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Résumé :  

Ce travail de thèse porte sur le développement territorial de la filière Eau Minérale Naturelle 

���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�W���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�������D�Y�H�F���������W�H�U�U�D�L�Q�V���G�¶�p�W�X�G�H�V���H�Q���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���G�R�X�E�O�H���X�V�D�J�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H���H�W��

en Belgique. Le panel de sites comprend 2 sites en Belgique (Région Wallonne : Chaudfontaine et 

Spa), et 15 sites en France dont 8 sites en Région Auvergne-Rhône-Alpes (Châteauneuf-les-Bains, 

Thonon-les-Bains, Evian-les-Bains, Aix-les-Bains, Divonne-les-Bains, Vichy-Saint Yorre, Vals-

les-Bains, Meyras), 2 sites en Région Grand-Est (Contrexéville-Vittel, Niederbronn-les-Bains), 2 

sites en Région Occitanie (Luchon, Lamalou-les-Bains), et 3 autres sites en Hauts de France, 

Nouvelle-�$�T�X�L�W�D�L�Q�H���H�W���V�X�U���O�¶�v�O�H���G�H���O�D���5�p�X�Q�L�R�Q�����6�D�L�Q�W-Amand-les-Eaux, Dax et Cilaos). 

Fidèle à la science régionale, nous partons de c�R�Q�F�H�S�W�V�� �G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �H�W�� �G�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �G�H��

�V�R�F�L�R�O�R�J�L�H���S�R�X�U���D�O�O�H�U���Y�H�U�V���O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����$���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�H���S�U�R�[�L�P�L�W�p����

�O�¶�p�W�X�G�H���S�R�U�W�H���V�X�U���O�H�V���O�L�H�Q�V���U�p�F�L�S�U�R�T�X�H�V���H�Q�W�U�H���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���O�R�F�D�X�[�����X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W��

thermal, �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �O�R�F�D�O�H�V�«������ �O�H�X�U�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���� �O�H�V�� �P�R�G�H�V�� �G�H�� �Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �H�W�� �O�H�V��

�W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H�V���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���T�X�L���H�Q���U�p�V�X�O�W�H�Q�W�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���H�V�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���G�H�V���W�\�S�R�O�R�J�L�H�V��

de trajectoire de développement pour mettre en exergue des tendances généralisables.  

�/�D���I�L�Q�D�O�L�W�p���G�H���O�D���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���H�V�W���G�H���S�U�R�S�R�V�H�U���X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���Y�L�V�L�R�Q���p�O�D�U�J�L�H���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�����G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���H�W��

�G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �H�W�� �G�H�V�� �F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W�V�� �F�R�P�P�X�Q�V�� �j�� �X�Q�H�� �I�L�O�L�q�U�H���� �&�H�W�W�H�� �D�Q�D�O�\�V�H��

apporte un regard global et transve�U�V�D�O���V�X�U���O�D���I�L�O�L�q�U�H���(�0�1�����j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���H�W���H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�����H�Q��

�W�U�D�Q�V�F�H�Q�G�D�Q�W���O�H�V���G�p�F�R�X�S�D�J�H�V���V�H�F�W�R�U�L�H�O�V���H�W���H�Q���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�D�Q�W���O�¶�H�Q�W�U�p�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���V�X�U���O�D���Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D��

ressource naturelle EMN. Ce travail de recherche-�D�F�W�L�R�Q���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���D�Fteurs de la 

filière EMN, et donc plus particulièrement à la fois aux exploitants des usages de la filière EMN et 

aux collectivités territoriales. 

 

Mots-clefs : eau minérale naturelle, eau thermo-�P�L�Q�p�U�D�O�H���� �H�D�X�� �W�K�H�U�P�D�O�H���� �X�V�L�Q�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H����

thermalisme, développement territorial, économie de proximité, ressource territoriale, ressource 

naturelle, processus de construction territorial, aménagement territorial, géographie économique 

Title : Territorialization and logic of the thermo-mineral water sector: resources, uses and 

challenges. Comparative approach of multiple-use sites in France and in Belgium. 
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Abstract :  

This thesis work focuses on the territorial development of the Natural Mineral Water sector (bottling 

and hydrotherapy), with 17 study sites in dual-use situations in France and Belgium. The panel of 

sites includes 2 sites in Belgium (Walloon Region: Chaudfontaine and Spa), and 15 sites in France 

including 8 sites in the Auvergne-Rhône-Alpes Region (Châteauneuf-les-Bains, Thonon-les-Bains, 

Evian-les-Bains, Aix-les-Bains, Divonne-les-Bains, Vichy-Saint Yorre, Vals-les-Bains, Meyras), 2 

sites in the Grand-Est Region (Contrexéville-Vittel, Niederbronn-les-Bains), 2 sites in Occitanie 

region (Luchon, Lamalou-les-Bains), and 3 other sites in Hauts de France, Nouvelle-Aquitaine and 

on Reunion Island (Saint-Amand-les-Eaux, Dax and Cilaos). 

Faithful to regional science, we start from concepts of spatial economy and sociological tools to 

move towards economic geography. Based on the notion of local economy, the study focuses on the 

reciprocal links between local actors (bottling plant, spa establishment, local communities, etc.), 

their strategies, methods of enhancing the resource and trajectories. development results. The 

objective of this work is to identify typologies of development trajectories to highlight generalizable 

trends. The purpose of the reflection is to offer a new, broader vision of observation, analysis and 

evaluation based on experience and common paths in a sector. This analysis provides a global and 

transversal look at the Natural Mineral Water sector, at the national and European level, by 

transcending sectoral divisions and by privileging the territorial entry on the valuation of the Natural 

Mineral Water natural resource. This action research work is aimed at all players in the MNE sector, 

and therefore more particularly both users of uses in the Natural Mineral Water sector and local 

authorities. 

 

Key words : natural mineral water, thermo-mineral water, thermal water, bottling plant, 

hydrotherapy, territorial development, local economy, territorial resource, natural resource, 

territorial construction process, territorial planning, economic geography. 
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Introduction générale 
 

�/�H�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�V�W�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�H�V�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�¶�D�P�p�Q�Dgement des 

territoires, que ce soit au niveau des ressources en eau souterraine ou des eaux de surface. Notre 

�D�Q�D�O�\�V�H���S�R�U�W�H���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���V�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���H�D�X�[�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V���� �T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���R�E�W�H�Q�L�U���O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�Lon « eau 

minérale naturelle ». �/�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale est une ressource naturelle du sous-sol. Cette ressource 

naturelle est un élément �G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p���S�R�X�U���O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���K�X�P�D�L�Q�H�V�����/�H�V���D�Y�D�Q�W�D�J�H�V���T�X�H��

peut offrir ce type de ressource en eau sont multiples : vertus médicales, alimentaires, énergie 

thermique�«  Différents usages se sont donc développés dans le temps dans différents domaines, 

comme la santé et le bien-être, �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�����O�¶agriculture, des usages domestiques (cuisson, chauffage, 

sanitaire), ou artistiques�����/�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-�P�L�Q�p�U�D�O�H���H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L exploitée pour deux usages majeurs 

que sont �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H��naturelle �± qui est un usage industriel - et le thermalisme, 

�D�S�S�H�O�p���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���W�R�X�U�L�V�P�H���W�K�H�U�P�D�O�����D�X�V�V�L���E�L�H�Q���S�R�X�U���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���P�p�G�L�F�D�O�H�����F�X�U�H���W�K�H�U�P�D�O�H���G�H�������V�H�P�D�L�Q�H�V��

prescrite par un médecin généraliste et remboursée par la sécurité s�R�F�L�D�O�H�������T�X�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���E�L�H�Q-

être accessible à tous (spa thermal, thermoludique). Le thermalisme, en tant que médecine douce, 

�P�H�W���H�Q���Y�D�O�H�X�U���O�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���Q�D�W�X�U�H�O�V���G�H���O�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H�����/�H�V���V�R�L�Q�V���V�R�Q�W���p�O�D�E�R�U�p�V �j���E�D�V�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H��

���V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�H���F�X�U�H���G�H���E�R�L�V�V�R�Q�����E�D�L�Q�V�����H�W���G�R�X�F�K�H�V�����H�W���G�H���S�U�R�G�X�L�W�V���G�p�U�L�Y�p�V���G�¶�(�0�1���F�R�P�P�H���O�D���Y�D�S�H�X�U��

thermale (sous étuves) ou la boue thermale ���V�X�E�V�W�U�D�W���V�R�O�L�G�H���P�p�O�D�Q�J�p���j���O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H���� De manière 

plus ponctuelle, la fabrication de produits cosmétiques �j���E�D�V�H���G�¶�(�0�1���F�R�Q�V�W�L�W�X�H également un usage 

dérivé du thermalisme �R�X���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����'�D�Q�V���X�Q�H���P�R�L�Q�G�U�H���P�H�V�X�U�H�����O�¶�X�V�D�J�H���G�H géothermie à 

basse température, �G�p�G�L�p���j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�p�Q�H�U�J�L�H, émerge �j���Q�R�X�Y�H�D�X���S�D�U���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�Hs calories 

naturellement présentes dans certaines EMN. 

 

�1�R�W�U�H�� �V�X�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H��s�H�� �I�R�F�D�O�L�V�H�� �V�X�U�� �O�¶�Dnalyse du double usage dominant : �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �H�W�� �O�H��

thermalisme. Les secteurs de la cosmétique et de la géothermie à basse température sont vus en 

�S�D�U�D�O�O�q�O�H���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���Srincipale. Cette analyse propose une approche territorialisée des usages de 

�O�¶�(�0�1. Les deux usages majeurs peuvent être situés dans un même lieu géographique en tant que 

limite administrative (sur une même commune, ou sur une même intercommunalité). Cette 

superposition spatiale des usages �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�V�W���Q�p�H���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����F�H���G�p�F�R�X�S�D�J�H���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I���S�H�X�W���G�L�I�I�p�U�H�U��

de la zone géographique du gisement hydrominéral. Un gisement peu�W���F�R�X�Y�U�L�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�D�U�W�L�H�V���G�¶�X�Q 

ban communal, ou plusieurs gisements peuvent se situer sur un même ban communal. Ainsi, ces 

usages peuvent soit utiliser un gisement similaire, soit utiliser un gisement distinct. Enfin, 

spatialement il peut y avoir une dis�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �O�L�H�X�� �G�H�� �O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�X�V�D�J�H��
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���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�W���W�K�H�U�P�H�V�����H�W��la zone des �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���G�¶EMN. Cette situation est autorisée 

�G�H�S�X�L�V���O�H���G�p�F�U�H�W���G�X���������P�D�U�V�������������V�X�U���O�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���G�¶�H�D�X���j���G�L�V�W�D�Q�F�H���S�D�U���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���O�H���P�p�O�D�Q�J�H de 

plusieurs sources de composition proche. 

 

Ces deux usages sont présents dans notre quotidien au travers de la mise en valeur commerciale des 

produits et services. Cela passe notamment par les campagnes médiatiques régulières, notamment 

avec les publicités �j���O�D���7�9���G�H���O�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H��naturelle embouteillée des marques - �W�H�O�O�H�V���T�X�¶�(�Y�L�D�Q, 

Vittel, Contrex, Saint Yorre, Luchon, ou Thonon �± et des cures thermales des marques la Chaine 

�7�K�H�U�P�D�O�H���G�X���6�R�O�H�L�O���H�W���9�D�O�Y�L�W�D�O�����/�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p���P�p�G�L�D�W�L�T�X�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Qt ponctuée de conflits 

�H�W�� �G�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H��- �F�R�P�P�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �H�Q�� ���������� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�I�I�D�L�U�H�� �G�H�V 

traces de pesticides et médicaments dans certaines eaux minérales �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V�����R�X���H�Q�F�R�U�H���O�¶�D�I�I�D�L�U�H���G�X��

Benzène de Perrier en 1990 �± ou du remboursement des cure thermales. Dans un contexte de 

déremboursement régulier de certains médicaments, la prise en charge de la médecine thermale par 

la Sécurité Sociale�����Y�R�L�U�H���P�r�P�H���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���F�X�U�H�V��thermales fait débat auprès des politiques. En 

2008, le député UMP Yves Bur a proposé un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité 

Sociale dans le but de diminuer le taux de prise en charge. Depuis quelques années, le secteur a fait 

beaucoup d'efforts pour prouver l'efficacité des cures thermales �D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶études cliniques. Cela 

concerne également des études médico-économiques pour évaluer exactement les économies 

réalisées grâce aux cures. A ce jour, près de 41 études cliniques illustrant le SMR (Services Médical 

Rendu) ou le SMER (Service Médico - Economique Rendu) des cures thermales ont été menées, 

dont 11 études publiées dans des revues internationales���� �&�H�V�� �G�p�P�D�U�F�K�H�V�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V��

�O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���� �L�Q�V�W�D�X�U�p�H�� �S�D�U��l'Assurance maladie dès 2003, d'apporter la preuve du SMR des cures 

thermales, exactement comme pour les médicaments remboursés. Au-delà de l'argument médical, il 

y a aussi un argument économique majeur pour le SMER. Les cures thermales coûtent 273 millions 

d'euros par an à la Sécurité Sociale, soit moins de 0,15% des dépenses de santé. De plus, les cures 

thermales permettent une réduction des dépenses médicamenteuses �H�W���G�¶�K�R�V�S�L�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� 

 

La France se positionne au troisième �U�D�Q�J���H�X�U�R�S�p�H�Q���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[�����6�H�O�R�Q���O�D��

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), 115 établissements 

thermaux sont en exploitation sur 89 communes en France. �$���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����Oa fréquentation 

médicale �V�¶�p�O�q�Y�H���j��598 000 curistes �H�Q���������������G�¶�D�S�U�q�V��le Conseil National des Exploitants Thermaux 

(CNETH). Le sect�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �G�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H��naturelle �G�L�V�S�R�V�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�G�V��

important. Selon le ministère des affaires sociales et de la santé, la France est le troisième producteur 

�G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���H�Q���(�X�U�R�S�H���D�Y�H�F���V�H�X�O�H�P�H�Q�W�������� �X�V�L�Q�H�V���V�X�U�������� �F�R�P�P�X�Q�H�V������������ �P�Llliards de litres) et 
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surtout le premier �H�[�S�R�U�W�D�W�H�X�U�� �P�R�Q�G�L�D�O�� �G�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H��naturelle embouteillée (40% de part de 

marché, �O�R�L�Q���G�H�Y�D�Q�W���O�¶�,�W�D�O�L�H���T�X�L���D�����������G�H���S�D�U�W���G�H���P�D�U�F�K�p�������3�U�q�V���G�¶�X�Q���W�L�H�U�V���G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H��

�H�V�W���G�p�G�L�p�H���j�� �O�¶�H�[�S�R�U�W�����&�H�V���G�H�X�[�� �V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���R�Q�W���H�Q���F�R�P�P�X�Q���O�D���Q�p�F�H�V�V�L�Wé �G�H���O�¶�R�E�W�H�Q�W�L�R�Q���S�D�U��

�O�¶�D�F�D�G�p�P�L�H���G�H���P�p�G�H�F�L�Q�H���G�H���O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �©���H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� �ª�� �T�X�L���D���X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���M�X�U�L�G�L�T�X�H���H�Q��

�D�P�R�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �W�K�H�U�P�D�O�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �X�V�L�Q�H��

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H�� 

 

De manière générale, le domaine des Eaux Minérales Naturelles (EMN) ou des eaux thermo-

minérales �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V limitées et ciblées. Les travaux académiques 

effectués sont principalement menés par les facultés de médecine, de pharmacie ou de géologie. 

Cela concerne des études cliniques et de génie sanitaire des eaux thermales, notamment par �O�¶Institut 

du Thermalisme de Dax, �U�D�W�W�D�F�K�p�� �j�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �%�R�U�G�H�D�X�[, qui est membre du Cluster 

Aquiothermes�����&�¶�H�V�W��aussi le cas du Cluster Innovatherm qui comprend parmi ses membres le CHU 

�G�H���&�O�H�U�P�R�Q�W���)�H�U�U�D�Q�G���H�W���O�H���O�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H���$�0�(���3���G�H���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���&�O�H�U�P�R�Q�W���)�H�U�U�D�Q�G����Enfin, les études 

hydrogéologiques sont menées par différentes universités comme celle de Chambéry ou de Liège, 

en parallèle des travaux du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM). Ponctuellement 

quelques travaux de recherche sont réalisés en sciences sociales. Trois références académiques 

peuvent être citées en histoire économique et en géographie urbaine. En 2005, sous la direction du 

�V�S�p�F�L�D�O�L�V�W�H���G�H���O�¶�D�Q�W�L�T�X�L�W�p���U�R�P�D�L�Q�H John Scheid, �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���X�V�D�J�H�V���G�X thermalisme ont 

été analysée, �G�H�� �O�¶�D�Q�W�L�T�X�L�W�p��au XIX e siècle, dans une perspective culturelle et médicale1 . En 

focalisant sa thèse �V�X�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �3�H�U�U�L�H�U���� �1�L�F�R�O�D�V�� �0�D�U�W�\��(université de Perpignan) a également 

apporté en 2000 �X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���U�H�J�D�U�G���V�X�U���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q �G�H���O�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���G�X���G�p�E�X�W���G�X���;�;e siècle 

aux années 19902. Ces travaux sont publiés en 2005 : « �3�H�U�U�L�H�U�����F�¶�H�V�W���1�R�X�V ! Histoire de la Source 

Perrier et de son personnel ». Ses contributions �V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�V���(�0�1��se poursuivent en 2013 avec 

la publication de « �/�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H : �4�X�D�O�L�W�p���� �Q�R�U�P�H�V�� �H�W�� �P�D�U�F�K�p�V�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�Q��

bouteille en Europe au XIXe et XXe siècle ». 

 

Enfin, Christian Jamot (Université de Clermont Ferrand) a �S�X�E�O�L�p���H�Q�������������O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H��

« Thermalisme et villes thermales en France ». Issue de sa thèse de Géographie en 1985, cette 

contribution aborde notamment les formes urbaines générées par le thermalisme au regard de 

                                                           
1 J. Scheid, M. Nicoud, D. Boisseuil, J. Coste, Le Thermalisme �W�����‰�‰�Œ�}���Z�����Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���•�U�����Œ���Z� �}�o�}�P�]�‹�µ���•�����[�µ�v���‰�Z� �v�}�u���v�������µ�o�š�µ�Œ���o��
et médical, éditions CNRS, 2015 
2 N. Marty, �W���Œ�Œ�]���Œ�����[���•�š���E�}�µ�•���J���W���,�]�•�š�}�]�Œ�����������o�����•�}�µ�Œ���������š���•�}�v���‰���Œ�•�}�v�v���o, Montpellier, 2005  
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�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���G�X���;�,�;e au XXe siècle en France3. Si ce dernier évoque dans sa thèse 

�O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���D�F�F�X�H�L�O�O�D�Q�W���j���O�D���I�R�L�V���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H���H�W���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H����ce 

sujet ne porte que sur quelques paragraphes. 

 

Notre �W�U�D�Y�D�L�O���G�H���W�K�q�V�H���D���p�W�p���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����/�H���V�X�M�H�W���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H��

�H�V�W�� �L�V�V�X�� �G�¶�X�Q�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �V�X�U���O�¶opportunité et les difficultés de développement des 

établissements thermaux implantés à p�U�R�[�L�P�L�W�p���G�¶�X�V�L�Q�Hs �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H naturelle, 

et plus particulièrement sur le site de Contrexéville. Cette réflexion a débuté dans un cadre 

�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O���D�X���V�H�L�Q���G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�H���S�U�L�Y�p����Holding Européenne du Thermalisme, Eurospa) spécialisé 

à la f�R�L�V���G�D�Q�V���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�����E�X�U�H�D�X���G�¶�p�W�X�G�H�V�����H�W���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���S�R�X�U���O�H���F�R�P�S�W�H��

de collectivités territoriales dans le cadre de délégations de services publics, dont les thermes de 

Contrexéville. Il est rapidement apparu que le monde professionnel du thermalisme avait des lacunes 

de compréhension et de connaissances, notamment sur les interactions nationales �H�Q�W�U�H�� �O�¶�X�V�D�J�H 

�W�K�H�U�P�D�O�� �H�W�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H����mais aussi sur les causes des freins au développement et les leviers 

�G�¶�D�F�W�L�R�Q�V dans ce contexte de double usage. Cette interrogation émanant du terrain a été élargie à 

�X�Q���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���H�Q�J�O�R�E�D�Q�W���O�H�V���G�H�X�[���V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�����G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���F�H�W�W�H���W�K�q�V�H��

de doctorat. Cette démarche dépasse également le seul point de vue des exploitants privés car 

�O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���H�V�W���G�H���S�U�R�S�R�V�H�U���X�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H���j���O�
�L�Q�W�H�U�I�D�F�H���G�¶�X�Q�H���O�R�J�L�T�X�H���S�U�R�G�X�F�W�L�Y�H, centrée sur les usages 

�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�����H�W���G�¶�X�Q�H���O�R�J�L�T�X�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �&�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�R�Q�F���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H-

action. 

 

Afin de transformer une préoccupation professionnelle du terrain en questionnement scientifique, il 

a été nécessaire de mobiliser un cadre théorique. Cette démarche ascendante a été difficile dans le 

sens où un sujet de thèse est généralement �F�K�R�L�V�L���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���F�D�G�U�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H���S�U�p�G�p�I�L�Q�L�����/�¶�D�Q�J�O�H��

�G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H��appliquée aux filières économiques �V�¶�H�V�W�� �U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W��

imposé en raison de mon attrait pour cette discipline, �T�X�H���M�¶�D�L���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H���j���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���0�H�W�]���O�R�U�V��

�G�H���P�D�����H���D�Q�Q�p�H���G�H���O�L�F�H�Q�F�H�����/�¶�Ruvrage de B. Mérenne-Schoumaker, « Localisation des industries : 

enjeux et dynamiques »�����P�¶�D���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W��interpellé�����3�D�U���O�D���V�X�L�W�H�����M�¶�D�L���S�X���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U��ces notions 

�S�D�U���O�H���S�U�L�V�P�H���G�H���O�¶histoire économique �j���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���*�U�H�Q�R�E�O�H���H�Q���P�D�V�W�H�U�������U�H�F�K�H�U�F�K�H����L�¶�p�W�X�G�H��

des activités économiques actuelles ou passées trouve une place dans ce sujet de recherche. Enfin, 

les enseignements reçus �H�Q���P�D�V�W�H�U�������S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O���j���/�\�R�Q���������S�D�U���G�H�V���F�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V���G�H���E�X�U�H�D�X���G�¶�p�W�X�G�H�V��

et des �X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V���� �P�¶�R�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�H���G�p�F�R�X�Y�U�L�U���O�H�V���X�V�Dges et enjeux d�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���G�X 

                                                           
3 C. Jamot, Thermalisme et ville thermale en France, Clermont Ferrand, 1988  
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�W�R�X�U�L�V�P�H�����/�¶�D�Q�J�O�H���G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���F�K�R�L�V�L���H�V�W���G�R�Q�F���O�H���U�H�I�O�H�W���G�H���P�R�Q���S�D�U�F�R�X�U�V���X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�����T�X�L���X�Q�L�W���G�D�Q�V��

�F�H���V�X�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H���O�H���V�H�F�W�H�X�U���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O���H�W���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�X���W�R�X�U�L�V�P�H�� 

 

Fidèle à la définition de la science régionale, notre travail de recherche mobilise un cadre théorique 

�F�R�P�S�R�V�p�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�X�[�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V�� ���p�F�R�Q�R�P�L�H���� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H���� �H�W��

requiert �G�¶�D�O�O�H�U���j���O�D���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�¶�X�Q�H���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�����J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����D�I�L�Q���G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�U���O�D���Y�L�V�L�R�Q���G�H��

�O�¶�R�E�M�H�W���p�W�X�G�L�p�����/�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale est considérée ici comme une ressource naturelle particulière, 

�D�X���P�r�P�H���W�L�W�U�H���T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���P�D�W�L�q�U�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V���P�L�Q�p�U�D�O�Hs (les granulats, le minerai) ou fossiles (le 

pétrole, le charbon, le gaz naturel, la tourbe). Cette ressource naturelle peut également se transformer 

en ressource territoriale �O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���S�D�U���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V��comme un levier de développement 

et de déploiement des potentialités sur un territoire. Selon Bernard Pecqueur et Pierre Campagne, la 

valorisation de la ressource peut être faite de deux manières. La valorisation 

générique déterritorialisée de la ressource et la valorisation spécifique ancrées territorialement 

définissent à la fois des modes de valorisation et des trajectoires de développement différenciées qui 

en résultent. Ces modes de valorisation sont choisies de manière consciente ou inconsciente (sans 

percevoir la totalité des implications)4. La notion de développement local est principalement 

mobilisée pour analyser les produits agro-alimentaires, te�O���T�X�H���O�¶�K�X�L�O�H���G�¶�R�O�L�Y�H����le vin, ou le fromage 

dont �O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���X�Q�H���G�p�P�D�U�F�K�H���6�,�4�2�����6�L�J�Q�H�V���2�I�I�L�F�L�H�O�V���G�H���O�D���4�X�D�O�L�W�p���H�W���G�H���O�¶�2�U�L�J�L�Q�H������

�V�R�X�V���O�H���F�R�Q�W�U�{�O�H���G�H���O�¶�,�1�$�2�����,�Q�V�W�L�W�X�W���1�D�W�L�R�Q�D�O���G�H���O�
�2rigine et de la qualité)5. Ces appellations sont à 

la fois des remparts juridiques et des outils de développement des territoires en tant que ressource 

productive6. En plus des produits agricoles, la mobilisation de cette notion de développement local 

est également faite sur la filière forêt-bois dans une approche territorialisée sur la valorisation du 

�E�R�L�V���O�R�F�D�O�����&�H�W�W�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���H�V�W���M�X�V�W�L�I�L�p�H���S�D�U���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���P�D�U�T�X�H�V���H�W���O�D�E�H�O�V�����%�R�L�V���G�¶�L�F�L����

�6�D�S�L�Q���G�X���-�X�U�D�«�������P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���$�2�&���E�R�L�V���J�U�k�F�H���j���G�H�V��initiatives locales 

(bois du Jura, bois de Chartreuse)7. Dans cette analyse, la spécification de la ressource est analysée 

�j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�X���P�D�V�V�L�I���I�R�U�H�V�W�L�H�U���H�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�L�W�p�����/�D���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���S�R�U�W�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W��

sur « �O�H���P�R�G�q�O�H���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���I�L�O�L�q�U�H���D�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�D�Q�V���O�H���3�D�\�V���G�¶�(�S�L�Q�D�O », où un « projet est né 

                                                           
4 P. Campagne, B. Pecqueur, Le développement territorial : une réponse émergente à la mondialisation, édition Ch. Léopold Clamecy, 
2014 
5 Etablissement public sous tu�š���o�o���� ���µ�� �u�]�v�]�•�š���Œ���� ������ �o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ���� ���š�� �o�[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�U�� �o�[�/�E���K�� ���v�������Œ���� �o�[���v�•���u���o���� �����•�� �í�í�ì�ì�� �‰�Œ�}���µ�]�š�•��
��� �v� �(�]���]���v�š�� ���[�µ�v���� �^�/�Y�K�U�� ���}�v�š�� �o�[���‰�‰���o�o���š�]�}�v�� ���[�K�Œ�]�P�]�v���� ���}�v�š�Œ�€�o� �� (AOC), �o�[���‰�‰���o�o���š�]�}�v�� ���–�K�Œ�]�P�]�v���� �W�Œ�}�š� �P� �� (AOP), �o�[�/�v���]�����š�]�}�v��
Géographique Protégée (IGP), la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG), le Label rouge (LR) et �o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�������]�}�o�}�P�]�‹�µ�� (AB). 
6 J. Frayssignes, Thèse de doctorat : Les AOC dans le développement territorial : Une analyse en termes d'ancrage appliquée aux cas 
français des filières fromagères, 2005 
7 J. Lenglet, « Les territoires de la filière forêt-bois : recompositions spatiales entre innovation et recours patrimonial », dans doctoriales 
�������o�[���^�Z���>�&�U���í�ñ-17 mars 2017 à Clermont-Ferrand 
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de la volonté de mieux valoriser les essences locales de hêtre �ª�����G�¶�X�Q�H���© volonté politique de mise 

en réseau des entreprises de la filière », par une « agrégation des initiatives techniques et 

économiques ». Construit autour du label « Terres de Hêtre », du concept de « Green Valley » et de 

la « Charte forestière », ce projet a participé à la construction du territoire de la filière8.  

La notion de développement local est �P�R�E�L�O�L�V�p�H�� �L�F�L�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q��juridique Eau Minérale 

Naturelle (EMN). Comme pour les produits SIQO, nous faisons �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H�� �Sour certains 

produits et services de la filière EMN, fonctionnant sur un modèle spécifique, la combinaison du 

double usage �W�K�H�U�P�D�O�� �H�W�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �S�H�X�W�� �D�E�R�X�W�L�U���j�� �O�D �V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q « panier de biens » 

�D�X�W�R�X�U���G�¶�X�Q�H���R�I�I�U�H���G�H���V�L�W�H. Comme pour les SIQO�����G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�D�V���G�H���I�L�J�X�U�H���O�¶�(�0�1���H�V�W���D�X���F�H�Q�W�U�H��

des processus de développement territorial. De ce fait, les liens entre EMN et développement ne 

�U�H�O�q�Y�H���S�D�V���T�X�H���G�¶�X�Q�H���S�Uoblématique industrielle ou touristique. Cependant, cette rela�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V��

automatique et apparaît beaucoup plus complexe à l'épreuve des faits. En appliquant la notion de 

développement local �j���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�P�S�L�U�L�T�X�H���G�¶�X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���G�R�P�D�L�Q�H�����Q�R�X�V���F�K�H�U�F�K�R�Q�V à évaluer le 

niveau de spécificité des produits et des services, ainsi que �O�¶�D�Q�F�Uage territorial des activités. 

Inversement, nous avons souhaité mesurer �O�¶�L�P�S�U�p�J�Q�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H���V�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���D�X���W�U�D�Y�H�U�V��

�G�H���V�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V�����(�Q���G�¶�D�X�W�U�Hs termes, nous �F�K�H�U�F�K�R�Q�V���j���V�D�Y�R�L�U���V�L���O�H�V���X�V�D�J�H�U�V���O�L�p�V���j���O�¶�(�0�1���S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W��

à la construction du territoire, et mobilisent ce dernier pour se différencier. �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���S�R�U�W�H���G�R�Q�F���V�X�U��

la dimension territoriale de la filière EMN. Les relations complexes entre territoires et entreprises 

sont prises �H�Q�� �F�R�P�S�W�H���� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �V�R�X�V-jacent de la compréhension des trajectoires de 

développement.  

Nos observations empiriques sont réalisées �j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H�����F�¶�H�V�W-à-dire majoritairement au niveau 

communal ou intercommunal. Le développement territorial �H�V�W���p�W�X�G�L�p���V�R�X�V���O�¶�D�Q�J�O�H���G�¶�X�Q�H��économie 

de proximité. Cette notion a été développée au cours d'une étude réalisée pour le Commissariat 

Général du Plan dès 19979. La proximité géographique des deux usages est interrogée par rapport à 

�O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �R�X�� �Q�R�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�H�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H��ou la 

proximité institutionnelle activée par les acteurs locaux���� �/�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�U�U�Ltoire de la filière 

EMN nous autorise à poser un regard transversal pour dépasser le découpage des deux secteurs 

�G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V��et �V�H���I�R�F�D�O�L�V�H�U���V�X�U���O�H�X�U�V���S�R�L�Q�W�V���F�R�P�P�X�Q�V�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���O�L�p�H�V���j���X�Q�H��

�P�r�P�H�� �P�D�W�L�q�U�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H���� �R�X�� �S�D�U�� �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �j�� �G�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �Y�R�L�V�L�Q�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�V�� �H�W��

touristiques. 

                                                           
8 J. Lenglet, « Réorganisation institutionnelle et recomposition territoriale de la filière forêt-bois française : exemples du Grand-Est et 
de la Franche-Comté », Dans Annales de géographie 2018/3 (N° 721), pp. 254-278 
9 Jean-Benoît Zimmermann, « Construction territoriale et dynamiques productives », Rapport final, Décembre 1998, Convention 
d'Etudes N°18/1997 du Commissariat Général du Plan 
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Le panel de terrains étudiés représente de manière exhaustive les 17 sites en situation de double 

usage thermal et embouteillage en France et en Belgique. 2 sites sont localisés en Belgique (Région 

Wallonne) : Chaudfontaine et Spa, et 15 sites sont localisés en France : 8 sites en Région Auvergne-

Rhône-Alpes (Châteauneuf-les-Bains, Thonon-les-Bains, Evian-les-Bains/Publier, Aix-les-

Bains/Grésy-sur-Aix, Divonne-les-Bains, Vichy/Saint-Yorre, Vals-les-Bains, Meyras), 2 sites en 

Région Grand-Est (Contrexéville/Vittel, Niederbronn-les-Bains), 2 sites en Région Occitanie 

(Bagnères-de-Luchon, Lamalou-les-Bains/les Aires), et enfin les site de Saint-Amand-les-Eaux 

(Haut de France), Dax/Saint-Paul-lès-Dax (Nouvelle Aquitaine), Cilaos (La Réunion). 

 

Au travers de ce panel, notre réflexion porte sur les liens réciproques entre acteurs et territoires - 

comme résultat �G�¶�X�Q���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���V�R�F�L�R-spatial -, ainsi que sur les trajectoires de développement qui en 

résultent. Le but est de faire émerger une vision des territoires de la filière EMN et le rapport au 

�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H�V���D�F�W�H�X�U�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���T�X�R�L���O�H�V���P�R�G�H�V���G�H���Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�W��

les stratégies des acteurs permettent de construire une territorialité coalisée ou fractionnée. Au 

regard de ce cadre théorique et de notr�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�X���G�R�P�D�L�Q�H���G�¶�p�W�X�G�H����la problématique suivante 

a été dégagée : dans quelle me�V�X�U�H���O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale peut-elle devenir une ressource territoriale 

�V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���H�W���D�L�Q�V�L���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U�����S�D�U���O�H���M�H�X���G�¶�D�F�W�H�X�U�V�����j���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���G�H�V���W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H�V de développement 

singulier ? 

�/�D�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�� �V�R�X�O�q�Y�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V. �6�X�U�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V���� �L�O�� �H�V�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�H��

�V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�H�X�U�� �L�G�H�Q�W�L�W�p���� �O�H�X�U�V�� �L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V���� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �G�H�� �I�R�U�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �H�X�[���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�D��

�V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���� �(�Q�I�L�Q���� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �Ges stratégies suppose de mettre en exergue 

�O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H��stratégie individuelle et collective, ainsi que d�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U��comment les deux 

�X�V�D�J�H�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���V�H���S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�Q�W�����V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�Q�W�����H�W���X�W�L�O�L�V�H�Q�W���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H. �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O��

est de comprendre les dynamiques spatiales, relationnelles et fonctionnelles des acteurs qui 

�V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W���O�D���I�L�O�L�q�U�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H�����/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���F�R�P�S�D�U�D�W�L�Y�H���G�X���S�D�Q�H�O���G�H���V�L�W�H���S�H�U�P�H�W�W�U�D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��

�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���G�H�V���W�\�S�R�O�R�J�L�H�V���G�H���W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���P�H�W�W�U�H en exergue des tendances 

généralisables. La finalité de la réflexion est de proposer aux collectivités locales et aux 

professionnels une nouvelle approche �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���H�W���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q��basée �V�X�U���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q, clairement 

positionnée en termes de recherche action. 

