)

Taux de
croissance
annuel de

la surtaxe
(en %)

Recettes du fonds :

produit de la surtare
+ aide du Départenent

(en F)

l{ontant des
Programes

de
renouvellenent

(en E)

L987
1988
1 989
1990

0,3s
0.397
0,439
0,439

13 ,4
9,5
0,0

6 500 000
13 410 500
16 800 000
22 000 000

13 000 000
26 821 000
33 600 000
44 000 000

Total 36 710 000 73 421 000
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formalisant son eng,ag,enent vis-à-vis des collectivités distributrices, i1 peut
se prévaloir de respecter l'autonomie de ces dernières.

En fait, cornpte tenu de leurs difficultés à assurer Ia charge du
renouvellement de leur patrinoine, Ies collectivités distributrices ont
délibérement choisi Ia solution qui les rend les pius dépendantes (I).

?remière manifestation à 1'éche1le départementale de la solidarité entre
ccll.ectivités distributrices. 1e système mis en place favorise un renforcemenE
ae certe solidarité, même si sa forme juridique (convention bilatéra1e) occulte
queique peu cet aspect. A !erne, ce renforcement pourrait déboucher sur un
regroupenent. Dans cette perspective, 1e Départenent aurait pu ne pas dépasser
son rôle de pronoteur et abandonner à terme celui de gestionnaire. L'évolution
précoce du systèEe au'de1à du niveau d'assistance conventionnel laisse plutôt
en!revoir une dépendance accrue des collectivités distributrices vis-à-vis du
Départeoent (2).

Une tel1e évolution n'est pas inconpatible avec 1a responsabilisation des
colLectivités distrlbutrices puisque chacune d'entre elles doit financer sur
ses ressources propres 50 % du Eontent de ses travaux de renouvelleoent. Cette
i:sposition du système lui confère un certain équilibre qui senble adapté au
.3:T :exte créé par 1 'absence d'une structure syndicale à 1 ' échel1e
:épartementale,

Le systène pourrait cependant être anélioré à terue sur deux points
essentiels:

caractère non cunulatif du fonds de renouvellement. La règIe de dépense
intégrale des recettes annuelles du fonds fragilise Ie. systène par
rapport aux variations extérieures, 1e rend particulièrenent dépendant
de I'aide du Départenent et peut conduire à des gaspillages :

réduction du coût du financenent restant à Ia charge des collectivités
distributrices. Assuré généralement au troyen d'enprunts, ce financenent
pourrait voir son cott réduit par 1a négociation globale des ernprunts
ou 1a mise en place d'une politique d'autofinancenent.

( I ) Deux autres solutions tendant à éviter cette dépendance avaient été
envisagées puis repoussées par les collectivités distributrices :

création d'un syndicat nixte chargé de gérer
renouvellenent alinenté par une surtaxe au n3 ;

un fonds de

institution d'une redevance renouvellenent par 1'Agence de Bassin
Rhône-Méditerranée-Corse dont Ie produit serait venu abonder I'aide du
Départenent.

(2) Le dépasseroent de la lettre de Ia convention pourrait égalenent
interprété comtne une action visant à liniter tenporairenent la hausse
prix de I'eau (voir A. REY "Rhône'A1pes : alinentation en eau potable
coûounes rurales". Courants, 1990, 5, pp.37-40).

être
du
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CHÂPITRE 5

L'ECONOHIE DES SYSTEMES

. ELEMENTS D'ANALYSE FINAI.ICIERE

Les systèmes départemen'-aux de financement du renouvellenent des réseaux
d'eau potable s'inscrivent dans un contexte financier contraignant qui résu1te :

- du coût éIevé de I'endettement :

- de 1'utilisation lmparfaite des noyens d'autofinanceroent :

- du recours limité aux placements rénunérés.

1. L,ENDETTEMEM : TINE SOIIRCE DE FINAI{CEI{EM (DEVENUE TRES) ONEREUSE

Les collectivités distributrices ont longtetrps considéré 1es enprunts cotrtre
une source de financeoent peu différente des subventions.

Les avantages innédiats des ernprunts ont pernis de soutenir 1es
investissenents rendus nécessaires par 1e quadruplenent Ce ia consom!ûation
d'eau potable entre 1945 et 1975, relégant eu second plan f inconvénient du
paiement des intérêts. Cet inconvénient se fit d'ailleurs peu sentir du fait de
plusieurs facteurs :

cloisonnenent du narché financier : 1e narché des prêts aux
collectivités locales a été longtemps réservé à un petit nonbre
d.'organisnes financiers seni-publics oupara-publics pratiquant Ces
taux privilégiés inférieurs aux taux du narché (I) :

lien subvention-endettenent : les subvenrions on! souvenr pour objectif
d'alléger 1'endettenent ou son incidence (prise en charge d'annuités,
bonification du taux des prêts. taux de subvention croissant avec le
prix de l'eau. etc... ) ;

déoréciation des annuités d'euprunt : les collectivités
ont bénéficié de prêts à long terne (jusqu'à 30 ans)
durant une période d'inflation soutenue,

distri.butr ices
à taux fixes

La conjonction de ces facteurs pernettait aux collectivités distributrices
d'eoprunter à un taux d'intérêt réel (différence entre le taux d'intérêt et Ie
taux d'inflation) faible, de l'ordre de I à 3 %, et souvent négatif grâce aux
bonifications.

(1) Voir la synthèse historique de L. BALMOND & M. PAILLET : "L'enPrunt local",
in : "Histoire du droit des finances publiques", vol.III, H. ISAIA & J.
SPINDLER (éds), Paris, Econonica, r988, pp.381-465.
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Cet:e situation
r 'rr-i eq .

s'est prcfonCérÊent ncdifiée au début des années 1980 sr.uS

ees Icis Ce décentralisation. Dans leur foulée, 1e marché des prêts aux
ccllectivités locales a été décloisonné, provoquanr la convergence des
:aux privilégiés vers les taux du narché, Ie passag,e à des taux
variables et le raccourcissemen! de la durée des emprunts :

du double phénonène de désinflation et d'instabilité monétaire. Le
rythtre de hausse des prix s'est considérablement ralenti à partir du
ni.l.ieu des années 1980 alors que I'instabilité monétaire internationale
ccntinuait à naintenir Ie taux d'intérêt directeur à un niveau é1evé.

ies collectivités distributrices se retrouvent auj ourd'hui dans une
si:';a::cn où Ie cott réel de leurs enprunts n'a jamais été aussi élevé. El1es
erF:'.:n:ent à des taux proches de I0 % par an alors que f indexation du prix de
l'eau sur f inflation ne dépasse pas 4 % par an, ce qui correspond à un tarrx
d'intérêt rée1 de 6 I et plus !

:ans ces ccnditions 1'eloprunt ne doit plus être traité conne une subvention
trais bien comtre une ressource (devenue très) onéreuse. La disponibilité
:::éi:a:e des fonds et la flexibilité ne coopensent plus f inconvénient du coût.

'-a création d'un systène de financenent à 1'éche11e départenentale est
ai:ls: iéterninante pour 1es services distributeurs ruraux, souvent fortenent
end,ettés. L'annuité de renboursetuent des enprunts représente plus de 30 % du
prix de i'eau noyen en nilieu rural (1).

Cependant. 1es 4 systèoes étudiés font tous appel à 1'enprunt et sont donc.
Ce ce fait. perfectibles car :

i1 est devenu plus avantageux d'accunuler sur plusieurs années des
réserves d'investisseuent se dépréciant que d'enprunter. 11 vaut uieux
perdre 4 ï par an sur des réserves que l'on accuElrl,e que ne pas les
accuuuler et devoir payer des intérêts réels de 6 % pat an lorsqu'il
devient nécessaire d'eupnrnter. De surcroît, Ies possibilités de
placeoent préwes par 1a réglenentation peuvent perEettre de lutter
:cntre la dépréciation nonétaire, voire DêBe d'obtenir une
fructification (voir § 2) ;

iI est peu rationnel et peu sain d'affecter systéEatiquenent les
ressources collectives au renboursenent des enprunts individuels. Si
les etrprunts existants doivent certes être remboursés, il est
avantag,eux de liniter le surcott Iié à tout enprunt nouveau en
utilisant 1es ressources collectives coune Eoyen d'autoflaanceEent.
Garantir collectivenent 1e renboursenent des dettes individuelles ne
favorise pas la responsabilité. De ce double point de vue. Le systèEe
du Rhône apparait préférable à ceux de Ia Vendée, de 1a
Charente-Maritine et de 1'Àube ;

S'iI est à êviter 1e plus posslble, I'enprunt pourra conserver un rôle dans
le contage financier des systènes en tant que :

f i ) Voir MINISTERE DE L'AGRICITIfl RE : "Situation de 1'alinentation
potable des
Paris, 1987.
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ressource de "dénarrage rapide". S'il n'y pas urgence absolue. il est
cependant préférab1e d'anticiper de quelques années Ie nécanisne
d'autofinancenent afin d'accumuler à noindre coût 1es fonds nécessaires
au démarrage du systène :

ressource de "responsabilisation". Lorsque 1es collectivités
distributrices conservent 1a propriété des équipenents. i1 est sain que
Ie systèEe collectif ne finance pas à 100 % les travaux de
renouvellenent. I1 faut pernettre aux collectivités distributrices
d'assurner individuelleuent leurs responsabilités à 1'égard du
patrinoine public constitué par les réseaux d'eau potable. Conme on 1'a
précédennent vu, 1'enprunt est souvent privilégié par 1es collectivités
distributrices pour financer le nontant des travaux de renouvel.leoent
restant à leur charge. Cependant, il est dans leur intérêt d'opter'pour
une source de financeuent ayant Ie nême effet nais noins onéreuse :

1 ' autofinancenent .

2. L'AIXIOEINAIICEI{EM : UNE SOIIRCE DE FINANCEI{EM II{PARFAITET{EM IITILISEE

Les systènes étudiés font généralenent appel à 1'autofinancenent. Généré de
façon collectlve par différents nécanisnes (prélèvernents sur excédents, surtaxe
au prix de 1'eau. cotisation), 1'autofinanceoent a ici un sens particulier. Son
bénéfice, pour un service distributeur nenbre du systène. n'est ni direct ni
autonatique.

Cela signifie que certaines collectivités distributrices pourront
éventuellenent trouver é1evé 1e cott de leur participation au systène
d'autofinancenent collectif, oéconnaissan! ainsi les avantages qu'i1 procure :

une sécurité à long terne
renouvel.lenent non prévus ;

contre 1'apparition de besoins de

des gains que 1es services distributeurs ne pourraient réaliser
individuellement tels que ceux dus au Eoindre recours à 1'enprdnt. âux
écononies d'écheI1e (globalisation des travaux, globalisation des
enprunts) ou à l'accès aux placenents rérounérés :

un neilleur lissage dans Ie tenps de f incidence du renouvellenent sur
le prix de 1'eau et donc un allégenent de 1a contrainte politique },iée
à ce prix.

La place centrale de 1'autofinancenent traduit un contexte défavorable au
financeuent extelne :

1'octroi de subventions départenentales au financenent des travaux ,de
renouvellenent est loin d'être une règ1e générale dans les 4 systèEes
étudiés. De sérieux argunents s'opposent d'ail1eurs au principe d'un
tel octroi (voir chapitre 6) ;

- les besolns de renouvellenent apparaissent à un nonent où Ie cott du
crédit n'a janais été aussi élevé (voir § l) ;

les travaux d'extension. de renforcenent et, surtout. de qualité et de
sécurité des dessertes accapareront une partie ioportante du
financenent externe nobilisable par 1es collectivités distributrices.

Ainsi, un systèDe de financement du renouvelleuent sera d'autant ueilleur
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qu'il conportera une plus grande part d'autofinancement. A ce titre, Ies tl

systètres étudiés sont perfectibles car ils utilisent tous de façon j.mparfaite
1e mécanisne d'autofinancenent. Un systène visant à utiliser pleinement 1es
avantages de ce nécanisne doit s'orienter vers :

- un recours croissant à 1'autofinancerûent. L'autofinancenent étant noins
onéreux que 1'etrprunt, seule 1'urgence absolue justifie ce dernier ;

une affectation rationnelle et saine des ressources collectives. Comne
il a déjà été noté. il est peu avantag,eux et peu responsabilisant
d'affecter les ressources collectives au renboursenent de nouveaux
enprunts individuels. I1 convient nieux d'utiliser ces ressources conne
rnoyen d'autofinancenent des nouveaux progranloes afin d'éviter tout
recours ultérieur à 1'enprunt (et épargner ainsi Ie surcott 1ié au
paienent des intérêts) ;

une liaison entEe autofinancenent individuel et autofinancenent
collectif. Les oécanisnes utilisés pour générer I'autofinancetrent
collectif (prélèvenent sur excédents. surtaxe, cotisation) sont
indépendants de toute pratique individuelle d'autofinancenent. I1 y â
une raison toute sinple à cela : les services distributeurs ruraux
n'ont pas de pratique systéEatigue d'autofinancernent. Conbinée à un
systèEe collectif, une te11e pretique aurait pourtant de nonbreux
avantages :

' autofinancenent du nontant des travaux de renouvellenent restant à
la charge de Ia collectivité distributrice et donc réalisation
d'une économie par rapport à un financenent par I'enprunt ;

systéEatisation du flux générant I'autofinanceEent collectif, ce
oécanisne devenant noins dépendant des a1éas de Ia conjoncture et
des décisions politiques :

responsabilisation des collectlvités distributrices. En pratiquant
e1les-nênes une politique d'autofinancenent, les collectivités
distributrices seraient noins lncltées à coupter sur
1'autofinancenent collectif pour financer le renouvelleuent de leur
patrinoine :

déternination plus équitable des contributions individuelles au
systèDe collectif. En asseyant 1'autofinanceuent individuel sur Ia
valeur du patrinoine. on anéliorerait 1'équité de ces contrlbutlons
dont 1'assiette repose actuellenent sur les n3 vendus (nécanlsues
du prélèvenent et de la surtaxe) ou la population desservie
(nécanisne de la cotisation), deux critères peu représentatlfs des
besoins de renouvelleuent.

I1 existe un nécanisne qui correspond à ces quatre avantages :

I'auortisseueat technique. Malheureusenent, et bien qu'obligatoire,
1'anortj.ssenent technique est très peu pratiqué. Son rô1e, §es
avantages et ses linites sont exaninés en détai1 à l'annexe 5.

un nécanl.sne d'autofinanceneat cuuulatif. Dans la uesure du possible.
une partie de l.'autofinanceEent collectif devrait faire 1'objet de
placeuents. Cela donnerait au systèEe une Earge de sécurité utile et
présenterait égalenent des avantages financiers.
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3. LES PLACEMEMS REMIJMRE§ : TJNE SOURCE DE FINÆ{CEI{EM POSSIBLE

Les placenents rémunérés constituent un é1ément c1é des systèoes de
financement du renouvellement. Ils sont pratiqués depuis 1970 en Charente-
Maritime et ont été décisifs dans Ie lancement du système. Ils sont à 1'étude
en Vendée. Dans 1'Aube. après avoir été au centre du projet de fonds collectif
d'épargne. ils sont nis en oeuvre par 1'ensenble des services distributeurs
syndicaux. Seul 1'exemple du Rhône contraste avec les précédents, ce qui n'est
guère surprenant compte tenu de I'enprise du Départetrent sur 1e systène.

La pratique des placenents rénunérés n'est pas 1ibre, en rè91e généra1e.
E11e fait I'objet d'une régletrentation, souvent néconnue et na1 interprétée,
qu'il convient de rappeler avant d'en examiner f intérêt et 1es limites.

3.1 La réq.lenentation

L'article 4 du décret inpérial du 25 février 1811 relatif à Ia cotrptabilité
des receveurs des conrounes, repris dans une ordonnance royale du 7 nars 1818 et
par 1'article 15 de 1'ordonnance du 2 janvier f959 portant 1oi organique
relative aux lois de finances et rattachée à 1a Constitution. établit Ie
principe du dépôt obligatoire au Trésor des fonds libres des conrounes. En vertu
des articles 3 et 8 de 1a 1oi du 14 septembre 1941, ces fonds ne sont pas
productifs d' intérêts.

Ces règles s'appliquent égalenent aux établissetrents publicq contrunaux et
départenentaux. loutefois, des dérogations ont été adnises, notatrnent au profit
de certains établissenents publics locaux à caractère industriel'et conroercial
(voir 1es instructions du oinistère des finances no 63'16-M0 du 28 janvier 1963
et no 74-i63-M0 du décenbre L974).

Ces dérogations concernent les SPIC exploités sous 1a forme d'une régie
dotée de I'autononie financière ou de 1a personnalité norale qui ont la
possibilité de placer leurs réserves obligatoires ou facultatives en valeurs du
Trésor (1). Cette possibilité est zubordonnée à ua accord du ÎPG.

3. 2 Intérêts et lirnites

Les placenents rénunérés pernettent, d'augnenter les fonds propres t,out en

(l) Les SPIC exploités sous Ia forue d'une régie directe (régie'sinple ou de
fait) relèvent de Ia réglenentation s'appliquant aux connunes, laquel1e
prévoit égalenent des dérogations. Parni ces dernières, ielevons deux
possibilités :

placenent budgétaire des fonds provenant de 1a cession d'un élénent du
patrinoine. Effectuable en titres des enprunts garantis par 1'Etat ou
en valeurs du Trésor, un te1 placenent ne nécessite qu'uné déIibération
de l'asseublée déIibérante ; ,

placeoent de trésorerie des fonds provenant de travaux différés.
Effectuable en valeurs du Trésor, un tel placeuent néeessite
I'autorisation du TPG. Cependant, l.'assenblée déIibérante peut décider
de I'transforner" un excédent de trésorerie en un placeuent budgétaire,
en f intégrant dans la plus proche décision nodificative, évitant ainsi
1' autorisation adninistrative.
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dininuant 1e cott de 1'autofinancenent et en luttant contre 1'érosion
monétaire. I1s peuvent égalenent entrainer une évolution des comportetrents en
rendant attractive 1a nise en oeuvre d'une politique d'autofinancement.

Si ces avanteges sont généralement bien perçus. ils sont rarenent
recherchés par les collectivités distributrices. Ce1les-ci tirent assez peu
souvent profit des possibilités ouvertes par 1a régleroentation, par ignorance
ou par frilosité.

A la décharge des collectivités distributrices, il faut noter que
réglenentation n'ouvre qu'un droit d'accès aux placements rémunérés.
appartient au TPG d'autoriser ou d'interdire la réalisation de ce droit.
pose un problène délicat car si l.'autorisation du TPG est indispensable.

1a
I1

Cela
aucun

rexte n'en précise les critères. La position du TPG est ainsi susceptible de
varier en fonction du contexte 1ocal.

Dans Ia pratique. on constate que les denandes d'autorisation appuyées par
des dossiers argunentés ou avec persévérance sont quasiment toujours accordées.
Cela traduit 1'enbarras croissant de 1'adninistration des finances à 1'égard
d'une réglenentation de plus en plus difficile à justifier. Les possibilités de
placenent risquent ainsi à Doyen tertne de s'étendre de façon significative tant
pour 1es couununes (placenents en SICAV à 1'étude) que pour les SPIC
( libéralisation totale) .

En attendant un assouplissenent de 1a régleuentation en vigueur, on peut
conseiller aux collectivités distributrices de présenter à leur TPG des
denandes d'autorisation répondant aux trois critères suivants (1) :

niveau d'individualisation du SPIC. Le êtatut juridique n'est pas un
problène dès lors que le SPIC est individualisé par 1a personnalité
morale ou la seule autononie financière. Les systènes étudiés dépendent
tous d'organisations (syndicats, Départeuent) qui sont dotées de Ia
personnalité norale. Cependant, 1e cas de 1'Àube Eontre que la décision
du TPG est sensible au niveau auquel f individualisation du SPIC
s'exerce.

Le SDDEA est un syndicat dans 1eque1 les collectivités distrlbutrices
conservent pleinenent leur autononie : le niveau d'individualisation du
SPIC est donc celui de chaque collectivité distributrice, coronune ou
syndicat prinaire. Cette caractéristique se retrouve dans 1e projet du
fonds d'épargne, notamment au travers de f individualisation des
retraits du fonds. Dans ces conditions, le projet pouvait difficilenent
ne pas apparaitre conne un moyen détourné pour 1es régies dlrectes de
réaliser des placenents que la réglenentation leur interdit. Par
contre. en Charente-Maritiue, 1es collectivités distributrices perdent
en partie leur autononie lorsqu'elles adhèrent au fonds de péréquation
et, notannent. tout pouvoir tndividuel §ur 1'affectation des
resssources de ce fonds. Le SPIC s'exefce donc ici à 1'échelle du
syndicat départemental. Ainsi, nêue si des régies dLrectes s'avèrent
être uenbres du fonds g&ê gar le SADEPACM. I'autorisation de placer
ses excédents est effective depuis 1970.

(1) Les systènes de financenent du renouvelleuent, pourraient égalenent
s'inspirer d'une solution testée avec succès à d'autres fins par un
syndieat d'eau à 1'échelle départeuentale, solution qui pernet une liberté
de placenent éga1e à celle dont jouit toute entreprise privée : Ia crêation
d'une SEM ayant pour seule fonction d'effectuer des placenent§.
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L' rdée d'un fonds de pJ.acement collectif, dont les affectations
seraient fonction des apports individuels, a donc peu de chances
d'obtenir actuellement I'autcri.sation nécessaire, contrairemenE aux
projets de fonds de placement implj.quanr une solidarité financière
rée11e entre 1es collectivités distributrices ;

rnotivation. La vocati.on des collectivités locales et de leurs
groupements n'est pas de générer des produits financiers ni de jouer un
rô1e d'intermédiation financière. L'activité de placement rémunéré ne
doit donc constituer qu'un aspect, parni d'autres, du Bontage du
systène. De surcroit, cet aspect doit faire 1'objet d'une motivation
particulière. en insistant sur 1e nécessaire étalement dans 1e tetrps
des besoins de renouvellenent et sur 1e coût et la rareté du
financement externe nobilisable. 0n pourra également faire valoir 1a
nécessité d'inciter 1es collectivités distributrices à pratiquer
1'autofinancement d'un investissement rnettant en jeu directeroent leurs
responsabilités à I'égard d'un patrimoine public ;

- nature et gestion des placements. I1 est inpératif que 1es placements
soient effectués en valeurs du Trésor. Signalons les trois valeurs
principales :

les bons du Trésor sur conptes (dits encore sur trfortrules" pour 1es
particuliers). I1s ne présentent aucun risque en capital mais 1es
intérêts versés subissent actuelletrent un prélèvement fiscal de
35 %, ce qui correspond à un rendenent, net proche de 5 % sur 5 ans ;