 



22 

 
Figure 1 : Cheminement de la démarche (G. Pfund) 

 

�7�U�R�L�V�� �K�\�S�R�W�K�q�V�H�V�� �j�� �L�Q�I�L�U�P�H�U�� �R�X�� �F�R�Q�I�L�U�P�H�U�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �U�H�W�H�Q�X�H�V���� �'�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H���� �O�¶�H�D�X�� �W�K�H�U�P�R-

�P�L�Q�p�U�D�O�H���D���G�H�V���V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V���H�W���V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H���G�¶�X�Q���D�Q�F�U�D�J�H���W�H�U�U�L�W�R�U�Lal. Cette ressource 

territoriale contribue à construire le territoire. Enfin, la combinaison des deux usages est une 

spécificité pouvant aboutir à une offre de site �D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶�X�Q��panier de biens. La déclinaison de ces 

trois hypothèses suggère que la notion de filière présente �X�Q�H���S�H�U�W�L�Q�H�Q�F�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H���D�X���W�U�D�Y�H�U�V��

�G�H�V���S�U�R�[�L�P�L�W�p�V���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���H�W���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�D�U���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���J�R�X�Y�H�U�Q�D�Q�F�H��

collaborative sur la protection de la ressource en eau. La dualité persistante de mode de 

développement générique et spécifique pour mettre en valeur la ressource induit des degrés variables 

�G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �H�W�� �G�R�Q�F�� �G�H�� �W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�Hs de développement. Enfin, le développement 

�V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���S�D�V�V�H���S�D�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���Y�D�O�H�X�U���G�H���O�¶�Dppellation commune    Eau Minérale 

Naturelle �H�W���G�H���O�¶�2�U�L�J�L�Q�H���*�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���G�X���S�U�R�G�X�L�W�����G�X���V�Hrvice ou de la matière première. 

 

�1�R�W�U�H���D�Q�D�O�\�V�H���V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H���H�Q��deux parties. La première partie vise à définir le cadre de réflexion et la 

�P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H�����,�O���V�¶�D�J�L�U�D���G�¶�D�E�R�U�G�H�U���O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale et ses usages comme objet de recherche. 

Ce temps de discussion préalable nous permet de définir �O�¶�H�D�X�� �W�K�H�U�P�R-minérale au regard de ses 

particularités et de ses ambiguïtés. Cette première partie permet également de réaliser une analyse 

préalable �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� tant sur la ressource en EMN, que sur chacun des deux usages 

majeurs. �&�H���F�D�G�U�D�J�H���S�U�p�D�O�D�E�O�H���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W��plus nécessaire, �T�X�¶�L�O���Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V���j���F�H���M�R�X�U���G�H��prise en 

charge �W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�H�� �G�H�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �D�S�S�H�O�H�U�� �O�D��filière EMN. La seconde partie porte sur la 

c�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �W�H�U�U�D�L�Q�V�� �G�¶�p�W�X�G�H��et des outils théoriques. Au regard de notre 
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problématique, nous avons fait le choix dans cette seconde partie, de démontrer que �O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-

minérale peut devenir une ressource territoriale spécifique et construire des trajectoires de 

développement singulier, en fonction de la structuration du système et de la coordination des acteurs 

territorialisés (chapitre 1), des marqueurs de la valorisation de la ressource (chapitre 2) et du rapport 

au territoire sous-terrain et de surface (chapitre 3). 
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Partie 1 - Cadre de réflexion et méthodologie : �O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale et ses usages 
majeurs comme objet de recherche 
 

En tant que cadre de réflexion et de méthodologie à utiliser, cette première partie constitue un 

préalable important à notre démonstration. Cette partie permet de mettre en lumière les clés de 

�O�H�F�W�X�U�H���H�W���O�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�V���G�¶�X�Q�H���I�L�O�L�q�U�H���(�0�1���Y�L�H�L�O�O�H���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���V�L�q�F�O�H�V�����G�R�Q�W���O�H�V���V�X�E�W�L�O�L�W�p�V���Q�H���V�R�Q�W��

connues que des �L�Q�L�W�L�p�V�����F�¶�H�V�W-à-dire des professionnels de chaque usage sous un certain angle. Le 

cadre de réflexion de la filière EMN est donc abordé au travers des é�O�p�P�H�Q�W�V���G�H���F�D�G�U�D�J�H���V�X�U���O�¶�H�D�X��

thermo-minérale (chapitre 1), puis sur ses usages sous le prisme des enjeux socio-économiques, 

politiques et identitaires (chapitre 2). Le positionnement de recherche et la méthodologie de travail 

sera enfin définit de manière détaillée (chapitre 3). 

 
Chapitre 1 �± Eléments de cadrage sur l�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale�����X�Q���R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H 
entre particularité et ambiguïté 
 

�3�R�U�W�D�Q�W���V�X�U���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�H���F�D�G�U�D�J�H���G�H���O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale, ce premier chapitre 

�S�H�U�P�H�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶aborder cette ressource naturelle dans toutes ses particularités et  ambiguïtés. Il 

�V�¶�D�J�L�U�D�� �Ge déplier la dé�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�(�0�1�� �V�R�X�V�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �D�Q�J�O�H�V�� �D�I�L�Q�� �G�¶�H�Q��rendre patente toute la 

complexité. �&�H�W�W�H���P�L�V�H���H�Q���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���V�H���I�H�U�D���W�R�X�U���j���W�R�X�U���V�R�X�V���O�¶�D�Q�J�O�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H�����P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�R�X�V��

le prisme historique, idéologique et culturel. �(�Q�I�L�Q���� �O�¶�(�0�1�� �V�H�U�D�� �L�Q�W�H�U�U�R�J�p�H�� �H�Q�� �Want que type de 

ressource naturelle �G�D�Q�V���V�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�����,�O���V�¶�D�J�L�U�D���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���G�H���F�O�D�V�V�H�U��

�O�¶�(�0�1���G�D�Q�V���X�Q���W�\�S�H���G�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�����G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���O�H�V���G�p�F�D�O�D�J�H�V���H�Q�W�U�H���E�D�V�V�L�Q��hydrographique 

sous-terrain et frontière administrativ�H�� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H���� �S�X�L�V�� �G�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �O�H�� �J�L�V�H�P�H�Q�W���K�\�G�U�R�P�L�Q�p�U�D�O�� �G�D�Q�V��

son aspect théorique face à la réalité du terrain. 

  
1. Une définition �G�H���O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale et des liens complexes entre les usages 

 
Afin de caractériser notre objet de recherche, nous aborderons une approche juridique de 

�O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q « Eau Minérale Naturelle ». 

 

1.1. Un cadre juridique particulier 
 

1.1.1. L�¶�(�0�1, une appellation commune aux thermes et aux usines d�¶�H�P�Eouteillage 

Le cadre juridique définit, en France et en Belgique, le creuset d�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���F�R�P�P�Xn à la filière. 

Dès le XVIIe siècle, le pouvoir central est intervenu sur le plan juridique afin de fournir les premiers 

règlements administratifs pour encadrer les activités issues des eaux minérales. La conception 

sanitaire des eaux minérales domine la r�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�����/�¶�p�G�L�W���G�H�������������H�V�W���O�H���I�R�Q�G�H�P�H�Q�W��
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de cette règlementation avec la création de la charge de Surintendant des Eaux Minérales de France, 

attribué au Premier Médecin du roi. Un siècle plus tard, cet encadrement se complète avec la mise 

en place des intendants de Province et de la commission Royale de Médecine (future académie de 

médecine) établie en 1772. Enrichi par des arrêts de justice rendus à la suite de conflits épars, une 

règlementation homogène émerge par un arrêt en 1781 et servira de fondement à la règlementation 

�D�F�W�X�H�O�O�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���� �/�H�� �F�D�G�U�H�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �D�F�W�X�H�O�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H��

�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�H�� �U�H�I�O�H�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V1. Les points 

historiques que nous venons d�H���F�L�W�H�U�����O�R�L�Q���G�¶�D�E�R�X�W�L�U���j���X�Q���F�R�Q�F�H�S�W���G�p�V�X�H�W�����V�R�Q�W���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�V��pour mieux 

établir la définition des eaux minérales françaises ainsi que les enjeux actuels, qui se situent à 

�O�¶�L�Q�W�H�U�I�D�F�H���G�¶un positionnement marchand et patrimonial. 

 

�/�¶appellation « Eau Minérale �1�D�W�X�U�H�O�O�H�� �ª�� �U�H�V�W�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�p�I�L�Q�Le juridiquement par le code de 

santé publique en vigueur. �4�X�H���F�H���V�R�L�W���S�R�X�U���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���R�X���X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O����

�W�R�X�W�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���G�H�P�D�Q�G�H���R�X���U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���j���O�¶�p�Pergence 

�G�¶�X�Q�H���V�R�X�U�F�H���G�R�L�W���r�W�U�H���D�G�U�H�V�V�pe au ministère de la Santé depuis 1709�����&�¶�H�V�W���V�X�U���D�Y�L�V���G�H���O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H��

de Médecine (créée en 1776) que le ministère de la Santé octroie �O�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���V�R�X�V��

le statut juridique « Eau Minérale Naturelle ». N�¶�p�W�D�Q�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �S�D�\�V�� �D�\�D�Q�W�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p��

�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H�����O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���E�H�O�J�H���D��calqué son mode de fonctionnement sur le système français.  

 

�/�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H Eau Minérale Naturelle est clairement définie dans les articles R13322-1 à 

R1322-6 : « Une Eau Minérale Naturelle est une eau microbiologiquement saine, répondant aux 

conditions fixées par l'article R. 1322-3, provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité 

à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées constituant la source. Elle témoigne, dans 

le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, 

notamment de sa composition et de sa température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit 

de l'eau prélevée. Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine, à la fois 

par « sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligoéléments ou autres constituants », mais 

également par « sa pureté originelle ». �/�¶�X�Q�H���H�W���O�
�D�X�W�U�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V��ont été conservées intactes 

en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution. 

Ces caractéristiques doivent avoir été appréciées sur les plans géologique et hydrogéologique, 

physique, chimique, microbiologique et, si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique, 

conformément aux dispositions des articles R. 1322-5 et R. 1322-6. Une eau minérale naturelle ne 

                                                           
1 J. Scheid, M. Nicoud, D. Boisseuil, J. Coste, Le Thermalisme �W�����‰�‰�Œ�}���Z�����Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���•�U�����Œ���Z� �}�o�}�P�]�‹�µ���•�����[�µ�v���‰�Z� �v�}mène culturel et 
médical, éditions CNRS, 2015, p.5 
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doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute 

autre substance constituant un danger pour la santé publique. Elle répond en outre à des critères de 

qualité microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé et, 

s'il s'agit d'une eau conditionnée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de 

la santé. Les constituants physico-chimiques faisant l'objet d'une limite réglementaire de 

concentration sont naturellement présents dans l'eau minérale naturelle et ne résultent ni d'une 

contamination de la source ni d'un traitement2.  

 

Selon la législation française et belge, la qualité « Eau Minérale Naturelle » est définie au regard 

des « propriétés favorables à la santé » reconnue par �O�¶Académie de Médecine �R�X�� �O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H��

Royale de Médecine, après analyse de sa composition et de sa stabilité physico-chimique. Cette 

mention, qui renvoie directement à la qualité intrinsèque du produit, est reprise comme argument 

sur les étiquettes des EMN embouteillées. �/�¶�(�0�1���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H donc officiellement des autres eaux. 

�/�¶attribution de cette appellation est indépendante du taux de minéralisation, des normes de 

potabil�L�W�p���R�X���G�H���O�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�H�D�X�����$�L�Q�V�L, certaines eaux sont très peu minéralisées comme Spa 

Reine (33mg/l), Evian (309mg/l) ou Thonon (342mg/l) par �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �G�¶�D�X�W�Ues qui sont très 

minéralisées comme Saint Yorre (4774mg/l), Vichy Célestin (3325mg/l), Hépar (2513mg/l) ou 

Contrex (2078mg/l). Certaines EMN embouteillées peuvent donc avoir un taux de minéraux au-

dessus des limites règlementaires de potabilité comme par exemple de concentration de sulfates. 

Sur ce point, la législation française se distingue de celle des pays anglo-saxons. Au Canada par 

�H�[�H�P�S�O�H���� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �© eau minérale �ª�� �H�V�W�� �D�W�W�U�L�E�X�p�H�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �V�H�X�L�O�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q��

�P�L�Q�p�U�D�X�[���P�L�Q�L�P�X�P���T�X�L���H�V�W���G�H�����������P�J���O���M�X�V�T�X�¶�j�����������P�J���O3. Au regard de ces critères de classement, 

certaines grandes �P�D�U�T�X�H�V���G�¶�H�D�X���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H françaises et belges (comme Evian, Vichy Célestins, 

Saint Yorre, Thonon, Luchon, Aix-les-Bains, Spa-Reine, Spa-Barisart, Spa Marie-Henriette) ne 

bénéficieraient pas du statut EMN. La température peut également fortement varier, en allant de 

82°C pour la source du Par à Chaudes-Aigues à 11°C pour la source Cachat à Evian. 

 

La législation française et belge �S�U�p�F�L�V�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���T�X�H���O�¶Eau Minérale Naturelle se distingue par la 

constance des paramètres physicochimiques dans le temps. Une variation de 10-15% est 

communément acceptée. En cas de variation de ces paramètres, le ministère de la Santé est contraint 

�G�H���P�R�G�L�I�L�H�U���O�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�����,�O���H�[�L�V�W�H���G�R�Q�F���X�Q�H���G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���X�V�L�Q�H��

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �p�W�D�E�O�L�Vsement thermal au statut juridique « Eau Minérale Naturelle ». 

                                                           
2www.legifrance.gouv.fr 
3 A. Demers, �Z���‰�‰�}�Œ�š���•�µ�Œ���o�����•�]�š�µ���š�]�}�v���������o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]�����������o�[�����µ�����u���}�µ�š���]�o�o� �������µ���Y�µ� ������, Eau Secours, 2005, pp. 4-5. 
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�/�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �G�R�X�E�O�H�� �O�R�J�L�T�X�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�W�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �D�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�� �O�D��

�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �W�H�F�K�Q�R�F�U�D�W�L�T�X�H�� �H�W�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�(�0�1���� �(�Q�I�L�Q���� �O�¶�(�0�1�� �Q�H�� �G�R�L�W�� �S�Ds 

subir de traitement chimique. Ce point est encore une particularité européenne, par opposition à la 

conception hygiénique anglo-saxonne. En France, seules les opérations mécaniques pour supprimer 

la forte teneur en fer et en manganèse sont autorisées depuis 1957.  �&�H���F�D�G�U�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H���j��

l'exploitation des eaux minérales naturelles, pour trois différents usages : le conditionnement de 

l'eau, la distribution en buvette publique de l'eau, en dehors du cadre d'une cure thermale, et 

l'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal de l'eau et de ses produits 

dérivés. 

 

En France, en fonction des usages, �G�¶�D�X�W�U�H�V���W�H�[�W�H�V���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W���Sar superposition aux 

deux usages. �/�¶�X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�D�O���j���G�H�V���I�L�Q�V���W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V���Q�p�F�H�V�V�L�W�H���O�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���(�0�1��

�H�W���O�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�D���T�X�D�O�L�W�p���P�L�F�U�R�E�L�R�O�R�J�L�T�X�H�����O�p�J�L�R�Q�H�O�O�R�V�H�������7�R�X�W�H�I�R�L�V�����L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���W�H�Q�X���G�H���U�H�V�S�H�F�W�H�U��

les normes de potabilité. Les teneurs de sels minéraux contenus �G�D�Q�V���O�¶�H�D�X���S�H�X�Y�H�Q�W���G�R�Q�F���G�p�S�D�V�V�H�U��

�O�H�V���Q�R�U�P�H�V���H�Q���Y�L�J�X�H�X�U�����/�¶�X�V�Dge de bien-être par les eaux, développé par un établissement thermal, 

�Q�¶�D���S�D�V���G�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���X�Q�H���H�D�X���D�\�D�Q�W���R�E�W�H�Q�X���O�H���V�W�D�W�X�W���(�0�1�����8�Q���F�H�Q�W�U�H���W�K�H�U�P�R�O�X�G�L�T�X�H���S�H�X�W��

donc être alimenté avec une eau souterraine sans reconnaissance des bénéfices sur la santé, même 

si dans la pratique ces centres utilisent généralement une eau ayant le statut EMN. Un centre 

thermoludique relève également de la règlementation des piscines. Le respect de la qualité 

bactériologique et physico-�F�K�L�P�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�D�X���H�V�W���V�X�U�Y�H�L�O�O�p���S�R�X�U limiter les risques des baigneurs. Par 

dérive règlementaire, une EMN utilisée dans un centre thermoludique est traitée au chlore car 

�O�¶�D�V�S�H�F�W���V�D�Q�L�W�D�L�U�H���S�U�p�Y�D�X�W���S�R�X�U���F�H���W�\�S�H���G�¶�X�V�D�J�H�����&�H�W�W�H���G�p�U�L�Y�H���H�Q�J�H�Q�G�U�H���X�Q���E�L�D�L�V���H�Q�W�U�H���O�H���V�W�D�W�X�W���(�0�1��

qui ne doit pas être traitée et une exigence sanitaire règlementaire. �(�Q�I�L�Q�����O�¶�X�V�D�J�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��

�Q�p�F�H�V�V�L�W�H���O�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���(�0�1�����O�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�D���T�X�D�O�L�W�p���P�L�F�U�R�E�L�R�O�R�J�L�T�X�H�����H�W���O�H���U�H�V�S�H�F�W��

des normes de potabilité. 

 

1.1.2. �/�¶�(�0�1 : une eau spécifique par rapport aux autres eaux 

�$�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O���� �O�D�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �O�¶�(�0�1�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �H�D�X�[���� �(�Q�� �F�H�O�D�� �X�Q�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q��

spécifique lui est attribuée même si ce statut juridique révèle une hétérogénéité des eaux. Ce niveau 

de différenc�L�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �I�D�L�W�� �D�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�¶�H�D�X�[�� �G�H�� �G�L�I�I�prents statuts : « �O�¶�H�D�X�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H » et « �O�¶�H�D�X��

rendue potable par traitement ». 

�/�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���© eau de source » a émergé plus récemment en France. Ce statut officiel a été obtenu 

par le décret du décret du 6 juin 1989, puis au niveau européen par une directive de 1996 suite au 
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�O�R�E�E�\�L�Q�J���G�X���6�\�Q�G�L�F�D�W���G�H�V���(�D�X�[���G�H���6�R�X�U�F�H�V�����&�H���F�D�G�U�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���j���X�Q���X�V�D�J�H��

�G�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�H�D�X�����/�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���H�V�W���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���G�p�I�L�Q�L�H���O�H�V���D�U�W�L�F�O�H�V���5����������-84 et 85 :  

« Une eau de source est une eau d'origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée 

contre les risques de pollution. A l'émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou 

satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et 

physico-chimiques, définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé. 

Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une 

eau de source à l'aide de traitements autorisés pour cette eau conformément à l'article R. 1321-85, 

le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à 

l'eau de source conditionnée. Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences 

naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source dans des récipients autorisés destinés à la 

livraison au consommateur »4. 

 

�'�q�V�� ������������ �O�D�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q�� �G�R�Q�Q�H�� �X�Q�� �V�W�D�W�X�W�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �S�U�R�S�U�H�� �j�� �O�¶�H�D�X�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p�H���� �Q�H��

�S�R�X�Y�D�Q�W���E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U���G�X���V�W�D�W�X�W���G�¶�(�0�1���H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�D���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q���G�H���V�D���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���S�K�\�V�L�F�R-chimique 

dans �O�¶�D�Q�Q�p�H���� �&�H�V�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W��dues à des échanges entre eau superficielle de surface et eau 

�V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�����/�¶�H�D�X���G�H���V�R�X�U�F�H���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���P�r�P�H���G�H���© �O�¶�H�D�X���U�H�Q�G�Xe potable par traitement » par son 

�F�D�U�D�F�W�q�U�H���G�¶�H�D�X���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�����© �/�¶�H�D�X���U�H�Q�G�Xe potable par traitement » peut être une eau de 

�V�X�U�I�D�F�H���� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �V�X�U�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �V�R�X�V�� �X�Q�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �E�R�X�W�H�L�O�O�H�� �R�X�� �G�¶�H�D�X�� �F�R�X�U�D�Q�W�H����

Communément appelée « eau du robinet �ª�����F�H�W�W�H���H�D�X���S�U�R�Y�L�H�Q�W���G�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�¶�$�(�3�����$�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q��

�(�D�X���3�R�W�D�E�O�H�������&�¶�H�V�W���F�H�W�W�H���P�r�P�H���H�D�X���T�X�L��est utilisée pour un usage domestique (sanitaire, boisson), 

�G�D�Q�V���O�H�V���S�L�V�F�L�Q�H�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V�����O�H�V���V�S�D�V���R�X���F�H�Q�W�U�H�V���G�H���E�D�O�Q�p�R�����/�¶�H�D�X���G�X���U�R�E�L�Q�H�W���H�V�W���L�V�V�X�H���G�¶�X�Q���P�p�O�D�Q�J�H��

entre l�H�V�� �F�D�S�W�D�J�H�V�� �G�¶�H�D�X�[�� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H�� ������������ �H�W�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V�� ������%). Cette eau est 

systématiquement traitée à titre préventif car elle circule dans un réseau de canalisation pour sa 

�G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�����2�Q���S�H�X�W���G�R�Q�F���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���O�¶�H�D�X���L�V�V�X�H���G�H�V���$�(�3���F�R�P�P�H���X�Q�H���H�D�X���J�p�Q�p�U�L�T�X�H�����/�D���T�X�D�O�L�W�p��

de cette eau est un objectif secondaire car elle peut être compensée par traitement, par opposition 

�D�Y�H�F�� �O�¶�(�0�1���� �R�•�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �H�V�W�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �V�R�Q�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �V�D��

�W�U�D�o�D�E�L�O�L�W�p���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���F�D�U�����H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���V�L�W�H�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����O�¶�H�D�X���G�X���U�R�E�L�Q�H�W���H�V�W���L�V�V�X�H���G�H��

mélange de plusieurs captage�V���G�¶�H�D�X�[���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V���H�W���G�H���V�X�U�I�D�Fe. 

 

 

 

                                                           
4http://www.legifrance.gouv.fr 
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1.1.3. �/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���Q�R�P�V���S�R�X�U���G�p�V�L�J�Q�H�U���O�¶�H�D�X���X�W�L�O�L�V�p�H 

Malgré cette appellation juridique officielle commune aux établissements thermaux et aux usines 

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W���X�W�L�O�L�V�p�H�V�� �F�R�X�U�D�Pment par les professionnels de ces 

deux secteurs sans �T�X�¶�L�O���\���D�L�W���G�H���F�R�Q�V�H�Q�V�X�V�����&�H�W état de fait a été souligné lors de notre campagne 

�G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �D�X�S�U�q�V�� �G�H�V�� ������ �D�F�W�H�X�U�V�� �O�R�F�D�X�[�� �V�X�U�� �O�H�V�� ������ �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �p�W�X�G�L�p�V���� �/�H�V�� �H�D�X�[�� �X�W�L�O�L�V�p�H�V�� �V�R�Q�W��

couramment nommées « eau minérale », « eau minéralisée », « eau thermale », ou « eau thermo-

minérale ». Cette variété de noms �U�p�Y�q�O�H���O�¶�K�p�W�p�U�R�J�p�Q�p�L�W�p���G�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�V����ou �G�¶�K�D�E�L�W�X�G�H�V���O�R�F�D�O�H�V�� 

Regroupant des eaux chaudes, froides, fortement et faiblement minéralisées, le statut EMN ne 

permet pas de prendre en compte les particularités locales de chaque source. Les noms utilisés 

peuvent également varier sur un même site entre les personnes interrogées en fonction de leur 

formation. Un médecin thermal ou un hydrogéologue ne va pas percevoir et qualifier �O�¶�H�D�X���G�H���O�D��

même manière. �(�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q��Eau Minérale Naturelle est davantage utilisée par les 

�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U�V���F�D�U���O�D���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q���L�P�S�R�V�H���G�H���O�¶�D�I�I�L�F�K�H�U���V�X�U���O�H�V���p�W�L�T�X�H�W�W�H�V���G�H�V���E�R�X�W�H�L�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�����&�H�W�W�H��

contrainte historique a permis une meilleure appropriation dans le langage professionnel des 

�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U�V���� �$�� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�X�F�X�Q�H�� �R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�� �O�p�J�D�O�H�� �G�H��

communiquer sur cette appellation. De manière générale, la dénomination « eau thermale » est 

privilégiée par les professionnels du thermalisme car elle restitue une meilleure description de 

�O�¶�X�V�D�J�H���G�H���O�¶�H�D�X���T�X�L���H�Q���H�V�W���I�D�L�W�H�����(�Q���F�H�O�D�����O�¶�X�V�D�J�H���H�V�W���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���S�D�U rapport au statut juridique. Il est 

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���j���Q�R�W�H�U���T�X�H���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���U�p�J�X�O�L�q�U�H�����O�¶�H�D�X���H�Vt nommée par les acteurs locaux uniquement 

�S�D�U���V�R�Q���O�L�H�X���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H��: « �O�¶�H�D�X���G�¶�(�Y�L�D�Q ». On peut interpréter ces dénominations par 

une appropriation identitaire de la ressource naturelle par les acteurs locaux. La diversité des noms 

couramment employés �S�R�X�U���Q�R�P�P�H�U���O�¶�H�D�X���X�W�L�O�L�V�p�H���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��révélatrice �G�¶�X�Q�H���D�P�E�L�J�X�w�W�p���V�X�U���O�H��

rapport à cette eau qui a varié dans le temps. 

 

1.2. Un prisme historique, idéologique et culturel 
 
Au-�G�H�O�j�� �G�H�� �V�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H���� �W�R�X�W�H�� �O�D�� �F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�(�0�1�� �S�D�V�V�H�� �S�D�U�� �V�R�Q approche 

historique, idéologique et culturelle. 

 

1.2.1. �8�Q���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�H�D�X��et aux usages mouvant dans le temps 

La dénomination « eau thermale » ne correspond pas à �X�Q�� �V�W�D�W�X�W�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H���� �P�D�L�V�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�¶�X�Q�H��

tradition historique. Cependant, le mot « thermal » se car�D�F�W�p�U�L�V�H�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �S�R�O�\�V�p�P�L�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire 

�T�X�¶�L�O�� �U�H�Y�r�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�Hs significations. Le thermalisme est « un phénomène culturel et social 
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complexe �j���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���O�R�Q�J�X�H���H�W���D�P�E�L�J�X�s���ª5. Issu du mot grec thermos ���F�K�D�X�G�������O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H���H�V�W��

désignée spécifiquement pour sa qualité liée à la température. Cette qualité pouvant être constatée 

par le toucher�����L�Q�L�W�L�D�O�H�P�H�Q�W���F�H���V�R�Q�W���O�H�V���p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�[���F�K�D�X�G�H�V���T�X�L���R�Q�W���D�W�W�L�U�p���O�¶�K�R�P�P�H����

�/�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �W�U�D�F�H�V�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �W�R�S�R�Q�\�P�L�H�� �H�Q�� �(�X�U�R�S�H�� �D�W�W�H�V�W�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�Uopriation par 

�O�¶�K�R�P�P�H���G�H���F�H�V���p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�Hs�����&�¶�Hst notamment le cas des Thermopyles par 

�H�[�H�P�S�O�H�����7�U�L�V�W�H�P�H�Q�W���F�p�O�q�E�U�H���S�D�U���O�D���E�D�W�D�L�O�O�H���G�H�V�����������K�R�S�O�L�W�H�V���G�H���6�S�D�U�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�H�P�S�L�U�H���3�H�U�V�H���H�Q����������

av. J.-C., les « portes chaudes » doivent ce nom aux nombreuses sources chaudes qui jaillissent au 

pied du mont Kallidromo au sud du massif montagneux du Pinde, déjà connues par Tite Live6. Le 

mot thermos �G�p�V�L�J�Q�H�� �G�R�Q�F�� �j�� �O�¶�R�Uigine pour les Grecs �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �K�H�O�O�p�Q�L�V�W�L�T�X�H���� �O�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�¶�H�D�X��

chaude. Ce sont les romains qui ont par la suite utilisés le mot thermae pour désigner principalement 

le lieu des bains publics. �,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���K�D�E�L�W�X�G�H��née en Italie, par les citoyens romains�����T�X�L���Q�¶�H�V�W��

pas dédiée aux malades. �&�H�W�W�H�� �D�P�E�L�J�X�w�W�p�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �F�K�D�O�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�D�X��renvoie donc bien à la 

dénomination « thermae » de �O�¶Antiquité. 

Les « thermes » désignaient alors à la fois les édifices de bains publics en milieu urbain - 

principalement dédiés à un usage sanitaire, récréatif et social - mais aussi les établissements proches 

�G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�¶�H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V���U�H�F�R�Q�Q�X�H�V���S�R�X�U���G�H�V���Y�H�U�W�X�V���P�p�G�L�F�D�O�H�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V qui accueillent des 

malades. En fonction des sites, dès �O�¶Antiquité plusieurs pratiques se côtoient dans ces lieux : 

médicale, récréative, sociale, sanitaire. Toutefois, ce constat reste difficile à établir de manière 

�J�p�Q�p�U�D�O�H�����F�D�U���O�H�V���X�V�D�J�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p��continus �G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V���H�Q�W�U�H���O�¶Antiquité et le XIXe siècle. De 

plus, si les vestiges archéologiques témoignent de la diffusion du modèle architectural prestigieux 

des bains publics et privés en Europe, les vestiges des établissements thérapeutiques restent plus 

modestes et donc plus discrets.  

 

La polysémie du mot « thermes » comprend donc une constellation de �O�L�H�X�[�� �G�p�G�L�p�V�� �j�� �O�¶�H�D�X en 

général, mais à vocations différentes, alimentés à la fois par :  

�x Des émergences souterraines naturellement chaudes,  

�x Des émergences souterraines naturellement froides ou tièdes, devant être réchauffées 

artificiellement par hypocauste, 

�x �'�H�� �O�¶�H�D�X�� �F�D�S�W�p�H�� �G�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X���� �D�P�H�Q�pe par adduction et chauffée artificiellement par 

hypocauste.  

 

                                                           
5 J. Scheid, M. Nicoud, D. Boisseuil, J. Coste, Le Thermalisme �W�����‰�‰�Œ�}���Z�����Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���•�U�����Œ���Z� �}�o�}�P�]�‹�µ���•�����[�µ�v���‰�Z� �v�}�u���v�������µ�o�š�µ�Œ���o�����š��
médical, éditions CNRS, 2015, p.8. 
6 J. G. H. GREPPO, ���š�µ�����•�����Œ���Z� �}�o�}�P�]�‹�µ���•���•�µ�Œ���o���•�������µ�Æ���š�Z���Œ�u���o���•���}�µ���u�]�v� �Œ���o���•���������o�����'���µ�o���������o�[� �‰�}�‹�µ�����Œ�}�u���]�v��, Paris, Leleux, 1846. 
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Trois exemples illustrent parfaitement cette hétérogénéité :  

�x Les thermes de Chaudes-Aigues utilisent une eau souterraine naturellement chaude (82°C) 

�x Les thermes de Contrexéville �X�W�L�O�L�V�H�Q�W�� �X�Q�� �F�D�S�W�D�J�H�� �G�¶�H�D�X�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �I�U�R�L�G�H��

(11°C), qui �Q�p�F�H�V�V�L�W�H���G�¶�r�W�U�H���U�p�F�K�D�X�I�I�p�H���D�U�W�L�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� 

�x Les thermes des grandes cités romaines comme Pompeï (bains publics antiques) sont 

alimentés par d�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H���� Dans la cité de Bliesbruck (Moselle) par exemple, le 

complexe thermal était alimenté par les eaux de la Blies du Ie au IIIe siècle ap. J.-C. On 

estime que les thermes publics de Bliesbruck consommaient un hectare de hêtres tous les 

qua�W�U�H���D�Q�V�����S�R�X�U���U�p�F�K�D�X�I�I�H�U���O�¶�H�D�X���J�U�k�F�H���D�X���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�K�\�S�R�F�D�X�V�W�H7. 

 

Malgré la polysémie du mot « thermes », �G�q�V���O�¶Antiquité les auteurs distinguent, par la toponymie, 

certains établissements �S�U�R�F�K�H�V���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�¶�H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V���U�H�F�R�Q�Q�X�H�V���S�R�X�U���G�H�V���Y�H�U�W�X�V���P�p�G�L�F�Dles. 

Le vocable aqua est utilisé à �O�¶Antiquité, puis le mot balneum est employé au Moyen-Âge. La Table 

de Peutinger constitue une des sources écrites importante. La toponymie actuelle témoigne encore 

de cette réalité : 

�x Aqua : Ax-les-Thermes, Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, Dax, Chaudes-Aigues, Aix-la-

Chapelle 

�x Balneum : Baden-Baden (Allemagne), Bath (Angleterre) 

 

�/�¶�(�0�1�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �G�p�M�j�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�pe des autres eaux dans la toponymie. Dans ces lieux particuliers, 

�O�¶�X�V�D�J�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �H�V�W�� �W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H���� �W�R�X�W�H�I�R�L�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �V�L�W�H�V�� �G�L�V�S�R�V�D�Q�W�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H��

naturellement chaude, les usages ludiques et sanitaires ont également pu coexister ou se succéder. 

�/�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���H�D�X���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���S�R�X�U���G�H�V���X�V�D�J�H�V���j���O�D���I�R�L�V���O�X�G�L�T�X�Hs et thérapeutiques 

est malgré tout une constante, même si elle a été ignorée par une grande partie du corps médical 

�M�X�V�T�X�¶�D�X���;�,�;e siècle. 

L�¶�D�P�E�L�J�X�w�W�p���U�p�V�X�O�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H��représentation sociale collective de cette eau qui a changé dans 

le temps avec les évolutions technologiques. �$���O�¶�ppoque antique et médiévale, le thermalisme était 

fondé sur la reconnaissance empirique des vertus des EMN, à la fois au travers de leur efficacité 

(expérience vécue et mémoire orale ancestrale������ �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �S�D�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��sensorielle de ces 

eaux particulières à partir de leur odeur, leur saveur, leur couleur et/ou leur chaleur naturelle. Ne 

�S�R�X�Y�D�Q�W���H�[�S�O�L�T�X�H�U���O�H�V���H�I�I�H�W�V���E�p�Q�p�I�L�T�X�H�V���V�X�U���O�D���V�D�Q�W�p�����F�H�V���O�L�H�X�[���O�L�p�V���j���O�¶�H�D�X���p�W�D�L�H�Q�W���L�P�S�U�p�J�Q�p�V���G�¶�X�Q�H��

image cultuelle.  

                                                           
7 E. Follain, P. Brunella, Les thermes gallo-romains de Bliesbruck : de la recherche scientifique à l'évocation architecturale, 2003. 
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De nombreux sites antiques sont situés au sein de sanctuaires dédiés à des divinités des sources : les 

dieux guérisseurs. �'�D�Q�V���O�¶A�Q�W�L�T�X�L�W�p�����W�R�X�W�H�V���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�¶�H�D�X���V�R�Q�W���V�D�F�U�p�H�V�����/�H���V�D�F�U�p���H�V�W���G�D�Q�V���O�¶�H�D�X��

�E�L�H�Q�I�D�L�V�D�Q�W�H�����/�H���F�X�O�W�H���G�H�V���H�D�X�[���V�¶�H�V�W���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���U�p�S�D�Q�G�X�����S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���1�R�U�G���G�H���O�¶�(�X�U�R�S�H��

d�R�Q�W���O�D���)�U�D�Q�F�H���H�W���O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H�����3�D�U���V�\�Q�F�U�p�W�L�V�P�H�����R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���F�H�W�W�H���L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�X�O�W�H�V���S�D�w�H�Q�V dans 

le christianisme.  Ces merveilles et miracles de la nature se matérialisent encore de nos jours par 

�H�[�H�P�S�O�H���S�R�X�U���O�H�V���H�D�X�[���G�H���/�R�X�U�G�H�V�����'�¶�D�X�W�U�H�V���H�[�H�P�S�O�H�V���O�R�F�Dux continuent de perdurer, par exemple 

à la source de Bonne Fontaine sur la commune de Danne-et-Quatre-Vents (Moselle). Depuis le 

XVIII e siècle, �O�H�� �O�L�H�X�� �G�¶émergence naturelle de la source est aménagé en trois petits bassins en 

�F�D�V�F�D�G�H�����S�O�D�F�p�V���G�H�Y�D�Q�W���O�¶�D�X�W�H�O���G�¶�X�Q�H���F�K�D�S�H�O�O�H���H�[�W�p�U�L�H�X�U�H�����&�H���O�L�H�X���F�R�Q�V�D�F�U�p���H�V�W���H�Q�F�R�U�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���X�Q��

lieu de culte et de pèlerinage8. La christianisation des sources touche également les EMN. Dans 

�F�H�W�W�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �V�D�O�X�W�D�L�U�H���� �O�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V��sont à la fois de �E�R�L�U�H�� �O�¶�H�D�X�� �P�L�U�D�F�X�Oeuse ou de 

prendre les bains miraculeux pour laver le corps souffrant. Les établissements thermaux sont pour 

la plupart gérés par les ordres religieux. Les thermes de Vichy sont par exemple gérés par les 

Célestins qui ont laissé leur nom à une source actuellement embouteillée. Les Capucins administrent 

�O�H�V�� �W�K�H�U�P�H�V�� �G�¶�$�L�[-la-Chapelle, Spa et Bade. Les Bénédictins gèrent les thermes de Cauterets et 

�G�¶�$�O�H�W�����H�W���O�H�V���7�H�P�S�O�L�H�U�V���V�R�Q�W���D�X�[���W�K�H�U�P�H�V���G�H���*�U�p�R�X�[9.  