1es bons du Trésor négociables (voir Ia circulaire du ninistère de
I'éconooi.e CD-5854 du 19 déeenbre 1990). Ces bons sont éEis en une
tranche unique de I MF. Le souscripteur choisit la durée (de i0
jours à 7 ans) à Iaque11e correspond un teux de renderoent déterroiné
(actuellenent : 8,97 % pour l0 jours, 9,15 % pour 1 an, etc...).
Suivant Ia tranehe d'érnission. les intérêts son! versés
annuellenent ou précouptés. Le souscripteur conserve 1a possibilité
de vendre les bons sur 1e narché avent I'échéance nais au prix du
narché et donc en prenant un risque. Aucune fiscalité n'affecte un
te1 placenent ;

les obligations assinilables du Trésor (0AT) sont des titres à
fiscalité nulIe pour 1es EPIC. Ayant des taux de rendenent voisins
de 8,5 %, ce type de placenent présente un risque en capital, 1a
valeur de 1'obligation pouvant descendre sous le noninal en ces de
hausse du taux d'intérêt directeur. La politique d'énission de ces
titres est cependant telle que ce risque est en prat,ique très
faible. Dans les périodes favorables, des reventes à des taux de
rendenent annuels de 18 % ont pu être observées.
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CHAPITRE 6

L'ORGANISATION DES SYSTEMES

. ELEMENIS D,AI.IAIYSE ADMINISTRATIVE

Dans un contexte essentiellenent rural., force est de constater une fois
encore la nécessité de la solidarité. Sa mise en oeuvre pourra s'organiser de
différentes façons. Les cas étudiés montrent que 1e systène de financenent du
renouvellement à 1'écheI1e départeuentale peut s'adninistrer selon deux
nodèles :

- 1e nodèle syndical (Vendée, Charente-Maritioe, Aube)

' le nodèle départemental (Rhône)

1. LE MODELE SYNDICAT

1. I Un nodè1e fondê sur des données ohvsioues ou historiques

La création d'un syndicat à 1'éche11e départenentale peut avoir pour
origine des données physiques.

Le cas de Ia Vendée illustre bien l'ldée selon 1aque11e la géographie
explique 1es organisations hunaines. Le contexte hydrogéologique et la vocation
touristique du départenent ont Eotivé la construction d'une infrastructure
intégrée à 1'échelle du départenent, rendant nécessaire un vaste regroupenent
des collectivités distributrices.

Une telle origine produit une assise extrênenent forte qui peut
dlfficilenent être reuise en cause. La solidarité entre les collectivités
distributrices est très étroite, à te1 point que Ie Service Public perd son
caractère comunal pour être vêritableroent organisé à 1'échelon supérieur du
syndicat départenental.

Cependant, Ia création d'un tel syndicat a plus souvent pour origine des
données 1iées aux traditlons de coopération (cas de 1a Charente-Maritine et de
I'Aube). La solidarité est ég,alenent étroite, à La nesure de 1'ancienneté des
rapports. nais Ia structure syndicale départenentale est plus souple (fornules
"à 1a cartet' ou d'assistance) et conpatible avec un Service Public organisé
autour de chaque nairie ou syndieat prinaire. Chaque service distributeur
conserve donc une certaine autononie.

1.2 Un uodèle dont Ie fonctionnenent est basé zur une solidarité non oolitlque

La solidarité nécessaire à 1a création d'un syndicat se nanifeste
fréquenment par 1'unaninlté. c'est-à-dire lorsque :

rr. .. les conseils municipaux ont fait connaltre, Par des
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délibérations concordantes, Ieur volonté de créer un
syndicat ..." (article L. 163-1 du Code des communes).

L'unaninité n'étant pas Ie seul mode de création possible, notons qu'iI
s'est imposé au nonent de Ia création des trois structures syndicales étudiées.

En fait, plus que le oode de création, c'est 1e mode de fonctionnement du
syndicat qui est prinordial.

Le fonctionnenent du conité syndical est identique à celui du conseil
nunicipal : les délibérations doivent être prises à Ia majorité absolue des
suffrages exprinés.

Cette disposition est beaucoup plus exigeante pour un syndicat que pour une
coulmune. Le principe majoritaire est présent aux élections municipales, ce qui
rend noins contraignante 1'obtention de 1a majorité lors de la prise des
décisions. Par contre. 1es dé1égués syndicaux sont élus par leur propre conseil
nunicipal. Leur nonbre est fixé par 1es statuts du syndicat et peut être
identique ou varier selon Ia tai11e de la connune. De ce fait, il n'existe
aucune najorité syndicale a priori. Au sein d'un syndicat, 1a roajorité doit se
construire.

Ainsi. Le syndicat ne peut valablenent fonctionner en I'absence
corDmunauté d'intérêts en Eatière de gestion car 1a solidarité politique
se révéler fréquenment insuffisante.

1.3 Le renouvelleuent : un véritable en'ieu oour la solidarité svndicale

Toutes 1es collectivltés dlstrlbutrices doivent pouvoir trouver un
dans 1es actions proposées par Ie bureau syndical, faute de quoi la
nécessaire à 1a prise de décision sera difficilement obtenue.

d'une
pourra

intérêt
maj orité

A cet égard, le renouvellenent des réseaux d'eau constitue un véritable
enjeu pour 1e dêveloppenent des syndicats et. au-delà, pour 1e regroupenent
nêne des collectlvités distributrices.

En èttet, si la prise en charge par 1e syndicat vise à satisfaire un
intérêt courun (toutes 1es collectivités distributrices sonr ou seront un jour
concernées), les besoins de renouvellenent sont généralenent répartis très
inêgaleueat dans I'espace et dans le tenps. De ce fait. le problème du
financeaent de ces besoins peut sensiblenent affécter 1a solidarité syndicale
de deux fagons différentes :

le syndlcat est fondé sua des données physigues. Dans ce cas,
1'énergence des besoins de renouvellement'pourra difficilenent remettre
en cause Ie syndicat. I1 serait à 1a fois peu cotrmode et très coûteux
de faire narche arrière. Néannolns, 1a prise en cornpte syndicale de ces
besoins devra velIler à éviter 1a naissance de dissensions susceptibles
de ralentir 1e processus de décision.

Ainsi, un systèDe aussl fortenent lntégré que celui Dis en place en
Vendée exige une certaine souplesse et rapidité de décision, I'ensenble
de 1'organisation risquant d'être entravée sous I'effet nême de sa
centralisation ;

le syndlcat est fondé sur des données hlstoriques
majorité des syndicats d'eau). Dans ce cas, la

( cas de 1a
prise en

grande
charge
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syndicale des besoins de renouvellement consti!ue un enjeu rée1 car
e11e pourra alternativement êEre :

1a source d'un approfondissement de 1a communauté d'intérêts tou!
en étant un é1ément moteur du regroupement des ser.rices
distributeurs attirés par 1'existence d'un mécani.sme financier ad
hoc ;

1'occasion d'un repli du syndj.cat, voire de son écLatement, les
collectivités distributrices restant, dans ce type de syndicat,
largement maitresses de leurs choix.

L'hypothèse de 1'éclatetrent du syndicat est peu probable (voir 1es
articles L.163-16, L.163-16-t et L.163-16-2 du Code des
comnunes) contrairenent à ce1Ie du rep1i. En effet, par son inégaIe
répartition et par son caractère patrinonial marqué, 1e besoin de
renouvellement peut susciter des dissensions trenant à 1'abandon de
tout projet de prise en charge collective. Dans ce cas, 1e
renouvelleroent servira de révéLateur des lirnites rée11es de 1a
solidarité syndicale et de ses facultés d'évolution.

1.4 La solidarité syndicale en uratière de renouvellenent : un éguilibre à
trouver entre efficacité et responsabilisation

La bonne gestion du fj.nanceroent et de 1â prograrnrration des travaux de
renouvellernent exige une certaine centralisation afin d'exploiter 1es économies
d'échelle possibles et afin de définir clairenent et de rendre cohérentes les
actions techniques.

Cette fonction centralisatrice a vocation à être exereée par Ie bureau
syndical. En effet, si la solidarité s'exprine par 1e vote des dé1égués au
conité syndical, c'est au bureau qu'i1 appartient de définir 1a politique du
syndicat. Ce rôle confère au bureau un pouvoir iroportant, 1es dé1égués n'ayant
souvent plus qu'à inforner 1e bureau et à entériner ses orientations. Ainsi, Ie
fonctionnenent nornal du syndicat peut déresponsabiliser les collectivités
distributrices et cela dans une rnesure d'autant plus inportante que 1e syndicat
est granà.

0r, à 1a différence des autres investissenents, le renouvellement tret
directenent en jeu Ia respoasablltté de 1a collectivité propriétaire des
installations. C'est un investissenent dont 1e nontant et surtout 1'urgence
résultent largenent de 1a qualité de la gestion, de 1a façon dont 1a
collectivité distributrice aura installé et. surtout. entretenu 1es équipenents
conposant son patrinoine.

Nous ferons ici 1'hypothèse que les installations à renouveler sont de la
propriété des collectivités distributrices de base conne c'est très
généralenent 1e cas dans les 3 syndicats départementaux étudiés.

Ainsl, si 1a tendance "naturelle" du syndicat à la centralisation a des
avantag,es pour 1a gestion du financenent et des travaux, f investissenent de
renouvellenent à vocation à établir une respoasabtlité de chaque collectivité
propriétaire face au syndieat

En d'autres ternes, 1'énergence des besoins de renouvellenent constitue une
occasion idéale pour forger au sein des syndicats un équlllbre durable entre
centralisatlon et responsabilité, c'est-à-dire pour conforter ou asseoir une
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solidarité active entre les collectivirés distributrices

La recherche de cet équilibre souhaitable passe nécessairemenc par des
dispositions financières responsabilisant 1es collectivités distrj.butrices
(voir chapitre 5). E1le pourra également prendre la forme d'une démarche plus
générale d' organisation.

Le statut du syndicat. modifj.é ou complété, permet de définir cLairement le
rô1e des collectivités distributrices face au renouvellement. L'utilisation de
cet instrument est en généra1 méconnue, les statuts restant identiques alors
même que 1es conpétences syndicales évo1uent. I1 est vrai que 1es dispositions
statutaires définissant 1es missions syndicales sont souvent suffisamment
généra1es pour être étendues sans révision préa1abIe.

Cependant, cotrrle Ia révision des statuts est subordonnée à 1'unanimité ou à
1a najorité qualifiée. elle présente f intérêt, en dépit de sa lourdeur, de
provoquer un débat généra1. Ce dernier constitue un Eoyen utile pour faire
prendre conscience aux collectivités distributrices des enjeux posés par 1e
renouvellement et pour les engager clairenent dans une action solidaire.

2. LE MODELE DEPARTEUEMAT

2.1 Oriq.ines du recours au Déoartenent

Le recours des collectivités distributrices au Départenent peut avoir trois
origines distinctes que la réa1ité rend généralenent indissociables :

I'Le conseil généra1 règ1e par ses délibérations les
affaires du département. Le départenent apporte aux
coorrunes qui 1e denandent son soutien à 1'exercice de leurs
conpétences'r .

La reconnaissance de cette nission ne va pas jusqu'à la définition du
contenu du soutien. La seule chose que 1'on puisse dire est que 1e
soutien n'est pas autoEatique, les connunes devant en faire Ia denande.
Son chanp d'exercice étant très large (les conpétences corIrlunales). 1e
soutien du Département peut intervenir dans pratiqueDent tous 1es
domaines. Les articles 105 et 109 de la loi du 7 janvier 1983 apportent
cependant deux précisions utiles :

- nission du Départeuent enyers 1es comunes. L'article 23 de
to 82-2L3 du 2 nars 1982 relative eux droit,s et libertés des
des départetnents et des régions dispose :

' Ie Départenent répartit Ia DGE dont Ia seconde part rrregroupe

subventions d'investissenent de 1'Etat pour 1e financement
travaux d'équipenent ruralr' ;

Ia loi
conEunes.

les
des

' le Départenent règ1e Ia répartition des dotations consenties par le
FNDAE sur la base des propositions présentées par les collectivités
distributrices rurales et leurs groupenents.