 

Le rapport à cette eau spécifique évolue lentement au cours des XVI e et XIXe siècles grâce aux 

avancées scientifiques sur les analyses physico-chimiques. Cette évolution a lieu sur un temps long, 

�V�D�Q�V���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���X�Q���P�R�P�H�Q�W���F�K�D�U�Q�L�q�U�H�����/�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V��cultuelles et médicales ont nécessairement dû 

coexister pendant plus de quatre siècles. �/�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �E�L�H�Q�I�D�L�W�V��de cette eau spécifique se 

�U�D�W�L�R�Q�Q�D�O�L�V�H�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V����Plusieurs théories basées sur une 

�U�p�I�O�H�[�L�R�Q���U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���S�R�U�W�H�Q�W���V�X�U���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�D���F�K�D�O�H�X�U���H�W���G�H���O�D���P�L�Q�p�U�D�O�L�W�p���G�H�V��eaux. �/�¶�(�0�1���D���I�D�L�W��

�O�¶�R�E�M�H�W���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V���G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V�����/�D���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���%�R�X�O�D�Q�J�H�U�����F�U�p�p�H���H�Q���������������I�D�L�W��

référence dans le thermalisme. Elle repose �V�X�U���O�¶�D�V�S�H�F�W���T�X�D�O�L�W�D�W�Lf de la composition chimique en sels 

�P�L�Q�p�U�D�X�[���F�R�Q�W�H�Q�X�V���G�D�Q�V���O�¶�H�D�X�����2n distingue �����J�U�D�Q�G�V���J�U�R�X�S�H�V���G�¶�H�D�X�[ : les eaux sulfurées, les eaux 

chlorurées, les eaux sulfatées, les eaux bicarbonatées et les eaux oligo-minérales faiblement 

minéralisées. �'�¶�D�X�W�U�H�V���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V���F�R�H�[�L�V�W�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����H�Q ne prenant 

�H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�I�� �G�H�� �O�D�� �W�H�Q�H�X�U�� �H�Q�� �P�L�Q�p�U�D�X�[�� �j�� �O�¶�p�W�D�W���G�H�� �U�p�V�L�G�X�V�� �V�H�Fs. Les 4 EMN 

distinguées sont : les eaux riches en minéraux (> à 1500mg/l), les eaux moyennement minéralisées 

(entre 500 et 1500mg/l), les eaux faiblement minéralisées (entre 50 et 500mg/l) et les eaux très 

faiblement minéralisées (< à 50mg/l). 

                                                           
8 Ph. Martin, Le thermalisme en Lorraine : des eaux de soins au tourisme, édition les patrimoines, Marly, 2010, p.15 
9 P. Gerbod, Loisirs et santé : les thermalismes en Europe, des origines à nos jours, Paris, 2004, p.12 
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Toutefois, certains auteurs �R�X�� �K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�X�H�V�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W�� �G�¶�X�W�L�Oiser la classification binaire qui 

�R�S�S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�� �F�{�W�p��« �O�¶eau thermale » - pour désigner les émergences dont la température est 

supérieure à 35°C �± �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H « �O�¶�Hau minérale » pour nommer les émergences de faible 

�W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H��distinguent les eaux hypothermales 

(température inférieure à 20°C), les eaux tièdes (entre 20 et 29°C), les eaux chaudes (entre 30 et 

50°C) et les eaux hyperthermales (supérieures à 50°C)10. 

 

En plus de la polysémie du mot « thermal �ª���H�W���G�¶�X�Q�H��perception de �O�¶�(�0�1 fluctuante, le rapport au 

domaine médical est également évolutif dans le temps. Le lien entre EMN et le corps médical dont 

nous avons hérité, qui est encore une réalité prégnante dans notre législation, �Q�¶�D���S�D�V���W�R�X�M�R�X�U�V���H�[�L�V�W�p����

Si le lien entre EMN et santé est ancestral, le lien entre EMN et domaine médical est un construit 

social progressif dans le temps. �'�X�U�D�Q�W�� �O�¶Antiquité, Pline, Vitruve et Sénèque témoignent de la 

connaissance des eaux chaudes, dont les vertus curatives guérissent des maladies chroniques que les 

médecins ne peuvent soigner. Toutefois, ces trois auteurs ne sont pas médecins. Les grands traités 

médicaux grecs et latins restent muets sur les pratiques du thermalisme�����F�H���T�X�L���L�Q�G�L�T�X�H���T�X�H���G�¶une 

manière générale �O�H�� �F�R�U�S�V�� �P�p�G�L�F�D�O�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �L�Q�Y�H�V�W�L��le domaine. Cette réalité a été mise en 

exergue par les historiens au XXe siècle, en prenant conscience de la confusion d�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q��par 

les historiens modernes du �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���D�Q�W�L�T�X�H�����/�D���P�p�G�H�F�L�Q�H���G�¶�+�L�S�S�R�F�U�D�W�H�����G�R�F�W�U�L�Q�H���T�X�L���G�R�P�L�Q�H��

parmi le corps médical durant �O�¶Antiquité�����S�U�p�F�R�Q�L�V�H���O�¶�X�V�D�J�H���G�H�V���E�D�L�Q�V���K�\�J�L�p�Q�L�T�X�H�V���H�W���W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�V��

par l�H�V�� �Y�H�U�W�X�V�� �G�H�� �O�D�� �F�K�D�O�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �H�W�� �Q�R�Q�� �G�H�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �H�D�X�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� �j�� �O�D��

composition particulière en minéraux actifs. Si quelques médecins mentionnent ponctuellement les 

vertus salutaires de cette eau spécifique11, la majorité du corps médical ignore, se méfie des EMN 

ou rejette les pratiques du thermalisme. �'�X�U�D�Q�W���O�¶Antiquité et le Moyen-Age, le thermalisme reste 

donc une pratique empirique populaire et locale, liée aux soins du corps par un acte cultuel. Par 

opposition, les pratiques de méd�H�F�L�Q�H�V�� �U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �G�¶�+�L�S�S�R�F�U�D�W�H�� �L�P�S�R�U�W�p�H�V�� �G�H�� �*�U�q�F�H�� �Q�H��

�V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�Q�W pas le thermalisme12. 

 

�/�H�V�� �P�p�G�H�F�L�Q�V�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�Q�W�� �j�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�X�� �;�9�,e siècle.                          

La médecine moderne « �V�¶�H�P�S�D�U�H�� �G�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� �S�R�X�U répondre aux attentes des autorités 

                                                           
10 Ch. Pomerol, J. Ricour, Terroir et Thermalisme de France, édition BRGM, 1992, pp.20-21 
11 Scribonus Largus�U���u� �������]�v���������o�[���u�‰���Œ���µ�Œ�����o���µ���������µ���/�����•�]�����o�������‰���:.-C. ou encore Caelius Aurelius, initiateur de la doctrine 
méthodique au Ve siècle ap J.-���X���‹�µ�]���Œ���•�š�����u�]�v�}�Œ�]�š���]�Œ���������v�•���o�������}�Œ�‰�•���u� ���]�����o�����v�š�]�‹�µ�������š���i�µ�P� ���Œ� �À�}�o�µ�š�]�}�v�v���]�Œ�����‰�}�µ�Œ���o�[� �‰�}�‹�µ���X�������������Œ�v�]���Œ��
���]�•�š�]�v�P�µ�������[�µ�v�����€�š� ���o���•�������]�v�•���‰�µ���o�]���•�����v���u�]�o�]���µ���µ�Œ�����]�v���}�µ���o���•��bains privés dans les villae périurbaine (balneum�•�U�����š���������o�[���µ�š�Œ�����o���•���•�}�µ�Œ�����•��
qui guérissent par leurs vertus naturelles (Naturales Aquae). 
12 J. Scheid, M. Nicoud, D. Boisseuil, J. Coste, Le Thermalisme �W�����‰�‰�Œ�}���Z�����Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���•�U�����Œ���Z� �}�o�}�P�]�‹�µ���•�����[�µ�v���‰�Z� �v�}�u���v�� culturel et 
médical, éditions CNRS, 2015, p.65 
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publiques ». Cette demande a pour origine la fréquentation des sources EMN pour préserver et 

conserver la santé, par la haute société. Le phénomène a débuté au XVIe siècle avec la fréquentation 

ponctuelle de la royauté et �G�H���O�¶�D�U�L�V�W�R�F�U�D�W�L�H �G�¶�(�X�U�R�S�H�����D�Y�D�Q�W���G�H���G�H�Y�H�Q�L�U���X�Q�H���© pratique sociale riche 

et complexe » aux XVIIIe et XIXe siècles dans la haute bourgeoisie. Les médecins « accompagnent 

et suivent un usage social et culturel du milieu aristocratique ». On parle également de « fièvre 

thermale » qui conduit des centaines de milliers de personnes à se rendre dans les « grands hydro-

pôles » dans le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées, notamment à Vichy, Aix-les-Bains ou 

Luchon13. Les pratiques locales de proximité géographique, populaire et cultuelle se transforment 

en voyage et séjours aux bains. Au XIXe �V�L�q�F�O�H�����O�¶�k�J�H���G�¶�R�U���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���G�H�Y�L�H�Q�W���H�Q���(�X�U�R�S�H���© un 

phénomène culturel et médical, dont les contours et les enjeux ne sont pas toujours clairement 

distingués »14. Au XIXe siècle, le thermalisme est une pratique réservée aux catégories sociales 

fortunées européennes, en quête d'hédonisme. Pour attirer et satisfaire cette clientèle aisée, les villes 

�G�
�H�D�X�[���U�L�Y�D�O�L�V�H�Q�W���G�
�L�Q�J�p�Q�L�R�V�L�W�p���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� La majorité des stations thermales ont été 

créées, entre 1850 et 1900, pour répondre à ce besoin pour un type de clientèle bien identifié. Les 

�V�W�D�W�L�R�Q�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V���V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W�����V�H�O�R�Q���O�H�V���P�r�P�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���X�U�E�D�Q�L�V�W�L�T�X�H�V���H�W���D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�D�X�[�����D�X�W�R�X�U��

de 4 éléments clés qui constituent le pôle �G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�R�Q�V���Y�L�V�X�H�O�O�H�V �H�W���O�H���F�°�X�U���G�H�V���D�F�Wivités sociales et 

culturelles : les thermes, le casino, le Grand Hôtel et le parc thermal15. Ce phénomène européen est 

rapporté par les intellectuels qui séjournent en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse ou en 

Italie. On parle de « prendre les eaux ». La population qui fréquente ces lieux spécifiques (les 

baigneurs et les buveurs) et les comportements sont très différents �G�H���O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���H�W���G�X���0�R�\�H�Q-Age. 

�/�¶�H�Q�J�R�X�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�H�V���H�D�X�[���F�K�D�X�G�H�V���H�W minéralisées porte à la fois sur la pratiques recreatio coporis 

���O�H���S�O�D�L�V�L�U���G�H���O�¶�H�D�X�����H�W���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H��regula balnei (usage thérapeutique), qui ne sont pas en opposition, 

�P�D�L�V�� �O�H�� �S�U�R�O�R�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�¶�K�D�E�L�W�X�G�H�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V����Sur chaque site, une partie très limitée de la 

fréquentation comprend encore des malades et une clientèle locale.  

 

La rédaction des traités médicaux sur le thermalisme débute au XVIe �V�L�q�F�O�H���H�W���V�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�H���D�X���;�9�,�,e 

siècle. Ces ouvrages ont pour objectif de médicaliser des pratiques thermales. De la composition 

des physico-chimiques des eaux, le corps médical détermine des vertus thérapeutiques. Les 

pratiques existantes (bains, douches et boisson) sont réappropriées et les techniques de soin 

perfectionnés �D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶un encadrement. « Erigés en expert », les médecins « rédigent des règles 

                                                           
13 J. Penez, Histoire du Thermalisme en France au XIXe Siècle, 2004 
14 J. Scheid, M. Nicoud, D. Boisseuil, J. Coste, Le Thermalisme �W�����‰�‰�Œ�}���Z�����Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���•�U�����Œ���Z� �}�o�}�P�]�‹�µ���•�����[�µ�v���‰�Z� �v�}�u���v�������µ�o�š�µ�Œ���o�����š��
médical, éditions CNRS, 2015, p.11. 
15 Ph. MOISSET, F. VICTOR, La diversification des activités des stations thermales, Conseil National du Tourisme, 2011, p.74 
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�G�¶�K�\�J�L�q�Q�H���G�H���Y�L�H���D�X���E�D�L�Q », et « règlent le quotidien du séjour ». Le « temps médical » est inventé 

dans les traités médicaux. Ils définissent une durée plus ou moins longue pour chaque soin, la 

succession des soins du programme quotidien (alternance de soin tôt le matin aux heures les moins 

chaudes pour éviter la fatigue�����H�W���U�H�S�R�V���O�¶�D�S�U�q�V-midi), la durée du séjour (sur plusieurs semaines), 

ainsi que la saisonnalité (durant les mois tempérés et chauds entre mai et septembre). �/�¶�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W��

�P�p�G�L�F�D�O���Y�D���M�X�V�T�X�¶�j��la définition du régime alimentaire durant le séjour.  

 

�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �F�H�W���H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W���P�p�G�L�F�D�O���H�V�W���U�p�D�O�L�V�p�� �j�� �G�L�V�W�D�Q�F�H���S�D�U���O�¶Académie de médecine. Au XVIe 

siècle l�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H�� �E�D�V�V�L�Q�V�� �V�H�� �P�X�O�W�L�S�O�L�H�� �D�Y�H�F�� �G�X�� �S�H�U�V�R�Q�Q�Hl dédié (barbiers, apothicaires�«������

�P�D�L�V�� �O�H�� �V�p�M�R�X�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �W�K�H�U�P�D�O�� �H�V�W�� �U�p�D�O�L�V�p�� �V�D�Q�V�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �P�p�G�L�F�D�O�H16. Il faut attendre 

�O�¶�p�G�L�W���G�H�������������S�R�X�U���Y�R�L�U���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���U�p�V�H�D�X���G�¶�L�Q�W�H�Q�G�D�Q�W�V���G�D�Q�V���W�R�X�W�H�V���O�H�V���S�U�R�Y�L�Q�F�H�V���D�\�D�Q�W���G�H�V��

�V�R�X�U�F�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H����Cette fonction est assurée par des médecins locaux, assistés �G�¶�X�Q�H���p�T�X�L�S�H��

médicale pour encadrer la qualité des pratiques des établissements thermaux. Depuis cette date, 

« �O�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���U�H�V�W�H���G�D�Q�V���O�D���P�R�X�Y�D�Q�F�H���P�p�G�L�F�D�O�H »17.  

 

Les découvertes scientifiques du XIXe �V�L�q�F�O�H�� �S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W�� �j�� �O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H�� �G�H�� �0�p�G�H�F�L�Q�H�� �G�H�� �G�U�H�V�V�H�U��

plusieurs classifications physico-chimiques des EMN dès 1870 puis de définir des orientations 

thérapeutiques pour spécialiser des stations. Parmi les 12 orientations thérapeutiques actuelles, les 

établissements thermaux en exploitation disposent chacun de 1 à 4 orientations répondant à des 

affections/maladies spécifiques. �&�H�� �U�H�F�H�Q�W�U�D�J�H�� �G�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� �V�X�U�� �O�¶�(�0�1��est une spécificité 

française. En Allemagne par exemple, la spécialisation des stations �Q�¶�H�V�W���S�D�V���I�D�L�W�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D��

�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[�����/�¶�X�V�D�J�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���F�H�Q�W�U�p���D�X�W�R�X�U���G�H���O�¶�(�0�1�����P�D�L�V���S�U�H�Q�G���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H��

�H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���O�¶�R�I�I�U�H���G�H���V�R�L�Q�V�����/�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�H���O�L�H�X�[���G�H���F�X�U�H���H�V�W���G�R�Q�F���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H��

(thermes avec sources et boue, thermes avec boue, thermes avec cure hydrothérapie reposant sur la 

�P�p�W�K�R�G�H���.�Q�H�L�S�S���� �V�W�D�W�L�R�Q���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�«������ �&�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W��social, spécifique à chaque pays, �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H��

égalemen�W�� �S�D�U�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H���� �(�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �O�¶Etat centralisé a la capacité �G�¶imposer une 

législation unique pour définir les normes de qualité physico-�F�K�L�P�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X���� �(�Q�� �$�O�O�H�P�D�J�Q�H����

�O�¶Etat fédéral définit simplement les conditions de mise sur le marché de médicaments comme des 

« remèdes locaux du sol », et laisse une autonomie plus grande à chaque Länder au niveau 

législatif18.  

                                                           
16 J. Scheid, M. Nicoud, D. Boisseuil, J. Coste, Le Thermalisme �W�����‰�‰�Œ�}���Z�����Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���•�U�����Œ���Z� �}�o�}�P�]�‹�µ���•�����[�µ�v���‰hénomène culturel et 
médical, éditions CNRS, 2015, p.82, p. 105 et p. 247 
17 Op. Cit, p.216 et p.231 
18 M.-K. Fricke, « Le thermalisme en Allemagne » dans Les eaux minérales naturelles �W���o�[�]�v�À���v�š���]�Œ�������}�u�‰�o���š�������•���•�}�µ�Œ�����•�����v���&�Œ���v����, 
Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, pp.61-67 
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�/�D�� �P�p�G�L�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �F�R�P�S�O�q�W�H�� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�D�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���V�H���I�D�L�W���V�D�Q�V���S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���P�p�G�L�F�D�O�H���H�W���O�D���F�R�Q�V�X�O�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���P�p�G�H�F�L�Q��sur place 

reste libre. Comme durant �O�¶�$�Q�W�L�T�X�L�W�p���� �X�Q�H�� �P�L�[�L�W�p�� �G�¶�X�V�D�J�Hs entre santé et bien-être coexiste en 

France. Sur les petites stations thermales (Gréoux, Bourbon-�O�¶�$�U�F�K�D�P�E�D�X�O�W���� �$�O�O�H�Yard, Uriage, 

Vernet, Ax...), le séjournant vient pour soigner un mal réel, avec des soins thermaux proches de 

ceux actuellement remboursés par la Sécurité Sociale. Par opposition, les grandes stations sont avant 

�W�R�X�W���G�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���Y�L�O�O�p�J�L�D�W�X�U�H���W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�V���R�•���O�¶�R�Q���S�U�D�W�L�T�X�H���X�Q���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H��- notamment sous forme 

de cures de boissons - qui se confond avec le séjour touristique hédoniste. 

La doctrine de médecine thermale �V�¶�D�I�Iirmera en 1947 avec la création du « thermalisme social », 

remboursé par la Sécurité Sociale en France et en Belgique. Depuis cette �G�D�W�H�����O�¶�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W���G�X��

patient est total avec un réseau de médecins prescripteurs �V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V��et de 

médecins thermaux autour des établissements thermaux. �$���S�D�U�W�L�U���G�H�������������V�¶�R�X�Y�U�H���X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���q�U�H��

pour le thermalisme. Reconnus officiellement comme une pratique thérapeutique, les soins 

thermaux sont pris en charge par la Sécurité Sociale. Si le thermalisme social apporte aux stations 

une légitimité médicale, la nouvelle conception du thermalisme montre une rupture par rapport à la 

�S�p�U�L�R�G�H�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H���� �&�H�O�D�� �P�D�U�T�X�H�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�p�U�L�R�Ge où la réputation des stations thermales 

�I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���V�¶�H�V�W���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H���F�R�P�P�H���G�H�V���O�L�H�X�[���G�H���Y�L�O�O�p�J�L�D�W�X�U�H��touristique grâce à un phénomène social 

et culturel. Ce changement de règles génère également un nouveau type de clientèle et une 

augmentation de la fréquentation due à la démocratisation des soins. Un nouveau public plus 

�G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�� �U�H�P�S�O�D�F�H�� �O�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �p�O�H�Y�p�H�V���� �P�D�L�V�� �L�O�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q��

�D�S�S�D�X�Y�U�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���S�R�X�Y�R�L�U���G�¶�D�F�K�D�W�����$���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H�V���W�K�H�U�P�H�V�����F�R�P�P�H���G�D�Q�V���O�D���V�W�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�D�O�H�����O�H�V��

équipements adaptés aux baigneurs ne correspondent plus aux besoins des curistes. Cela explique 

la disparition �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H���G�H���O�¶�K�{�W�H�O�O�H�U�L�H���G�H���O�X�[�H�����H�W���G�X���S�D�U�F���K�{�W�H�O�L�H�U���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O dès 1947. Vichy était 

�O�¶�X�Q�H���G�H�V���Y�L�O�O�H�V���O�H�V���P�L�H�X�[���S�R�X�U�Y�X�H�V���H�Q���K�{�W�H�O�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H dans les années 1920. Avec près de 10 000 

chambres, Vichy concentrait près de 10% du parc hôtelier français. Cette caractéristique lui a valu 

�G�¶�r�W�U�H choisie �S�R�X�U���D�F�F�X�H�L�O�O�L�U���O�H���J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���G�H���9�L�F�K�\�����$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����O�D���Y�L�O�O�H ne compte plus que 

1200 chambres dans 28 hôtels. �/�¶�K�{�W�H�O�O�H�U�L�H est �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �G�p�F�R�Q�Q�H�F�W�p�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Yité 

thermale, mise à part à Dax. �$�O�R�U�V���T�X�¶�H�O�O�H���p�W�D�L�W���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���O�H���P�R�G�H���G�¶�K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W���G�R�P�L�Q�D�Q�W���G�D�Q�V��

�O�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V���M�X�V�T�X�¶en �������������O�¶�K�{�W�H�O�O�H�U�L�H���Q�¶�D�F�F�X�H�L�O�O�H���S�O�X�V���T�X�H�����������j����5% des curistes. Au 

�U�H�J�D�U�G�� �G�X�� �S�U�R�I�L�O�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�V�� �F�X�U�L�V�W�H�V���� �O�¶�R�I�I�U�H�� �G�¶�K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W�� �V�¶�H�V�W�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�pe au 

profit �G�H���O�¶�K�{�W�H�O�O�H�U�L�H���G�H���S�O�H�L�Q�H���D�L�U, de la location de meublés et des résidences de tourisme. 

Cette évolution place également les établissements thermaux dans une situation de dépendance, qui 

confine le thermalisme dans un cadre purement médical, même si une phase de diversification vers 

�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �E�L�H�Q-être existe actuellement sur certain établissements. Cette dépendance est 
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notamment très visible en France lors des crises brutales de la fréquentation thermale de 1959, 1968 

et 1977, liées aux volontés gouvernementales de restreindre le remboursement des soins thermaux 

par la Sécurité S�R�F�L�D�O�H�����G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���G�¶�D�X�V�W�p�U�L�W�p���J�R�X�Y�H�U�Q�Hmentale19. La Belgique est 

sortie progressivement du thermalisme social dès 1987 en diminuant le montant des 

remboursements par la Sécurité S�R�F�L�D�O�H���H�W���O�H�V���S�U�H�V�W�D�W�L�R�Q�V���K�R�V�S�L�W�D�O�L�q�U�H�V�����/�¶�D�U�U�r�W���W�R�W�D�O���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H��

social est effectif en 1991 en Belgique. Parmi les deux établissements thermaux en exploitation, 

Ostende ferme définitivement ses portes et Spa doit réinventer une nouvelle forme de thermalisme. 

 

�(�Q�I�L�Q�����O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�(�0�1���V�R�X�V���O�H���S�U�L�V�P�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���V�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H���S�D�U���G�H�V liens particuliers entre 

embouteillage et thermalisme. Parmi les soins des établissements thermaux figurent la cure de 

�E�R�L�V�V�R�Q���j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�����6�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�V���V�L�W�H�V�����G�q�V���O�H���;�9�,e siècle, des ateliers �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���D�U�W�L�V�D�Qaux 

sont créés au sein des établissements thermaux�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���H�Vt de prolonger la cure à distance après 

le séjour aux thermes. �/�¶�(�0�1���H�V�W���D�O�R�U�V���S�H�U�o�X�H���F�R�P�P�H���X�Q���P�p�G�L�F�D�P�H�Q�W����La règlementation française 

précise en 1685 par un arrêté royal que le transport doit être réalisé en bouteille de grès ou en verre, 

cachetée de cire �H�W�� �F�H�U�W�L�I�L�p�H�� �F�R�Q�I�R�U�P�H�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �P�H�Q�W�L�R�Q�� �G�X�� �M�R�X�U�� �H�W�� �G�X�� �O�L�H�X�� �R�•�� �O�¶�H�D�X�� �H�V�W�� �S�X�L�V�p�H����Le 

« certificat de puisement » attaché à chaque bouteille �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �S�U�R�X�Y�H�U�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�¶�(�0�1����

�/�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H���H�V�W���X�Q���R�X�W�L�O���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���I�U�D�X�G�H�V�����/�H���F�R�P�P�H�U�F�H���G�H���O�¶�H�D�X���Pinérale est organisé 

à Paris et à Marseille dès 1713 avec la création de deux « bureaux de vente �G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H » sous 

forme d�¶�X�Q Monopole de distribution. �/�H���S�U�L�[���G�H���Y�H�Q�W�H���H�V�W���I�L�[�p���S�D�U���O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H���G�H���0�p�G�H�F�L�Q�H����En 

Province, les « intendants des bains et des fontaines minérales » contrôlent la qualité, les prix dans 

les dépôts de vente proches de la source et assure la police des stations thermales (Vichy, Vals, Spa). 

�$�Y�H�F�� �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H, la législation favorise la 

commercialisation des EMN en pharmacie sans toutefois lui accorder un Monopole. L�¶�R�U�G�R�Q�Q�D�Q�F�H��

�G�X���������M�X�L�Q�������������D�X�W�R�U�L�V�H���O�D���Y�H�Q�W�H���G�¶�(�0�1���H�Q���S�K�D�U�P�D�F�L�H���V�D�Q�V���r�W�U�H���V�R�X�P�L�V���D�X�[���F�R�Q�W�U�{�O�H�V���G�H�V���G�p�S�{�W�V����

�F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���D�X�[���D�X�W�U�H�V���P�D�U�F�K�D�Q�G�V���G�¶eau minérale. Reconnue comme u�Q���P�p�G�L�F�D�P�H�Q�W�����O�¶�(�0�1���H�V�W��

un produit à la composition complexe. Il est donc confié aux pharmaciens, qui ont des compétences 

en chimie, hydrologie et biologie. Certains pharmaciens exploiteront directement des sources 

�G�¶�(�0�1���� �F�R�P�P�H�� �1�L�F�R�O�D�V�� �/�D�U�E�D�X�G�� �j�� �6�D�L�Q�W-Yorre dès 185520. En 1895, le fournisseur majeur des 

�S�K�D�U�P�D�F�L�H�V�����3�K�D�U�P�D�F�L�H���&�H�Q�W�U�D�O�H���G�H���)�U�D�Q�F�H�����S�U�R�S�R�V�H���X�Q���F�D�W�D�O�R�J�X�H���G�H���������U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V���G�¶�H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V��

                                                           
19 Ph. MOISSET, F. VICTOR, La diversification des activités des stations thermales, Conseil National du Tourisme, 2011, p.74 
20 C. Raynal, « �>�����À���v�š�������[�����µ���D�]�v� �Œ���o�����‰���Œ���o���•���‰�Z���Œ�u�����]���v�• », dans �Z���À�µ�������[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o�����‰�Z���Œ�u�����]��, 2004, n°344, pp.587-606 
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françaises. Le caract�q�U�H���P�p�G�L�F�D�O���G�H���O�¶�H�D�X���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H est souligné dans la circulaire de 1893 qui 

précise �O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���O�p�J�D�O�H���G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���P�p�G�H�F�L�Q���G�D�Q�V���F�K�D�T�X�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H21. 

Au début du XXe �V�L�q�F�O�H�����O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���U�H�V�W�H���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���V�D�L�V�R�Q�Q�L�q�U�H���H�W���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���Y�L�O�O�H�V��

�G�¶�H�D�X�[�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���S�U�H�P�L�H�U���H�V�W���W�R�X�M�R�X�U�V���G�¶�H�[�S�R�U�W�H�U���O�H���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� La relat�L�R�Q���p�W�U�R�L�W�H���H�Q�W�U�H���O�¶�X�V�D�J�H��

�W�K�H�U�P�D�O�� �H�W�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �V�H�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�H�� �V�X�U�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �V�L�W�H�V�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H�� �G�H�V��

�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���D�X���V�H�L�Q���G�¶�X�Q�H���P�r�P�H���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H�����6�S�D�����9�L�F�K�\�����(�Y�L�D�Q�����9�L�W�W�H�O�����&�R�Q�W�U�H�[�p�Y�L�O�O�H����

�7�K�R�Q�R�Q�«������A partir de 1875, ce�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���p�W�H�Q�G�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�X�U�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���j���O�¶hébergement et 

à la gestion de casino. Dans ces grandes stations de villégiature touristique, la cure de boisson 

occupe une place centrale. En 1938, les baigneurs réalisant une cure de boisson représentent 60% 

de la fréquentation à Gréoux, 67% aux Bourboule, 84% à Aix-les-Bains, et 88% à Luchon. 

De manière très ponctuelle, il faut souligner que la nouvelle marque Perrier prend ses distances avec 

l�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�¶�(�0�1���P�p�G�L�F�D�P�H�Q�W���V�X�U���O�H���S�O�D�Q��marketing dès 1903. La famille Harmsworth investit dans 

�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�D�Q�V���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�¶�H�[�S�R�U�W�H�U���H�Q���$�Q�J�O�H�W�H�U�U�H���X�Q�H���(�0�1���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���J�D�]�H�X�V�H����

En positionnant ce produit haut de gamme auprès de la haute bourgeoisie, Perrier devient un produit 

de substitution �j�� �O�¶eau gazeuse artificielle Soda Water, consommée avec le Whisky. Dès 1905, 

�3�H�U�U�L�H�U���R�E�W�L�H�Q�W���O�H���O�D�E�H�O���G�H���I�R�X�U�Q�L�V�V�H�X�U���R�I�I�L�F�L�H�O���G�H���O�D���F�R�X�U�R�Q�Q�H���G�¶�$�Q�J�O�H�W�H�U�U�H�����/�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H���H�V�W���I�U�D�S�S�p�H��

des armoiries de la royauté et du sous-titre « By Appointement of his Majesty the King ».  

 

Dans les années 1920-1930, �O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1���p�Y�R�O�X�H���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V��

�U�D�L�V�R�Q�V���� �'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W����l'immunité fiscale disparue en 1916 ôte bien des scrupules à ceux qui 

�G�p�I�H�Q�G�D�L�H�Q�W���O�
�D�V�S�H�F�W���P�p�G�L�F�D�P�H�Q�W�H�X�[���G�H���O�¶�(�0�1�� �'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����Oes stations thermales connaissent de 

graves difficultés des années 1920 à la crise des années 1930. De nombreuses petites exploitations 

disparaissent. La crise génère un repli stratégique des entreprises vers le marché intérieur français 

et l'empire coloni�D�O���� �/�D�� �Y�H�Q�W�H�� �G�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �H�V�W�� �O�H�� �V�H�X�O�� �P�R�\�H�Q�� �G�H�� �G�p�J�D�J�H�U�� �G�H�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�H�V�� 

�(�Q�I�L�Q���� �F�¶�H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�I�I�X�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���� �/�H��« groupe 

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H » permet une production en �O�L�J�Q�H�V���G�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V���P�p�F�D�Q�L�V�p�H�V���G�D�Q�V���X�Q���P�r�P�H��bâtiment 

dédié. En sortant physiquement des établissements thermaux, les ateliers artisanaux se transforment 

en unité de production industrielle spécifique. �/�H�V�� �F�K�D�L�Q�H�V�� �G�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �R�S�W�L�P�L�V�p�H�V�� �S�R�X�U��

augmenter la capacité de production et ainsi répondre à la demande. �/�H���V�F�K�L�V�P�H���V�¶�D�F�F�p�O�q�U�H���D�Y�H�F���O�D��

création du thermalisme social de masse en 1947, car le secteur thermal se tourne vers une activité 

médicalisée remboursée par la Sécurité Sociale pour accueillir des « curistes » et non plus des 

                                                           
21 P. Chambriard, « L�[���u���}�µ�š���]�o�o���P���������•�������µ�Æ���u�]�v� �Œ���o���•�U���ð���•�]�����o���•�����[�Z�]�•�š�}�]�Œ�� », dans Les eaux minérales naturelles �W���o�[�]�v�À���v�š���]�Œ�������}�u�‰�o���š��
des sources en France, Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, pp.22-28 
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« baigneurs »22 . Ce positionnement médical coïncide également plus ou moins avec la 

dérèglementation progressive �G�H�� �O�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���� �-�X�V�T�X�¶�H�Q�� ���������� �O�H�� �S�U�L�[�� �G�H�� �O�
�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H��

�Q�D�W�X�U�H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�L�E�U�H�����/�H�V���S�K�D�V�H�V���G�H���E�O�R�F�D�J�H�����G�H�������������j���������������S�X�L�V���G�D�Q�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������H�W��de 

�O�L�E�H�U�W�p�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� ���G�H�� ���������� �j�� ������������ �D�O�W�H�U�Q�H�Q�W���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �U�D�L�V�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�T�X�H�O�O�H���� �O�H�V�� �S�U�R�G�X�F�W�H�X�U�V��

�G�¶�(�0�1���V�H���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�H�Q�W���Y�H�U�V���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���V�R�G�D�����G�R�Q�W���O�H�V���S�U�L�[���V�R�Q�W���O�L�E�U�H�V���H�W���G�R�Q�W���O�D���I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���S�H�X�W��

�r�W�U�H���U�p�D�O�L�V�p�H���V�X�U���O�H�V���P�r�P�H�V���V�L�W�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �'�D�Q�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������O�H�V���S�U�L�[���G�H���O�¶�(�0�1��sont en 

partie dérèglementés. La production, la distribution et la régulation des prix se fait dans le cadre 

�G�¶�X�Q���U�p�J�L�P�H���G�H���O�L�E�H�U�W�p���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���G�¶�X�Q���D�F�F�R�U�G���H�Q�W�U�H���O�D���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q���H�W���O�H�V���S�R�X�Y�R�L�U�V��

publi�F�V�����/�D���G�p�U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���W�R�W�D�O�H���G�H���O�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���Q�¶�D�S�S�D�U�D�v�W���T�X�¶�j��la fin des années 1970. 

Les études sur la consommation des ménages montrent que l'eau embouteillée est surconsommée 

par les catégories socioprofessionnelles supérieures entre 1946 et la fin des années 1970. Cependant, 

�G�H�S�X�L�V���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������O�
�D�F�F�q�V���j���O�¶�H�D�X �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���V�¶�H�V�W���G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�p �H�W���Q�¶�H�V�W���G�R�Q�F���S�O�X�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��

l'apanage des catégories socioprofessionnelles supérieures. La croissance de la consommation 

�G�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �D�� �W�U�q�V�� �I�R�U�Wement augmenté en 50 ans. En France, entre 1946 et 1994, la 

consommation est passée de 6 litres par habitants à 105 litres par habitants.  
 

 
Figure 2 : Evolution de la consommation d'EMN en France et en Europe (N. Marty, 2006) 

 

Ce�W�W�H�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �p�O�H�Y�p�H�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H��fut pendant longtemps un 

pays sous-�p�T�X�L�S�p���G�D�Q�V���O�H���G�R�P�D�L�Q�H���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�H���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H�����(�Q���������������S�U�q�V���G�H����������

�G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���U�D�F�F�R�U�G�p�H�V���D�X�[���U�p�V�H�D�X�[���G�H���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�¶�H�D�X potable. Près de 18 millions 

�G�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W�V���Y�R�Q�W���H�Q�F�R�U�H���F�K�H�U�F�K�H�U���O�
�H�D�X���j���O�D���S�R�P�S�H���R�X���j���O�D���I�R�Q�W�D�L�Q�H�����/�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���p�O�H�Y�p�H���G�¶�(�0�1��

est cependant un phénomène européen, similaire en France, en Belgique, en Italie ou en Allemagne. 

�/�D�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �U�H�V�W�H�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�� �G�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H��

�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�����/�H�V���F�U�L�V�H�V���G�H�������������H�W�������������R�Q�W���H�Q�J�H�Q�G�U�p���X�Q�H���E�D�L�V�V�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���G�X���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�(�0�1��

                                                           
22 N. Marty, Pe�Œ�Œ�]���Œ�U�����[���•�š���v�}�µ�• ! : Histoire de la source Perrier et de son personnel�U��� ���]�š�]�}�v�•���������o�[���š���o�]���Œ�U�����}�o�o�����š�]�}�v���u�}�µ�À���u���v�š���•�}���]���o�U��
2005, pp.20-28 
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embouteillée. �6�L�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �G�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �Q�¶�H�V�W��pas �T�X�¶�X�Q�H�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p��

française, « les entreprises françaises ont cependant été les pionnières dans ce secteur », notamment 

au travers des acquisitions à l'étranger. Par opposition, aux États-Unis, la consommation est très 

�I�D�L�E�O�H���M�X�V�T�X�¶�D�X�[���D�Q�Q�p�H�V���������������6�L���O�H���P�D�U�F�K�p���V�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�����L�O���U�H�V�W�H���Eien en deçà du marché européen. 

Au milieu des années 1990, les Américains consomment, 25 litres par habitant par an. Les groupes 

français Perrier et Evian ont joué un rôle majeur dans son développement. Cependant, un clivage 

�F�X�O�W�X�U�H�O���S�H�U�V�L�V�W�H���D�Y�H�F���O�¶�(�X�U�R�S�H : « l�H�V���(�X�U�R�S�p�H�Q�V���E�R�L�Y�H�Q�W���O�
�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���S�R�X�U���F�H���T�X�¶�H�O�O�H���F�R�Q�W�L�H�Q�W�����H�W��

�O�H�V�� �$�P�p�U�L�F�D�L�Q�V�� �H�Q�� �E�R�L�Y�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �F�R�Q�W�L�H�Q�W�� �S�D�V���� �3�H�U�U�L�H�U�� �H�V�W�� �Y�X�� �F�R�P�P�H�� �X�Q soft 

drink �Q�D�W�X�U�H�O�����Q�R�Q���V�X�F�U�p�����H�W���U�D�I�U�D�v�F�K�L�V�V�D�Q�W�×�ª�����'�H���S�O�X�V�����O�
�H�D�X���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���F�R�Q�V�R�P�P�p�H���D�X�[���e�W�D�W�V-Unis 

ne concerne pas que l'eau minérale naturelle ou l'eau de source, mais aussi l'eau purifiée. Près de 

40% de l'eau embouteillée consommée aux Etats-Unis provient de l'eau du robinet23. 

 

Actuellement, �O�¶�X�V�D�J�H�� �W�K�H�U�P�D�O�� �H�W�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �p�Y�R�O�Xe sur deux marchés parallèles, mais en 

fonction des sites, les liens ne sont pas coupés. �/�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�� �G�¶�X�Q�� �P�D�U�F�K�p��

libéralisé a�X���V�H�L�Q���G�H���O�¶�D�J�U�R�D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�����/�H���G�p�F�U�H�W du 28 mars 1957 dispense tout commerce de détail 

des autorisations prévues pour les dépôts. Avec le développement des Grandes et Moyennes 

Surfaces (GSM) �H�Q�W�U�H�� ���������� �H�W�� ������������ �O�¶�(�0�1�� �T�X�L�W�W�H���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���O�H�V�� �S�K�D�U�P�D�F�L�H�V�� �D�X�� �S�U�R�I�L�W�� �G�H�V��

rayons des supermarchés. �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �(�0�1��est encore commercialisée en 

pharmacie ���� �/�¶�K�\�G�U�R�[�\�G�D�V�H���� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H��en petit flacon de 20cl à Breuil-sur-Couze (Puy-de-

Dôme) depuis 1906. Cette évolution de lieu de distribution engendre une diminution de la perception 

des vertus thérapeutiques auprès du grand public. En lui conférant un caractère de produit de grande 

consommation, au niveau légal et marketing, le produit passe du statut de médicament à celui de 

produit diététique ou hygiénique.  

 

La directive européenne du 15 juillet 1980, appliquée en France le 6 juin 1989, attenue davantage 

�O�H���O�L�H�Q���P�p�G�L�F�D�O���G�H���O�¶�(�0�1�����&�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���L�P�S�R�V�H���G�H��nuancer les mentions inscrites sur les étiquettes 

des bouteilles. La mention « propriétés thérapeutiques » est remplacée par « propriétés favorables 

pour la santé ». De plus, cette directive interdit « toutes les indications attribuant à une EMN des 

�S�U�R�S�U�L�p�W�p�V���G�H���S�U�p�Y�H�Q�W�L�R�Q�����G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���H�W���G�H���J�X�p�U�L�V�R�Q���G�¶�X�Q�H���P�D�O�D�G�L�H���K�X�P�D�L�Q�H ». Seules les mentions 

de type « revitalisante », « stimule la digestion » « convient pour un régime pauvre en sodium » sont 

autorisées. �/�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U���S�H�X�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�R�X�O�L�J�Q�H�U���O�D���W�H�Q�H�X�U���G�¶�X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���D�Y�H�F���X�Q�H��

« valeur guide �ª�� ���0�D�J�Q�p�V�L�X�P���� �&�D�O�F�L�X�P�«������ �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�H�Q�W�L�R�Q�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �r�W�U�H��

                                                           
23 N. Marty, « La consommation des eaux embouteillées : Entre alimentation, distinction et hygiènes », Revue Vingtième Siècle, 2006/3, 
n°91, pp. 25-41 
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accordées mais sous réserve de réaliser des analyses  pharmacologiques et cliniques. Pour autant, 

�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�H�Q�W�L�R�Q�V��sont rendues obligatoires depuis 2007 sur les étiquettes. Parmi ces dernières 

figures par exemple « Convient à l'alimentation du nourrisson » pour 22 EMN faiblement 

minéralisée (< 500mg/l) et plate. Il y existe la mention « contient plus de 1,5 mg/L de fluor : ne 

convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière» 

ou encore « convient pour un régime pauvre en sodium ». Au travers des mentions obligatoires, et 

des mentions autorisées, les étiquettes �G�¶�(�0�1 « tendent �j���U�H�V�V�H�P�E�O�H�U���j���O�D���Q�R�W�L�F�H���G�¶�X�Q���D�O�L�F�D�P�H�Q�W »24. 

 

Le thermalisme français reste rattaché au domaine médical, mais la diversification des thermes vers 

�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���E�L�H�Q-être tend à libéraliser une partie du marché du thermalisme. En Belgique, le marché 

�G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���H�V�W���j���Q�R�X�Y�H�D�X���O�L�E�p�U�D�O�L�V�p���G�H�S�X�L�V�������������H�W���Q�¶�D���F�R�Q�Q�X���O�H���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���V�R�F�L�D�O���T�X�H���G�X�U�D�Q�W��

48 ans. Cette relation cyclique avec le domaine médical a permis plusieurs élans de démocratisation 

�G�H���O�¶�(�0�1 à différentes périodes�����T�X�H���F�H���V�R�L�W���D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���V�R�F�L�D�O���H�Q���������������G�H���O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H��

�j�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �H�Q��1957, ou encore le redéveloppement du 

thermalisme de bien-être à la fin des années 1990 �± début des années 2000. 

 

1.2.2. Un clivage idéologique et culturel en fonction des Etats ? 

�/�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���© eau minérale naturelle » pure, non traitée, venant des profondeurs de la terre, 

comme étant un don de la nature favorable �j�� �O�D�� �V�D�Q�W�p�� �U�H�O�q�Y�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�U�R�S�U�H�� �j�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p��

française voire �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���� �&�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �H�Q�� �W�R�W�D�O�� �R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�\�V�� �H�Q��

Amérique, en Asie ou dans la Pacifique. Ce clivage idéologique �D�X���F�H�Q�W�U�H���G�¶�X�Q���F�K�R�F���F�X�O�W�X�U�H�O���V�¶�H�V�W��

exprimé lors �G�H�V���G�p�E�D�W�V���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�X�[���V�X�U���O�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���� 

En 1962, des débats internationaux réunissant 161 pays ont lieu dans le cadre du Codex 

Alimentarius�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���R�U�J�D�Qisme �L�Q�W�H�U�J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W�D�O���F�R�Q�M�R�L�Q�W���G�H���O�¶�2�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���1�D�W�L�R�Q�V��

�8�Q�L�H�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�$�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� ���O�¶�2�$�$�� �R�X�� �O�H�� �)�$�2�� �H�Q�� �D�Q�J�O�D�L�V���� �H�W�� �O�¶�2�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��

�0�R�Q�G�L�D�O�H�� �G�H�� �O�D�� �6�D�Q�W�p�� ���O�¶�2�0�6������ �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �F�H�V�� �p�F�K�D�Q�J�H�V�� �p�W�D�L�W�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �D�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�V�� �Q�R�U�P�H�V����

�G�L�U�H�F�W�L�Y�H�V���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���� �F�R�G�H�V���G�¶�X�V�D�J�H�V���R�X���G�H���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���� �D�I�L�Q���G�H���S�U�R�W�p�J�H�U���O�D��

santé des consommateurs et le respect de la libre concurrence commerciale des acteurs économiques 

�G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�����/�H�V���G�p�E�D�W�V���R�Q�W���O�L�H�X���D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶�X�Q�H���F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q���T�X�L���U�D�V�V�H�P�E�O�H���O�H�V��

Etats membres, grâce au travail préparatoire thématique des comités où chaque Etat pouvait 

également participer. Le texte thématique sur « �O�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H naturelle » a été élaboré par un 

comité, puis soumis à la commission où chaque gouvernement doit faire connaitre son 

                                                           
24 C. Raynal, « Les ventes des eaux minérales embouteillées », dans �Z���À�µ�������[�Z�]�•�š�}�]�Œ�����������o�����‰�Z���Œ�u�����]��, n°345, 2005, pp.45-60. 
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positionnement. A la création de cet organisme en 1962, les textes adoptés par le Codex 

Alimentarius pouvaient être rejetés ou acceptés par chaque Etat membre au niveau de la législation 

nationale. 

Toutefois, les discussions lors du GATT de 1979 ont réaffirmé la nécessité de favoriser la 

libéralisation des échanges commerciaux internationaux, et donc de limiter les entraves liées aux 

�U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�����&�H���Q�R�X�Y�H�D�X���S�U�L�Q�F�L�S�H���L�P�S�R�V�H���T�X�¶�X�Q�H���Q�R�U�P�H���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H��

�± comme celle du Codex Alimentarius - puisse être en opposition avec une règlementation nationale 

jugée « entravante ».  

Les oppositions sur les normes du domaine des « eaux minérales naturelles » ont par exemple eu 

lieu lors de la réunion de la commission à Genève en juin 1997. Des discussions ont eu lieu sur 

�O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���G�H���O�D norme « eau minérale naturelle » européenne à �O�¶�p�F�K�H�O�O�H���P�R�Q�G�L�D�O�H�����'�D�Q�V���F�H���W�H�[�W�H����

�O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���G�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�p�V���G�H���O�¶�H�D�X���I�D�Y�R�U�D�E�O�H���j���O�D���V�D�Q�W�p���Q�¶a pas été édictée 

comme une norme, mais autorisée. Les oppositions se sont focalisées autour des divergences 

fondamentales sur le concept même « �G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H ». 

�3�R�X�U�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�V���� �O�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�� �V�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �W�H�Q�H�X�U�� �H�Q�� �P�L�Q�p�U�D�X�[�� �T�X�L�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H��

variable, son origine et ses caractéristiques constantes minérales et microbiologiques. Aucune 

�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �D�X�W�R�U�L�V�p�H�� �H�Q�� �G�H�K�R�U�V�� �G�H�� �O�D�� �V�p�S�D�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �L�Q�V�W�D�E�O�H�V����

�/�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�H���O�¶�H�D�X���G�R�L�W���r�W�U�H���I�D�L�W���j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���D�I�L�Q���G�¶�p�Y�L�W�H�U���D�X���P�D�[�L�P�X�P���O�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���G�H���O�¶�H�D�X��

en conduite PVC. Ces mesures, étiquetées à titre préventif, résultent �G�¶�X�Q�� �F�R�P�S�U�R�P�L�V�� �H�Q�W�U�H��des 

pratiques anciennes et une nécessaire maitrise �G�H�V���Q�R�U�P�H�V���G�¶�K�\�J�L�q�Q�H�� 

�3�R�X�U�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���� �G�¶�$�V�L�H�� �H�W�� �G�X�� �3�D�F�L�I�L�T�X�H���� �O�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �j�� �r�W�U�H�� �T�X�D�O�L�I�L�p�H�� �G�H��

naturelle���� �F�D�U�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �H�D�X�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�� �F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �Ges minéraux avec un seuil maximum et 

�P�L�Q�L�P�X�P�����&�R�P�P�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�O�L�P�H�Q�W�V�����O�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H��naturelle est considérée comme un assemblage 

�G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�����6�L���X�Q���G�D�Q�J�H�U���V�D�Q�L�W�D�L�U�H���H�[�L�V�W�H�����G�H�V���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V���G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H��

réalisées, notamment ap�U�q�V���X�Q���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���H�Q���F�R�Q�G�X�L�W�H���3�9�&���M�X�V�T�X�¶�j���V�R�Q���O�L�H�X���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� 

Si la norme « eau minérale naturelle �ª���H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���D���p�W�p���D�G�R�S�W�p�H���G�H���M�X�V�W�H�V�V�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���P�R�Q�G�L�D�O�H����

�O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q���V�H���U�H�W�U�R�X�Y�H���V�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���I�L�O�L�q�U�H�V�����/�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q���V�H���I�D�L�W���H�Q�W�U�H���O�H�V��Européens défendant une 

tradition et des pratiques de fabrication de fromage au lait cru, des yaourts avec des ferments vivants 

�R�X�� �G�X�� �I�R�L�H�� �J�U�D�V�� �I�U�D�L�V���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�\�V�� �G�p�I�H�Q�G�D�Q�W�� �S�D�U�� �P�H�V�X�U�H�� �G�¶�K�\�J�L�q�Q�H�� �O�H�V�� �I�U�R�P�D�J�H�V��

pasteurisés, les yaourts thermisés ou le foie gras appertisé25. 

Pour la majorité des pays européens, la protection des produits contre toutes imitations est légitime 

�F�D�U���F�H�O�D���V�
�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���X�Q�H���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���S�D�W�U�L�P�R�Q�L�D�O�H�����3�R�X�U���O�H�V���S�D�\�V���G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�����F�H���P�p�F�D�Q�L�V�P�H���H�V�W��

                                                           
25 J.-P. DOUSSIN, « Les eaux minérales dans le codes alimentarius, un choc culturel », dans Les eaux minérales naturelles �W���o�[�]�v�À���v�š���]�Œ����
complet des sources en France, Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, pp.30-34. 
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une entrave à la libre concurrence. Selon ces derniers, les marques commerciales sont en capacité 

de réguler les échanges.  

�&�H�V���U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�H�V���(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�Hs à usage de 

�E�R�L�V�V�R�Q�����3�R�X�U���O�¶�X�V�D�J�H���G�H���V�D�Q�W�p���H�W���G�H���E�L�H�Q-�r�W�U�H�����L�O���Q�¶�H�[�L�V�W�H���j���F�H���M�R�X�U���S�D�U���G�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�(�D�X��

�0�L�Q�p�U�D�O�H�� �1�D�W�X�U�H�O�O�H���� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �R�X�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���� �&�H�W�W�H�� �D�E�V�H�Q�F�H���G�H��

reconnaissance est renforcée par des différences de conception entre les pays. Même si le 

thermalisme a été un phénomène culturel et social européen au cours des XIXe et XXe siècles, des 

différences persistent entre les pays membres qui ont un modèle de thermalisme social et ceux qui 

ont libéralisé le secteur. La construction du thermalisme social en Europe après la seconde Guerre 

Mondiale a été démantelée dans certains pays, comme en Angleterre ou en Belgique au début des 

années 1990. En 1948 le National Health Service a été créée en Angleterre. Toutefois, cet organisme 

est hostile au thermalisme en raison des découvertes médicales américaines qui condamnent les 

méthodes de soins empiriques. Les établissements thermaux sont administrativement rattachés aux 

hôpitaux publics les plus proches. La restriction des pratiques autour des soins médicaux stricts 

provoque une régionalisation et une baisse de la fréquentation. Les thermes deviennent les annexes 

des hôpitaux, dans la mesure où certains soins sont transférés dans les hôpitaux. Au fur et à mesure 

le National Health Service dénonce les contrats de soutien des établissements thermaux pour raison 

d�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �U�H�Q�W�D�E�L�O�L�W�p���� �/�H�V�� �I�H�U�P�H�W�X�U�H�V�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�V��des thermes en Angleterre entrainent un 

démantèlement du système du thermalisme social dans les années 1950-1960. Pourtant, une 

trentaine de stations thermales existaient en Angleterre en 1939, dont la station thermale de Buxton, 

�G�R�Q�W���O�H���Q�R�P���H�V�W���H�Q�F�R�U�H���F�R�Q�Q�X���S�D�U���O�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� Et dans certaines stations comme Bath, une 

�W�U�D�G�L�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�D�O�H���H�[�L�V�W�H���G�H�S�X�L�V���O�¶Antiquité. La fondation de Saint John's Hospice en 1174 renforce 

�O�¶�X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�D�O�H���j�� �%�D�W�K����Au XVI e siècle, les trois bains attirent des gens qui viennent pour laver 

leurs infirmités dans les eaux de guérison, the healing waters. Dès le XVIe et XVIIe siècle, les hot 

springs �j���%�D�W�K���D�W�W�L�U�H�Q�W���O�D���I�D�P�L�O�O�H���U�R�\�D�O�H���H�W���O�¶�D�U�L�V�W�R�F�U�D�W�L�H���D�Q�J�O�D�L�V�H�����/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���Haux thermales à 

�%�D�W�K�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H��la publication d�¶�X�Q traité médical dès 1562 par William Turner. En 1590, la 

Reine accorde une Charte de reconnaissance de Bath comme une ville, en spécifiant que les eaux 

thermales sont accessibles au public à perpétuité. Dès le début du XXe siècle, l'eau thermale est 

embouteillée. A la fin de la Première Guerre mondiale, des milliers de soldats blessés fréquentent 

les thermes de Bath. Dans les années 1970, le Conseil local de Bath, en tant que propriétaire des 

thermes et des forages, hésitait à investir dans les installations, et le National Health Service en tant 

qu'utilisateur avait peu d'intérêt pour les vieux bains. Lorsque le Royal Mineral Water Hospital cesse 

�G�
�X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�H�V�� �E�D�L�Q�V���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �W�K�H�U�P�D�O�� �T�X�L�� �V�¶�D�U�U�r�W�H�� �H�Q�� ������������ �6�H�X�O�H�� �O�D�� �S�L�V�F�L�Q�H��

�S�X�E�O�L�T�X�H���H�Q���H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H�����F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H���H�Q���������������H�V�W���X�W�L�O�L�V�p�H���M�X�V�T�X�¶�H�Q���������������&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����D�S�U�q�V���������D�Q�V��
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�G�¶�L�Q�W�H�U�U�X�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�D�O�����O�D���Y�L�O�O�H���G�H���%�D�W�K���U�H�Q�R�X�H���D�Y�H�F���X�Q�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�D�O�H���Y�L�H�L�O�O�H���G�H������������

ans, grâce à l�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�D�O���G�H���E�L�H�Q-être en 2006. Plusieurs pays reconnaissent les 

thermes comme établissements de santé et prennent encore en charge les cures thermales (France, 

Allemagne, Espagne, Hongrie, Islande, Russie et Tunisie). 

 Mais au sein de ces pays européens, �G�¶�Lmportantes différences existent, que ce soit au niveau de la 

�F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� ���R�U�L�H�Q�W�p�� �V�X�U�� �O�¶�(�0�1�� �H�Q��France et sur les soins en Allemagne), de la 

�T�X�D�O�L�W�p���V�D�Q�L�W�D�L�U�H���G�H���O�¶�H�D�X���� �H�W���O�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�H���S�U�L�V�H�� �H�Q���F�K�D�U�J�H��très variables des soins thermaux, ou 

même des protocoles de soins thermaux. �/�¶�p�O�D�Q���H�X�U�R�S�p�H�Q���G�X���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���V�R�F�L�D�O���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���Q�¶�D��

donc plus de réalité spatiale/géographique depuis 1947�����G�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H���R�•���L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q��

�G�H���F�X�U�L�V�W�H�V���G�¶�X�Q���S�D�\�V���j���O�¶�D�X�W�U�H����En théorie, les établissements thermaux français devraient pouvoir 

accueillir facilement des curistes européens. Selon les directives européennes, les ressortissants des 

�S�D�\�V���G�H���O�¶�8�(���D�F�F�q�G�H�Q�W���D�X�[���V�R�L�Q�V���P�p�G�L�F�D�X�[���S�D�U�W�R�X�W���H�Q���(�X�U�R�S�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���S�U�L�V�H���H�Q���Fharge 

�G�H���O�H�X�U���S�D�\�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���F�H�W�W�H���G�L�U�H�F�W�L�Y�H���Q�H���S�H�X�W���r�W�U�H���D�S�S�O�L�T�X�p�H��par manque 

�G�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�R�W�R�F�R�O�H�V�� �G�H�� �V�R�L�Q�V���� �/�H�� �F�D�G�U�H�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�� �O�D�L�V�V�H�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���� �j��

�O�R�Q�J���W�H�U�P�H�����G�H���O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�X���P�D�U�F�K�p���H�X�U�R�S�p�H�Q���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�����H�W���G�R�Q�F���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H��

actuel26. Malgré ces différences nationales, parmi les 5000 villes thermales �G�¶Europe, on retrouve 

bien les mêmes types �G�¶�H�D�X���� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �G�H�� �V�R�L�Q�V���� �Y�R�L�Ue les mêmes orientations 

thérapeutiques (rhu�P�D�W�R�O�R�J�L�H�«���� 

Toutefois, une coopération européenne des stations thermales existe autour de la valorisation du 

patrimoine thermal,  depuis la candidature UNESCO. �'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����X�Q�H���D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���D��

été créée en 2009. L�¶�$�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���(�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���G�H�V���9�L�O�Oes Thermales Historiques (EHTTA) regroupe 

15 pays européens pour 40 destinations thermales. La structure est chargée de coordonner et animer 

�O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���H�X�U�R�S�p�H�Q���G�H�V���9�L�O�O�H�V���7�K�H�U�P�D�O�H�V���+�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V�����(�Q���)�U�D�Q�F�H�����V�H�X�O�Hs 9 villes thermales adhèrent 

�j���O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�Lon. 

                                                           
26 Claude-Eugène Bouvier, « �>���•��� �š�����o�]�•�•���u���v�š�•���š�Z���Œ�u���µ�Æ���•�����‰�Œ� �‰���Œ���v�š�������o�[�}�µ�À���Œ�š�µ�Œ�������µ���u���Œ���Z� �����µ�Œ�}�‰� ���v�����µ���š�Z���Œ�u���o�]�•�u�� », 
Dans  Revue Espaces, n° 326, Septembre 2015 
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Figure 3 : Carte de localisation des 40 destinations thermales en Europe (Association EHTTA) 

 

Mary Tabacchi suggère que la Sécurité Sociale empêcherait le thermalisme français d'évoluer. Cette 

idée résulte du constat que les stations thermales telles que nous les connaissons encore en France 

�H�W���G�D�Q�V���X�Q�H���S�D�U�W�L�H���G�H���O�¶�(�X�U�R�S�H���R�Q�W���G�L�V�S�D�U�X���G�X���P�R�Q�G�H���D�Q�J�O�R-saxon, que ce soit aux États-Unis ou en 

Angleterre après-guerre. Le modèle alternatif aux États-Unis résulte d'un mélange d'influences 

�D�P�p�U�L�Q�G�L�H�Q�Q�H�V�� �H�W�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�V���� �,�O�� �U�H�S�R�V�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �V�X�U�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�X�� �E�L�H�Q-être et des 

établissements thermaux axés sur la prévention santé. Développé ces 20 dernières années, ce modèle 

est presque sans lien avec les vertus thérapeutiques des EMN. Malgré la présence de plus de 1600 

�V�R�X�U�F�H�V���G�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H�����V�H�X�O�H�V�����������V�R�X�U�F�H�V���V�R�Q�W���H�[�S�O�R�L�W�p�H�V���S�D�U���X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O�����S�D�U�P�L���O�H�V��

24 400 spas en activités aux Etats-�8�Q�L�V���� �6�H�X�O�V�� �O�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �G�¶�D�V�V�X�U�D�Q�F�H�� �S�X�E�O�L�F�V�� �U�p�V�H�U�Y�p�V�� �j�� �G�H�V��

publics ciblés (Medicare et Medicaid) prennent en charge, dans certains cas, une partie des frais au 

titre de soins complémentaires dans les établissements thermaux. Ce modèle particulier est un 

construit social dans un contexte de logique concurrentielle de l'économie libérale. Les attitudes des 

deux pays à l'égard de leur propre système de santé sont en effet fondamentalement opposées. 

�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����0�D�U�\���7�D�E�D�F�F�K�L���V�
�L�Q�W�H�U�U�R�J�H���V�X�U���O�H���W�U�D�Q�V�I�H�U�W���G�H���O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H américaine en France, et sur 

la capacité du produit thermal européen actuel à séduire les nouvelles générations27. La croissance 

du marché du bien-�r�W�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�U�R�S�U�H���D�X�[���e�W�D�W�V-Unis. En France, le marché est en croissance de 

7% en 2018. A côté de certains établissements thermaux qui se sont orientés �Y�H�U�V���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���E�L�H�Q-

être, on dénombre également en France plus de 9 000 spas, instituts et établissements de 

�W�K�D�O�D�V�V�R�W�K�p�U�D�S�L�H�����,�O���Q�
�\���D���G�R�Q�F���S�D�V���G�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H�V���P�D�U�F�K�p�V���G�X���E�L�H�Q-être, qui ont des tendances 

                                                           
27 M. Tabacchi, « Le tourisme de santé aux Etats-Unis », Revue Espaces, n°72, Décembre 2001. 
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et des prestations de service similaire. Seule la médecine thermale reste une spécificité française et 

�H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�����$�X���U�H�J�D�U�G���G�H���F�H�W�W�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���Q�p�H���H�Q���������������O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���U�H�V�W�H���S�O�X�V���O�H�Q�We. 

Depuis plus de 73 ans, les établissements thermaux sont assimilés à des lieux de villégiature marqués 

par l'image d'une vocation médicale et d'une clientèle vieillissante. Cette réalité reste encore vraie 

�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���P�D�O�J�U�p le �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���E�L�H�Q-être au sein des établissements thermaux. 

�(�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �© alternative à la primauté médicale �ª���� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �E�L�H�Q-être « rendra-t-elle leur 

fonction de lieux de plaisir aux stations thermale ? ». Il souligne le débat de fond qui oppose des 

�D�F�W�H�X�U�V���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�����3�R�X�U���O�H�V���G�p�I�H�Q�V�H�X�U�V���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���P�p�G�L�F�D�O�����O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��

de bien-être par les établissements thermaux constitue « un risque de brouiller la crédibilité en 

matière de santé �ª�����3�D�U���R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�����G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���D�F�W�H�X�U�V���O�R�F�D�X�[���P�H�W�W�H�Q�W���H�Q���D�Y�D�Q�W���O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W���G�H « la 

revitalisation des stations et du renforcement de leur positionnement marketing ». Pour Guy de 

B�R�L�Y�L�O�O�H���� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �E�L�H�Q-être « incarne le renouveau du thermalisme 

français ». Il suggère également un nouvel équilibre entre santé et bien-être au sein des stations 

thermales : « comme les alicaments, les aliments bons pour la santé, les établissements thermaux 

seront peut-être bientôt les laboratoires d'un nouveau type de produits touristiques : les 

médivacances »28. Ce nouvel équilibre naissant permettrait de renouer dans une certaine mesure 

avec les pratiques du thermalisme du XIXe siècle. Pour autant, Marie-Eve Férérol souligne la 

difficulté des stations thermales françaises à se repositionner sur le tourisme de luxe : « les stations 

thermales doivent faire face à une crise structurelle et conjoncturelle. Pour beaucoup d'entre elles 

s'est ouverte une période de remise en question qui n'est pas encore terminée. Dans un tel contexte, 

nous pouvons nous demander si, et comment, les villes d'eaux, destinations bien ancrées et 

emblématiques du tourisme, parviennent à garder un leadership territorial. Le redéploiement du 

tourisme de luxe, à l'origine de leurs heures de gloire, est-il une solution-clé pour maintenir leur 

positionnement ? Ce redéploiement est-il possible partout ? A contrario, les stations thermales ont-

elles définitivement tourné la page de leur passé prospère associé à une fréquentation élitiste ? »29. 

�/�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�(�0�1���D�\�D�Q�W���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���Y�D�U�L�p���G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V���H�W���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H�����L�O���H�V�W���G�R�Q�F���Q�R�U�P�D�O��

que ce produit spécifique soit ambigu dans sa définition. La spécificité de cette eau est également 

liée à son caractère vivant. En tant que ressource naturelle, la prise en compte du gisement incluant 

les espaces souterrains et de surface est incontournable. 

 

                                                           
28 Guy de Boiville, « Le thermalisme sauvé par la remise en forme ? », Revue Espaces, n° 72, Décembre 2001. 
29 Marie-Eve Férérolin, « La difficulté des stations thermales françaises à se repositionner sur le tourisme de luxe », Espaces Tourisme 
et Loisirs, numéro hors-série, Décembre 2014.. 
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2. �/�¶�(�0�1 : une ressource naturelle dans sa dimension territoriale 
 

2.1 �/�¶�H�D�X���W�K�H�Umo-minérale : une ressource naturelle particulière ? 
 

�8�Q�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���G�p�V�L�J�Q�H���T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H���G�¶�X�W�L�O�H���j���O�¶�K�R�P�P�H�����H�Q���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�F�H���G�¶�X�Q���P�L�O�L�H�X�����3�R�X�U��

�S�D�V�V�H�U���G�H���O�¶�p�W�D�W���G�¶�p�O�p�P�H�Q�W���Q�D�W�X�U�H�O���j���F�H�O�X�L���G�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�����O�¶�K�R�P�P�H���G�R�L�W���H�Q���D�Y�R�L�U���F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H��

et av�R�L�U�� �O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�H�� �V�¶�H�Q�� �V�H�U�Y�L�U���� �8�Q�H�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �G�R�Q�F�� �T�X�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �G�H�V��

découvertes scientifiques et technologiques. Le développement de ces dernières permet 

�O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V��économiques 

�I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V���� �3�R�X�U�� �T�X�¶�X�Q�H�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �X�W�L�O�L�V�D�E�O�H�� �H�W�� �T�X�H�� �V�R�Q�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�L�W�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H��

�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�P�H�Q�W�����O�H���F�R�€�W���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�R�L�W���r�W�U�H���L�Q�I�p�U�L�H�X�U���D�X���F�R�€�W���G�X���P�D�U�F�K�p30.  

 

2.1.1 Une ressource de stock ou une ressource de flux ? 

La notion de re�V�V�R�X�U�F�H�� �H�V�W�� �p�W�U�R�L�W�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�H�� �j�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �U�p�V�H�U�Y�H���� �F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W��

économiquement possible de prélever. Le concept économique de ressource naturelle comprend 

deux types de ressources pour les géologues et les économistes : la ressource de stock et la ressource 

de flux. 

La ressource de stock est dite épuisable dans une échelle de temps humaine, par opposition à une 

�p�F�K�H�O�O�H���G�H���W�H�P�S�V���J�p�R�O�R�J�L�T�X�H�����&�H���F�R�Q�F�H�S�W���L�P�S�O�L�T�X�H���X�Q���V�W�R�F�N���I�L�Q�L���G�H���P�D�W�L�q�U�H�����G�R�Q�W���O�¶�X�V�D�J�H���F�R�Q�G�X�L�W���j��

son é�S�X�L�V�H�P�H�Q�W���W�R�W�D�O�����,�O���V�¶�D�J�L�W���S�D�U���H�[emple des ressources minérales comme le sable ou les granulats, 

ou les ressources fossiles comme le charbon, le gaz ou le pétrole. �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��

�T�X�D�Q�W�L�W�p���G�H���V�W�R�F�N�V���H�V�W���L�Q�F�H�U�W�D�L�Q�H���H�W���O�D���I�L�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���j���G�D�W�H�U�����'�D�Q�V���O�H�V���D�Q�Q�pes 1970, 

�O�H���E�X�U�H�D�X���G�H�V���P�L�Q�H�V���D�P�p�U�L�F�D�L�Q���H�W���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�P�H���G�H���V�X�U�Y�H�L�O�O�D�Q�F�H���J�p�R�O�R�J�L�T�X�H���D�P�p�U�L�F�D�L�Q���Q�R�U�P�D�O�L�V�H�Q�W���O�H��

vocabulaire couramment utilisé pour qualifier les réserves physico-technico-économiques. Quatre 

types de réserves sont à distinguer pour renseigner su�U���O�¶�p�W�D�W���G�H�V���V�W�R�F�N�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�������O�H�V���U�p�V�H�U�Y�H�V��

prouvées, les réserves probables, les réserves présumées et les réserves spéculatives. Les réserves 

prouvées correspondent aux ressources découvertes et récupérables, qui sont économiquement 

exploitables compte tenu des prix et de la technologie disponible. Les réserves probables sont des 

ressources découvertes mais non exploitées. Ces dernières sont définies sur la base des 

connaissances géologiques et de la ressource. Concernant une ressource aquifère par exemple, la 

�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�p�V�H�U�Y�H�V�� �S�U�R�E�D�E�O�H�V�� �H�V�W�� �I�R�Q�G�p�H�� �V�X�U�� �O�H�� �U�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W�� �J�p�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�D��

ressource par exploration, et surtout une extrapolation de la ressource totale étant exploitable avec 

la technologie et les conditions économiques actuelles. Les réserves présumées correspondent à des 

                                                           
30 G. Rotillon, Economie des ressources naturelles, repères, la découverte, 2005, p.7 
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ressources non découvertes mais supposées dans des sites connus et déjà explorés. Enfin, les 

réserves spéculatives renvoient à une évaluation des ressources non découvertes et non explorées. 

Une ressource de stock se définit uniquement à partir des réserves prouvées et des réserves 

�S�U�R�E�D�E�O�H�V�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���V�X�U���X�Q�H���H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q���S�R�X�Y�D�Q�W���r�W�U�H���G�p�P�R�Q�W�U�p�H�����/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H�V���J�p�R�O�R�J�X�H�V���S�H�U�P�H�W��

�G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�D�Q�Q�p�Hs �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �G�L�Y�L�V�Hr le volume de 

�U�p�V�H�U�Y�H�V���S�U�R�X�Y�p�H�V���H�W���S�U�R�E�D�E�O�H�V���V�X�U���O�H���Y�R�O�X�P�H���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���S�D�U���D�Q���j���U�\�W�K�P�H���F�R�Q�V�W�D�Q�W�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����G�H��

nombreuses incertitudes restent �����O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�p�W�D�W���G�H�V���U�p�V�H�U�Y�H�V���G�H���V�W�R�F�N���H�W���G�H�V���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V��

augmentent dans le temps, de plus le ryth�P�H���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�W���O�H���F�R�€�W���G�X���P�D�U�F�K�p���Y�D�U�L�H�Q�W��

en fonction des conditions économiques. �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H�V���p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�V���H�V�W���E�D�V�p�H���V�X�U���X�Q���L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U��

théorique de rareté économique de la ressource naturelle. Ce dernier est composé de trois variables 

qui sont �����O�H���F�R�€�W���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q�����O�H���F�R�€�W���G�X���P�D�U�F�K�p���H�W���O�D���© valeur en terre �ª�����/�H���F�R�€�W���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�p�S�H�Q�G��

�G�H�V���S�U�R�J�U�q�V���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�H���E�D�L�V�V�H�U���O�H���S�U�L�[�����H�W���G�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���D�X���I�X�U���H�W��

�j�� �P�H�V�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�S�X�L�V�H�P�H�Q�W���G�H�� �O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H���� �/�D�� �© valeur en terre » ou « valeur de non extraction » 

�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �D�X�� �F�R�€�W�� �G�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p�� �G�¶�p�S�X�L�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�p�Y�L�V�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�H��

�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �D�F�W�X�H�O�O�H�V���� �/�D�� �I�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �U�H�S�R�V�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �V�X�U�� �O�D�� �U�q�J�O�H�� �G�¶�+�R�W�H�O�O�L�Q�J��

(économiste, 1931�������T�X�L���G�p�W�H�U�P�L�Q�H���O�D���Y�D�O�H�X�U���G�¶�X�Q���V�W�R�F�N���G�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���p�S�X�L�V�D�E�O�H�����V�R�Q���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���H�W���O�H��

�U�\�W�K�P�H���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q31. 