Le Iégislateur s'est gardé d'établir une conpétence du Départeuent en
Datière de renouvellenent. Cependant, Ia reconnaissance de sa uission
en Eatière d'alinentation en eau potable renforce la position du
Départenent pour toutes les questions ayant trait à f investissenent
des collectivités distributrices ;
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absence de volonté de regroupement. Bien qu'e11es aient rarement une
taille suffisante pour pouvoir prendre en charge complètement J.e

financement du renouvellement de leur réseau, les collectivirés
distributrices demeurent fort jalouses de leur indépendance et peu
désireuses de constituer des syndicats à 1'éche11e départementale (cas
du Rhône). Naturellement, cela ne signi.fie pas que les syndicats
existants se privent de solliciter I'aide financière du Département ;

recours à un niveau d'adninistration plus puissant. Le recours au
Département est souven! et principalenent conçu comme un élément de
gestion de 1a contrainte financière. I1 permet aux c01lec!ivités
distributrices d'accéder à des ressources globalisées, durables et peu
onéreuses. Le recours au Département est également un é1ément
prinordial lorsque le tissu conmunal est éc1até et que Ia gestion de
1'eau n'est pas "centralisée" par de grands syndicats. Dans ce cas,
1'aide départementale n'est pas uniquenent recherchée pour des raisons
financières car e11e pernet égalenent d'orienter et de rendre
cohérentes 1es actions techniques.

2.2 Exoression iuridique de 1a coooération avec le Déoarternent

L'absence de volonté de regroupenent rend caduque une coopération des
collectivités distributrices avec le Départenent sous 1a foroe un établissement
public commun (syndicat nixte, agence départenentale). Cette coopération
s'orientera donc plus probablenent, coDDe dans Ie Rhône, vers Ia signature
d'une convention.

La convention est explicitenent reconnue par 1'article 12 de 1a loi du
7 janvier f983 conroe instrunent privilégié d'assistance. Cette reconnaissance
répond à la volonté du législateur de trouver une contrepartie à f interdiction
des tutelles. La convention est égalenent destinée à favoriser 1'exercice des
conpétences transféréee en pernettant d'établir des rapports. et d'adopter des
Eoyens adaptés, à chaque cas d'espèce.

Lorsqu'e1Ie est identique pour chaque collectivité signataire
Rhône), Ia convention peut paraître jouer un rôle équivalent à celui du
d'un établtsseEent public. L'esprit est cependant radicalenent différent

( cas du
statut

L'existence d'un statut signifie que le lien du Départenent aux
collectivités distributrices est collectlf. Au contraire. la convention
considère chaque collectivité dlstrlbutrice dans un rapport individuel et donc
bilatéral au Départenent.

Cette dlfférence est prinordiale : en inscrivant les relations dans un
cadre bilatéral, 1'organisation née de la convention n'incite guère à Ia
formation d'une solidarité active entre les collectivités distributrices. De

surcroit, coEpte tenu du déséquilibre des forces en présence, une telle
organisation peut insensiblenent évoluer vers une tutelle de fait.

2.3 Réflexions et l,nterrocat:lons sur l'organlsation du renouvellenent dans 1e
modèle départenental

2.3.1 Modè1e départeuental et regroupement des collectivités distributrices

L'organisation du financenent du renouvellenent selon 1e nodèle
départenental peut-e11e évoluer veEs celle du roodèle syndical. c'est'à'dire
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favoriser un regrouperoe,rt des collectivités distributrices ?

Nous avons vu que la convention bilatéra1e est peu incitative au
regroupexnent des collectivités distributrices. Cependant, 1e financement du
renouvelleoent demeure, roême dans ce cadre. collectif. Le cas du Rhône le
oontre bien : f i.ntervention du Département n'est pas exclusive d'une
participation financière importante des collectivités distriburrices.

Ainsi, 1e Conseil Généra1 pourrait, dépassant Ies limites fornelles de 1a
convention pour souligner la réaIité coflective que constitue Ia charge du
renouvellement, inciter 1es collectivités distributrices à se regrouper.
Celles-ci y ont un intérêt objectif : dans une organisation syndicale. nêne
nixte, e1les détiendraient un pouvoir de décision et de contrôle qu'e1les
abandonnent de fait dans 1e cadre conventionnel. 11 en résulterait, bien sûr,
une certaine dininution du pouvoir du Conseil Général mais aussi une
possibilité d'a11éger, à terne, son eng,agenent financier.

2.3.2 Linites de I'intervention du Déoartenent

Dans Ie nodèle départenental, le Conseil Généra1 décide pour une large part
à 1a place des collectivités distributrices.

Ainsi, dans 1e Rhône , c'est le Coneeil Général qui décide du progranne de
renouvellenent à réaliser chaque année, déterninant non seulernent le nontent de
son aide nais aussi Ia contributlon financlère (surtaxe) de chaque collectivité
distributrice.

Cette organisation dépasse le rapport de tutelle car, en adhérant à 1a
convention, les collectivités distributrices décident claireuent d'abandonner
leur pouvoir de décision.

Une telle enprise du Départenent n'est pas, en soi, illégitine. Quelle
autre collectivité publique que 1e Départenent aurait vocetion à représenter
f intérêt collectif des collectlvités distrlbutrices lorsque ces dernlères
nanifestent clairerent leur volonté de ne pas se regrouper ?

Cependant, f intervention floancière du Départenent appelle à Ia réflexion
sur deux points.

Le
renouv

prenier
e1leaeat.

est le principe nêne de subventionner les dépenses de
Un Service Public à caractère Industriel et Conaercial doit se

finaacer par ses propres tooyens et 1'octroi de subventions aux SPIC se justifie
essentiellenent par un souci de solidarité envers 1es usagers placés dans des
conditions de desserte anornalenent cotteuses. S'il s'agit donc d'alléger une
charge d'investisseuent pesant excessivenent sur 1e prix de 1'eau. la
subvention est théoriquenent justifiée pour 1e renouvellenent courne pour la
prenière constructlon des ouvrages. Cependant, il faudralt égalenent
s'interroger fllr la nise en place progressive d'autres dispositifs financiers
afin d'éviter, dans la pratique. de pérenniser par ce biais le systène de
subventions.

Le deuxiène point concerne 1a séparation entre 1'autorité connunale . ou
interconmunale, propriétaire des ouvrages et qui assure leur entretien, et
1'autorité départenentale qui finance le renouvel.lenent. Les besoins de
renouvellenent dépendent certainenent de 1a qualité de 1'entretien assuré
pendant toute la durée de vie des ouvrages et du soin apporté à la gestion
courante du service (lorsqu'il s'agit, par exenple, de corriger 1'agressiveté
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de I'eau
maitriser
laxisme.

distribuée). Subventionner systématiquement 1e renouvellement
1'exploitation et I'entretien pourrait apparaitre comme une prime

san s
au

En définitive, t'idéa1 serait sans doute que Ia participation du
Département au système de financement du renouvellenent soit temporaire e1:

guidée par 1e souci d'inciter 1es collectivités distributrices à assurer,
elles'mêmes, leurs responsabilj.tés propres, éventuellement en se regroupant.
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CONCLUSION

Les 4 systèmes étudiés ont Ie grand mérite d'exister dans un
Ies collectivités rurales ont raremen! pris 1a mesure de leurs
renouvellement et des dispositions qui pertrettront de 1es financer.

Les points d'amélioration possible ont été relevés lors de
chacun des 4 systènes et ont ensuite étê développés dans le
première analyse générale de 1'écononie et de 1'organisatj.on de
systèmes.

Elaborés au sein de structures ou de relations préexistantes et souvent
sous la pression de besoins urgents ou en plein développenent, les systèDes
étudiés ont êgalement les défauts de leur origine et de leur jeunesse. I1s sont
!ous perfectibles sur des points essentiels : planification des besoins et Ces
!ravaux, trontage financier, organisation de Ia solidarité et de 1a
responsabilisation des collectivi.tês distributrices.

contexte où
besoins de

I'exanen de
cadre d'une
ce rype de

La présente étude poursuivait essentiellemen! un but d'infornarion. I1
s'agissait d'informer 1es é1us et les gestionnaires des expériences existantes
et de leur faire prendre conscience des problèoes posés par le financeoent du
renouvellenent des réseaux.

Au terne de cette étude, un autre but devient accessible pour peu que
1'analyse des systèmes considérés soit prolongée par une synthèse dégageant 1es
contours d'un systèEe 'ridéal". Nous concluerons Ia présente étude par un te1
exercice en espérant qu'i.1 puisse être utiLe aux décideurs et aux praticiens.

Supposons qu'une entité "X" soit chargée d'instaurer un systètre dont Ie but
unique est d'assurer, dans les neilleures conditions possibles, 1e financenent
du renouvellement des réseaux d'eau potable relevant du territoire pour leque1
e1le est compétente, Un tel systèEe devrait cotrporter un ensemble d'éléments
regroupés autour de trois exigences fondamentales :

1o une planification aussi précise gue possible des besoins et des
travarrr. Ceci inplique :

en xnatière de besoins : I'entité "X" procède à l.'évaluation et au
suivi dans Ie tenps des besoins de renouvellement (recherche e!
constitution de toutes 1es données techniques disponibles sur
1'état des équipenents et sur 1es paranètres influençant leur
renouvellenent, évaluation des zones à risques et des besoins
financiers globaux selon un échéancier pluriannuel ) . Les
collectivités distributrices dressent chaque année un état détaillé
de leur réseau et de son évolution. L'entité "X" les assiste dans
cette tâche et coordonne.les campagnes nécessaires de receuil des
données techniques. E1Ie est responsable de Ia nise en place et de
Ia g,estion d'un cadre fornalisé d'enregistrenent et de suivi des
infornations relatives aux équlpenents ;

Prog,ratnEationen Eatière de travaux : 1'entité "X" établit une
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pluriannuelle et arrête 1e trontant annuel des !ravaux de
renouvellenent sur 1a base des demandes transmises par les
collectivités distributrices. El1e fixe des critères techniques
d'éligibilité des projets de travaux de renouvellenent au fonds de
concours financier. EIIe organise Ia réalisat.ion des travaux et, en
particulier, coordonne les opératj.ons de renouvellement avec les
trevaux d'aoénagenent et de voirie. EIle soutret aux collectivités
dlstributrices 1es proj ets de trevaux qu'e1le estime être
préventivement nécessaires sur Ia base des infornations et
estitrations dont e11e dispose,

20 un équilibre financier entre solidarité et responsabilisation.
L'entité "X" instaure et gère un fonds commun finançant, à hauteur de
50 %. 1es travaux de renouveLlenent entrepris par 1es collectivités
distributrices. L'adhésion au fonds est obligatoirenent Iiée à 1a
pratique de 1'anortissenent technique. Le fonds est financé
exclusivement par une surtaxe unique au prix du n3 d'eau potable (plus
d'éventuel.s reversenents du FCTVA), Cette surtaxe est prélevée par
chaque collectivi:é distributrice et fait 1'objet, sur la facture
d'eau. d'une trention distincte du type "pré1èvenent pour
investissenent de renouvellenent". En sus du trontant nécessaire pour
financer Ie progranrrre annuel, 1a surtaxe comprend un coefficient de
majoration ne dépassant pas l0 % et destiné à couvrir les frais de

Bestion du fonds et une partie des canpagnes de receuil des données
technigues. Les sorntres restantes ou non utilisées dans 1'année font
1'ob3'et de placenents financiers en bons du trésor négociables ou en
0AT. L'épargne ainsi créée est régu1ièrenent utilisée par Ie fonds
afin d'alléger 1e taux de progression de Ia surtaxe ;

30 un équilibre organisationnel entre centralisation et
responsab:i.1isation. Les troyens perrDettant d'instaurer cet équilibre
diffèrent selon 1a nature de 1'entlté "X" :

1'entité "X" est un svndicat. Dans les syndicats peu
centralisateurs les Eesures prises en 1o et 20 pernettront
d'assurer une centralisation efficace des moyens tout en
responsabilisant 1es collectivités distributrices. Dans les
syndicats centralisateurs, 1'absence d'autononie et 1'existence
d'un rnécanisne de péréquation du prix de 1'eau constituent des
obstacles majeurs à cette responsabilisation. Par des Desures
spécifiques, i1 faudra donc veiller à cette dernière (révision des
statuts, instauration d'une connission d'lnfornation et de contrôle
du renouvellenent, etc, . . )

1'entité "X" est le Déoartenent. L'organisation des rapports entre
le Départenent et :Les collectivités distributrices relève du détai1
si Ie Départenent adopte les nesures prises en 1o et 20. En cas
contraire, i1 serait souhaitable que 1e Départeroent vise à ne pas
pérenniser son enprise sur 1e systène ainsi que son éventuel
concours financier. Dans cette optique. Ie Départenent pourrait
entretenir un rapport globalisé et non pas individuallsê avec les
collectivités distributrices. Ainsi, Ie Départenent se donnerait.
dès le départ, 1es ooyens lui pernettant d'inciter ultérieurement
1es collectivités distributrices à se prendre en charge.
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AIINEXE L

CARACTERISÎIQUES PRINCIPALES DES SÎRUCTURES ACCUEILII$T LES SYSÎEMES EÎUDIES

prix 1989 calculé pour uoe conlroEEation de 100 ro3.
habitants desservls.
prix 1990 pratiqué par 1a régie du SADEPACI{. calculé pour une consoEoation de
100 n3.
Eo1renne départenentale des prlx 1990. ;

Eoyenne des prix 1990 pratiqués par 1es 21 syndicats intercoouunaux.
({)
(s)

STRUCTURE AI'INEE
DE

CREATIO}I

NATURE vnn:
NE

GESTION
DES

SERVICES

ABOMIES PRIX
DE L'EAU

POTABLE

SDAEPV

( Vendée )

1961 Svndicat nixte :

- Conseil GénéraI
- 24 services regroupant

277 coununes (en majorité
rurales) sur 1es 283 du
département

Gérance 216 000 9,22 F HT
(1)

SADEPACU

( Charente -

Maritioe )

L952 Svndicat de connunes :

151 services regroupant
466 connunes (en najorité
rurales) sur 1es 472 du
départenent

. 123 en
régie au
SADEPACH
- 12 en
ré gie
Propre- 16
affe rnés

370 0c0
(2)

o.q/ ! l1u
(3)

SDDEA

(Aube)

7943 Svndicat de cornnunes :

184 services regroupant
424 comunes (en aajorité
rurales) sur les 431 du
départeoent

- t76
en régie

-8
affe:nés

200 0c0
(2)

3,50 E HT
(4)

(Rhône) 56 services rureux et seui-
urbalns

'3en
régie
- 53
afferués

144 000 9.48 F TTC
(5)
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ANNEXE 2

ESTIHATIONS DES BESOINS DE RENOWELLEI{EM

'( l) : linéaire total .
(2) : linéaire total, donnée estinée à partir du nonbre d'habitants desservis
(3) : patrinoine des seules conounes rurales.
(4) : soient 25 % du linéaire total et 50 % du nonbre total de branchenents

services ruraux et seni-urbains.
(5) : durées de vie résiduelles.

des 56

STRUCTURE ANNEE
D'EVALUATION

PATRII.{OINE
PRIS EN COMPTE

HYPOTHESES BESOINS
ESTIMES

DUREE DE VIE PRIX

SDAEPV

(Vendée )

1983 Canalisations
10 478 kE (l)

50 ans 300 F/n1 60 MF/an
pendant
50 ans

SADEPACH

( Charente -

Maritiue )

r987 @@s.:
7 800 h (2)

70 ans 200 F/nI 22 l(F / an
pendant
70 ans

SDDEA

( Aube )

r989 &é^s.@ :

8OO MF

@És:
311 UF

St, de ponDac.e
40 MF (génie civil)
St. de oonoaq.e :
40 l{F (équipenents)

(3)

60 ans

30 ans

30 ans

15 ans

28 MI/an

t Knone, 19 86 Canalisations :

I 700 kE
Brancheoents :

50 000
(4)

20 ans

20 ans

(s)

600 F/ol

4 kF/unité

60 MF/an
pendant
20 ans
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AI.INEXE 3

EXTRAITS DU COMPLEMEM AU REGLEMEM DEPARTEMEMAL REUTIF A L'OCTROI DE

SUBVENTIONS POUR LES ADDUCTIONS D'EAU POTABLE EN CHARENTE.MARITIME

I. DEFINITION DU RENOWELLEHEM (Extrait de ],articie 1)

"IIe pourron!, ... être
renouveler des tronçons
nécessaire::

pri.ses en coilpte que 1es opérations lendant à
réseaux, dont 1e renplaceaent sera devenude

soit à 1'expiration d'un délai normal de vétusté :

soit à Ia suite d'une dégradation exceptionnelle qui ne serai! Pas
inputable à des condi!ions anormales d'explcitaticn.

Cette obligation de renouvellenent sera appréciée en fonction

de 1'aptitude des conduites à supporter les contraintes oécaniques
auxquelles e11es sont sounises ;

de leur capacité résiduelle de transpor! découlant du diauètre
intérieur encore disponible et de Ia rugosité de paroi :

de la nature et de la fréquence des fui.tes réparées sur les tubes
sur leurs joints.

Le renouvellenent d'un tronçon de réseau pourra êrre effectué

- dans un diaroètre identique ou inférj.eur à celui de 1a ccndujte
renplacée ;

dans un dianètre supérieur si. un développenent prévisj.b1e de la
consoûDation 1e justifie. sous réserve de resPecter les liaites
ci-après. Le coefficient uultiplicateur Ce débit avec une rugosité
''Colebrook" de 0,1 trrl, ne devra gas dépasser sous une Penle rootrice
conventionnelle de 0,01 pour 1es diaoètres inférieurs ou êgaux à 300 mn

et de 0.00I pour les diaoètres supérieurs :

1a valeur 3 pour les conduites de
d'habitat groupé (bourgs et hameaux) ;

distribution pure en zone

1a valeur 2 pour les conduites de transPort en rase canpagne ou
d'adduction au coeur des zones agglonérées. [voir tableaux A,B et C]

ou
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Tout accroissemen! de cirauètre au-de1à de ces normes supposera
nécessité d'un renforcement coordonné justiciable du régime
d'attrj.bution des subventions et de 1'al1ègement des emprunts."

donc la
géné ra 1

2. REALISATION AMICIPEE (Extrait de 1 'article 2 )

"Les opérations de renouvellenent ne seront engagées que dans 1a mesure où
1a nécessité technlque en sera impérativenent apparue, cette condition
constituant 1e premier critère d'urgence. Toutefois une réalisation anticipée
de quelques années sera to1érée lorsqu'el1e sera justifiée par :

- Ia création d'un réseau public de canalisations autre que l'eau potable
(eaux usées, gaz) :

- un anénagenent important de Ia voirie

Dans ces deux derniers cas , 1'attribution des concours financiers
traditionnels et spécifiques à la nise en oeuvre des réseaux d'alinentation en
eau potable constituera un é1énent particulier d'appréciation du dé1ai
d'anricipation proposé. L'interventj.on du Fonds de Péréquation s'effectuera
alcrs selon les mênes nodalités que dans le cas d'un renouvellenent classique,
::iars el1e se limitera à Ia part des dépenses non couvertes par Ies subventions
a::ribuées. ''

3. PROCEDURE D'INSTRUCTION (Article 3)

"Dans 1e cadre de 1'enveloppe financière retenue pour chaque exercice. les
prograulmes de travaux annuels seront arrêtés, en liaison avec le Service chargé
Cu contrôle de 1'emploi des aides de I'Etat ou du Départeuent, au vu des
deroandes transroises au Syndicat Départenental par les collectivités adhérentes.

Ce11es-ci devront présenter un dossier technique étab1i par Ie maitre
d'oeuvre qu'e1Ies auront habilité à cette fin et qui conportera au noins :

- un rapport du gestionnaire auquel a été confiée l'exploitation du
réseau, justifiant la demande de renouvellenent et prêcisant en
particulier le nornbre et la nature des interventions effectuées au
cours des trois dernières années sur les tronçons à renplacer. Les
échantillons de conduites ou de joints prélevés lors des réparations
seront tenus à 1a disposition du Syndicat Départenental :

un plan au 1/10 000 reproduisant, avec couleurs conventionnelles par
diamètre, 1'ensenble du réseau sur 1e territoire de Ia collectlvlté
eoncernée et localisant 1es tronçons.à renouveler ;

un plan à échelle cadastrale des conduites à poser portant.Eentlon des
appareils de robinetterie et de fontainerie. et indiquant 1'emplacenent
des branchenents à rétablir ;

un roénoire explicatlf rappelant les caractéristiques des conduites à
renplacer (oatériau, dianètre, année de pose) et justifiant longueurs,
dianètres, nature du oatériau proposé pour les canalisations nouvel.les :
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un détai1 estimatif étabIi selon 1e. cadre C': borCereau de
arrêté par 1e Syndicat Départemental.'"

Pr ir. r-7pe

4. MODALITES D'EXECUTION (Extrait de 1'article 4)

"Afin d'assurer 1a gestion optimale des crédits affectés au renouvellement
des réseaux de canalisations. I'ensemble de ces opérations sera exécuté sous 1a
maîtrise d'ouvrage du Syndicat Départemental qui remer.tra, après réception des
travaux, les portions de réseaux remplacées à 1a collectivité propriétaire des
dits équipements ...

... Les travaux de renouvellement seront exécutés par des entreprises
spécialisées et agréées, dans Ie cadre de marchés conclus annuellement par Ie
Syndicat Départemental sur des secteurs géographiques hcmogènes.

Ils comporteront 1'ensenble des'prestations nécessaires au remplacement .des
conduites et de leurs équipements de robinetterie ou de fontainerie jusqu'au
robinet de prise en charge des branchements inclus. Le raccordement du tuyau de
branchement sera assuré par les soins de 1a collectivité distributrice, selon
Ies uodalités contractuelles arrêtées avec 1'exploitant de son réseau.