 

La ressource de flux �H�V�W�� �G�L�W�H�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�D�E�O�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �X�Q�H capacité propre de 

�U�p�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �V�D�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �Sar exemple des ressources forestières, 

�S�L�V�F�L�F�R�O�H�V�� �R�X�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�H�� �U�p�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �j��

attribuer pour un temps lointain. Une ressource de flux peut être potentiellement inépuisable si son 

usage prend en compte sa dynamique de régénération. Les géologues modélisent la ressource de 

�I�O�X�[���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���W�D�X�[���G�H���F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���U�p�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���F�K�D�U�J�H���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H����

�G�X���S�R�L�Q�W���G�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���G�H���V�W�D�E�L�O�L�W�p���G�H���O�¶�p�F�R���V�\�V�W�q�P�H�����H�W���H�Q�I�L�Q��du niveau de prél�q�Y�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�X�V�D�J�H�����3�R�X�U��

garantir un équilibre entre la ressource et le milieu et donc prévenir une surexploitation, les 

prélèvements ne doivent pas dépasser un seuil dit de « prélèvement maximum équilibré » ou 

« prélèvement soutenable maximum ». La reprod�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���G�¶�X�Q�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���V�H���W�U�D�G�X�L�W���S�D�U���O�D��

�F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���V�X�U�S�O�X�V�����6�L���O�D���W�R�W�D�O�L�W�p���G�X���V�X�U�S�O�X�V���S�H�X�W���r�W�U�H���S�U�p�O�H�Y�pe par un usage sans que le niveau de 

stock initial soit modifié, au-�G�H�O�j���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���V�X�U�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H32. 

 

 

                                                           
31 G. Rotillon, Economie des ressources naturelles, repères, la découverte, 2005, p.7 
32 Op. Cit., p.16 et p.38 
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2.1.2 Des difficultés à caractériser �O�¶�H�D�X���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�����G�R�Q�W���O�¶�(�0�1 

�6�H�O�R�Q���O�D���F�R�Q�I�p�U�H�Q�F�H���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���V�X�U���O�¶�H�D�X���H�W���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���'�X�E�O�L�Q���H�Q���������������© �O�¶�H�D�X » au sens 

générique �G�X���W�H�U�P�H���H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���F�R�P�P�H���X�Q�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���U�H�Q�R�X�Y�H�O�D�E�O�H���� �/�¶�H�D�X���V�X�U���W�H�U�U�H���H�W���V�X�U���P�H�U��

représente 12 500 milliards de m3���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�¶�H�D�X�� �G�R�X�F�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �© ressource 

fragile et non-renouvelable �ª���T�X�L���H�V�W���L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���j���O�D���Y�L�H�����D�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���H�W���j���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W����

�/�¶�H�D�X���G�R�X�F�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���������������G�H���O�¶�H�D�X���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H���V�X�U���W�H�U�U�H���H�W���Hn mer, dont 8% en Europe. 

�/�H�V���V�W�R�F�N�V���G�¶�H�D�X���G�R�X�F�H���V�R�Q�W���F�R�P�S�R�V�p�V���G�H�����������G�¶�H�D�X���G�H���J�O�D�F�L�H�U���H�W���G�H���Q�H�L�J�H�V���p�W�H�U�Q�H�O�O�H�V�������������G�¶�H�D�X��

souterraine et �������G�¶�H�D�X���G�H���V�X�U�I�D�F�H�����/�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H���p�S�X�L�V�D�E�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�L�p���D�X�[���F�D�U�D�F�W�q�U�H�V���S�K�\�V�L�T�X�H�V���G�H��

régénération de la ressource, mais à la fragilité de son processus de reproduction naturelle. Cette 

�I�U�D�J�L�O�L�W�p�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�I�O�L�W�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�X�V�D�J�H�V�� �H�Q�J�H�Q�G�U�p�V�� �S�D�U�� �V�R�Q�� �L�Q�p�J�D�O�H�� �U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q��

géographique, ainsi que par les pollutions subies. �'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����O�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�H���U�p�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H��

humaine est difficile à attribuer pour un temps lointain. Les aquifères souterrains datant de millions 

�G�¶�D�Q�Q�p�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���F�R�P�P�H���Q�R�Q���U�H�Q�R�X�Y�H�O�D�E�O�Hs pour les économistes mais renouvelables pour 

�O�H�V���J�p�R�O�R�J�X�H�V�����/�H���U�L�V�T�X�H���G�H���O�¶�H�[�W�L�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D��ressource en aquifère souterrain exploité ne se pose 

�S�D�V���F�R�P�S�W�H���W�H�Q�X���G�H���O�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H�V���V�W�R�F�N�V33. 

 

2.2 Un décalage entre bassin hydrographique et frontière administratif 
 
�/�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �H�V�W�� �L�F�L�� �G�p�I�L�Q�L�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �U�p�V�H�U�Y�R�L�U�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�� �H�W�� �O�L�H�X�� �G�¶�X�V�D�J�H�� �H�Q surface. 

�/�¶�L�Q�W�H�U�I�D�F�H���H�Q�W�U�H���F�H�V���G�H�X�[���H�V�S�D�F�H�V���H�V�W���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�¶�H�Q�M�H�X�[���j���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���p�F�K�H�O�O�H�V�� 

 
2.2.1 Les grands bassins versant face aux régions 
�/�D���)�U�D�Q�F�H���H�V�W���G�L�Y�L�V�p�H���H�Q���������J�U�D�Q�G�V���E�D�V�V�L�Q�V���Y�H�U�V�D�Q�W�V�����J�p�U�p�V���S�D�U���O�H�V���D�J�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�H�D�X�����8�Q���E�D�V�V�L�Q versant 

est une portion de territoire dont les eaux pluviales sont drainées vers un exutoire grâce à un système 

naturel de pentes. Ces grands bassins hydrographiques sont délimités par les lignes de partage des 

eaux superficielles. 

 

Parmi les 12 grands bassins versants figurent : 

�x 7 bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-

Meuse, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie 

�x �����E�D�V�V�L�Q�V���G�¶�R�X�W�U�H-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte. 

 

                                                           
33 Gilles Rotillon, Economie des ressources naturelles, repères, la découverte, 2005, p.82 
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Figure 4 : Comparaison des grands bassins versants et des Régions ���$�J�H�Q�F�H���G�H���O�¶�(�D�X���H�W���*�����3�I�X�Q�G�� 

 

�(�Q���G�H�K�R�U�V���G�H���O�¶�X�Q�L�W�p���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���L�Q�V�X�O�D�L�U�H���F�R�P�P�H���O�D���5�p�X�Q�L�R�Q�����O�H���G�p�F�R�X�S�D�J�H���G�H�V��six bassins versants 

métropolitains ne correspond pas au découpage des douze nouvelles régions. Ce décalage génère 

déjà à cette échelle des complexités de gestion des eaux souterraines. Les agences de �O�¶eau françaises 

sont des établissements publics du ministère chargé du développement durable. Depuis 1964, la 

France a mis en place une politique de gestion des eaux. �/�H�V���D�J�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�H�D�X���R�Q�W���S�R�X�U���P�L�V�V�L�R�Q���G�H��

contribuer à atteindre les objectifs de bon état des eaux dans les bassins français34. Les missions 

�S�U�L�R�U�L�W�D�L�U�H�V���G�H�V���D�J�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�H�D�X���V�R�Q�W : 

�x La lutte contre les pollutions diffuses : agricoles, industrielles, domestiques, 

�x La restauration des milieux aquatiques, de la continuité écologique et des zones humides, 

�x La gestion des ressources en eau et le partage de ces ressources, 

�x Les actions pour le littoral. 

 

Les agences de �O�¶eau interviennent �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�H�V 

Schémas Directeurs �G�¶�$�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��et de Gestion des Eaux (SDAGE). Elles surveillent les 

�S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W�V�� �G�¶�H�D�X�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�V�� �G�H�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �X�V�D�J�H�V�� �F�R�Q�I�R�Q�G�X�V�� �D�X�� �Uegard des autorisations 

�S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O�H�V�����/�H�V���D�J�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�H�D�X���V�R�Q�W���X�Q�H���V�R�X�U�F�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�Hs, dans la mesure où elles 

collectent une redevance de prélèvement à la ressource auprès des utilisateurs comme les usines 

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�V���R�X���O�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�Pents thermaux. De ce fait, les volumes de prélèvement annuel de 

chaque captage sont soumis à déclaration.  

                                                           
34 Article L213-8-1 Code d�����o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U���o�}�]���•�µ�Œ���o�[�����µ�����š���o���•���u�]�o�]���µ�Æ�����‹�µ���š�]�‹�µ���•�����µ���ï�ì décembre 2006 �t article 82 
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Notre panel des 17 sites étudiés se répartit sur 6 grands bassins versants35, dont une majorité dans 

le grand bassin Rhône-Méditerranée-Corse : 
 

 
 

Figure 5 : Répartition des 17 sites étudiés au sein de 6 grands bassins versants (G. Pfund) 
 

Les sites de Spa et de Chaudfontaine en Belgique sont situés dans le grand bassin versant de Rhin-

Meuse, transfrontalier car il concerne plusieurs pays : la France, le Grand-duché du Luxembourg, 

la Belgique�����O�¶Allemagne et les Pays-Bas. Afin de garantir une gestion durable et globale de l'eau, 

des coopérations internationales ont été mises �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�V�� �G�L�V�W�U�L�F�W�V�� �K�\�G�U�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V����

Pour le district de la Meuse, la Commission Internationale de la Meuse (CIM) a été créée en 2002 

�H�W���O�
�D�F�F�R�U�G���G�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���H�V�W���H�Q�W�U�p���H�Q���Y�L�J�X�H�X�U���I�L�Q������������ Le même système de redevance de prélèvement 

�j���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�[�L�V�W�H���H�Q���%�H�O�J�L�T�X�H�����V�R�X�V���O�D���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�H���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���U�p�J�L�R�Q�D�O�H���� 

 

2.2.2 Les gisements �G�¶�H�D�X���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H���j���O�¶�p�Fhelle locale 
Les grands bassins versants se subdivisent eux-mêmes en plusieurs bassins élémentaires ou sous-

bassins versants. Ces derniers peuvent être de deux types : le sous-bassin versant topographique et 

le sous-bassin versant hydrographique ou gisement �G�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minéral. Le sous-bassin versant 

�W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���V�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H���S�D�U���X�Q���p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�W���Y�H�U�V���X�Q���H�[�X�W�R�L�U�H���G�¶�H�D�X�[��superficielles 

(lacs, rivières). La délimitation de la ligne de partage des eaux correspond à la ligne de crête et de 

talwegs36.  

                                                           
35 http://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau 
36 Roche �t Hydrographie de surface, Ed. Gauthier-Villars, Paris, 1963 

Sites étudiés Grands bassins versants
Saint-Amand-les-Eaux Artois-Picardie
Niederbronn-les-Bains
Spa (Belgique)
Chaudfontaine (Belgique)
Vittel - Contrexéville
Thonon-les-Bains
Evian-les-Bains
Divonne-les-Bains
Aix-les-Bains
Meyras
Vals-les-Bains
Lamalou-les-Bains - Les Aires
Châteauneuf-les-Bains
Vichy - Saint Yorres
Bagnère-de-Luchon
Dax - Saint Paul lès Dax
Cilaos La Réunion

Rhin-Meuse

Rhône-Méditerranée-Corse

Loire-Bretagne

Adour-Garonne
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Figure 6 : Schéma de fonctionnement d'un sous-bassin topographique (G. Pfund) 

 

Le sous-bassin versant hydrographique ou gisement aquifère se différencie par la dominance des 

écoulements souterrains. Les eaux thermo-minérales appartiennent à cette dernière catégorie. �6�¶�L�O��

�Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�H�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �S�U�p�F�L�V�H�� �H�W�� �X�Q�L�T�X�H�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�D�T�X�L�I�q�U�H�V���� �G�H�V��

distinctions sont possibles par roches-magasins et nature de réservoir. Quatre grandes familles 

�G�¶�D�T�X�L�I�q�U�H�V existent. La première comprend les aquifères de roches sédimentaires, composés de 

calcaires, sables, grès, craie. Ils se caractérisent par des dépôts en couches dans les grands bassins 

actuels (bassin aquitain) ou ceux déformés dans les chaînes de montagne (A�O�S�H�V�����3�\�U�p�Q�p�H�V�«�������/�D��

seconde famille comprend les aquifères alluviaux constitués de matériaux déposés par les cours 

�G�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H�X�U�V���Y�D�O�O�p�H�V (sables, graviers, limons). Vulnérables, ces nappes en relation avec les eaux 

de surface servent souvent de relais �D�X�[���J�U�D�Q�G�H�V���Q�D�S�S�H�V���O�L�E�U�H�V���T�X�L���V�¶�p�F�R�X�O�H�Q�W���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���Y�H�U�V���O�H�V��

points bas que sont les v�D�O�O�p�H�V���� �(�Q�I�L�Q�� �O�D�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �I�D�P�L�O�O�H�� �G�¶�D�T�X�L�I�q�U�H concerne les roches 

cristallines (granite, gneiss) et volcaniques (laves, cendres), qui �V�W�R�F�N�H�Q�W���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H�V���I�L�V�V�X�U�H�V��et 

les zones altérées. Elles abritent de petites nappes dans les massifs (Alpes, le Massif central, les 

Pyrénées). Au regard des roches-magasins et de la nature de réservoir, une variante peut également 

être réalisée en 4 types de nappes. Le premier type concerne les grandes nappes libres de formation 

sédimentaire. Il �V�¶�D�J�L�W���G�H���U�R�F�K�H�V���S�R�U�H�X�V�H�V�����V�D�E�O�H�����F�U�D�L�H�����F�D�O�F�D�L�U�H�����M�D�G�L�V���G�p�S�R�V�p�H�V���H�Q���Y�D�V�W�H�V���F�R�X�F�K�H�V����

�&�H�V���Q�D�S�S�H�V���V�R�Q�W���G�L�W�H�V���O�L�E�U�H�V���S�D�U�F�H���T�X�H���O�D���V�X�U�I�D�F�H���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���G�H���O�¶�H�D�X���I�O�X�F�W�X�H���V�D�Q�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�����,�O���Q�¶�\���D��

pas de couverture imperméable au toit du réservoir et la pluie efficace peut les alimenter par toute 

la surface. Le second type correspond aux nappes alluviales. Formées par les grands épandages de 

sables et graviers des fleuves et des rivières, ces nappes fournissent 60 % des eaux 

souterraines �F�D�S�W�p�H�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �J�U�k�F�H�� �j�� �O�H�X�U�� �I�D�F�L�O�L�W�p�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �H�W�� �O�H�X�U�� �E�R�Q�� �Gébit. Elles sont le lieu 

�S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�� �G�H�V�� �p�F�K�D�Q�J�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �H�W�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �Q�D�S�S�H�V�� �G�H�V�� �F�R�W�H�D�X�[�� ���Q�D�S�S�H�V��

�O�L�E�U�H�V�������&�¶�H�V�W���j���W�U�D�Y�H�U�V���F�H�V���Q�D�S�S�H�V���D�O�O�X�Y�L�D�O�H�V���T�X�H���O�H�V���J�U�D�Q�G�V���I�O�X�[���L�V�V�X�V���G�H�V���Q�D�S�S�H�V���O�L�E�U�H�V���U�H�M�R�L�J�Q�H�Q�W��
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les rivières. Les nappes des roches dures fissurées de socle sont un troisième type de nappe.  Enfin, 

les nappes captives sont recouvertes par une autre couche géologique imperméable qui confine 

�O�¶�H�D�X����Ces EMN sont alors sous pression et peuvent jaillir dans des forages dits artésiens. Les nappes 

captives sont souvent profondes, voire très profondes (1000 m et plus)37. 

�&�R�P�P�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���H�W���U�p�J�L�R�Q�D�O�H����en fonction des sites, un décalage entre le gisement sous-

terrain et la frontière administrative communale peut exister. Un gisement peut être situé sur une ou 

plusieurs communes, comme plusieurs gisements peuvent être présents sur une seule commune. 

 

2.3 Le gisement hydrominéral : de la théorie à la réalité du terrain 
 

2.3.1 Approche théorique du gisement hydrominéral 
La notion de gisement �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H���� �&�H�� �J�L�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �X�Q�H��

�U�H�V�V�R�X�U�F�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���O�R�U�V�T�X�H���O�¶�K�R�P�P�H���S�U�H�Q�G���F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H���G�H���V�R�Q���X�W�L�O�L�W�p���S�R�X�U���X�Q���X�V�D�J�H���S�U�p�F�L�V����Selon la 

norme AFNOR (Association Française de Normalisation)�����X�Q���J�L�V�H�P�H�Q�W���G�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale se 

définit comme « un ensemble de structures géologiques souterraines situé �D�X�� �G�U�R�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �]�R�Q�H��

géographique délimitée ». Un gisement est constitué de 3 zones distinctes : la zone 

d�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q appelée impluvium, qui collecte les eaux pluviales, la zone de transit souterraine où 

�F�L�U�F�X�O�H���O�¶�H�D�X�����H�W���H�Q�I�L�Q���O�D���]�R�Q�H���G�H�V���p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���H�Q���V�X�U�I�D�F�H�� Ce schéma simplifié pour une meilleure 

compréhension ne prend pas en compte les particularités locales. �/�¶impluvium peut être déconnecté 

géographiquement �G�H�V���O�L�H�X�[���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V�����j���(�Y�L�D�Q���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����R�X���O�¶�L�P�S�O�X�Y�L�X�P peut renfermer la 

zone des émergences (à Vittel et Contrexéville par exemple). 

 

 
Figure 7 : Schéma de circulation hydrominéral d'un gisement (BRGM) 

 

                                                           
37 J.-C. Roux, Aquifères et eaux souterraines en France, BRGM Editions, 2006. 
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�,�O���H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���D�G�P�L�V���T�X�H���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���(�0�1���H�V�W���P�p�W�p�R�U�L�T�X�H�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����D�X��milieu du 

XIX e siècle et au début du XXe siècle, deux théories persistent �H�Q�F�R�U�H���V�X�U���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���(�0�1 : la 

théorie des eaux géothermiques et la théorie des eaux superficielles38. La théorie géothermique, qui 

remonte au XVIe siècle, a longtemps été admise comme référente. Elle �U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�¶�L�G�p�H���T�X�H���O�¶�H�D�X��

juvénile ou volcanique est originaire des profondeurs de la terre. Les ordres religieux définissent les 

�S�U�H�P�L�H�U�V�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�L�Y�L�Q�H�� �T�X�L�� �© créa dans les entrailles de la terre, les sels, les souffres, les 

matières nitreuses qui causent la chaleur des eaux » 39�������3�X�L�V���O�H�V���P�p�G�H�F�L�Q�V���V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W���V�X�U���O�D���F�K�L�P�L�H��

pour expliquer dans le sous-sol les mélanges de minéraux qui alimenterait un feu, voire la présence 

de bitume enflammé par des volcans. La théorie des eaux superficielles propose une origine 

�P�p�W�p�R�U�L�T�X�H���G�H�V���(�0�1�����/�¶�H�D�X���G�H���V�X�U�I�D�F�H���L�Q�I�L�O�W�U�p�H���V�H���U�p�F�K�D�X�I�I�H���H�W���V�H���P�L�Q�p�U�D�O�L�V�H���D�X���Fontact de la roche 

souterraine, puis remonte à la surface. Les évolutions des connaissances scientifiques ont marqué le 

�U�H�J�D�U�G���S�R�U�W�p���V�X�U���O�¶�(�0�1�����(�Q�F�R�U�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����O�H�V���P�L�Q�p�U�D�O�L�H�U�V���P�R�E�L�O�L�V�H�Q�W���O�¶�L�P�D�J�H���G�¶�X�Q�H���(�0�1���M�X�Y�p�Q�L�O�H��

des profondeurs de la terre, tout en décrivant le parco�X�U�V���G�H���O�¶�H�D�X���G�H�S�X�L�V���V�R�Q���R�U�L�J�L�Q�H���P�p�W�p�R�U�L�T�X�H���� 

 

La circulation des eaux souterraines, au sein du système hydrominéral, �H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���X�Q���p�O�p�P�H�Q�W��

incontournable de compréhension. Celle-ci repose sur différentes �Q�R�W�L�R�Q�V���G�¶�K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�L�H. Dans la 

�]�R�Q�H���G�¶impluvium, �O�¶�H�D�X���G�H���S�O�X�L�H���V�¶�L�Q�I�L�O�W�U�H���G�D�Q�V���G�H�V���W�H�U�U�D�L�Q�V���D�T�X�L�I�q�U�H�V�����F�¶�H�V�W-à-dire des terrains qui 

�F�R�P�S�R�U�W�H�Q�W�� �G�H�V�� �Y�L�G�H�V�� �R�•�� �O�¶�H�D�X�� �S�H�X�W�� �V�¶�D�F�F�X�P�X�O�H�U���� �,�O�� �S�H�X�W�� �V�¶�D�J�L�U�� �G�H�� �U�R�F�K�H�V�� �P�H�X�E�O�H�V�� �S�H�U�P�p�D�E�O�H�V��

poreuses (sable, grès, graviers, galets), des roches massives calcaires creusées de cavités (dites 

karstifiées suite la dissolution de la roche par les pluies acides) ou des roches massives fissurées par 

�G�H�V�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V�� �W�H�F�W�R�Q�L�T�X�H�V�� ���J�U�D�Q�L�W�H���� �V�F�K�L�V�W�H���� �E�D�V�D�O�W�H�«������ �/�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �(�0�1�� �V�R�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��

issues de roches massives fissurées ou kars�W�L�I�L�p�H�V���� �F�H���T�X�L���U�H�Q�G�� �D�O�p�D�W�R�L�U�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�¶�H�D�X���S�D�U���O�D��

réalisation de nouveaux forages. �'�D�Q�V���O�D���]�R�Q�H���G�H���W�U�D�Q�V�L�W�����O�¶�H�D�X���D�S�S�H�O�p�H���© vadose » circule de manière 

gravitaire dans les roches perméables en nappe libre, �M�X�V�T�X�¶�j���O�D���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�H���F�R�X�F�K�H�V���Serméables 

ou de failles. �/�R�U�V���G�H���V�D���S�U�R�J�U�H�V�V�L�R�Q���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�����O�¶�H�D�X���D�X�J�P�H�Q�W�H���V�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W��

à sa profondeur. En moyenne, le gain est de 1°C pour 30 m de profondeur. Toutefois, cela peut 

varier en fonction du terroir géologique traversé. �/�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���S�H�X�W���r�W�U�H���S�O�X�V���U�D�S�L�G�H���H�Q���P�L�O�L�H�X��

volcanique (1°C pour 10-15 m de profondeur) ou plus lent dans les roches de granite (1°C pour 80 

m de profondeur). Certaines réactions chimiques souterraines peuvent également favoriser le 

�U�p�F�K�D�X�I�I�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�Hau. Le temps de �F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�H�D�X���H�W���O�D���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U��sont variables �G�¶�X�Q���V�L�W�H��

�j�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �/�H�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�L�W�� �S�H�X�W�� �D�O�O�H�U�� �G�¶�X�Q�H��dizaine �G�¶�D�Q�Q�p�H�V�� �j�� �X�Q�H��centaine �G�¶�D�Q�Q�p�H�V, voire 

�S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �P�L�O�O�L�H�U�V�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �F�H�� �W�U�D�Q�V�L�W�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�� �T�X�H�� �O�H�V�� �H�D�X�[��acquirent les 

                                                           
38 Ch. Pomerol, J. Ricour, Terroir et Thermalisme de France, édition BRGM, 1992, p.22 
39 Ph. Martin, Le thermalisme en Lorraine : des eaux de soins au tourisme, édition les patrimoines, Marly, 2010, p.25 
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caractéristiques physico-chimiques spécifiques à chaque terroir géologique. Cette spécificité est 

déterminée par la composition des roches, la température et le temps de transit. Les minéraux 

�S�U�p�V�H�Q�W�V���G�D�Q�V���O�¶�H�D�X���V�R�Q�W���L�V�V�X�V���G�X���O�H�V�V�L�Y�D�J�H���G�H�V���U�R�F�K�Hs traversées.  

�/�D���U�H�P�R�Q�W�p�H���j���O�D���V�X�U�I�D�F�H���G�H���O�¶�H�D�X���V�H���I�D�L�W���j���O�D���I�D�Y�H�X�U���G�¶�X�Q�H faille thermale, soit par pression, soit par 

la remontée de gaz carbonique des profondeurs. �/�R�U�V���G�H���V�D���S�U�R�J�U�H�V�V�L�R�Q�����O�¶�H�D�X���S�H�X�W���V�¶�H�Q�J�D�J�H�U���V�R�X�V��

une nappe imperméable �G�¶�D�U�J�L�O�H. Engagée �H�Q���Q�D�S�S�H���F�D�S�W�L�Y�H�����O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X���D�X�J�P�H�Q�W�H�����&�¶�H�V�W���j��

la rencontre de �I�D�L�O�O�H���T�X�H���O�¶�H�D�X���M�D�L�O�O�L�W���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���j���O�D���V�X�U�I�D�F�H���S�D�U���O�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���G�¶�D�U�W�p�V�L�D�Q�L�V�P�H����

Dans les régions volcaniques comme la Réunion ou les anciennes régions volcaniques du Massif 

Central, la remontée naturelle �G�H���O�¶�H�D�X���H�V�W���I�D�Y�R�U�L�V�p�H���S�Dr la remontée de gaz carbonique. La zone des 

�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V���H�V�W���O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�X���W�H�P�S�V���V�L�W�X�p�H���D�X���S�R�L�Q�W���W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���O�H���S�O�X�V���E�D�V�����F�¶�H�V�W-à-dire 

en fonds de vallée. Cette zone peut comprendre plusieurs �O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���H�Q���V�X�U�I�D�F�H���H�Q��

fonction des sites. �8�Q�H���V�R�X�U�F�H���S�H�X�W���G�R�Q�F���D�Y�R�L�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�R�L�Q�W�V���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�¶�(�0�1���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W���G�H��

la même nappe ou du même gisement souterrain, et présenter des caractéristiques physicochimiques 

similaires. Généralemen�W���O�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X���V�H�� �I�D�L�W���S�D�U���X�Q���W�U�R�Q�F���W�K�H�U�P�D�O���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���T�X�L���W�H�Q�G���j�� �V�H��

�U�D�P�L�I�L�H�U���H�Q���S�O�X�V�L�H�X�U�V���E�U�D�Q�F�K�H�V���D�Y�D�Q�W���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���O�D���V�X�U�I�D�F�H�����&�H�O�D���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�U���O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H���D�F�F�L�G�H�Q�W�p��

de la roche qui comprend une zone multiple de fractures parallèles. Plusieurs types de captages 

existent ���� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H naturelle aménagée ou non (également appelée griffon), la création 

�G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�V���D�Q�F�L�H�Q�V�����F�O�R�F�K�H�����G�U�D�L�Q�V�����J�D�O�H�U�L�H�����S�X�L�W�V�����V�R�X�Y�H�Q�W���S�D�U���U�H�F�D�S�W�D�J�H���G�H���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H��

naturelle, et enfin le forage. �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L����pour sécuriser la ressource en eau, la plupart des nouveaux 

captages sont réalisés de manière artificielle par des forages. Ce type �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �D�� �p�W�p���L�Q�Y�H�Q�W�p���D�X��

XIX e �V�L�q�F�O�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �G�¶�K�\�G�U�R�F�D�U�E�X�U�H���� �*�U�k�F�H�� �j�� �X�Q�� �Iorage en profondeur 

proch�H�� �G�X�� �W�U�R�Q�F�� �W�K�H�U�P�D�O���� �O�¶�(�0�1�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �S�U�p�O�H�Y�pe de manière isolée des eaux superficielles de 

�V�X�U�I�D�F�H���� �/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U la productivité avec davantage de 

�V�R�X�S�O�H�V�V�H�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �J�U�k�F�H�� �D�X�� �S�R�P�S�D�J�H���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �Q�Dturel des prélèvements aux 

approvisionnements sont modifiés. Une surveillance est donc nécessaire pour que les prélèvements 

ne soient pas supérieurs à la vitesse de renouvellement de la ressource40. 

 

2.3.2 La difficulté de connaître un système vivant et une prise de conscience progressive des risques 
�/�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���F�H���F�D�G�U�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H���J�O�R�E�D�O���H�V�W���O�H���I�U�X�L�W���G�¶�X�Q�H���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�P�S�L�U�L�T�X�H���G�¶�X�Q���V�\�V�W�q�P�H��

vivant sur le terrain des différents gisements. �/�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���V�X�U���X�Q���J�L�V�H�P�H�Q�W���H�V�W��

nécessairement pro�J�U�H�V�V�L�Y�H���H�W���S�H�U�S�p�W�X�H�O�O�H���F�D�U���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���H�V�W���X�Q���V�\�V�W�q�P�H���Q�D�W�X�U�H�O���Y�L�Y�D�Q�W���G�R�Q�W��

�O�¶�K�R�P�P�H�� �G�R�L�W�� �G�p�F�R�X�Y�U�L�U�� �O�H�� �S�O�D�Q�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �/�¶�p�W�X�G�H�� �G�¶�X�Q�� �J�L�V�H�P�H�Q�W�� �I�D�L�W��

                                                           
40 B. Blavoux, « �>�����(�}�Œ�u���š�]�}�v�������•���P�]�•���u���v�š�•�����[�����µ���u�]�v� �Œ���o�� », dans Les eaux minérales naturelles �W���o�[�]�v�À���v�š���]�Œ�������}�u�‰�o���š�������•���•�}�µ�Œ�����•�����v��
France, Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, pp 10-12. 
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appel à différentes méthodes complémentaires des sciences de la terre (géologie, hydrogéologie, 

hydrogéochimie et géophysique), par opposition aux sciences exactes. �&�R�Q�F�U�q�W�H�P�H�Q�W�����O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q��

des méthodes des Sciences de la terre permet de définir la géométrie du gisement, les modes 

�G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�����H�W���O�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V��de captage de la ressource. Quatre grands types de 

�P�p�W�K�R�G�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�Dcquérir des données spécifiques. �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �V�R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W��

�U�p�D�O�L�V�p�H�V���F�R�P�P�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���W�H�Q�H�X�U�V���H�Q���L�V�R�W�R�S�H�V���R�X���G�X���W�U�L�W�L�X�P���D�I�L�Q���G�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�¶�H�D�X��

et la durée du transit souterrain (voir Annexe n°1). 

 

Pour un usage marchand, faire reposer son activité sur un système vivant à caractéristiques 

naturelles inconnues génère une part de risque, même au-d�H�O�j�� �G�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H����

�+�L�V�W�R�U�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �F�H�� �U�L�V�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��perçu par les acteurs. Une prise de conscience collective 

�V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H���V�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�V���J�L�V�H�P�H�Q�W�V���D�Y�H�F���O�¶�D�U�U�L�Y�p�H���G�H�V���P�H�Q�D�F�H�V����Dans un premier temps, les menaces 

�W�R�X�F�K�H�Q�W�� �O�¶�D�V�S�H�F�W��quantitatif de la ressource en eau, notamment à Vichy-Saint-Yorre pendant la 

« guerre des sources » de 1844 à 1930�����'�H�Y�D�Q�W���O�H���V�X�F�F�q�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O���G�H���O�¶�H�D�X���H�P�E�R�X�W�H�L�O�Oée sur le 

bassin de Vichy-Saint-Yorre, les entrepreneurs privés multiplient les forages. �/�¶�(�W�D�W���H�W���V�R�Q���I�H�U�P�L�H�U��

�G�p�F�R�X�Y�U�H�Q�W���T�X�H���O�¶usage thermal principal est impacté au niveau de la baisse des débits de ses forages. 

�'�D�Q�V���X�Q���V�H�F�R�Q�G���W�H�P�S�V�����O�H�V���P�H�Q�D�F�H�V���V�¶�R�U�L�H�Q�W�H�Q�W���Y�H�U�V���O�¶�D�V�S�H�F�W���T�X�D�O�L�W�D�W�L�I���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���H�D�X à Aix-

en-Provence (Bouches-du-Rhône), Ribeauvillé (Alsace) ou Gourbeyre (Guadeloupe) à la fin des 

années 1980-1990. Sur ces �����V�L�W�H�V�����O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H���R�X���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���D���p�W�p���U�H�P�L�V�H���H�Q���T�X�H�V�W�L�R�Q��

�S�D�U���O�D���S�H�U�W�H���G�H���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���(�0�1�����$���$�L�[-en-Provence, la contamination des forages des thermes est 

liée à la pollution urbaine a été souligné par le BRGM dès 1984. Le refus du ministère de la santé 

de renouveler �O�¶agrément EMN en 1998 oblige les thermes à passer �G�¶�X�Q���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���V�R�F�L�D�O���j���X�Q��

thermalisme de bien-être. A Gourbeyre, la contamination des forages �G�H���O�¶�X�V�D�J�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��et 

des anciens thermes, liée à la pollution agricole de la culture des bananes, est découverte en 1999. 

�(�Q�I�L�Q���� �O�¶�X�V�L�Q�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �G�H�� �5�L�E�H�D�X�Y�L�O�O�p�� ���P�D�U�T�X�H�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�� �&�D�U�R�O�D���� �H�V�W��passée de 

�O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q��« Eau Minérale Naturelle » à �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q��« Eau de Source » en 1996 suite à des 

contraintes hydrogéologiques nécessitant un changement de captage. �&�¶�H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���j��la fin des 

années 1980 �T�X�H���O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�X���W�D�X�[���G�H���Q�L�W�U�D�W�H���G�D�Q�V���O�¶�(�0�1��à Evian et Vittel est constatée. Des 

actions de préservations sont engagées dès 1992 sur ces deux sites.               

Les risques de contamination par les activités de surface sont plus importants au niveau des 

interfaces avec le sous-�V�R�O���� �F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �V�X�U�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �G�¶impluvium et sur la zone des émergences.                                           

Le risque de contamination d�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���T�X�L���V�¶�L�Q�I�L�O�W�U�H�Q�W���Q�H���S�R�X�U�U�D���r�W�U�H���F�R�Q�V�W�D�W�p���T�X�¶�D�X���Q�L�Y�H�D�X��

�G�H�V���p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V�����D�S�U�q�V���X�Q���W�H�P�S�V���G�H���W�U�D�Q�V�L�W���T�X�L���Y�D�U�L�H���G�¶�X�Q���V�L�W�H���j���O�¶�D�X�W�U�H���G�¶�X�Q�H��dizaine �G�¶�D�Q�Q�p�H�V��(15 

ans à Evian) �j���S�O�X�V�L�H�X�U�V���P�L�O�O�L�H�U�V���G�¶années (14 000 ans à Luchon). Le risque porte également sur la 
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�]�R�Q�H�� �G�H�V�� �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���� �R�•�� �O�¶�(�0�1�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �H�Q�� �F�R�Q�W�D�F�W�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �V�H�� �P�p�O�D�Q�J�H�U�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�D�X�[��

�V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H�V���S�U�R�F�K�H�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���K�X�P�D�L�Q�H�V�����/�D���]�R�Q�H���G�H���W�U�D�Q�V�L�W���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q���H�V�W���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���S�U�R�I�R�Q�G�H��

et donc naturellement protégée des pollutions de surface. Toutefois, sur certains sites où la 

�F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �V�H�� �I�D�L�W�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �D�T�X�L�I�q�U�Hs peu profonds, un risque de contamination par les 

activités anthropiques de surface peut exister41. Le niveau de vulnérabilité est donc spécifique à 

chaque site. 