Les travaux - s'entendent égalenent, réfection' définitive de 1a voirie
incluse, sauf dans 1e cas où 1e renouvellement serait concomittant à d'autres
travaux de pose de canalisations souterraines. Dans cette hypothèse, seule une
réfection provisoire de chaussée serait réa1isée."
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Tableau A Renforcenents à 1'occasion de renouvellements : ca1cu1 des
coefficients multiolicateurs de débit
Cas no I : Zone aeclomérée

o existant nn
Q 1/sec

6 renforcé
nn

300
t32,65

250
82,05

200
45.55

r50
2L ,29

125
13 ,12

r00
7 ,25

80
3,77

60
2,30

300 I L ,62 2,91 -.'r -y,« -y.« -Y'6 -y,<
250 I 1 ,80 -r,{ -a.{ -*'f -?-'{ -y,«
200 I 2,14

--,ç -a,« -vd -y,6
r50 I 1,62 2,94

-*« -yrr
125 I r ,81 .r,«2-{
r00 I 1,92 2d

80 I L ,64

60 I

Données du calcul : Fornule de Colebrook K - 0.1 nn j - 0.0I
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Tableau B Renforcenents à 1'occasion de renouvellements : calcul des
coefficients multiplicateurs de débit
Casno2:Adduction

g existant Ern

Q I/sec
300

r32 ,6s
250

82,05
200

45,55
150

2l ,29
125

13,r2
i00
7 ,25

80
3,77

60
2,30

300 I 1,62
--'{ -y.« y{ -y,6 rt

250 I 1 ,80 -r« --,{ -yn )-,{ )*{
200 i -r.r -r,{ -*'{ -vd -y,6
150 1 t,62 -r.4 -x« ->-r
125 I 1 ,8r -r.« ->rr
100 1 1,92 ->-<

80 I I .64

60 1

Données du calcul : Fornule de Colebrook K - 0,1 mu j - 0,0i
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Tableau C Renforcements à I'occasion de renouvellernents : calcul des
coefficients multiplicateurs de débit
Cas no 3 : Adduction (oour o ) 300 mm)

O existant nû
Q l/sec

o renforcé
mm

600
246, 7

550
r96,0

500
152,2

450
1I5,3

400
84 ,37

350
59,33

300
39 ,30

250
24,27

600 I 1,26 L ,62 -r,{ -r.a -*,6 -r,{ -y,{
550 I L,29 1 ,70 --,r -a,« -r,6 )e<6
500 I t,32 r ,80

-,{ ),r{ -a,r
4s0 I L.37 L ,94 -r,< -a,{
400 t 1,42 -r,< -r,«
3s0 I I .5t -rd
300 I 1,62

250 I

Données du calcul : Fornule de Colebrook K - 0,I nn J - 0.001
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DEPARTEMENT DU RHOI{E

ANNEXE 4

METHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC DES RESEÀUX

Nous reproduisons ici, te11e que11e, 1a méthodoiogie de Ciagncs":: mise
point dans 1e département du Rhône :

"EviEer confusion entre
canalisations.

perte d'eau et renouvellernent systématiqr.:e ies

METHODOLOGIE POUR DIAGNOSTIC DES RESEAUX

- dresser 1'état et I'ixoportance des réseaux par collectivité

classenent par tranche d'âge, par type de matériau, type de joi.nt, ?ar
type de terrain traversé des longueurs de réseau ;

iden pour nombre de branchements ;

étude du rendenent

volume annuel facturé (ou nieux consoroné)/volume produit

Cela nécessite préalableuent de disposer pour certaines collectivi'-és de
cotrptage sur 1es captages de source (au départ ou sur Ie réservoir Ce

collecte). Mise en place de compteurs sur équipenent collectif ;

étude de f indice de perte : (nieux)

I - volume iournalier oroduit - volune iournalier (facturé ou consomné)
longueur totale du réseau

étude de 1a consonnation nocturne

nécessite un relevé des volunes stockés dans les réservoirs à 22 h et à

6 h du natin et une étude des consonnations nocturnes probables
ceci entrainera la définition d'un réseau de téIésurveillance,
té1étransnission, Ia nise en place des cotrpteurs Par secteur de
distribution afin d'accumuler Les données ;

- étude statistique des interventions des gestionnaires du réseau Par
tronçon de réseau.

A f issue de ce diaq.nostic

recherche des écononies d'eau possibles par lutte contre 1e gaspillage
(sur équipenents publics, roise en place de conpteurs sur équipenents
collectifs. chasse d'eau, etc. . . ) ;
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rectrerche d'une meilleure connaissance du fonctionnement. des réseau:,,
(sens d'écoulenent, position des vannes, utilité et foncrionnemenr de La

robinetterie. etc... ) ;

passage sur logiciel ZOMAYEI

Enfin

- désignation de secteurs sensibles aux fuites

secteurs à renouveler : secteurs où le nombre d'interventions
gestionnaires du réseau est supérieur à un seuil to1érable sur Ie
écononique (à définir avec 1es intéressés) :

pour joints plonb si Ia canalisation est en bon état,
point un nanchon spécia1 ;

des
plan

- secteurs à réparer : secteurs où la recherche de fuite doit être
systéEatique et où une réparation peut être exécutée valablement :

ex Eettre au

secteurs " sains " secteurs où Ia recherche de fuite n'est
1'économie d'eau réalisée après

pas
étude

Ies
de

eau faible entraînant de gros travaux pour

secteurs à renforcer
renouvellenent ;

secteurs où 1e renforcenent entraînera un

Donc, à f issue de cette étude :

iI est possible de dégager Ies secteurs où un renouvellernent devient
obligatoire ;

recherche de Eetériau adéquat pour les problènes de corrosion ou
glissenent de terrain."

intéressante vis-à-vis
financière (perte en
pallier);
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ÀNNEXE 5

rÂ PRATIQUE DE L'AMORTISSEI{ENT TEC}TNIQUE

DA}IS LE SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

1. DEFINIT]ONS

Amortir consiste à éta1er une charge irréversible sur une période de tenps
déterninée.

L'amortissenent est 1ié à 1'existence d'un investissenent. Ainsi, chaque
fois qu'un service instalLe une inmobilisation, i1 lui faut s'interroger sur
son amortisseEent. Cependant, i1 y a deux façons d'aborder 1a notion
d'amortissenent, selon que f investissenent est considéré conme un bien ou
coEme une quantité monétaire.

Nous traiterons ici principalement de Ia notion réeI1e de 1'anortissement,
c'est -à -dire de I'anortissenent technique ( f ) . mêne s' i1 nous faudra égalenent
tenir conpte de deux notions financières :

Io 1'anortissenent financier qui est Ia valeur du renboursement
capital (c'est-à-dire intérêts exclus) des emprunts contractés :

en

2o I'anortissement de caducité qui est 1a valeur, étalée su,r la durée du
contrat de gestion dé1éguée restant à courir, des irnnobilisations nis
dans le donaine public par Ie gestionnaire dé1éguê.

L'amortissenent technique se définit èonne la valeur de la dépréciation
irréversible subie par un bien durable au cours du tenps du fait de son
utilisation. En ce sens, I'amortissenent s'applique à 1'ensenble des biens
durables (corporels et incorporels) imobilisés, à 1'exception notable des
terrains qui, de façon générale, ne se déprécient pas nais s'apprécient.

L'anortissenent technique est jusrifié par des phénonènes irréversibles, ce
qui implique que f intégralité de 1a valeur des innobilisations fasse 1'objet
de L'anortissenent technique. quels que soient le uontant et l'origine du
financement peanettant leur acquisition.

Ces phénonènes peuvent être physiques pour les imnobilisations corporelles
(dégradation, usure) nais également puretnent écononiques pour 1es
innobilisations incorporelles (dévalorisation). Puisque les phénomènes
physiques correspondent égaleuent à une dépréciation éconooique (1'usure
diminue Ia val.eur des services rendus par un équipenent), le fondenent généra1
de 1'anortissenent technique est 1a dépréciation écononique : 1'anortisseroent
technique représente le cott d'usage des innobilisations.

l) Introduits par 1a précédente instruction budgétaire eE cotrptable applicable
par le service d'eau (M 0), Ies ternes,anortissenent technique" ont disparu
de la prochaine (ü 49 ) . Nous en conservons 1'emploi afin d'éviter une
confusion avec les notions purement financières d'anortissenent.
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Cette dépréciation intervi.enr à 1'occasion d'une utilisation: iI n'est
pas. ou p1us. justifié d'amortir une immobilisation qui esr en cours
d'installation, ou stockée en vue d'une utilisation uItérieure ou encore
déc1assée. Cela inplique que I'amortissement technique doit se calculer par
rapport à la durée effective d'utilisation ou, lorsque celle-ci n'est pas
connue a priori, cotrEe c'est généralement Ie cas, par rapport à une estination
de cette durée.

2. REGTEUEMATION

2.1 Caractère obliq.atoire

Depuis les lois de décentralisation, les collectivités locales disposent
d'une très large autononie pour gérer leur service de distribution d'eau
potable. L'Etat conserve cependant une responsabilité de contrô1e notarDtlent en
Eatière d'administration et de finances. Ainsi, 1es ordres énanant de
1'ordonnateur doivent être retracés dans 1a conptabilité du service selon des
règIes générales définies par Ie oinistre des finances et, pour les règIes
particulières. par le ninistre intéressé. Les instructions budgétaires et
conptables diffusent ces règles auprès des services.

Dans Ie mouvenent d'adaptation aux SPIC du plan conptable révisé de 1982,
f instruction M 49 applicable au ler janvier L992 pat les services d'eau (et
d'assainissernent) prévoit la conptabilisation de 1'aroortissenent technique
quels gue soient la taille et le statut des régies.

La pratique de 1'amortissenent technique est globalenent très peu
fréquente. Cette constatation n'est pas propre aux "petits, services puisque
1'absence de cette pratique a été observée dans plusieurs syndicats de taille
dê.parteuentale.

,Une telle situation est principalenent le résultat d'une assinilation entre
gestion du service et gestion conmunale, assinilation très répandue dans 1es
régtes dites sinples (1) et qui a fait abusivenent souche dans les autreg
régires.. Il est vrai que cette assinilation a longtenps été entretenue par un
rfg:iue dérogatoire.

L''instruction M 49 réitère I'obligation de pratiquer 1'anortissenent
teclmîgue nais sans prévoir, conrûe la précédente instruction (M 0). de
dérogatlon à cette obllgation.

La couptabilité du service de distribution d'eau potabLe doit être tenue
seIûn ::

- uD plarr conptable spécifique peruettant au service d'être géré selon
les partlcularltés de son activité et de son statut de SPIC.
.L'anortlssenent technique représente un coût dont 1e SPIC de I'eau doit
tenir coDpte en vertu des principes de vérlté du prir et d'équilibre
des eoaptes :

- un budget
dépenses et

indtvidualtsé
recettes de

PerEettant au
ceIles de Ia

service de
collectivité

distinguer se§
Le patriuoine

56

1es
1es

1) L'anortissenent technique n'étant pas obligatoire pour les conlrunes.
régies dltes sinples n'utilisent généralenent pas Ia faculté qu'ont
connunes de pratlquer 1'anortissenent technique au titre de leurs SPIC.



immobilisé du service
budgétairement.

devant être amorti. rl faut pouvoir f individualiser

Le tableau t (l) reproduit 1e nodèle de budget du service de distribution
d'eau potable. Le budget individualisé peut être propre ou annexe (voir
tableau 2). En cas de concession du service, i1 n'y aucune raison pour 1a
collectivité de tenir un budget puisque 1e patrinoine du service est géré de
façon privée.

L'assujettissenent à 1a TVA renforce 1'obligation de tenir une conptabilité
distincte. L'assujettissement ne peut. en effet, s'appliquer qu'à des biens
propres au service et non à ceux de la collectivité (2).

2.2 Inscriotion de 1'arnortissenent technioue au buds.et

L'anortissenent technique est inscrit à la fois en dépense à 1a section
d'exploitation, au conpte 68 "Dotations aux aoortissenents et provisions". et
en recette à 1a section d'investissement. au compte 28 "Anortisseoents des
imnobilisations" (voir tableau I). Connent cette double inscription se
justifie-t-el1e ?

Conne cott d'usage des ionobilisations, I'anortisseloent technique constitue
une charge courante du service, d'où son inscription en dépense à Ia section
d'exploitation. Cependant, 1'anortissement technique ne correspond à aucun
débours de . trésorerie : iI n'est ni un paienent à un ti.ers (fournisseur,
banquier), ni la réounération d'un enployé du service, ni un verseoent
obligatoire (impôt, taxe). 0r, au nêne titre que toute autre charge
d'exploitation, 1'anortissenent technlque e6t équilibré par les recettes tirée§
de la vente des prestations. Ainsi, ne donnant pas lieu à un débours de
trésorerie au titre de 1'exploitation. les recettes d'exploitation qui
équilibrent 1'anortlssenent technique sont transférées à la sectioa
d'investissenent (voir schéma 1) où elles pourront faire 1'objet d'un débours
de trésorerie à 1'occasion du financeuent d'un investissenent.

0n 1e voit, f inscription budgétaire de 1'aDortisseoent technique n'est pas
dénuée de logique : en acquittant La charge de l'anortissenent technlque.
1'usager facilite Ie financenent des éguipenents que Ie service doit
imuobiliser pour naintenir à niveau ses capacités de production et de
distritrution.

3. I{ISE EN OEU'RE

3.1 Chano d'aoplication

L'énoncé des conptes de la sectlon d'investissenent concernés donne
idée détaiIIée de la licte des iunoblllsations euortissable§ (voir tableau 3)

3.2 l{ovens de documentatioa

une

L'expérience Eontre
1' anortisseEent technique

beaucoup de services sont eopêchés de pratiquer
e de disposer d'un lnventaire nininal identifiant.

que
faut

1) Tableaux et schéuas sont renvoyés en fin d'annexe.
2) Décret no 75-611 du 9 juillet et instruction no 75'136-M0 du l0 octobre 1975
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décrivant et enregistrant les immobilisations. L' inventaire est. en effet,
nécessaire pour conserver des données concernant des inmobilisations dont
certaines peuvent avoir une durée de vie très longue.

Dans les services en gestion directe, 1'établissenent du recensernent des
immobilisations auortissables est effectué par I'ordonnateur et doit exactement
correspondre au fichier des innobilisations tenu par 1e conptable. En cas de
geslion dé1éguée, 1'exploitant effectue le recensenent des immobilisations sous
1e contrô1e de 1a collectivité. Chaque année,. 1'ordonnateur établit 1a liste
des biens réforrnés afin d'apurer f inventaire et 1e fichier des immobilisations.

3.3 Base de calcul

La base de calcuI de 1'amortisseroent technique est la valeur des
inmobilisations à leur date d'entrée dans 1e patrlnoine du service (eott
d'acquisition ou cott de production ou valeur véna1e).

L'instruction M t.9 introduit Ia possibilité de réévaluer cette base.
Lorsque la valeur actueLle d'une inmobilisation devient notablenent inférieure
à sa valeur comptable nette (valeur d'entrée noins sonne des dotations
d'amortissenent technique déjà effectuées). Ie service peut procéder soit à un
anortisser0ent exceptionnel. 1e reliquat du tableau initial d'anortissenent
étant nodifié en conséquence, soit à une provision si 1a dépréciation n'est pas
jugée irréversible.

La base de ca1cu1 est évaluée hors TVA récupérée sur le Trésor pour 1es
services ayent opté pour 1'assujettissernent à 1a TVA et TVA conprlse pour les
autres services.

3.4 Méthode de calcul

La dotation d'amortissenent technique résulte de 1'étaleuent de la base de
cafcul sur 1a durée connue ou probable d'utllisation de f innobilisation.

Cette durée doit être fixée par I'assenblée déIibérante du service pour
chaque type d'ironobilisations (1). tes taux d'anortissenent résultants sont
déclarés dans un tableau d'anortissenent qui doit être respecté. L'assenblée
dé1ibérante peut cependant nodifier 1e rythne d'un anortissenent en cours, à
condition de justifier un tel chang,enent et de toujours finir par anortir
I'intégralité de la base de calcul (initiale ou réévaluée).

La dotation d'anortissenent technique d'une innobilisation peut être
constante dans Ie ternps (anortisssenent linéaire), décrolssante (arnortissement
dégressif). crolssante (anortissement progsessif) ou variable (anortlssement
proportionnel. conbinaison des cas précédents).

4 PRATIQI'E DE L'AI{ORTISSE}IEM TECHNIQT'E EN CAS DE GESTION DIRECTE

L'anortissement technioue corme noyen de couverture de 1'anortlssenent
financier

Générant une recette en section d'investissenent, 1'anortissenent technique

4.1

1) L'instruction M 49 a abrogé les durées naxioales prévues par la M 0
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a vocation à participer au financeEent de toutes Ies dépenses d'investisseEent.
Cependant, 1a couverture de 1'amortissement financier est prioritaire. Ce

dernier représente une dette exigible à un tiers et, à ce titre, constitue une
dépense légalement obligatoire.

Les recettes d'investissement tirées de 1'anortissetrent technique serviron!
donc, avant toute autre chose, à couvrir 1'amortissement financi.er (voir
schéma 1). Les pratiques usuelles rendent cette couverture très inparfaite.
L'amortissement. technique est généraletrent ca1cu1é de façon linéaire et donne
lieu à une dotation constante. Les usages bancaires établissent que Ie
remboursenent du capital prêté s'effectue selon un rythme croissant. Coune
l'amortisseroent technique prend en confte f intégralité de la valeur
d'acquisition et que 1'enprunt ne réprésente qu'une partie de cette dernière,
1a situation suivante sera fréquemnent observée (voir schéna 2) :

I'anort.issenent technique est supérieur à 1'anortissernent financier
durant un petit nonbre d'années (capacité de financenent Al) ;

- très vite, 1'amortissenent financier devient supérieur
1'anortissenent technique (besoin de financenent B) ;

a

I'amortissenent technique continue de générer des
d'investissenent après 1'expiration de 1'anortisseroent
(capacité de financeroent A2).

recettes
financier

Cette inparfaite adaptation des deux flux d'anortissenent peut être
conplètement élininée. I1 est tout à fait licite, et roêne conseillé dans
certaines circonstances, d'ajuster Ie rythme de 1'anortissenent technique à

celui de 1'anortissetrent financier. I1 suffira tout sitrpletrent d'utiliser 1e
tableau d'aoortissenent financier fourni par 1'organisae prêteur pour calculer
les dotations d'anortissenent technique.

Cela revient à adopter un rythne progressif d'amortissenent technique, A
1'expiration de 1'anortissenent financier,1'anortissernent technique pourra
retrouver un rythEe constant (voir schêna 3), voire dégressif. La seule
condition à respecter inpérativenent est de toujours finir Par anortir
f intégralité de Ia valeur (initiale ou rééva.luée) de f imnobilisation.

Au niveau du budget dans son ensenble. la couverture de I'aoortissenent
financier se réa1i6era de façon plus ou noins parfaite selon :

- 1'ancienneté de 1a pratique d'anortisseroent technique. En cas
d'adoption récente, 1'aroortisseuent teehnique des innobilisations les
plus anciennes ne correspondera souvent plus à aucun besoin
d'anortissenent financier :

la prise en conpte de recettes d'investissenent Ponctuelles. Si ces
recettes sont prévisibles. i1 sera possible d'en tenir couPte au Donent
de 1a déternination'de 1a dotation annuelle d'auortissenent technique.
Si el1es ne sont pas prévisibles, on Pourre les affecter à

1'autofinancenent des ionobilisations ou les reporter en nodifiant en
conséquence le calcul de Ia dotation d'anortisseuent technique de
1'exercice à venir :

1a politique d'autofinanceEent et les objectifs de prix et
d'investissenent (volr § 4.2 et 4.3).
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4. 2 t'amortissement technique comme moven d'autofinancement

Les recettes d'autofinancenent du service proviennent généralement
d'opérations ponctuelles (aIiénation d'un éIément d'actif, reversement du
FCTVA. etc ... ) ou d'un transfert de la section d'exploitation. Les deux
mécanisnes le plus souvent utilisés pour opérer un teI transfert ont égalenent
un câractère ponctuel car ils prennent place dans le cadre du vote annuel du':udget : autofinancetrent complénentaire (I) ou affectarion des résultats.

L'amortissenent technique est 1e seul mécanisme d'autofinancenent ayant un
caractère systénatigue. Une fois adopté par 1'assenblée délibérante. il se
poursuit de 1ui-nême (et sera relancé par chaque nouvelle innobilisation) sur
une période de tenps variant de 5 à 100 ans. suivant 1e type d'imnobilisations.

Se basant sur cette caractéristique. 1es gestionnaires des services ont
pris I'habitude de ne pas pratiquer 1'amortissenent technique, 1ui
reprochant : lo de Eanquer de flexibilité, 20 d'augnenter 1e prix de 1'eau,
3o de créer des fonds libres se dépréciant.

Ces trois arguments oéritent un exarlen attentif car, bien que procédant de
conceptions révo1ues, i1s perdurent et constituent un obstacle inportant à
1 'améIioration du niveau de gestion du service et à 1'application de
l.'instruction M 49,

4.2.1 La flexlbllité financière : une caractéristique devenue très onéreuse et
oeu responsabilisante

L'enprunt est incontestablenent 1e noyen 1e plus flexible pour 1e service
de financer ses investissements. Cependant. 1e contexte financier actuel. rend
très onéreux 1'avantage procuré par 1a disponibilité innédiate des fonds.

Les collectivités se retrouvent aujourd'hui dans une situatlon où le cott
réel de leurs enpnrnts n'a Janais été aussl élevé (voir texte, chapltre 5). I1
vaut uieux perdre 4 X par an sur des réserves que l'on accuuule que ne pas les
accumrler et devoir payer des intérêts réels de 6 I par an lorsqu'll devient
nécessaire d' enprunter.

De surcroit, nêne si Ie cott rêe1 des enprunts venait à dioinuer
sensiblenent et durabLenent, il. n'est pas str que la recherche de la plus
grande flexibilité financière ai1le toujours dans le sens d'une bonne g,estion.
Cette recherche était justifiée lorsqu'i1 s'agissalt de construire les réseaux
ccllectifs et de répondre rapidenent à la forte progression de la consonnation.

Aujourd'hui, Ia progression de la consonnation s'est stabilisée et 1'effort
d'investissement a ehangé de nature. Les besoins d'investissenent de seconde
génération (qualité, sécurité, renouvellenent) exigent noins de flexibilité
financière et, §urtout, possèdent un caractère patrlilonial très oarqué. Alnsl,
alors que Ie recours à une source de financenent flexible répond au désir des
élus d'inscrire leur action dans 1'histoire innédiate, seule une pratique
d'autofinancenent systéEatigue peut leur pernettre d'assuuer leurs
responsabilités à long terne en Eatière de gestion du patrinoine public.

I) L'autofinancenent conplénentaire est un nécanisne introduit par Ia M 49 et
destiné à pallier un éventuel besoin de financenent prévisionnel de la
section d'investisseoent. 11 a 1e nêne fonctionneuent que 1e nécanisne du
prélèvement sur ressources ordinaires existant en conptabilité connunele.
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4.2.2 L'incidence sur le prix de I'eau oeut être atténuée

I1 faut avoir recours à une argumentation assez grossière pour conclure que
1'amortissenent technique augnente 1e prix de 1'eau : 1'anortisseuent technique
est une charge d'exploitation et. donc. sa pratique augnente 1e prix de I'eau.