La pr�L�V�H���H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�����S�D�U���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W��et/ou le propriétaire des émergences, du risque quantitatif 

�H�W���T�X�D�O�L�W�D�W�L�I���V�X�U���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���H�D�X���H�V�W���X�Q���H�Q�M�H�X���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���S�R�X�U���S�H�U�P�H�W�W�U�H���O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�W�p���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��

économique en surface. Dans un objectif de mieux connaître pour mieux protéger, mais aussi pour 

�U�p�S�R�Q�G�U�H�� �D�X�[�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���� �O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �V�X�U�� �X�Q�� �V�L�W�H�� �H�V�W��

nécessaire. 

Malgré �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���P�Dîtriser les risques sur la ressource en eaux pour les usages qui en dépendent, 

la connaissance approfondie �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �V�L�W�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��acquise. Selon Philippe Vigouroux, 

responsable du pôle eau minérale au BRGM, « très peu de sites exploités ont une connaissance 

précise de leur gisement, et seuls ceux qui ont engagé une démarche participative pour la protection 

de leur gisement - parce que les enjeux industriels le nécessitent - peuvent prétendre à une 

délimitation géographique précise des trois zones constitutives du gisement ». Seuls les sites 

�G�¶�H�P�Eouteillage majeurs, comme Evian, Vittel ou Spa se sont donné les moyens de réaliser des 

recherches approfondies sur le fonctionnement de leur système hydrothermal. Le professeur 

Blavoux a identifié dès 1965 �O�H���P�R�G�q�O�H���G�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�X���J�L�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�(�0�1���G�¶�(�Y�L�D�Q�����D�Y�H�F���O�D��

�]�R�Q�H���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�H���S�O�D�W�H�D�X���G�H���*�D�Y�R�W�����F�°�X�U���G�H���O�¶�L�P�S�O�X�Y�L�X�P�����H�W���X�Q�H���]�R�Q�H���G�H���W�U�D�Q�V�L�W���V�R�X�V���O�D��

�U�R�F�K�H���P�R�U�D�L�Q�L�T�X�H���M�X�V�T�X�¶�j���(�Y�L�D�Q-les-Bains. De manière ponctuelle, le BRGM a réalisé une étude sur 

la protection des sites à enjeux dans le cadre du projet PRESCRIRE. Pour la majorité des sites en 

France, « les données sont disparates et la connaissance relative des gisements est très partielle ». 

La seule obligation légale �S�R�X�U�� �O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �j�� �O�L�H�X�� �H�Q�� �D�P�R�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q��

�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���� �R�•�� �O�D��totalité des sites ont dû réaliser des mesures sur le débit, la température, la 

�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �V�W�D�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�D�X���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V����certaines données sont anciennes et des carences 

�G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V��existent. Sur la majorité des sites, les connaissances plus fondamentales comme la 

géométrie du gisement, la localisation géographique de la zone �G�¶impluvium, le circuit souterrain de 

�O�¶�H�D�X�����R�X���H�Q�F�R�U�H���O�D���G�D�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X�����Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���F�R�Q�Q�X�Hs. �)�D�F�H���j���F�H���F�R�Q�V�W�D�W�����R�Q���S�H�X�W���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U��

le niveau de risque, accepté ou ignoré, qui est porté par les sites dont les enjeux économiques ne 

sont pas internationaux. 

                                                           
41 Ph Vigouroux, Guide qualité pour la ressource en eau minérale et thermale, BRGM Editions, 2005, pp. 11-12 
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En 2005, le BRGM a édité un guide qualité pour la ressource en eau minérale et thermale. Cet outil 

méthodologique �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �D�X�[�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �G�H�V�� �I�R�U�D�J�H�V�� �H�W�� �D�X�[�� �H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V��

�W�K�H�U�P�D�X�[���G�¶�H�P�Eouteillage. Il explique la façon de prendre en compte le gisement dans son 

�H�Q�V�H�P�E�O�H�����8�Q�H���J�U�L�O�O�H���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���H�V�W���S�U�R�S�R�V�p�H���S�R�X�U���T�X�H���F�K�D�T�X�H���V�L�W�H���S�X�L�V�V�H���P�H�W�W�U�H���H�Q���H�[�H�U�J�X�H ses 

niveaux de connaissance sur le sous-sol (géologie, hydr�R�J�p�R�O�R�J�L�H���� �]�R�Q�H�� �G�¶�L�P�S�O�X�Y�L�X�P����zone de 

�W�U�D�Q�V�L�W���� �]�R�Q�H�V�� �G�H�V�� �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���� �H�W�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �V�X�U�I�D�F�H�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �G�H�V�� �U�L�V�T�X�H�V 

potentiels (assainissement, industrie classée ICPE, pratiques agricoles, réseaux de transport, travaux 

du sous-sol). Selon Philippe Vigouroux, « i�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶une démarche qualité où tout le monde peut 

progresser, en partant de sa situation, et programmer des investissements pour mieux connaître sa 

�U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�W���G�R�Q�F���P�L�H�X�[���O�D���S�U�R�W�p�J�H�U�����/�H���J�X�L�G�H���H�V�W���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�¶�D�L�G�H���j���O�D���G�p�F�L�V�L�R�Q���S�R�X�U���L�Q�Y�H�V�W�L�U���j���E�R�Q��

escient, selon ses moyens du moment » 42. 

 

En France comme en Belgique, la gestion des risques par la protection règlementaire passe par des 

outils utilisés de manière hétérogène. La première réglementation sur la protection des sources en 

France date de 1848. A partir de cette date, chaque nouveau captage existant �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�� �G�¶�X�Q 

périmètre fixe de 1000 m autour duquel tout travail est soumis �j���D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���S�U�p�I�H�W�����j���O�¶�D�Y�L�V���G�H��

�O�¶�L�Q�J�p�Q�L�H�X�U�� �G�H�V�� �P�L�Q�H�V�� �G�X�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�X�� �P�p�G�H�F�L�Q�� �L�Q�V�S�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �W�K�H�U�P�D�O����Ce 

premier décret est modifié en 1856. De plus, dès 1861, la règlementation donne la possibilité au 

�S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���R�X���j���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���G�H���G�H�P�D�Q�G�H�U��une �G�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�X�E�O�L�F�����'�,�3�����H�W���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��

périmètre de protection43. �/�¶�D�U�U�L�Y�p�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H��règlementation se fait dans un contexte de 

multiplication anarchique des forages, surtout sur le bassin de Vichy �R�•���O�¶�(�W�D�W���H�V�W���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���G�¶�X�Q��

vaste patrimoine thermal. �/�D�� �I�U�p�Q�p�V�L�H�� �G�H�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�R�U�D�J�H�V�� �V�H�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�H�� �S�D�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �H�Q��

1939 de 230 sources sur le bassin de Vichy-Saint Yorre, 200 sources à Vals et 40 sources à Vittel-

Contrex. �&�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���D�I�I�H�F�W�H���O�H���G�p�E�L�W���G�H�V���I�R�U�D�J�H�V���O�H���O�¶�X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�D�O���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�����/�¶�(�W�D�W�����H�Q���W�D�Q�W���T�X�H��

propriétaire du domaine thermal de Vichy, agit avant tout pour sauvegarder les intérêts de la 

compagnie privée exploitante. 

 

�/�D�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�� �Y�L�V�D�L�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �j�� �S�U�R�W�p�J�H�U�� �O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H��de 

manière quantitative de tous �W�U�D�Y�D�X�[�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�V�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �G�p�U�L�Y�H�U�� �O�¶�(�0�1�� �G�¶�X�Q�� �I�R�U�D�J�H�� �H�[�L�V�W�D�Q�W����

Toutefois, depuis la fin des années 1980, �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���V�H���S�R�U�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�D���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H���G�H��

�O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �H�Q�� �H�D�X���� �F�¶�H�V�W-à-dire les risques de pollutions chroniques ou accidentelles liées à 

                                                           
42 Ph Vigouroux, Guide qualité pour la ressource en eau minérale et thermale, BRGM Editions, 2005, p.15 
43 P. Chambriard, « L�[���u���}�µ�š���]�o�o���P���������•�������µ�Æ���u�]�v� �Œ���o���•�U���ð���•�]�����o���•�����[�Z�]�•�š�}�]�Œ�� », dans Les eaux minérales naturelles �W���o�[�]�v�À���v�š���]�Œ�������}�u�‰�o���š��
des sources en France, Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, p.24 
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�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���L�Q�W�H�Q�V�L�Y�H�����p�S�D�Q�G�D�J�H���G�H���S�U�R�G�X�L�W�V���S�K�\�W�R�V�D�Q�L�W�D�L�U�Hs et engra�L�V���R�U�J�D�Q�L�T�X�H�������O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���R�X���j��

�O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�����U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�¶�K�\�G�U�R�F�D�U�E�X�U�H���V�X�U���O�H�V���Y�R�L�U�L�H�V�����I�X�L�W�H���G�H�V���F�L�W�H�U�Q�H�V���j���I�L�R�X�O�����I�X�L�W�H���G�X���U�p�V�H�D�X��

�G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�«�������&�H�W�W�H���S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���H�V�W���U�H�S�U�L�V�H���G�D�Q�V���O�D���O�R�L���V�X�U���O�¶�H�D�X���G�H���������������T�X�L���H�Q�F�R�X�U�D�J�H��la 

création de périmètre de protection. 

�$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����H�Q��France, chaque ressource thermo-minérale est protégée par un « périmètre sanitaire 

d�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H » obligatoire (PSE). De manière facultative, un « périmètre de protection » plus élargi 

(PP) peut également être créé. Le PSE obligatoire est introduit dans la règlementation française 

�G�H�S�X�L�V�� ������������ �,�O�� �H�V�W�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �O�R�F�D�O�H�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q��

�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���Q�R�X�Y�H�D�X���F�D�S�W�D�J�H�����S�X�L�V���I�L�[�p���S�D�U���D�U�U�r�W�p���P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O���D�Y�H�F���O�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q����

La tête de forage est généralement protégée par un abri fermé et mis sous surveillance. Ce petit bâti 

�H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�O�D�F�p���G�D�Q�V���X�Q���S�p�U�L�P�q�W�U�H���J�U�L�O�O�D�J�p���G�¶environ une centaine de mètres carrés en fonction 

�G�X���W�\�S�H���G�H���F�D�S�W�D�J�H�����V�D���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U�����O�D���J�p�R�O�R�J�L�H���H�W���O�¶�H�Q�Y�L�Uonnement du site. Ce foncier doit être détenu 

�S�D�U���O�H���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���G�X���F�D�S�W�D�J�H���R�X���G�L�V�S�R�V�H�U���G�¶�X�Q�H�� �V�H�U�Y�L�W�X�G�H���j�� �V�R�Q�� �D�W�W�H�Q�W�L�R�Q. Au sein de ce PSE, la 

règlementation interdit formellement toute �D�F�W�L�Y�L�W�p���� �W�U�D�Y�D�X�[���� �G�p�S�{�W�� �G�H�� �G�p�F�K�H�W�V���� �H�W�� �p�S�D�Q�G�D�J�H�� �G�¶�H�D�X��

usée, produits phytosanitaires ou engrais organique44���� �/�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �3�6�(�� �S�H�X�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �r�W�U�H��

difficile si le captage est localisé �H�Q���P�L�O�L�H�X���X�U�E�D�L�Q�����&�¶�H�V�W���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���O�H���F�D�V���S�R�X�U���O�H�V���F�D�S�W�D�J�H�V���V�L�W�X�p�V��

à proximité directe d�X���V�L�W�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���R�•���O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���Ge foncier est difficile. Certains 

captages peuvent être situés dans le sous-�V�R�O���G�H���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O�����R�X���V�R�X�V���O�D���Y�R�L�U�L�H���G�X���F�H�Q�W�U�H-

ville. Ce type de situation peut générer un risque de pollution pour le captage comme à Aix-en-

Provence. Le PSE peut donc parfois se limiter à la chambre de captage ou un local de tête de captage. 

�(�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�L�W�H�V���� �O�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �G�¶�X�Q�� �3�6�(�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�Ws. Si la ressource en eau est 

�Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���j���O�¶�D�E�U�L���G�H�V���S�R�O�O�X�W�L�R�Q�V���G�H���V�X�U�I�D�F�H�����Q�D�S�S�H���S�U�R�I�R�Q�G�H�����U�R�F�K�H���L�P�S�H�U�P�p�D�Ele, sans mélange 

avec les eaux de surface), le PSE a pour vocation �G�¶assurer la sécurité physique du captage 

seulement. Par contre, si la vulnérabilité sanitaire des abords immédiats de la ressource en eau est 

plus grande, des compensations règlementaires devront être trouvées en fonction des possibilités. 

Dans ce cas de figure, la règlementation peut par exemple en milieu urbain interdire le stationnement 

de véhicules sur la voirie à proximité du captage, interdire de manipuler des substances polluantes 

ou prévoir une surveillance en cas de travaux nécessaires sur la voirie. Enfin, des aménagements 

spécifiques peuvent être prévus �F�R�P�P�H���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���V�\�V�W�q�P�H���p�W�D�Q�F�K�H���G�H���U�p�F�X�S�p�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[��

pluviales �V�X�U���O�D���Y�R�L�U�L�H�����U�L�V�T�X�H���G�H���S�R�O�O�X�W�L�R�Q���G�¶�K�\�G�U�R�F�D�U�E�X�U�H�����H�W���G�¶�X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�D�O�H�U�W�H���G�¶�p�W�D�Q�F�K�p�L�W�p���V�X�U��

le captage. 

                                                           
44 E. Papciak, « la politique française de protection des sources », dans Les eaux minérales naturelles �W���o�[�]�v�À���v�š���]�Œ�������}�u�‰�o���š�������•���•�}�µ�Œ�����•��
en France, Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, pp.37-40 
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Une autre manière de se prémunir contre ces risques de manière pérenne est de réaliser un forage 

très profond (comme à Aix-les-�%�D�L�Q�V�������R�X���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�U���X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���I�R�U�D�J�H���j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�D���]�R�Q�H��

urbanisée. La délimitation du PSE est donc toujours un « compromis entre ce qui est techniquement 

souhaitable et ce qui est en réalité possible »45.  

 

�7�R�X�M�R�X�U�V���V�X�U���O�D���P�r�P�H���E�D�V�H���G�X���G�p�F�U�H�W���G�H���������������O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�X�Q périmètre de protection peut 

être réalisée soit par le propriétaire du captage, soit par �V�R�Q�� �P�D�Q�G�D�W�D�L�U�H�� ���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W������ �&�H�W�W�H��

démarche facultative est soumise à la �Y�D�O�L�G�D�W�L�R�Q���G�X���&�R�Q�V�H�L�O���G�¶�(�W�D�W���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���'�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q��

�G�¶�,�Q�W�p�U�r�W���3�X�E�O�L�F ���'�,�3�����D�S�U�q�V���X�Q�H���H�Q�T�X�r�W�H���S�X�E�O�L�T�X�H�����/�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�X�E�O�L�F���H�V�W���S�U�R�Q�R�Q�F�p��en fonction de la 

valeur intrinsèque de la ressource : sa qualité, son débit, ses propriétés favorables à la santé, et les 

�H�Q�M�H�X�[���G�¶�H�P�S�O�R�L�V���V�X�U���O�H���E�D�V�V�L�Q���G�H���Y�L�H. Il faut que le niveau de vulnérabilité justifie les contraintes à 

imposer aux tiers. En fonction des caractéristiques du site (contexte hydrogéologique, vulnérabilité, 

�U�L�V�T�X�H�V�����X�V�D�J�H�«�����X�Q���S�p�U�L�P�q�W�U�H��de protection et des contraintes sont ensuite définis. La délimitation 

physique est généralement de forme polygonale à partir de repères en surface (rou�W�H�����F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X�«��������

La taille du périmètre de protection peut varier de 1 hectare à 15 600 hectares. 

 

Le périmètre de protection est un outil fort qui contraint règlementairement des tiers sur cette zone. 

Par exemple, le PP donne une priorité ou une exclusivité sur �O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�¶�D�T�X�L�I�q�U�H���� �'�H�� �S�O�X�V���� �O�H��

propriétaire du captage peut être amené à occuper les terrains de tiers si des aménagements pour 

conserver la source sont nécessaires. Enfin, chaque propriétaire est soumis à une obligation de 

déclaration pour la réalisation de travaux �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���� �H�W�� �j�� �G�H�V�� �U�H�V�W�U�L�F�W�L�R�Q�V�� �G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q��

�G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�����G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�����G�H���V�W�R�F�N�D�J�H���G�H���G�p�F�K�H�W�V�����H�W���G�¶�p�S�D�Q�G�D�J�H���G�H���S�U�R�Guits phytosanitaires ou 

fumures. �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����O�¶�(�W�D�W���H�[�L�J�H���T�X�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���S�U�H�Q�Q�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���H�W���L�Q�G�H�P�Q�L�V�H���F�Hrtaines mesures 

imposées aux tiers. 

 

En 1998, sur les 706 émergences recensées, il y a seulement 158 DIP, dont 77 sans usage 

�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����/�D���P�D�M�R�U�L�W�p���G�H���F�H�V���'�,�3���G�D�W�Hnt du XIXe siècle (111 DIP entre 1857 et 1898), 46 DIP 

au début du XXe siècle entre 1903 et 1934. Seule une DIP date de 1987 à Rochefort. Concernant les 

périmètres de protection institués par décret, on en dénombre seulement pour 99 émergences dont 

43 émergences ne sont pas exploitées par un usage. Sur tous les PP, 52 datent du XIXe siècle (entre 

1860 et 1898), 43 entre 1903 et 1936) et seulement 4 PP ont été attribués entre 1957 et 1992 (Vittel 

en 1971, Contrexéville en 1957 et Avène en 1992). �&�H�W���R�X�W�L�O���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���U�H�V�W�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���W�U�q�V��

                                                           
45 M. Lopoukhine, Ph. Vigouroux, Mémento technique des eaux minérales�U�����Z�'�D�U���D�]�v�]�•�š���Œ�����������o�[� ���}�v�}�u�]���U�������•���(�]�v���v�����•�����š����e 
�o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]���U���í�õ�õ�ô�X 
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peu sollicité. Depuis 2006, seulement deux demandes de DIP ont été instruites à Vals-les-Bains en 

2012 et à Evian-les-Bains en 2006 ���H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �G�X�� �3�3�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V�� �H�W�� �G�H��

�O�¶�L�P�S�O�X�Y�L�X�P��. �'�D�Q�V���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[�� �F�D�V���� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���R�X���O�H���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���D���U�p�D�O�L�V�p���G�H�V��

recaptages ou des regroupements de sources sans faire de nouvelle procédure de DIP. Idéalement 

un périmètre de protection devrait couvrir un gisement hydrominéral, mais dans la pratique �L�O���V�¶�D�J�L�W��

de zone plus restreinte. �/�H�V���U�D�U�H�V���V�L�W�H�V���j���G�L�V�S�R�V�H�U���G�¶�X�Q���J�L�V�H�P�H�Q�W protégé par un PP sont : Vichy/Saint 

Yorre, Vittel/Contrexéville, Evian, Lamalou, Aix-les-Bains, Dax, Vals-les-Bains. 

�'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W, en France, la Cour des comptes a également relevé dès 1995 �T�X�¶�X�Q�H���S�D�U�W�L�H���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V��

étaient en exploitation sans autorisation ou reposant sur des autorisations fondées sur des paramètres 

obsolètes. La grande m�D�M�R�U�L�W�p���G�H�V���D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��a été délivrée au XIXe siècle ou au 

début du XXe siècle. La problématique est que les captages autorisés mais non renouvelés depuis 

�����������Q�¶�R�Q�W���S�D�V���G�H���3�6�(�����F�H���T�X�L���V�L�J�Q�L�I�L�H���T�X�H���O�H���U�L�V�T�X�H���V�D�Q�L�W�D�L�U�H���L�P�P�p�G�L�D�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�Q�D�O�\�V�p����En 2016, 

entre 17 % et 29 �����V�H�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�D�S�W�D�J�H�V���D�O�L�P�H�Q�W�D�Q�W���X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���R�Q�W���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H��

autorisation conforme. Pourtant, l�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�H�U�� �X�Q�H�� �(�0�1�� �V�D�Q�V�� �D�X�W�R�U�L�V�Dtion est passible de 

sanctions administratives (fermeture partielle �R�X���F�R�P�S�O�q�W�H���G�H���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�����D�L�Q�V�L���T�X�H���G�H���V�D�Q�F�W�L�R�Q�V��

�S�p�Q�D�O�H�V�� �j�� �K�D�X�W�H�X�U���G�¶�X�Q���D�Q�� �G�¶�H�P�S�U�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�W�� �G�H�� ������ �������� �H�X�U�R�V�� �G�¶�D�P�H�Q�G�H�� ���D�U�W�L�F�O�H�� �/���� ��������-3 du 

code de la santé publique)46. 

 

En Belgiqu�H���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�V�W���F�R�P�S�D�U�D�E�O�H���j���O�D���)�U�D�Q�F�H���M�X�V�T�X�¶�D�X���G�p�E�X�W���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V��������������

Le premier périmètre de protection belge a été créé à Spa en 1889 sur 34 hectares, afin de protéger 

les sources Pouhon Pierre-le-Grand (usage thermal). Comme en France, ce périmètre de protection 

visait à protéger la ressource en EMN sur le plan quantitatif et dans une certaine mesure sur le plan 

qualitatif. Dans le périmètre ainsi déterminé, « il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable 

du gouvernement, aucun travail qui pourrait avoir pour résultat de réduire le débit des sources et 

�G�¶�D�O�W�p�U�H�U�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �I�R�X�U�Q�L�V�V�H�Q�W���� �6�R�Q�W�� �L�Q�W�H�U�G�L�W�V�� �W�R�X�V�� �G�U�D�L�Q�D�J�H�V���� �V�R�Q�G�D�J�H�V����

creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excéderait deux mètres ».                  

La loi sur la « Protection des Eaux minérales et Thermales » de 1924 reprend cette réglementation 

et « �p�O�D�U�J�L�W���O�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�¶�X�Q���E�D�V�V�L�Q���T�X�L�����V�X�U���D�Y�L�V���F�R�Q�I�R�U�P�H���G�H��

�O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H�� �5�R�\�D�O�H�� �G�H�� �0�p�G�H�F�L�Q�H�� �V�H�U�R�Q�W�� �U�H�F�R�Q�Q�X�H�V�� �G�¶�X�W�L�O�L�W�p�� �S�X�E�O�L�T�X�H ». La règlementation dans 

cette zone de protection �D���G�R�Q�F���J�D�U�D�Q�W�L���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�H�Q�W�H�U�U�H�U���G�H�V���F�L�W�H�U�Q�H�V���j���P�D�]�R�X�W��

�F�K�H�]���O�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�V�����F�H���T�X�L���D���S�U�R�W�p�J�p���L�Q�G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���G�¶�(�0�1���G�H���S�R�O�O�X�W�L�R�Q�V���D�F�F�L�G�H�Qtelles 

sur le plan qualitatif.  

                                                           
46 Assemblée Nationale n°3811, �Z���‰�‰�}�Œ�š�����[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�����µ���ô���i�µ�]�v���î�ì�í�ò���•�µ�Œ���o�[� �À���o�µ���š�]�}�v�����µ���•�}�µ�š�]���v���‰�µ���o�]�������µ���š�Z���Œ�u���o�]�•�u��, p.25 



62 

Depuis le décret de 1990, la région wallonne permet de déterminer de manière facultative plusieurs 

zones de prévention en nappe captive. �/�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���G�H Spadel �D���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�M�R�X�W�H�U���j���F�H�W�W�H���O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q la 

possibilité de créer une zone de surveillance facultative �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H règlementation 

dès 1991. La législation belge permet donc la création de 4 zones de protection pour la ressource 

�(�0�1���F�R�Q�W�U�H���V�H�X�O�H�P�H�Q�W�������H�Q���)�U�D�Q�F�H�����/�D���]�R�Q�H���,���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�D���]�R�Q�H���G�H���S�U�L�V�H���G�¶�H�D�X�����F�¶�H�V�W-à-dire un 

espace concentrique de 10 �P���D�X�W�R�X�U���G�H���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���T�X�L���H�V�W���F�O�{�W�X�U�pe�����&�H�W�W�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���H�V�W���O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W��

du PSE en France. La zone II correspond à la zone de prévention. Cette dernière comprend deux 

espaces distincts. La zone IIa est la zone de prévention rapprochée qui est délimitée par un temps 

�G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�¶�H�D�X���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q���G�H������ �K���M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���R�X���������P���P�L�Q�L�P�X�P�����/�D���]�R�Q�H���,�,�E���H�V�W���O�D���]�R�Q�H��

�G�H�� �S�U�p�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �p�O�R�L�J�Q�p�H���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �G�¶�D�S�S�H�O�� �G�H�� �O�D�� �S�U�L�V�H�� �G�¶eau, mais qui est limitée à un temps 

�G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�H�D�X�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�� �G�H�� ���� jours �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H. Enfin la zone III, dite zone de 

surveillance correspond au �E�D�V�V�L�Q�� �R�X�� �S�D�U�W�L�H�V�� �G�H�� �E�D�V�V�L�Q�� �G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�L�V�H�� �G�¶�H�D�X��

existantes ou en projet. « Contrairement aux zones de prévention qui se basent essentiellement sur 

le transfert possible de polluants en zone saturée, la zone de surveillance permet également de tenir 

�F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �U�L�V�T�X�H�V�� �G�H�� �F�R�Q�W�D�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �L�Q�G�L�U�H�F�W�H�� �O�L�p�H�� �D�X�[�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�V�� �H�Q�� �V�X�U�I�D�F�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�j��

�O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�D���]�R�Q�H���Q�Rn saturée ». �/�D���]�R�Q�H���G�H���V�X�U�Y�H�L�O�O�D�Q�F�H�����T�X�L���H�V�W���O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W���G�X���3�3���H�Q��

France, « �S�H�U�P�H�W���D�X�[���H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H�����G�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H���H�W���G�¶�H�D�X���G�H���V�R�X�U�F�H���G�H���S�U�p�V�H�U�Y�H�U���O�H�V��

ressources aquifères futures qui seront un jour exploitées » 47.  

 

 
Figure 8 : Modalités de délimitation des 4 zones de protection de nappe captive en Belgique (Région Wallonne) 

 

Au-�G�H�O�j�� �G�H�V�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� �G�H�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���� �O�¶�p�F�D�U�W�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�� �H�Q�W�U�H�� �Oes 

législations française et belge réside sur la règlementation au sein de ces zones. La règlementation 

                                                           
47 P. Jobé, « La gestion durable des eaux minérales de Spadel », dans Actes des journées techniques du Comité Fra�v�����]�•�����[�,�Ç���Œ�}�P� �}�o�}�P�]����
�������o�[���•�•�}���]���š�]�}�v���/�v�š���Œ�v���š�]�}�v���o���������•���,�Ç���Œ�}�P� �}�o�}�P�µ���•���h���W�Z�K�d�����d�/�K�E�������^���Z���^�^�K�h�Z�����^�����E�������h�����d�������s���>�K�W�W���D���E�d���>�K�����>���W���š�Œ���v�•�‰�}�•���Œ��
�o�[���Æ�‰� �Œ�]���v�����������‹�µ�]�•���������v�•���o�������}�u���]�v���������•�������µ�Æ���u�]�v� �Œ���o���•���i�U���í�ò-17 octobre 2009 à Evian 
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belge de 1991 sur la zone de surveillance va en effet au-delà de la règlementation française, et donc 

en proté�J�H�D�Q�W���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�¶�D�V�S�H�F�W���T�X�D�O�L�W�D�W�L�I���G�H���O�¶�(�0�1�����8�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���P�H�V�X�U�H�V���H�W���G�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q�V��

sont alors appliquées dans la zone IIa et IIb, pour assurer la pérennité des EMN. Ces mesures 

�F�R�X�Y�U�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q�� �R�X�� �O�D�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�L�Y�H�U�V�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� ���� �p�S�X�U�D�W�L�R�Q�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���� �X�V�D�J�H��

�G�¶�K�\�G�U�R�F�D�U�E�X�U�H�V���� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V���� �G�p�F�K�D�U�J�H�V���� �F�L�P�H�W�L�q�U�H�V���� �W�H�U�U�Dins de sports, utilisation de 

�V�X�E�V�W�D�Q�F�H�V���S�R�O�O�X�D�Q�W�H�V�����'�D�Q�V���O�D���]�R�Q�H���,�,�,�����O�H�V���p�S�D�Q�G�D�J�H�V���G�¶�H�I�I�O�X�H�Q�W�V���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H�����G�¶�H�Q�J�U�D�L�V���D�]�R�W�p�V���H�W���G�H��

pesticides ne peuvent dépasser certaines doses maximales. 

 
3. Etat des lieux de la ressource EMN et de son exploitation en France et en Belgique 

 
3.1 Etat des lieux de la ressource thermo-minérale en France et en Belgique 

 

�(�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� ���������� �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V�� �G�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�� �Q�D�W�Xrelle sont « reconnues �ª�� �S�D�U�� �O�¶�$cadémie de 

médecine. Ces dernières sont situées sur 236 communes, soit 0,7 % des communes françaises. 

Toutefois la répartition spatiale comporte une grande hétérogénéité. Par exemple, seulement 3 

communes du bassin de Vichy concentrent 150 émergences, et la commune de Vals-les-Bains 

dispose de 63 émergences. �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� ���������� �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V�� �V�R�Qt regroupées au sein de 200 

gisements distincts, dont 135 gisements sont exploités. �6�X�U���F�H�W���L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���G�H�V�������������V�R�X�U�F�H�V���G�¶�(�0�1����

seulement 706 sources sont autorisées et/ou exploitées48. Si le potentiel de valorisation de la 

ressource naturelle �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �Q�¶�H�Vt donc que de 37 %, la France représente près de 20 % du 

�S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H�� �G�¶�(�0�1�� �H�Q�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �(�X�U�R�S�H���� �/�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�V�W�� �j�� �F�H�� �W�L�W�U�H�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U��

�S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���K�\�G�U�R�P�L�Q�p�U�D�O���G�¶�(�X�U�R�S�H49. 

�6�X�U���O�D���E�D�V�H���G�H���O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���F�R�P�S�O�H�W���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H��en France de 1998, nous 

pouvons dégager des grandes tendances sur les 706 sources recensées. �/�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���F�R�P�S�U�H�Q�G���O�H�V��

�V�R�X�U�F�H�V���D�X�W�R�U�L�V�p�H�V�����H�[�S�O�R�L�W�p�H�V���R�X���Q�R�Q�������O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���H�Q���F�R�X�U�V���G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���H�[�S�O�R�L�W�p�H�V��

�G�R�Q�W���O�H�V���D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�Rn sont dépassées. La base de données est donc une photographie 

�G�H���O�¶�p�W�D�W���G�H�V���O�L�H�X�[���j���X�Q���P�R�P�H�Q�W���S�U�p�F�L�V�����&�H���U�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W���H�V�W���p�Y�R�O�X�W�L�I���G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V���D�X���I�X�U���H�W���j���P�H�V�X�U�H��

�G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �G�¶�R�S�W�L�P�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �H�Q�� �H�D�X�� �V�X�U�� �O�H�V�� �Y�D�V�W�H�V�� �J�L�V�H�P�H�Q�Ws ���I�H�U�P�H�W�X�U�H�� �G�¶�D�Q�F�Lens 

forages sur le bassin de Vichy par exemple), ou la prospection pour �O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X���I�R�U�D�J�H�� 

De manière globale en France, entre 1948 et 1998, le nombre de sources recensées a diminué de 29 

%. De 1000 sources recensées, on est passé à 706 sources pour de multiples raisons (optimisation 

�G�X���Q�R�P�E�U�H���G�H���F�D�S�W�D�J�H���H�Q���H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����D�E�D�Q�G�R�Q���H�W���G�L�V�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���V�R�X�U�F�H�V�«���� 

                                                           
48 D. Roblin, Eaux souterraines : une ressource stratégique à préserver, les enjeux des Géosciences, BRGM, 2006, pp. 2-4 
49 M. Lopoukhine, « �>�����W���š�Œ�]�u�}�]�v�����&�Œ���v�����]�•�������•���•�}�µ�Œ�����•�����[�����µ���u�]�v� �Œ���o�� », dans Les eaux minérales naturelles �W���o�[�]�v�À���v�š���]�Œ�������}�u�‰�o���š�������•��
sources en France, Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, pp 13-19 
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Cet inventaire a été mis à jour en 1961, en 1983, puis en 1998. Malheureusement, aucune mise à jour 

�Q�¶�D���p�W�p���I�D�L�W�H���G�H�S�X�L�V���F�H�W�W�H���G�D�W�H�����0�r�P�H���V�L���H�O�O�H���G�D�W�H���G�H���S�O�X�V���G�H���������D�Q�V�����F�¶�H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�D���V�H�X�O�H���V�R�X�U�F�H��

de référence consolidée en France et disponible�����/�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���D���p�W�p���G�U�H�V�V�p���S�R�X�U���F�K�D�T�X�H���F�D�S�W�D�J�H���j���S�D�U�W�L�U��

du numéro de la banque du sous-sol (N°BSS) attribué par le BRGM pour réaliser une localisation.  

�'�H�S�X�L�V���O�¶�D�U�U�r�W�p���G�X�������P�D�U�V���������������O�¶�(�W�D�W���D���G�p�F�R�Q�F�H�Q�W�U�p���F�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���H�Q���5�p�J�L�R�Q�����/�H�V���$�5�6���V�R�Q�W���G�p�V�R�U�P�D�L�V��

chargées de renseigner la base de données nationale constituée �S�D�U���O�H���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���6�,�6�(-

�(�D�X�[���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� Cette base de donné�H�V���Q�¶�H�V�W���P�D�O�K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���S�D�V���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H��

�H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�X���P�D�Q�T�X�H���G�¶�D�V�V�L�G�X�L�W�p���G�H�V���$�5�6�����8�Q���U�D�S�S�R�U�W���G�H���O�¶Assemblée nationale souligne en 2016 que 

�F�H�W�W�H�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �S�D�V�� �D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�¶�X�Q�� �© état consolidé du paysage 

national » et que « ce manque de données empêche toute évaluation »50. Cette base de données, non 

accessible au grand public, �Q�¶�D��donc pas été consultée.  

�6�X�U���O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���G�H���������������O�D���P�D�M�R�U�L�W�p���G�H�V���W�\�S�H�V���G�H���F�D�S�W�D�J�H���V�R�Q�W���G�H�V���I�R�U�D�J�H�V�����&�H�O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�����������G�H�V��

captages identifiés (325 forages).  
 

 
Figure 9 : Répartition des sources par type de captage (BRGM) 

 

�6�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��des 706 captages, le potentiel de débit total est de 8075 m3/h. La majorité des EMN 

des 706 émergences sont naturellement plates (420 émergences, 60 %). Près de 40 % des sources 

émergent avec la présence de gaz (dont 230 sources avec du CO2 et 56 sources avec du H2S). Au 

niveau des températures, près de 49 % des sources autorisées et/ou exploitées sont des EMN 

hyperthermales (inférieur à 20°C). Le reste des sources sont à 13 % des EMN tièdes (entre 20 et 

29°C), 24 % sont des EMN chaudes (entre 30 et 50°C), et enfin 14 % sont des EMN hyperthermale 

(supérieur à 50°C). Près de 87 �����G�H�V���p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�V���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���V�R�Q�W situées au sein de 

4 grandes régions �����O�¶�$�X�Y�H�U�J�Q�H-Rhône-Alpes (268 captages, soit 38 ���������O�¶�2�F�F�L�W�D�Q�L�H�������������F�D�S�W�D�J�H�V����

                                                           
50 Assemblée Nationale n°3811, �Z���‰�‰�}�Œ�š�����[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�����µ���ô���i�µ�]�v���î�ì�í�ò���•�µ�Œ���o�[� �À���o�µ���š�]�}�v�����µ���•�}�µ�š�]���v���‰�µ���o�]�������µ���š�Z���Œ�u���o�]�•�u��, p.25 
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soit 28 %), le Grand Est (82 captages, soit 12 %) et la Nouvelle Aquitaine (71 captages, soit 10 %). 

 
Figure 10 : Répartition des sources par Région (BRGM) 

 

Cette concentration géographique des émergences est liée à la présence de massifs affectés un 

phénomène de tectonique des plaques. Près de 78 % des émergences (548 sources) sont situées dans 

les 5 grands massifs français : les Alpes, le Jura, le Massif Central, les Pyrénées et les Vosges. De 

plus, sur les îles de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, la présence des 5 sources 

�V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W���S�D�U���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���Y�R�O�F�D�Q�L�T�X�H�� 

Sur les 548 sources qui émergent sur les 5 grands massifs français, 74 % se concentrent dans le Massif 

Central et dans les Pyrénées. Le Massif Central représente le territoire le plus vaste (85 000km²) et 

�U�H�J�U�R�X�S�H���O�H���S�O�X�V���J�U�D�Q�G���Q�R�P�E�U�H���G�H���V�R�X�U�F�H�V�������������V�R�X�U�F�H�V���G�¶�(�0�1�������&�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���U�H�F�R�X�S�H���W�R�X�W ou partie 

de 11 départements51. La chaîne des Pyrénées représente une superficie de 19 000km² au total. Le 

�Y�H�U�V�D�Q�W���I�U�D�Q�o�D�L�V���D�F�F�X�H�L�O�O�H���������� �V�R�X�U�F�H�V���G�¶�(�0�1���� �D�X���V�H�L�Q���G�H������ �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V52. Le massif des Vosges 

�����������N�P�ð�����F�R�Q�F�H�Q�W�U�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���������V�R�X�U�F�H�V���G�¶�(�0�1���V�X�U���O�H�V trois départements des Vosges, du Bas-

Rhin et du Haut-Rhin. La chaîne des Alpes (190 �������N�P�ð�����H�V�W���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���������V�R�X�U�F�H�V��

�G�¶�(�0�1���V�X�U�������G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V���I�U�D�Q�o�D�L�V53. Enfin, le massif du Jura (14 �������N�P�ð�����D�E�U�L�W�H�������V�R�X�U�F�H�V���G�¶�(�0�1��

sur les trois départe�P�H�Q�W�V���I�U�D�Q�o�D�L�V���G�X���-�X�U�D�����G�H���O�¶�$�L�Q���H�W���G�X���'�R�X�E�V�� 

                                                           
51 Allier, Ardèche, Aveyron, Cantal, Creuse, Loire, Haute Loire, Lozère, Puy de Dôme, Tarn, Hérault 
52 Ariège, Aude, Haute Garonne, Haute Pyrénées, Pyrénées Atlantique, Pyrénées Oriental 
53 Savoie, Haute Savoie, Isère, Drôme, Alpes Maritimes, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence 

268

82

71

195

Réparatition des sources par Région

Auvergne Rhône-Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Corse
Grand Est
Haut de France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
PACA
Région Centre
Réunion, Martinique, Guadeloupe
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3.2 �(�W�D�W���G�H�V���O�L�H�X�[���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���(�0�1���H�Q���)�U�D�Q�F�H���H�W���H�Q��Belgique 
 

�6�X�U���O�H�V�����������F�D�S�W�D�J�H�V���U�H�F�H�Q�V�p�V���H�Q���������������V�R�X�U�F�H�V���D�X�W�R�U�L�V�p�H�V�����V�R�X�U�F�H�V���H�Q���F�R�X�U�V���G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�����V�R�X�U�F�H�V��

exploitées sans autorisation valide), seulement 383 sources sont exploitées par un usage (54 %) et                            

323 sources ne sont pas exploitées. En 2016, selon la DGS, « ���������F�D�S�W�D�J�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H��

sont en activité. Un même captage peut être exploité pour plusieurs usages : embouteillage et 

�W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�������������F�D�S�W�D�J�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���D�O�L�P�H�Q�W�H�Q�W���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�H�D�X�����H�W��

���������F�D�S�W�D�J�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���D�O�L�P�H�Q�W�H�Q�W���X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O »54. 

 

Les émergences sont exploitées par 5 grand�V���W�\�S�H�V���G�¶�X�V�D�J�H�V���G�R�Q�W���O�H�V�������P�D�M�H�X�U�V���V�R�Q�W���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��

�H�W�� �O�H�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���� �/�H�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� �V�H�� �G�p�F�R�P�S�R�V�H�� �H�Q�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V : la cure médicale 

remboursée par la Sécurité Sociale, la cure de remise en forme libre, et le thermoludisme. Les 3 autres 

usages sont �����O�D���F�R�V�P�p�W�L�T�X�H�����O�D���J�p�R�W�K�H�U�P�L�H���H�W���O�D���E�X�Y�H�W�W�H���S�X�E�O�L�T�X�H�����/�¶�X�V�D�J�H���J�p�R�W�K�H�U�P�Lque permet de 

�U�p�F�X�S�p�U�H�U���O�H�V���F�D�O�R�U�L�H�V���G�H���O�¶�H�D�X���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���F�K�D�X�G�H�����&�H�W���X�V�D�J�H���U�H�J�U�R�X�S�H���j���O�D���I�R�L�V���X�Q���V�R�X�V-usage pour 

�O�H�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �S�R�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �X�V�D�J�H�V�� �F�R�P�P�H��les serres végétales. La géothermie basse 

température dédiée à un usage de chauffage urbain reste encore très limité. 

 

Dans près de 91 % des cas, chaque émergence est dédiée à un usage unique. Une très grande majorité 

de ces émergences sont dédiés au thermalisme (59 %) et à �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H (26 %). Les autres usages 

restent minoritaires, comme les buvettes publiques (4 %) ou la géothermie (1 %). Seulement  35 

émergences sont utilisées par plusieurs usages de manière simultanée. Le multiusage sur une même 

émergence reste donc minoritaire (Voir Annexe n°2). 

                                                           
54 Assemblée Nationale n°3811, �Z���‰�‰�}�Œ�š�����[�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�����µ���ô���i�µ�]�v���î�ì�í�ò���•�µ�Œ���o�[� �À���o�µ���š�]�}�v�����µ���•�}�µ�š�]���v���‰�µ���o�]�������µ���š�Z���Œ�u���o�]�•�u��, p.24 
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Figure 11 : Répartition des sources sur les 5 grands massifs (BRGM) 
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Le multiusage se caractérise soit par une utilisation commune entre un usage marchand (thermalisme, 

embouteillage, cosmétique) et un usage non marchand (buvette publique), soit entre plusieurs usages 

marchands. Si près de 67 % des 27 buvettes publiques déclarées en France sont dédiées à un usage 

unique, 37 % ont un usage partagé avec des thermes (comme à Chaudes-Aigues) ou plus 

�S�R�Q�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��et un usage cosmétique (comme à Vichy). Seules quelques 

�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���R�Q�W���X�Q���W�U�L�S�O�H���X�V�D�J�H���G�H���E�X�Y�H�W�W�H���S�X�E�O�L�T�X�H�����W�K�H�U�P�D�O���H�W���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����F�R�P�P�H���j���(�Y�L�D�Q���R�X��

Vittel). Le partage de la ressource en EMN entre usage marchand et non-marchand reste minoritaire. 

Néanmoins, cela témoigne �G�¶�X�Q�H pérennité de la tradition des buvettes publiques �G�¶�(�0�1��au sein des 

stations thermales. (Voir Annexe n°3). Au regard des entretiens réalisés auprès des 17 sites étudiés, 

�L�O���I�D�X�W���V�R�X�O�L�J�Q�H�U���T�X�H���O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���G�H�V���F�D�U�H�Q�F�H�V���V�X�U���O�H�V���E�X�Y�H�W�W�H�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V���G�p�M�j���H�Q��

fonctionnement en 1998. 

�/�¶�X�V�D�J�H���P�X�O�W�L�S�O�H���G�¶�X�Q�H���p�P�H�U�J�H�Q�F�H���S�D�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V��existe �V�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V��sites que 

Vittel ou Evian. Au total, 21 émergences (6 % des sources exploitées par le secteur thermal et 

minéralier) sont utilisées pour les deux usages marchands �G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���H�W���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����&�H�V��

émergences se concentrent sur 7 sites en France. Près de 12 émergences partagées sont situées sur 

plusieurs communes du bassin de Vittel-Contrexéville. En 1998, les autres émergences partagées 

entr�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �X�V�D�J�H�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �G�¶�(�Y�L�D�Q-les-Bains, Dax, Vichy, 

Thonon-les-Bains, Alet-les-Bains et Le Boulou. (Voir Annexes n°4 et n°5) 

De manière très �S�R�Q�F�W�X�H�O�O�H���� �O�¶�X�V�D�J�H�� �W�K�H�U�P�D�O�� �S�H�X�W�� �S�D�U�W�D�J�H�U�� �X�Q�H�� �P�r�P�H�� �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�X�V�D�J�H��

cosmétique (2 émergences à Avène-les-Bains et Molitg-les-�%�D�L�Q�V�����R�X���O�¶�X�V�D�J�H���G�H���J�p�R�W�K�H�U�P�L�H���E�D�V�V�H��

température (5 émergences sur 3 sites en France)55. 

�/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �P�r�P�H�� �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �S�R�X�U���G�H�V�� �X�V�D�J�H�V�� �P�X�O�W�L�S�O�H�V�� �H�V�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W��intéressante à 

étudier dans la mesure où il doit générer des synergies entre les acteurs du territoire. Au niveau des 

usages, le niveau de température s�H���S�U�p�G�p�W�H�U�P�L�Q�H���S�D�U���O�H���F�K�R�L�[���G�¶�X�Q���X�V�D�J�H����Contrairement aux idées 

reçues, u�Q�H���(�0�1���F�K�D�X�G�H���S�H�X�W���r�W�U�H���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�����,�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���U�H�V�W�U�L�F�Wion règlementaire, simplement 

�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �j�� �J�p�U�H�U�� �S�R�X�U�� �U�H�I�U�R�L�G�L�U�� �O�¶�H�D�X���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �j��

Chaudfontaine (EMN à 37°C en Belgique). Cependant, la majorité des eaux embouteillées sont 

�I�U�R�L�G�H�V���j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H����Sur les 124 EMN embouteillées en 1998 en France, la grande majorité sont 

des eaux froides (90 % des émergences à moins de 20°C). Seulement 10 émergences �G�¶�H�D�X���W�L�q�G�H�V 

existent (8 % des sources entre 20 et 29°C), notamment Vichy Célestins, Vauban (à St Amand) et 

Petit Rocher (à Châteauneuf). Les sources chaudes et hyperthermales restent limitées à 3 émergences 

(2 % des sources supérieures à 30°C), notamment en Martinique ou à Dax (source Elvina à 62°C).  

                                                           
55 J. Carmes, J.-C. Koenig, M. Lopoukhine, E. Papciak, G. Popoff, Ph. Vigouroux, �/�v�À���v�š���]�Œ���������•���•�}�µ�Œ�����•�����[�����µ���u�]�v� �Œ���o�����v���š�µ�Œ���o�o��, 
�D�]�v�]�•�š���Œ�����������o�����^���v�š� �����š���^�����Œ� �š���Œ�]���š�����[���š���š�������o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]���U���íer avril 1998 
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De la même façon, une EMN froide peut être utilisée pour un usage thermal. L�¶�H�D�X�� �G�H�Y�U�D�� �r�W�U�H��

réchauffée artificiellement avant son usage pour les soins ou remplir les bassins. Sur les                                  

259 émergences qui alimentent un établissement thermal, 30 % sont des EMN froides (inférieures à 

20°C), 15 % sont des EMN tièdes (20-29°C), 34 % sont des EMN chaudes (30-50°C) et 21 % sont 

des EMN hyperthermales supérieures à 50°C. Enfin il faut souligner le fait que certaines eaux chaudes 

�Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �G�¶�(�0�1�� �F�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �D�F�W�X�Hllement à 

Gourbeyre (Guadeloupe). 

 

3.3 �'�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���G�H���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���G�¶�(�0�1���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���S�R�X�U���O�H�V���X�V�D�J�H�V�� 
 
Selon M�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�D���V�D�Q�W�p�����O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�H�D�X���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H���p�W�D�L�W���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H���������P�L�O�O�L�R�Q�V��

de m3 en 2017, dont 7 260 000 m3 �G�¶�H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V���Q�D�W�Xrelles, 6 930 000 m3 �G�¶�H�D�X�[���G�H���V�R�X�U�F�H�����H�W��������

600 m3 �G�¶�H�D�X�[�� �U�H�Q�G�X�H�V�� �S�R�W�D�E�O�H�V�� �S�D�U�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V56���� �/�¶�$�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�(�D�X�� �H�V�W�L�P�H�� �T�X�¶�H�Q�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �O�D��

�F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���H�Q���(�0�1���G�¶�X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���H�V�W���G�H���������P3 par jour et par curiste. Sur cette base, 

nous avons pu évalu�H�U���O�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�¶�(�0�1���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[�����H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H��

�O�D���G�X�U�p�H���G�¶�X�Q�H���F�X�U�H���W�K�H�U�P�D�O�H���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�H���G�H���������M�R�X�U�V���H�W���G�H���O�D���I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q���D�Q�Q�X�H�O�O�H���F�R�O�O�H�F�W�p�H���S�D�U���O�H��

CNETH. En comptant une fréquentation nationale de 598 744 curistes en 2017, la consommation 

�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �G�¶�(�0�1�� �S�D�U�� �O�H�V�� �W�K�H�U�P�H�V�� �S�R�X�U�� �X�Q�� �X�V�D�J�H�� �P�p�G�L�F�D�O�� �H�V�W�� �G�H�� �� 388 966 m3. Ces chiffres sont 

largement en dessous des taux de renouvellement des ressources en EMN et des potentiels 

�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� 

�/�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���G�¶�(�0�1���H�Q���)�U�D�Q�F�H���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[�����S�R�X�U���O�¶�X�V�D�J�H���P�p�G�L�F�D�O�������H�W���G�H�V���X�V�L�Q�H�V��

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����S�R�X�U���O�¶�X�V�D�J�H���G�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���G�R�Q�F�������������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�H���P3 en 2017. Près 

de 57 �����G�H���F�H���W�R�W�D�O���H�V�W���G�p�G�L�p���j���O�¶�X�V�D�J�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�W������ % dédié au thermalisme. Toutefois, ces 

�F�K�L�I�I�U�H�V���H�[�F�O�X�H�Q�W���O�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���G�H���O�D�Y�D�J�H���G�¶�X�V�D�J�H���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�����T�X�L���V�R�Q�W���S�R�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���X�V�L�Q�H�V��

�G�H�V���(�0�1���H�W���S�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���G�H�V���H�D�X�[���G�L�W�H�V���E�D�Q�D�O�H�V�����/�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���W�K�H�U�P�R�O�X�G�L�T�X�H�V���Q�¶�H�V�W��

également pas prise en compte, alors que certains établissements ont des bassins alimentés en EMN et 

�S�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���G�H�V���H�D�X�[���E�D�Q�D�O�H�V���V�D�Q�V���D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�����/�D���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���U�p�J�L�R�Q�D�O�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���H�Q���(�0�1��

est proportionnelle à la fréquentation des établissements thermaux et à la production des usines 

�G�¶�H�P�E�R�Xteillage. �(�Q�I�L�Q�����G�H���P�D�Q�L�q�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H�����O�H�V���(�0�1���X�W�L�O�L�V�p�H�V���S�R�X�U���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�W���O�H���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H��

varient dans leur �F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���� �/�D�� �W�H�Q�H�X�U�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �H�Q�� �P�L�Q�p�U�D�X�[�� �S�R�X�U�� �O�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �H�V�W�� �G�H��

���������P�J���O���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �G�H�� ���������P�J���O�� �S�R�X�U�� �O�H�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���� �6�¶�L�O�� �H�[�Lste bien des similitudes de 

�F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�¶�(�0�1���H�Q�W�U�H���G�H�X�[���X�V�D�J�H�V�����F�H�U�W�D�L�Q�H�V���(�0�1���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���D�X�[���G�H�X�[���H�[�W�U�r�P�H�V��

�U�H�V�W�H�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V���j���F�K�D�T�X�H���X�V�D�J�H�����/�H���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���Q�¶�X�W�L�O�L�V�H���S�D�V���G�¶�H�D�X���W�U�q�V���I�D�L�E�O�H�P�H�Q�W���P�L�Q�p�U�D�O�L�V�p�H������ % 

                                                           
56 Ministère des Solidarité et de la Santé, Bilan de la qualité des eaux conditionnées en France, données 2017, Août 2018. 
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des marques embouteillées et 2 % de la production). De la même façon, au regard des normes de 

�S�R�W�D�E�L�O�L�W�p�����O�¶�H�D�X���K�\�S�H�U���P�L�Q�p�U�D�O�L�V�p�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�������� �����G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�D�O������ 

 

�&�H���S�U�H�P�L�H�U���F�K�D�S�L�W�U�H���D���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�E�R�U�G�H�U���O�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�H���F�D�G�U�D�J�H���V�X�U���O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�R-minérale dans toute 

sa complexité, que ce soit sous différents angles (juridique, historique, idéologique et culturel), mais 

aussi en tant que ressources naturelles particulières, au regard des multiples décalages entre espace 

souterrain et de surface ou entre la théo�U�L�H���H�W���O�H�V���W�H�U�U�D�L�Q�V���G�¶�p�W�X�G�H�V �j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����/�H���F�D�G�U�H���G�H��

réflexion sur la filière EMN porte également sur les deux usages majeurs.  
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Chapitre 2 - Les usages �G�H���O�¶EMN : des enjeux socio-économiques, politiques et 
identitaires 
 
Les deux usages majeur�V�� �G�H�� �O�¶�(�0�1�� �V�R�Q�W�� �D�Q�D�O�\�V�p�V��sous le prisme des enjeux socio-économiques, 

politiques et identitaires�����/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�D���U�p�D�O�L�W�p���S�U�R�G�X�F�W�L�Y�H���S�D�V�V�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�D�U���X�Q�H���F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q��

des aspects socio-économiques et organisationnels liés aux deux usages. Pour ce faire, nous nous 

�L�Q�W�p�U�H�V�V�R�Q�V�� �D�X�[�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �X�V�D�J�H�V�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �Q�R�X�V�� �S�H�Q�F�K�H�U�� �V�X�U��

�O�¶�H�P�S�U�X�Q�W�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�H�� �H�W�� �O�R�F�D�O�H���� �(�Q�I�L�Q���� �O�D�� �G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �H�W�� �G�H�V��

modes de gestion est également une particularité importante à investiguer pour comprendre cette 

réalité productive.  

�'�D�Q�V�� �X�Q�� �V�H�F�R�Q�G�� �W�H�P�S�V���� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�H�U�U�R�J�H�R�Q�V�� �O�H�V�� �H�Q�W�U�H�O�D�F�V�� �G�¶�H�Q�M�H�X�[�� �H�Q�W�U�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�H���� �&�H�O�D��

�F�R�P�S�U�H�Q�G���H�Q���D�P�R�Q�W���X�Q���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���J�p�Q�p�U�D�O���V�X�U���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�(�0�1��- entre élément public 

ou marchandise -���� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �S�O�R�Q�J�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �H�W�� �G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V����

Enfin, les interactions entre territoire et économie sont également approchées au travers des liens qui 

existent entre toponymie, terroir et marque commerciale.  

�'�D�Q�V���X�Q���W�U�R�L�V�L�q�P�H���W�H�P�S�V�����Q�R�X�V���V�R�X�K�D�L�W�R�Q�V���R�X�Y�U�L�U���O�D���G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q���V�X�U���O�H�V���U�p�H�O�O�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�V���G�H���O�¶�(�0�1��

au regard des difficultés de différenciation des produits et services commercialisés. Cela nous amène 

à comparer les différentes eaux qui existent, mais aussi le niveau de spécialisation des EMN 

�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�V���H�W���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[�����(�Q�I�L�Q�����S�R�X�U���F�K�D�F�X�Q���G�H�V���G�H�X�[���X�V�D�J�H�V���G�H���O�¶�(�0�1�����Q�R�X�V��

�D�E�R�U�G�R�Q�V���O�H�V���U�D�S�S�U�R�F�K�H�P�H�Q�W�V���T�X�L���V�¶�R�S�q�U�H�Q�W���H�Q�W�U�H�����G�¶�X�Q�H���S�D�U�W, les produits et servi�F�H�V���O�L�p�V���j���O�¶�(�0�1�����H�W��

�G�¶�D�X�W�U�H part, �G�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���H�W���V�H�U�Y�L�F�H�V���O�L�p�V���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���H�D�X�[�� 

 

1. Réalité productive : aspect socio-économique et organisationnel des usages 
 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�D���U�p�D�O�L�W�p���S�U�R�G�X�F�W�L�Y�H��des usages passe dans un premier temps par la compréhension des 

grandes caractérist�L�T�X�H�V���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� 

 
1.1. �4�X�H�O�O�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H nationale en France et en Belgique ? 

 
1.1.1. Le thermalisme : un secteur tourné vers le marché intérieur 

�/�D���)�U�D�Q�F�H���V�H���S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H���D�X���W�U�R�L�V�L�q�P�H���U�D�Q�J���H�X�U�R�S�p�H�Q���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[�����6�H�Oon la 

Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), 115 établissements 

thermaux sont en exploitation sur 89 villes thermales. Le CNETH (Conseil National des Exploitants 

�7�K�H�U�P�D�X�[�����H�V�W���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�F�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H���G�X���V�H�F�W�H�X�U�����&�¶�H�V�W �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�¶�X�Q�L�T�X�H���V�\�Q�G�L�F�D�W���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O��

qui représente les exploitants thermaux français. Le CNETH a été créé en 2002 à la suite de la fusion 

de trois syndicats. Près de 96 % des établissements thermaux adhèrent au CNETH. Le secteur national 
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pèse pour ���������������H�P�S�O�R�L�V���G�L�U�H�F�W�V���H�W�����������������H�P�S�O�R�L�V���L�Q�G�L�U�H�F�W�V�����K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W�����U�H�V�W�D�X�U�D�W�L�R�Q�«������Le ratio 

�F�R�P�P�X�Q�p�P�H�Q�W���D�G�P�L�V���S�R�X�U���O�¶�L�P�S�D�F�W���G�L�U�H�F�W���H�V�W���G�H��1 ETP pour 100 curistes. Selon le Comité National 

du Tourisme (CNT), les établissements thermaux français représentent 8 000 postes de travail dont    

�������������D�J�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���H�W���������������W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�V�����V�R�L�W���������������p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W���W�H�P�S�V���S�O�H�L�Q�����$���F�H�O�D���V�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W���O�H�V��

médecins thermaux qui exercent en libéral. La fréquentation médicale est de 598 774 curistes en 2018 

en France. Les soins thermaux �S�q�V�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���S�R�X�U���������� % du budget de la Sécurité Sociale. En 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �X�W�L�O�L�V�p�H���� �F�K�D�T�X�H�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �W�K�H�U�P�D�O�� �G�L�V�S�R�V�H�� �G�H�� ���� �j�� ����

orientations thérapeutiques parmi les 12 orientations nationales.  

Les projets de rénova�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�V�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�K�H�U�P�D�X�[�� �V�H�� �P�X�O�W�L�S�O�L�H�Q�W�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �$��

�O�¶�K�R�U�L�]�R�Q���������������O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���1�D�Q�F�\���H�W���9�D�O�Y�L�W�D�O���R�X�Y�U�L�U�R�Q�W���X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���S�{�O�H���W�K�H�U�P�D�O���S�R�X�U����������

�P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�����/�H���S�U�R�M�H�W���U�H�Q�R�X�H���D�Y�H�F���X�Q�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�D�O�H���T�X�L���Q�¶�D���G�X�U�p���T�X�H���G�H��

���������� �j�� ������������ �*�U�D�Q�G�� �1�D�Q�F�\�� �7�K�H�U�P�D�O�� �V�H�� �G�p�F�O�L�Q�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���F�R�P�S�O�H�[�H�� �G�H�� ���� 000 m² 

�F�R�P�S�R�V�p���G�¶�X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���D�Y�H�F���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���P�p�G�L�F�D�O�H�����5�K�X�P�D�W�R�O�R�J�L�H�������P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�H���E�L�H�Q-

être avec des espaces dédiés. ThermaSport sera consacré aux soins des sportifs, et ThermaSanté sera 

�G�p�G�L�p�� �j�� �O�D�� �S�U�p�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �S�K�\�V�L�T�X�H���� �/�H�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�D�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q��spa thermal 

autour de « la piscine ronde �ª�� �G�H�� ������������ �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�L�V�F�L�Q�H�� �R�O�\�P�S�L�T�X�H�� �H�Q�� �H�D�X�� �W�K�H�U�P�D�O�H���� �3�R�V�L�W�L�R�Q�Q�p��

comme un complexe th�H�U�P�D�O�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�Y�U�D�L�W�� �J�p�Q�p�U�H�U�� �X�Q�H��

hausse de 5 �����G�H�V���Q�X�L�W�p�H�V���H�W���X�Q���F�K�L�I�I�U�H���G�¶�D�I�I�D�L�U�H�V���V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���G�H�����������P�L�O�O�L�R�Q�V���S�R�X�U���O�H�V���K�{�W�H�O�V���G�H���O�D��

ville. Le groupe France Thermes et la ville de Châtelguyon lancent également un chantier de 32 

�P�L�O�O�L�R�Q�V�� �G�¶�H�X�U�R�V�� �S�R�X�U�� �F�U�p�H�U�� �X�Q�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �W�K�H�U�P�D�O���� �/�H�� �J�U�R�X�S�H�� �/�¶�2�U�p�D�O�� �D�� �O�D�Q�F�p�� �X�Q�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�H��

�U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�� ���� �P�L�O�O�L�R�Q�V�� �G�¶�H�X�U�R�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �W�K�H�U�P�H�V�� �G�H�� �6�D�L�Q�W-Gervais-les-Bains. Au total, selon le 

CNETH�����S�U�q�V���G�H�����������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V���Y�R�Q�W���r�W�U�H���L�Q�Y�H�V�W�L�V entre 2016 et 2021. 

 

Depuis 2010, le secteur thermal connaît une nouvelle dynamique de fréquentation. Entre 2009 (année 

la plus basse avec 486 723 curistes) et 2018, la fréquentation thermale a augmenté de 23 %. Cela 

représente en moyenne une augmentation annuelle de 2,6 %. Cette augmentation arrive après des 

décennies de baisse de la fréquentation dès le début des années 1990. Entre 1993 (600 000 curistes) et 

2009 (487 000 curistes), la fréquentation des établissements thermaux français avait baissé de 19 %, 

soit 1,2 % par an. Cette nouvelle dynamique « �U�H�I�O�q�W�H�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �S�D�U��

�O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�O�D�V�V�H���G�¶�k�J�H������-74 ans �ª�����T�X�¶�X�Q�H���U�H�F�R�Q�T�X�r�W�H���G�H���S�D�W�L�H�Q�W�q�O�H�����6�H�O�R�Q���X�Q�H���H�Q�T�X�r�W�H���7�1�6��

Healthcare de 2006, près de 68 % des curistes ont plus de 60 ans et 83 % des curistes ont plus de 55 

�D�Q�V�����/�D���P�R�\�H�Q�Q�H���G�¶�k�J�H���G�H�V���F�X�U�L�V�W�H�V���H�V�W���G�H���������D�Q�V et près de 77 % des curistes sont retraités. 
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Figure 12 : Evolution de la fréquentation thermale entre 1998 et 2018 (fédération thermale CNETH) 

 

La Belgique est sortie du thermalisme médical en 1991. Seulement 2 établissements alimentés en eau 

thermo-minérale sont en exploitation en Belgique. La fédération thermale de Belgique est toujours 

active pour représenter ce secteur restreint. 

 

1.1.2. �/�¶embouteillage �G�¶�(�0�1�������X�Q���V�H�F�W�H�X�U���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�W���j���O�¶�H�[�S�R�U�W 
�/�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �S�U�R�G�X�F�W�H�X�U�� �G�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �H�Q�� �(�X�U�R�S�H���� �6�H�O�R�Q�� �O�H��

ministère des affaires sociales et de la santé, seulement 57 usines exploitent 93 marques en 2017.  Ces 

sites adhèrent à la MEMN (Maison des Eaux Minérales Naturelles�����T�X�L���H�V�W���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�F�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H���G�H��

la profession. Le secteur national des eaux embouteillées pèse pour 10 000 emplois directs et 30 000 

emplois indirects (fournisseurs et sous-�W�U�D�L�W�D�Q�W�V�«������ �/�D production représente 7.75 milliards de 

�E�R�X�W�H�L�O�O�H�V�� �H�Q�� ���������� ������������ �P�L�O�O�L�D�U�G�V�� �G�H�� �O�L�W�U�H�� �G�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H������ �/�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U��

�H�[�S�R�U�W�D�W�H�X�U���P�R�Q�G�L�D�O���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�����D�Y�H�F���S�U�q�V���Ge 40 % de part de marché mondial soit 

un tiers de la production (3.1 milliards de bouteilles ou 2.9 milliards de litres par an).                       

�(�Q���%�H�O�J�L�T�X�H�����O�H���V�H�F�W�H�X�U���H�V�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p���S�D�U���O�D���)�,�(�%�����)�p�G�p�U�D�W�L�R�Q���5�R�\�D�O�H���G�H���O�¶�,�Q�G�X�V�W�U�L�H���G�H�V���(�D�X�[���H�W���G�H�V��

Boissons rafraichissantes). Selon le Service Public Fédéral Belge, seulement 19 usines exploitent 25 

�P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1�����/�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���H�V�W���G�H�����������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�H���O�L�W�U�H���G�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���S�D�U���D�Q������������

�P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�H���E�R�X�W�H�L�O�O�H�V�������G�R�Q�W�����������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�H���O�L�W�U�H���j���O�¶�H�[�S�R�U�W�������������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�H���E�R�X�W�H�L�O�O�H�V������ 

Le nombre de marques nationales françaises prises en compte par le ministère de la santé est 

artificiellement gonflé. Le chiffre de 93 marques comprend en réalité 18 noms similaires comportant 

une variante. �&�H�O�D���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�U���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�Fiation sous un même nom de différents produits : EMN 

plate, EMN avec adjonction de gaz carbonique ou encore différentes intensités de gaz carbonique. 

�7�R�X�W�H�I�R�L�V�����O�H���Q�R�P���U�H�V�W�H���X�Q���W�U�D�L�W���F�R�P�P�X�Q���H�Q�W�U�H���F�K�D�F�X�Q�H���G�H���F�H�V���������P�D�U�T�X�H�V���F�D�U���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�(�0�1���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W��
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de la même source. Parmi ces 18 sources, on recense 13 sources ayant 2 produits différents et 3 sources 

ayant 3 produits différents. Pour être à un niveau comparable avec la Belgique, il serait nécessaire de 

mettre en avant le chiffre de 76 marques nationales françaises qui portent le même nom et provenant 

�G�¶�X�Q�H���P�r�P�H���V�R�X�U�F�H�� 

�(�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �R�Q�W�� �H�Q�� �F�R�P�P�X�Q�� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �©�� �(�D�X��

Minérale Naturelle » qui a une valeur juridique. Il est octroyé par le Ministère de la Santé sur avis de 

�O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H���G�H���0�p�G�H�F�L�Q�H�����&�¶�H�V�W���X�Q�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���H�Q���D�P�R�Q�W���G�H���O�D���G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��

�G�¶�X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���H�W���G�¶�X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H�����(�Q���%�H�O�J�L�T�X�H�����G�H�S�X�L�V���O�D���I�L�Q��

du thermalisme social, seules �O�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���R�Q�W���O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���G�¶�R�E�W�H�Q�L�U �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���©���(�D�X��

Minérale Naturelle ». Il est accordé par le Conseil Supérieur de la Santé sur avis de �O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H���5�R�\�D�O�H��

de médecine. �0�D�O�J�U�p���O�D���Q�R�U�P�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���V�W�D�W�X�W���(�0�1���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H��européenne et mondiale, il existe à ce 

jour une grande diversité des usages au sein de chaque état membre dans le domaine du thermalisme 

�H�W���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� 
 

1.1.3. Quelle estimation des deux usages en termes de valeur ajoutée ? 
La valeur ajoutée est une notion qui vise à mesurer la valeur économique ajoutée de l'activité d'une 

entreprise. L'Insee définit la valeur ajoutée comme le « solde du compte de production ». Elle est égale 

au chiffre �G�¶�D�I�I�D�L�U�H�V diminué de la consommation intermédiaire. Quand une entreprise vend un produit 

ou fournit un service, elle n'est pas la créatrice de tout ce qui compose le produit ou le service, dans la 

mesure où elle a acheté des matières premières, des produits semi-finis ou finis, de l'énergie et des 

�V�H�U�Y�L�F�H�V���� �/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �H�I�I�H�F�W�X�H�� �X�Q�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �F�H�V�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�V���� �(�Q�� �Oes 

�W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�Q�W���� �H�O�O�H�� �X�W�L�O�L�V�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �D�M�R�X�W�p�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���� �/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �F�U�p�H�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�H��

valeur, car celle du produit obtenu est plus élevée que la somme des consommations intermédiaires. 