En distinguant Ie court et Eoyen terme du long terne, on 6'aperçoit que la
pratique de 1'auortissenent technique a globalenent une incidence plus faible
sur le prix de l'eau que sa non-pratique :

les services qui ne pratiquent pas 1'aroortisseoent technique ne
disposent pas de recettes systénatiques d'investissenent pour
renbourser leurs enprunts. Ainsi, ces services devront recourir aux
recettes d'exploitation, et donc à 1'augnentation du prix de I'eau.
pour couvrir 1'anortissenent financier. Les services conptabilisant
1'anortissenent technique peuvent ajuster cette pratique à la
couverture de 1'anortissenent technique financier. En d'autres ternes.
La pratique de 1'anortissenent technique à court et Eoyet terne (tant
que dure 1'anortissenent financier) a une incidence sur le prix de
I'eau égale à cel1e de 1a non-pratigue :

une fois 1'amortissenent financier couvert, 1'amortisseuent technique
continue de grever 1es charges d'exploitation et donc fe prix de 1'eau.
Mais cette incidence possède une contrepartie positive. Une ressource
d'autofinancenent est dégagée qui pernettra de réduire Ie Eontant
elnprunté à 1'occasion du prochain investisseEent. d'où une écononie sur
les intérêts. Dans Ies conditions finencières actuelles, f incidence de
La pratlque de l'anortlsseEent technique à long terue (au'delà de Ia
période de 1'anortissenent financier) est iaférieure à ce1le de sa
non-Pratique.

11 résu1te des uêues considératlons que 1es noyens d'autofinancenent issus
d'une dotation d'amortissenent technique supérieure à ce11e de 1'anortisseuent
financier auront, à court terue, une incidence sur Ie prix de 1'eau. Cependant,
i1s pernettront à plus long terne de liniter 1a hausse du prix de l'eau. La
pratique Eontre que les services habltués à conptabiliser 1'aaortisseuent
technique arrivent à se passer de façon croissante du recours à 1'enprunt.

4.2.3 La dévalorisation uonétalre n'est olus ce gu'el1e étalt

Au-delà des besoins d'anortissenent financier, 1'anortissenent technique
génère des recettes d'investissenent nettes alors que Ie service peut très bien
n'avoir aucun investisseuent en vue. livrant ces recettes inenployées à la
dévalorlsation nonétaire. Cela est souvent lnvoqué dans les petits services
compte tenu de f irrégularité de leur activité d'investisseoent.

Cette argunentation ignore
contraire :

un enseubfe de facteurs jouant en sens

1'utilisation de 1'anortissernent technique coune Doyen de couverture de
1'auortissenent flnancler fait que les fonds libres ne Peuvent
apparaitre qu'au bout de 10 à 15 aus I Dans les conditions financières
actuelles. accunuler des fonds llbres sur 5 ans en vue d'autofinancer
un investisseuent est relativenent uoins cotteux que de recourir à

1'enprunt. QueI service, 15 à 20 ans après son dernier investisseoent,
n'aurait aucun nouveau besoin d'investlssenent ?
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I'apparition à terme de besoins d'investissement durables, réguliers et
peu subventionnés (renouvellement) ;

- les services, oênes 1es régies dites sinples, peuvent placer leurs
fonds libres (voir texle, chapitre 5).

4.3 La conplénentarité des moyens

Suivant ses obj ectifs de prix et d' investissenenr , 1e service pourra
drfférencier sa pratique de 1'atrortissenent technique.

Les services n'avant pas d'activité régulière ou aucun besoin à court terme
en roatière d'investisserlent auront intérêt à utiliser 1'arnortissenent technique
plutôt coErtre un ooyen de couverture de 1'amortissement financier. Cela leur
permettra de liniter 1'augnentation du prix de 1'eau tout en enclenchant un
nêcanisme qui, à long terne, dégagera des noyens d'autofinancernent.

Les services a,'ant une activité régu1ière ou des besoins à court terne en
natière d'investissement auront intérêt à utiliser 1'aoortissement technique
piutôt cotrEe un noyen d'autofinancenent. I1s veilleront à calculer une dotation
d'amcrtissenent technique dépassant 1es besoins de 1'aroortissenent financier
afi.n d'augroenter 1a part des ressources propres dans 1e financenent des
:nvestissements. Cela suppose une augnentation à court terBe du prix de I'eau
:ars qui sera. à troyen et long terne, plus que compensée par 1a dininution de
1a charge des intérêts financiers.

Naturellenent, 1'anortissenent technique n'est pas exclusif des eutres
nécanisoes d'autofinancerDent (autofinancenent conplénentaire. affectation des
résultats) qui pourront venir 1e compléter, notarnnent lorsque des besoins
C'investissenent inprévus et inportants apparaissent à très court terne.

5. PRATIQTIE DE 1'AI{ORTISSEI{EM TECHNIQIIE EN CAS DE GESTION DETEGI'EE

La collectivité doit-e11e continuer à pratiquer 1'anortissenent technique
iorsqu'e11e dé1ègue la gestion du service à un exploitant de droit privé ?

Si 1e contrat de dé1égation est une concession, le concessionnalre assure
f intégralité des charges d'investissenent (investissenent neuf et de
renouvellement) et reprend les éventuelles innobilisations préexistantes. Le
concessionaire effectuera pour son conpte 1'anortissenent technique des
immobilisations qu'i1 installe ou qu'i1 reprend à la collectlvité. La
colllectivité n'a donc plus aucune raison de pratiquer 1'amortissenent
technique, 1e patrinoine du service étant géré de façon privée.

Si le contrat de délégation est un affernage, Ia répartition des charges
d'anortissenent peut s'avérer assez conplexe conpte tenu des régiues différents
s'appliquant aux innobilisations (voir tableau 4) :

imobilisations fiaancées par La collectivlté et pour lesquelles elle
assure la eharge du renouvellenent. Dans ce cas, 1'anortissenent
technique est effectué par la collectivité. L'instauration d'une
surtaae venant s'ajouter à la partie fernière du prix de 1'eau perEet
de pré1ever 1es recettes correspondant à 1'auortissenent technique
lesquelles iront couvrir 1'anortissenent finencier puis autofinancer
les futurs investissenents :
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imroobilisations financées par la collectivlté et pour lesquelles le
fermier assure 1a charge du renouvellenent. Cette charge conduit le
fernier à constituer des provisions destinées à financer le
remplacement des i.noobilisations dont le renouvellement est prévu avaat
la fin du contrat. Afin d'éviter à 1'usager d'acquitter deux fois Ie
coût d'usage des innobilisations. la collectivité doit s'abstenir de
procéder à 1'anortissetrent technique de ces innobilisations.

Cependant, i1 n'y a pas équivalence entre la charge d'anortissenent
technique et ce11e de renouvellenent. Si toutes 1es deux se justifient
par la dépréciation des imnobilisations, seule 1a prenière est
irréversible. Rien ne garantit a priori que les ionobilisations dont Ie
renouvellenent est provisionné soient effectivenent renouvelées duraat
1e contrat d'affermage. Ainsi, la collectivité serait normalenent en
droit d'exiger, au terne du contrat. le reverseoent de6 provisions non
utilisées. Une telle disposition n'est prévue ni par 1a réglementation
ni par 1es pratiques contractuelles (Ies ferniers tirent argunent de Ia
clause de renise en bon état des installations, assinilant ainsi la
charge de renouvellenent à une charge d'entretien-réparation).

Les sociétés fernières n'effectuent généraleuent pas de provisions pour
risques de renouvellenent, c'est -à -dire de provisions pour 1es
innobilisations dont 1e renouvellenent est prévu après la fin du
contrat. ces provisions n'étant pas fiscalenent déductibles. 11
appartient à 1a collectivité de conptabiliser Ie cott d'usage de ces
innobilisations à travers Ia pratique de 1'anortisseoent technique.
Cependant, au cas où Ie renouvellenent de 1'une de ces inmobilisations
s'avérerait tout de nêue nécessai.re durant le contrat, Ie feruier
devrait en assurer Ia charge financière sur ses fonds propres :

imobilisations destinées à deneurer dans 1e dooaiae public du servl.ce
nais alraot fait l'objet d'ua fiaanceneat par 1e feruier. Le fernier a

droit de récupérer le nontant du capital qu'i1 abandonne au profit du
service. Cette récupération se fait au travers de 1'anortissenent de
caducité. Lorsque ce financeuent correspond à un renouvellenent. les
éventuelles provisions effectuées par 1e fernier devront être
défaIquées du montant de 1'amortissenent tle caducité ;

imobilisatious doat la propriété est traasférêe au feruier. Dans ce
cas, Ia collectivlté ne peut plus continuer à pratiquer 1'anortissenent
technique des iunobilisations concernées puisqu'elIes ne lui
appartiennent plus. Le feruier entaEe alors un aEortisseEent technique
calculé sur la valêur d'acqulsition des inuobilisations.
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Tableau 2 : Budeet et modes de qestion du service d'eau

Source : instruction budgétaire et cooplab1e M 49

I{ODES DE GESTION

Régie simple
ou directe

Directe Déléguée ou indirecte Mixte

Budget annexe (pas de
patrimoine propre) ou
budget unique

Régie avec autononie
financière

Budget propre

Régie avec
personnalité rnorale

Budget propre
(patrinoine distinct)

Concession Pas d' individualisation
budgétaire

Affernage Budget annexe ou budge!
propre (opérations
patrinoniales )

Régie intéressée Budget annexe
ou budget
Propre

Gérance Budget annexe
ou budget
ProPre
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Schéma 1 : fnscription de 1'amortissement technique au buds.et
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Schéma 2
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Schéna 3
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Tableau 3 : Immobilisations amortissables selon 1e plan comptable M 49

Imnobilisations
incorporelles

Immob i1 isat ions
corpore 1 1 es

Frais d'établissement

Frais de recherche
et de développement

Concessions et droits
similaires, brevets,
licences, urarques,
procédés, droits et
valeurs sinilaires

Autres immobilisations
inco rporel 1e s

Agencements et aménagements des terrains

Constructions (bâtiments, installations
généra1es, agencements et aménagements)

Constructions sur so1 d'autrui

Installations techniques, matérie1 et
outillage industriels ( installations
complexes spécialisées. installations à
caractère spécifique, matêriel industriel,
outillage industriel, agencements et
anénagements )

MatérieI d' exploitation

Autres inmobilisations corporelles
(installations généra1es, agencenents et
anénageroents divers, matériel de transport,
matériel de bureau et informatique, nobilier,
cheptel, enballages récupérables)
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Tableau 4 : Pratique de 1'anortissenent lorsoue Ie service est affermé

Collectivité Fermier

Financement de
I ' imnobilisation

Conditions
particulières

Collectivité

Renouvellement à 1a
charge de Ia
collectivité

Anortissenent
technique

Renouvellement à Ia
charge du fernier
prévu avant la fin
du contrat

Provisions pour
renouvellenent

Renouvellement à Ia
charge du fernier
prévu après 1a fin
du contrat

Anortissement
technique

(Provisions pour
risques de

renouvelleroent )

Immobilisation
cédée au fermier

Amortissement
technique

(jusqu'à Ia
ce ss ion )

Anortissenent
technique

(sur la valeur
d'acquisition)

Eernier

Iuuobilisation
destinée à deneurer
dans Ie donaine
public

/
Anortissenent de

caducité dininué des
éventuelles

provisions pour
renouvellenent
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