La valeur ajoutée est réputée pour être une mesure pe�U�W�L�Q�H�Q�W�H���� �&�¶�H�V�W�� �O�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �X�W�L�O�L�V�p�� �S�D�U��

�O�
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���I�L�V�F�D�O�H���F�R�P�P�H���D�V�V�L�H�W�W�H���G�H���O�D���7�9�$�����$���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�¶�X�Q���S�D�\�V�����O�D���V�R�P�P�H���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���D�M�R�X�W�p�H�V��

constitue son produit intérieur brut ���3�,�%������ �/�¶�,�1�6�(�(���D�� �H�V�W�L�P�p���X�Q���W�D�X�[�� �G�H�� �Y�D�O�H�X�U�� �D�M�R�X�W�p�H���S�R�X�U���F�K�D�T�X�H��

code NAF. Ce�V�� �W�D�X�[�� �V�R�Q�W�� �Q�D�W�L�R�Q�D�X�[�� �P�D�L�V�� �R�Q�W�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�H�� �U�H�S�R�V�H�U�� �V�X�U�� �G�H�V�� �K�\�S�R�W�K�q�V�H�V�� �V�L�P�S�O�H�V�� �H�W��

réalistes. Le calcul de la valeur ajoutée se fait en appliquant au chiffre �G�¶�D�I�I�D�L�U�H�V le taux de valeur 

�D�M�R�X�W�p�H�����I�R�X�U�Q�L�V���S�R�X�U���F�K�D�T�X�H���F�R�G�H���1�$�)���S�D�U���O�¶�,�1�6�(�(����Le taux de valeur ajoutée correspond à 50.4 % 

�S�R�X�U���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H et à 26.3 % pour la fabrication de boisson. A titre indicatif, le taux est de 21 % 

pour les jeux de hasard des casinos1. La variation du taux de valeur ajoutée est nettement moins élevée 

pour �O�¶�X�V�D�J�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���T�X�H���S�R�X�U���O�¶�X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�D�O�����F�D�U���L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���W�R�X�M�R�X�U�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�X��

                                                           
1 �^�]�š���� �]�v�š���Œ�v���š�� ������ �o�[�/�v�•�š�]�š�µ�š�� �E���š�]�}�v���o�� ������ �o���� �^�š���š�]�•�š�]�‹�µ���� ���š�� �����•�� ���š�µ�����•�� �����}�v�}�u�]�‹�µ���•�� �~�/�E�^�����•�U��www.insee.fr/fr/metadonnees/definition, 
consulté le 23/09/2019. 
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�S�U�R�G�X�L�W���� �H�W�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�H�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �j�� �G�p�G�X�L�U�H�� ���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���� �3�(�7���� �E�R�X�F�K�R�Q����

�p�W�L�T�X�H�W�W�H�«������ �(�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� 90 % du chiffre d'affaires des établissements thermaux est généré par les 

curistes, bénéficiant de soins remboursés par la Sécurité sociale sur prescription d'un médecin. Cela 

�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q���Y�R�O�X�P�H���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H ���������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V���H�Q���������������G�R�Q�W 25 �����j���O�D���F�K�D�U�J�H���G�H���O�¶�D�V�V�X�U�D�Q�F�H��

maladie. En appliquant le taux de 50.4 �����D�X�[�����������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V���G�H���F�K�L�I�I�U�H���G�¶�D�I�I�D�L�U�H�V, cela représente 

454 millions de valeur ajoutée nationale pour le thermalisme de santé. En ajoutant les autres revenus 

�G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[�������������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V���G�H���&�$�������O�D���Y�D�O�H�X�U���D�M�R�X�W�p�H représente 504 millions 

de valeur ajoutée nationale. �3�R�X�U�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���� �O�H�� �F�K�L�I�I�U�H�� �G�¶�D�I�I�D�L�U�H�V est de 2.8 

�P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�¶�H�X�U�R�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H���H�Q���������������V�R�L�W���� % du secteur agroalimentaire. A titre indicatif, le chiffre 

�G�¶�D�I�I�D�L�U�H�V��généré par le secteur des eaux en bouteille en Europe �H�V�W���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H���������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�¶�H�X�U�R�V����

�6�H�O�R�Q���O�¶�$�1�,�$�����O�D���Y�D�O�H�X�U���D�M�R�X�W�p�H���G�H�V���H�D�X�[���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�V���S�D�U���������H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H���H�V�W���G�H�����������P�L�O�O�L�R�Q�V��

�G�¶�H�X�U�R�V����En considérant un chiffre �G�¶�D�I�I�D�L�U�H�V �j���Y�D�O�H�X�U���p�J�D�O�H���H�Q�W�U�H���O�¶�(�0�1���H�W���O�¶�H�D�X���G�H���V�R�X�U�F�H���D�X���S�U�R�U�D�W�D��

�G�H�V���Y�R�O�X�P�H�V���G�¶�H�D�X���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H2, nous pouvons considérer que 62 % sont générés �S�D�U���O�¶�(�0�1����������������

�P�L�O�O�L�D�U�G�V�� �G�¶�H�X�U�R�V�� �G�H�� �&�$���� �H�W�� ���� ���� �� �S�D�U�� �O�¶�H�D�X�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H�� �������������� �P�L�O�O�L�D�U�G�V�� �G�¶�H�X�U�R�V�� �G�H�� �&�$������ �/�D�� �Y�D�O�H�X�U��

�D�M�R�X�W�p�H���G�H���O�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�D�L�W���G�R�Q�F���H�Q�Y�L�U�R�Q�����������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V�� 

�$�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���� �O�D�� �I�L�O�L�q�U�H�� �(�0�1�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �S�q�V�H�� �S�R�X�U�� �S�O�X�V�� �G�H�� ������������ �P�L�O�O�L�D�U�G�V�� �G�¶�H�X�U�R�V�� �G�H�� �Y�D�O�H�X�U��

�D�M�R�X�W�p�H���� �0�D�O�J�U�p�� �X�Q�� �S�R�L�G�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �G�H�V�� �S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W�V�� �G�¶�(�0�1�� �S�O�X�V�� �p�O�H�Y�p���� �H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�H�� �Y�D�O�H�X�U��

�D�M�R�X�W�p�H�����O�¶�X�V�D�Je thermal représente 49 % de cette valeur ajoutée. 

 

1.2. Une emprein�W�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���L�Q�p�J�D�O�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���U�p�J�L�R�Q�D�O�H���H�W���O�R�F�D�O�H 
 

1.2.1. Une répartition régionale inégale des usines/marques et villes thermales/thermes 
�$���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���)�U�D�Q�F�H���R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���H�Q�F�R�U�H���X�Q�H���J�U�D�Q�G�H��diversité territoriale des deux usages. En France, 

70 �����G�H�V���X�V�L�Q�H�V�����������X�V�L�Q�H�V���G�¶�(�0�1�����H�W������ �����G�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1�����������P�D�U�T�X�H�V�����V�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�Q�W���G�D�Q�V������

régions : Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie, Grand Est et Nouvelle Aquitaine. Cette concentration 

renvoie à celle de la localisation des ressources en EMN. La Région Auvergne Rhône-Alpes se 

�G�L�V�W�L�Q�J�X�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���D�Y�H�F������ �����G�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�¶�(�0�1�����������X�V�L�Q�H�V�����H�W������ % des 

�P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1�� �������� �P�D�U�T�X�H�V������ �/�H���G�p�F�D�O�D�J�H�� �H�Q�W�U�H���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�X�V�L�Q�Hs �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�Dge et le nombre 

�G�¶�H�D�Xx embouteillées �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �X�V�L�Q�H�V�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�Q�W�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �H�D�X�[��

�P�L�Q�p�U�D�O�H�V�����8�Q�H���P�r�P�H���X�V�L�Q�H���S�H�X�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���D�Y�R�L�U���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�X�Q�H���(�0�1���H�W���G�¶�X�Qe 

�(�D�X���G�H���6�R�X�U�F�H�����Y�R�L�U���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�D�X�W�U�Hs boissons.  

                                                           
2 ���v���&�Œ���v�����U���ó�X�î�ò���u�]�o�o�]���Œ���•���������o�]�š�Œ���•�����[���D�E���}�v�š��� �š� �����u���}�µ�š���]�o�o� ���•�����š��4.477 milliards de �o�]�š�Œ���•�����[�����µ���������•�}�µ�Œ�������}�v�š��� �š� �����u���}�µ�š���]�o�o� ���•�U��
soit 11.737 milliards de �o�]�š�Œ���•�����[�����µ�����u���}�µ�š���]�o�o� �������v���î�ì�í�ô�X 
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En Belgique, la Région Wallonne concentre 80 �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H������������

millions de bouteilles). Sur les 20 usines de production, 10 sont situées en Flandre (12 marques) et 10 

sont situées en Wallonie (14 marques).  
 

 

Figure 13 : Carte de localisation des 57 usines d'embouteillage d'EMN en France (fédération embouteilleur MEMN) 
 

Malgré la normalisation des tarifs et des soins thermaux en France, des diversités territoriales 

persistent. En France, 88 % des établissements thermaux (101 établissements thermaux) et 84 % des 

villes thermales (75 villes thermales) se concentrent dans 4 régions : Auvergne Rhône-Alpes, 

Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Grand Est. Les trois premières Régions regroupent chacune pr�q�V���G�¶�X�Q��

tiers des établissements thermaux et des villes thermales de France (voir Annexe n°6). Comme pour 

�O�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1�����F�H�W�W�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q���U�H�Q�Y�R�Le à celle de la localisation des ressources 

en EMN. Un décalage peut exister entre le nomb�U�H���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���H�W���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�H���Y�L�Oles 

thermales, car 11 �����G�H�V���Y�L�O�O�H�V���D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V���W�K�H�U�P�H�V�����6�L���G�D�Q�V���O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V���F�D�V���L�O���\���D���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��

un établissement thermal par ville thermale, plusieurs exceptions à cette règle existe. La ville de Dax 

se caractérise par exemple par une concentration de 12 établissements thermaux. En Belgique, dans la 

Région Wallonne, seule les deux villes de Spa et Chaudfontaine accueillent encore une activité de bien 

�r�W�U�H���X�W�L�O�L�V�D�Q�W���O�¶�(�0�1�� 
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Figure 14 : Carte de localisation des 115 établissements thermaux en France (fédération thermale CNETH) 
 

�/�D���F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�D���O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�¶�(�0�1���H�W���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�D�U�I�D�L�W�H����

En France, 14 régions accueillent au moin�V���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�D�X���0�L�Q�p�U�D�O�H���1�D�W�X�U�H�O�O�H�����H�W��������

régions �G�L�V�S�R�V�H�Q�W���G�¶�D�X���P�R�L�Q�V���X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O�����3�U�q�V���G�H������régions ayant au moins une usine 

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���Q�H���G�L�V�S�R�V�H�Q�W���S�D�V���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O�����%�U�H�W�D�J�Q�H�����&�H�Q�W�U�H�����0�D�U�W�L�Q�L�T�X�H�����3�D�\�V���G�H���O�D 

Loire) et inversement, seule la région �1�R�U�P�D�Q�G�L�H�� �G�L�V�S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �W�K�H�U�P�D�O�� �P�D�L�V�� �D�X�F�X�Q�H��

�X�V�L�Q�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �G�¶�(�0�1���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�H�V��régions �T�X�L�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W���O�H�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�X�V�L�Q�Hs 

�G�¶�(�0�1�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�W�� �G�H�V�� �W�K�H�U�P�H�V�� ��Auvergne-Rhône Alpes, Occitanie, 

Grand Est, Nouvelle Aquitaine. Voir Annexe n°6). 

De manière générale, �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H���H�W���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���G�H�V���V�L�W�H�V���H�Q���D�F�W�L�Y�L�W�p��

depuis la fin du XIXe siècle ou le début du XXe siècle. Toutefois, on assiste de manière ponctuelle, à 

�O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �X�V�L�Q�H�V�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� ��projet de �'�L�Y�R�Q�Q�H�� �H�Q�� ������������ �R�X�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W��

thermaux (projet de Nancy et Santenay en 2021).  De la même manière, certaines structurent peuvent 

disparaitre dans le temps comme �O�H�V���W�K�H�U�P�H�V���G�¶�$�O�H�W-les-�%�D�L�Q�V���H�Q���������������S�X�L�V���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��

�G�¶�$�O�H�W���H�Q���������������&�H�W�W�H���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���L�Q�p�J�D�O�H���G�H�V���X�V�D�J�H�V���H�V�W���G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���O�L�p�H���j���O�D���O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V��
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�G�¶�(�0�1�����/�D���J�U�D�Q�G�H���P�D�M�R�U�L�W�p���G�H�V���X�V�D�J�H�V���V�R�Q�W���G�R�Q�F���V�L�W�X�p�V���G�D�Q�V�������]�R�Q�H�V���G�H���P�R�Q�W�D�J�Q�H : les Pyrénées, le 

Massif Central, les Alpes, le Jura, les Vosges. Cette concentration géographique engendre une 

proximité géographique entre ces �Y�L�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�[�� 

En Belgique, la corrélation régionale de localisation entre les deux usages est beaucoup moins marquée. 

�(�Q�� �5�p�J�L�R�Q�� �:�D�O�O�R�Q�Q�H���� �V�X�U�� �O�H�V�� ������ �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �T�X�L�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W�� �X�Q�H�� �X�V�L�Q�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �G�¶�(�0�1����

�V�H�X�O�H�P�H�Q�W�������G�L�V�S�R�V�H�Q�W���G�¶�X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���j���Y�R�F�D�W�L�R�Q���G�H���E�L�H�Q���r�W�U�H���j���E�D�V�H���G�¶�(�0�1 : Spa et Chaudfontaine. 

 

1.2.2. Des niveaux de fréquentation et de production régionale contrastés 
La fréquentation thermale de santé est marquée par trois régions leader �����O�¶�2�F�F�L�W�D�Q�L�H�������� %, 187 088 

curistes), la Nouvelle Aquitaine (25 %, 150 ���������F�X�U�L�V�W�H�V�������H�W���O�¶�$�X�Y�H�U�J�Q�H���5�K�{�Q�H-Alpes (21 %, 128 402 

curistes). Ces trois régions concentrent 78 % de la fréquentation nationale.  
 

 

Figure 15 : Répartition de la fréquentation thermale de santé par Région (fédération thermale CNETH) 
 

�/�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���H�V�W���P�D�U�T�X�p�H���S�D�U���W�U�R�L�V��régions leader �����O�¶�$�X�Y�H�U�J�Q�H���5�K�{�Q�H-Alpes (50 

������ �������� �P�L�O�O�L�D�U�G�V�� �G�H�� �F�R�O�V������ �O�¶�2�F�F�L�W�D�Q�L�H�� ������ %, 1.9 milliards de cols), et la région Grand Est (19 %, 1.5 

milliards de cols). Ces trois régions concentrent 92 �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���� 
 

 

Figure 16 : Répartition de la production d'EMN embouteillée par Région (fédération MEMN) 

Région
Fréquentation 
(curistes) 2018

Part de la 
fréquentation totale

Occitanie 187 088 31,25%
Nouvelle Aquitaine 150 924 25,21%
Auvergne Rhône-Alpes 128 402 21,44%
PACA 46 302 7,73%
Grand Est 45 305 7,57%
Bourgogne Franche-Comté 16 825 2,81%
Normandie 13 002 2,17%
Haut de France 9 778 1,63%
La Réunion 511 0,09%
Ile-de-France 445 0,07%
Corse 192 0,03%

Total 598 774 100%

Région
Production (nombre 
de bouteille) 2017

Part de la               
production totale

Auvergne - Rhône Alpes 3 843 940 000 49,56%
Occitanie 1 868 000 000 24,09%
Gd Est 1 448 000 000 18,67%
Haut de France 263 000 000 3,39%
PACA 107 000 000 1,38%
Nouvelle Aquitaine 81 515 000 1,05%
Bretagne 71 000 000 0,92%
Corse 28 000 000 0,36%
Bourgogne Fche Comté 12 000 000 0,15%
Ile de France 10 000 000 0,13%
Martinique 10 000 000 0,13%
Centre 5 021 000 0,06%
La Réunion 5 000 000 0,06%
Pays de la Loire 3 000 000 0,04%

TOTAL 7 755 476 000 100%
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1.2.3. Une performance et un poids socioéconomique très variables �j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���F�R�P�P�X�Q�D�O�H 
Que ce soit en France ou en Belgique, le niveau de production et la fréquentation est très contrasté selon 

�O�H�V���Y�L�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�[�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���Y�D�U�L�H�Q�W���p�Q�R�U�P�p�P�H�Q�W���� �(�Q���)�U�D�Q�F�H���� �G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���W�K�H�U�P�D�O���� �O�D���I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

varie de 53 400 curistes à Balaruc à 41 curistes aux Thermes la Chaldette sur la commune de Brion. Les 

cinq premières villes thermales (Balaruc, Dax, Gréoux-les-Bains, Aix-les-Bains et Amélie-les-Bains) 

cumulent 191 600 curistes en 2018, soit 32 % de la fréquentation nationale.  

�'�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �G�¶�(�0�1���� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �Y�D�U�L�H�� �p�Q�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �O�D�� �S�O�X�V��

industrialisée de 1,8 milliards �G�H���E�R�X�W�H�L�O�O�H�V���S�D�U���D�Q���G�¶�(�0�1���(�Y�L�D�Q���j���O�¶�X�Q�L�W�p���O�D���S�O�X�V���D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H���G�H������������������

�E�R�X�W�H�L�O�O�H�V�� �S�D�U�� �D�Q�� �G�¶�(�0�1�� �O�D�� �5�H�L�Q�H�� �G�H�V�� �%�D�V�D�O�W�H�V�� �R�X�� �O�¶�(�0�1�� �7�U�H�L�J�Q�D�F���� �/�H�V�� �F�L�Q�T�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �G�¶�H�D�X�[��

(Evian, Vittel-Contrexéville, Vergèze, Volvic, Saint Galmier) cumulent 6 milliards de bouteilles, soit 78 

% de la production nationale. Cette concentration est encore plus importante en Belgique, où le nombre 

de sites �H�V�W�� �U�p�G�X�L�W���� �/�H�V�� ���� �Y�L�O�O�H�V�� �G�¶�H�D�X�[�� �G�H�� �6�S�D���� �&�K�D�X�G�I�R�Q�W�D�L�Q�H�� �H�W�� �(�W�D�O�O�H�� �F�X�P�X�O�H�Q�W�� �S�U�q�V�� �G�H�� ���� % de la 

production nationale. La production varie de 450 millions de bouteilles à Spa, à 10 millions de bouteilles 

à Ferrières. 

�&�H�W�W�H���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H���V�H���U�H�W�U�R�X�Y�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�X���S�R�L�G�V���V�R�F�L�R-économique. Le CNETH 

et la MEMN �V�R�X�O�L�J�Q�H�Q�W���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���T�X�H���O�H���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���H�W���O�¶�(�0�1 embouteillée sont des activités qui 

�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���H�W���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����F�D�U���L�O���V�¶�D�J�L�W���P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���G�¶�H�V�S�Dces ruraux 

et montagnards, où �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���H�V�W���S�H�X���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�H�����Y�R�L�U�H��en situation de mono-activité.  

Près de 87 % des communes thermales font moins de 10 000 habitants et concentrent près de 73 % de la 

fréquentation nationale. A 5 000 habitants, il y a encore 70 % des communes thermales et 54 % de la 

fréquentation thermale. Sur la base des seuls recensements �G�H�� �O�¶�,�1�6�(�(���� �Q�R�X�V�� �S�Ruvons proposer une 

typologie plus fine du classement démographique pour mettre en perspective la localisation des 

établissements thermaux et la fréquentation. Près de 47 % des communes thermales sont des villages de 

moins de 2 000 habitants, et concentre 26 % de la fréquentation nationale. La proportion entre les bourgs 

et les petites villes est similaire, avec pour chaque classe une représentation de 22 % et 24 % des 

communes thermales. Les villes moyennes (Dax, Rochefort, Vichy, Aix et Thonon) et les grandes villes 

(Marseille) sont très peu représentées. 
 

 

Figure 17 : Répartition des établissements thermaux par classe démographique en France (INSEE, CNETH) 

 

Type Classe démographique
Nombre de commune 

thermale
Part des villes 

thermales
Fréquentation 

(curistes en 2018)
Part de fréquentation 

nationale
Village Moins de 2000 habs 42 47% 154 670 26%
Bourg De 2000 à 5000 habs 20 22% 167 417 28%

Petite Ville De 5000 à 20 000 habs 21 24% 166 779 28%
Ville moyenne De 20 000 à 100 000 habs 5 6% 106 495 18%
Grande Ville Plus de 100 000habs 1 1% 3 413 1%

89 100% 598 774 100%TOTAL
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En France, près de 91 % des communes accueil�O�D�Q�W�� �X�Q�H�� �X�V�L�Q�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H ont moins de 10 000 

habitants et concentrent près de 94 % de la production nationale. A 5 000 habitants, il y a encore 81 % 

�G�H�V���Y�L�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�[���H�W������ �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�(�0�1���H�Q���E�R�X�W�H�L�O�O�H�����/�H���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���G�H���O�¶�,�1�6�(�(��

a également été mis en perspe�F�W�L�Y�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�D�� �O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �X�V�L�Q�H�V�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �H�W�� �O�D��

production. Près de 58 % des communes thermales sont des villages de moins de 2 000 habitants, et 

concentre 9 % de la fréquentation nationale. Il y a donc beaucoup de petites usines à faible capacité de 

�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H�V���Y�L�O�O�D�J�H�V�����/�H�V���E�R�X�U�J�V���D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�Q�H���J�U�D�Q�G�H���S�D�U�W���G�¶�X�V�L�Q�Hs (23 %) mais pour 

près de 27 % de la production nationale. Dans cette classe on retrouve par exemple Volvic, Contrexéville, 

Saint-Yorre, Luchon ou Vals. 

�&�¶�H�V�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���S�H�W�L�W�H�V���Y�L�O�O�H�V���T�X�L���F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�Q�W���O�D���P�D�M�R�U�L�W�p���G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�������� %) pour 

seulement 14 �����G�¶�X�V�L�Q�H�V�����2�Q���\���U�H�W�U�R�X�Y�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���3�X�E�O�L�H�U�����9�L�W�W�H�O���H�W���9�H�U�J�q�]�H�����/�H�V���Y�L�O�O�H�V���P�R�\�H�Q�Q�H�V���V�R�Q�W��

très peu représentées (Thonon, Fort-de-France, Dax), et les grandes villes absentes. 
 

 

Figure 18 �����5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���S�D�U���F�O�D�V�V�H���G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����,�1�6�(�(����MEMN) 

 

�(�Q�� �%�H�O�J�L�T�X�H���� �O�D�� �U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�Q�Ws �H�W�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �H�V�W différente. 

Seulement 42 �����G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���D�F�F�X�H�L�O�O�D�Q�W���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���I�R�Q�W���P�R�L�Q�V���G�H������ 000 habitants et 

concentre près de 20 % de la production nationale. A 5 000 habitants, il y a seulement 26 % des villes 

�G�¶�H�D�X�[���H�W���� �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�(�0�1���H�Q���E�R�X�W�H�L�O�O�H�����&�H�O�D���S�H�X�W���H�Q���S�D�U�W�L�H���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���S�D�U���X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���G�H��

regroupement des communes administratives. Ainsi, si la densité du bâti reste faible, et les usines 

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���V�L�W�X�p�H�V dans des hameaux, les bans communaux belges sont vastes.  

Le classement démographique Statbel a également été mis en perspective par rapport à la localisation des 

�X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�W���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����3�U�q�V���G�H���� % des communes thermales sont des villages de moins 

de 2 000 habitants, et concentre 2 % de la production nationale. Les bourgs accueillent une part moyenne 

�G�¶�X�V�L�Q�Hs (21 %) mais seulement 7 % de la production nationale. En Belgique, la majorité des usines et de 

la production nationale sont situées dans les petites villes et les villes moyennes. Il y a près de 53 % des 

usines dans les petites villes pour 56 % de la production. Cela comprend par exemple Spa et Etalle. Quant 

aux villes moyennes, elles concentrent 21 % des usines et 35 % de la production, avec notamment 

Chaudfontaine.  
 

Type Classe démographique
Nombre de             

"villes d'eaux"
Part des 

"villes d'eaux"
Production (nombre 
de bouteille en 2017)

Part de production 
nationale

Village Moins de 2000 habs 33 58% 705 476 000 9%
Bourg De 2000 à 5000 habs 13 23% 2 114 000 000 27%

Petite Ville De 5000 à 20 000 habs 8 14% 4 740 000 000 61%
Ville moyenne De 20 000 à 100 000 habs 3 5% 196 000 000 3%

57 100% 7 755 476 000 100%TOTAL
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Figure 19 : Répartition des usines d'embouteillage par classe démographique en Belgique (STATBEL, FIEB) 

 

Même si la majorité des communes thermales en France sont de petites villes thermales, des bourgs et des 

�Y�L�O�O�D�J�H�V���� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �D�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� �Q�¶�H�Vt pas hétérogène. Le poids du thermalisme dans 

�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���O�R�F�D�O�H���H�V�W���X�Q���L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U���G�X���G�H�J�U�p���G�H���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���G�H���O�D���Y�L�O�O�H���W�K�H�U�P�D�O�H����Il a été 

mobilisé à cette fin par le Conseil National du Tourisme (CNT) en 2011. Ce même exercice a été réalisé 

�S�R�X�U���p�Y�D�O�X�H�U���O�D���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�D�Q�V���O�H�V���Y�L�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�[���H�Q���)�U�D�Q�F�H���� 

De manière globale, les communes thermales cumulent 217 100 emplois au lieu de travail, soit 0,8 % de 

�O�¶�H�P�S�O�R�L���W�R�W�D�O���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����6�H�O�R�Q���O�¶�,�1�6�(�(�����S�R�X�U���O�H�V���Y�L�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�[�����O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�Hmplois au lieu de travail est 

�G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�� ������ 000. Cela signifie �T�X�H�� �O�H�V�� �X�V�L�Q�H�V�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H sont situées dans des communes 

�E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W���G�¶�X�Q���E�D�V�V�L�Q���G�¶�H�P�S�O�R�L���P�R�L�Q�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� 

Dans un rapport sur « la diversification des stations thermales », le Conseil National du Tourisme (CNT) 

définit en 2011 une typologie des villes thermales. Quatre grands types de villes thermales se distinguent. 

La première catégorie comprend les grandes villes thermes (tels que Dax, Vichy, Aix-les-Bains,). Ces 

dernières sont « situées dans un environnement économique diversifié. Le thermalisme y représente une 

activité importante en valeur absolue, mais beaucoup moins en valeur relative ». Une seconde catégorie 

regroupe les petites et moyennes stations fortement dépendantes du thermalisme (tels que Molitg, Ussat, 

Saint-Laurent, Capvern). « Le thermalisme y représente plus de 20 % des emplois de façon directe, et de 

�O�¶�R�U�G�U�H���G�H�������������j�������������G�H���I�D�o�R�Q���L�Q�G�L�U�H�F�W�H ». Entre ces deux extrêmes se situent deux autres catégories. 

�'�¶�X�Q���F�{�W�p���R�Q���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���Y�L�O�O�H�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V���T�X�L���F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�Q�W���X�Q���Q�R�P�E�U�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�¶�H�P�S�O�R�L�V�����D�X�V�V�L��

�E�L�H�Q���H�Q���Y�D�O�H�X�U���D�E�V�R�O�X�H���T�X�H���U�H�O�D�W�L�Y�H�����%�U�L�G�H�V�����/�D���%�R�X�U�E�R�X�O�H�������'�H���O�¶�D�X�W�U�H���F�{�W�p�����L�O���\���D���© un groupe hétérogène 

�G�H���S�H�W�L�W�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V�����D�X���V�H�Q�V���R�•���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�H�P�S�O�R�Ls directs est modeste en valeur absolue (moins 

de 100) comme en valeur relative (moins de 20 %) ». 
 

Type Classe démographique
Nombre de             

"villes d'eaux"
Part des 

"villes d'eaux"
Production (nombre de 

bouteille en 2017)
Part de production 

nationale
Village Moins de 2000 habs 1 5% 25 000 000 2%
Bourg De 2000 à 5000 habs 4 21% 110 000 000 7%

Petite Ville De 5000 à 20 000 habs 10 53% 827 000 000 56%
Ville moyenne De 20 000 à 100 000 habs 4 21% 507 000 000 35%

19 100% 1 469 000 000 100%TOTAL
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Figure 20 : Rapport entre emplois thermaux et emplois totaux (Rapport CNT selon l'INSEE et le CNETH) 

 

Quatre grands types de vill�H�V�� �V�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���� �/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H��

�F�R�P�S�U�H�Q�G���O�H�V���J�U�D�Q�G�H�V���Y�L�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�[�����9�R�O�Y�L�F�����9�H�U�J�q�]�H�����3�X�E�O�L�H�U�����9�L�W�W�H�O�������T�X�L���V�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�Q�W���S�D�U���X�Q���Q�R�P�E�U�H��

�G�¶�H�P�S�O�R�Ls �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� ���������� �j�� ���������� �H�P�S�O�R�L�V���� �D�Yec une représentation 

médiane entre 20 % et 45 ������ �8�Q�H�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �U�H�J�U�R�X�S�H�� �O�H�V�� �S�H�W�L�W�H�V�� �H�W�� �P�R�\�H�Q�Q�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �G�¶�H�D�X�[��

�I�R�U�W�H�P�H�Q�W���G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�V���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H����tels que Rappagio, Quézac ou �$�U�F�H�Q�V������ �/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���T�X�H����0 à 270 emplois, mais avec un niveau de dépendance allant de 100 % 

à Rapaggio à 35 % à Arcens. Entre ces deux catégories émergent deux autres groupes. On distingue 

�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�H�V���Y�L�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�[���T�X�L���F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�Q�W���X�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�H�P�S�O�R�L�V���O�L�p�V���j���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���W�U�q�V��faible (2 à 

120 emplois) et un niveau de dépendance inférieur à 15 %. Dans cette catégorie, on retrouve des villes 

�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �j�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�H�� ��telles que St-Amand-les-Eaux, Dax, Thonon, Grésy-sur-Aix) et 

�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �S�O�X�V�� �P�R�G�H�V�W�H�V�� ���3�p�U�H�Q�Fhies, Plancoët, Ogeu, Soultzmatt, Vals, St Romain le Puy). 

Enfin, un dernier groupe comprend des villes �G�¶�H�D�X�[���K�p�W�p�U�R�J�q�Q�H�V�����G�D�Q�V���O�H���V�H�Q�V���R�•���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�H�P�S�O�R�L�V��

varie de 4 à 300 personnes, mais avec une valeur relative relativement modeste (entre 15% et 30%). Dans 

cette catégorie, on retrouve notamment Contrexéville, Saint-Galmier, Saint-Yorre, Salvetat, Wattviller ou 

Chambon-la-Forêt. Afin de réaliser cet exercice, nous avons pris en compte les emp�O�R�L�V���O�L�p�V���j���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���V�X�U���F�K�D�T�X�H���F�R�P�P�X�Q�H et �O�H�V���H�P�S�O�R�L�V���O�L�p�V���j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���H�W���D�X���V�L�q�J�H���O�R�U�V�T�X�H���T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W��

situés sur une �P�r�P�H���F�R�P�P�X�Q�H���� �&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V���j�� �6�D�L�Q�W-Yorre ou à Saint-Amand. Par contre, 

nous avons exclu les emplois des sièges ailleurs. Ainsi, les emplois des sièges de Nestlé Water en Ile-de-

Emploi dans les établissements thermaux rapporté à l'emploi total dans la station
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France ne sont pas comptabilisés. A Publier, 1 100 emplois correspondent à la production et aux 

laboratoires de recherche, en excluant les 200 emplois du siège localisé à Evian. Pour Vittel-Contrex, nous 

avons réparti les 980 emplois au prorata de la production, même si avec le temps les deux usines ne 

�I�R�U�P�H�Q�W���S�O�X�V���T�X�¶�X�Q�H���V�H�X�O�H���X�Q�L�W�p���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� 

 

Figure 21 : Rapport entre emplois minéraliers et emplois totaux (�*���3�I�X�Q�G���V�H�O�R�Q���O�¶�,�1�6�(�(���H�W���O�D���0�(�0�1) 

 

1.3. Une diversité au sein de la filière : types �G�¶�D�F�W�H�X�U�V���H�W���P�R�G�H�V���G�H���J�H�V�W�L�R�Q 
 

�/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���S�X�E�O�L�F-�S�U�L�Y�p���G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���H�W���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�V�W���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H����

�,�O���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�D�U�F�H���T�X�H���O�D���S�U�R�S�U�L�p�W�p���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���H�V�W���P�D�U�T�X�p�H���S�D�U���X�Q�H���S�U�p�V�H�Q�F�H���L�P�S�R�Utante des 

�D�F�W�H�X�U�V�� �S�X�E�O�L�F�V���� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V���� �O�H�V�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �R�X�� �O�¶�(�W�D�W���� �+�L�V�W�R�U�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�H��

propriétés privées ont été exploitées dès le XIXe siècle. Il est difficile de dresser un état exhaustif de la 

répartition de propriété des émergences en exploitation entre public et privé, tant les situations sont 

�V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V���j���F�K�D�T�X�H���V�L�W�H���O�R�F�D�O�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���S�X�E�O�L�T�X�H���D���G�L�P�L�Q�X�p���D�X���S�U�R�I�Lt �G�¶�D�F�W�H�X�U�V��

privés. La vente de la ressource en eau a par exemple été faite à Aix-les-Bains �S�D�U���O�¶�(�W�D�W���H�Q���������������j���6�D�L�Q�W-

Amand-les-Eaux par le département en 2012, à Morsbronn-les-Bains et Niederbronn-les-Bains par la 

�&�D�L�V�V�H�� �5�p�J�L�R�Q�D�O�H�� �G�¶�$�V�V�X�U�D�Q�F�H�� �0�D�O�D�G�L�H�� �H�Q�� ������������ �/�D�� �F�H�V�V�L�R�Q�� �G�X�� �V�L�W�H�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H��

généralement de celle de la ressource en eau. Le retrait récent de ces acteurs publics est justifié par une 

�Y�R�O�R�Q�W�p���G�H���O�D�L�V�V�H�U���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���S�U�L�Y�p�V���S�R�U�W�H�U���O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W���O�D���V�W�U�D�W�p�J�L�H���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�����'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W����

�F�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �S�X�E�O�L�F�V�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�Q�W�� �T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �L�O�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �j�� �L�Q�Wervenir directement dans le 

domaine thermal. Le secteur ne constitue donc plus à leurs yeux un secteur stratégique régalien. 
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1.3.1. Une concentration des acteurs 
�'�D�Q�V���O�H�V���G�H�X�[���V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�����O�D���I�L�O�L�q�U�H���V�¶�H�V�W���V�W�U�X�F�W�X�U�p�H���D�X�W�R�X�U���G�¶�D�F�W�H�X�U�V���Q�D�W�L�R�Q�D�X�[���H�W���U�p�J�L�R�Q�D�Xx. Cette 

concentration résulte de différentes étapes. �3�R�X�U���L�O�O�X�V�W�U�H�U���F�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�����Q�R�X�V���S�U�H�Q�G�U�R�Q�V���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H������

sites à Saint-Yorre, Vals, Vittel, Contrexéville et Evian. Sur ces 5 sites, on recense 82 usines 

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�Q���������������G�R�Q�W���������X�V�L�Q�H�V���j���6�D�L�Qt-Yorre, 36 usines à Vals, 9 usines respectivement à Vittel, 

�&�R�Q�W�U�H�[�p�Y�L�O�O�H���H�W���(�Y�L�D�Q�����&�H�V���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���X�Q�L�W�p�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���V�R�Q�W���G�H���S�H�W�L�W�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���G�p�G�L�p�H�V���F�K�D�F�X�Q�H��

à une seule source. Dès 1930, �O�D�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�R�Q�� �L�P�S�R�V�H�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�Hs bactériologiques dans un 

�V�R�X�F�L���G�¶�K�\�J�L�q�Q�H���� �&�H�W�W�H���R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���L�P�S�R�V�H���D�X�[�� �H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�W��

encourage la mécanisation des opérations de lavage, remplissage et bouchage. Seuls certains acteurs 

seront en capacité de poursuivre la production sous ces nouvelles conditions. En 1932, on ne recense plus 

que 45 usines sur ces 5 sites, dont 4 usines à Saint-Yorre, 28 usines à Vals, 3 usines à Vittel et 5 usines 

respectivement à Contrexéville et Evian. �(�Q���)�U�D�Q�F�H�����S�U�q�V���G�H�����������X�Q�L�W�p�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�Olage sont encore en 

�D�F�W�L�Y�L�W�p���H�Q���������������/�D���W�U�q�V���J�U�D�Q�G�H���P�D�M�R�U�L�W�p���G�H���F�H�V���X�Q�L�W�p�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�Q�W���G�H���O�¶�(�0�1��en quantité très limitée 

pour un marché souvent très localisé. �6�H�X�O�H�V�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �X�Q�L�W�p�V�� �U�p�D�O�L�V�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�R�U�W���� �/�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �H�V�W��

nettement dominée par les deux EMN de Vichy et de Saint-Galmier (Badoit), puis les 3 EMN de Vittel, 

Vergèze (Perrier) et Evian3. Le décret de 1957 puis celui de 1964 favorisent une nouvelle vague de 

�F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���D�F�W�H�X�U�V���H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���G�H���P�R�G�H�U�Q�L�V�H�U���O�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�����(�Q �������������O�¶�(�W�D�W���G�R�Q�Q�H��

�G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�H���I�O�H�[�L�E�L�O�L�W�p���D�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���S�R�X�U���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���H�W���P�D�V�V�L�I�L�H�U���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q����

Afin de renforcer la qualité sanitaire, dès 1964 toutes les opérations manuelles de lavage, remplissage et 

bouchage sont interdites. De plus, le nombre de contrôles qualité augmente. Ils doivent être réalisés tous 

les 2 mois. La « rationalisation du patrimoine sourcier » génèrera ainsi la disparition ou le regroupement 

des petites exploitations privées. En 1984, les 5 sites identifiés ne comptent plus que 6 usines, dont encore 

�����X�V�L�Q�H�V���j���9�D�O�V�����/�H���P�R�G�q�O�H���G�¶�X�Q�H���X�V�L�Q�H���X�Q�L�T�X�H���S�D�U���V�L�W�H���V�¶�L�P�S�R�V�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���� 

La concentration �G�H�V�� �X�V�L�Q�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �V�¶�H�V�W�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H�� �G�¶�X�Q�H��agglomération des unités de 

production autour de grands groupes dès les années 1960. �/�H���S�U�H�P�L�H�U���J�U�D�Q�G���J�U�R�X�S�H���G�¶�(�0�1���H�V�W���Q�p���G�H�V��

�U�D�F�K�D�W�V���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���3�H�U�U�L�H�U���� �/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���U�D�F�K�q�W�H���H�Q������������ �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���I�D�P�L�O�L�D�O�H���&�R�Q�W�U�H�[����

puis dans les années 19�������E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���S�H�W�L�W�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�¶�(�0�1���G�D�Q�V���G�L�I�I�p�U�H�Qtes régions comme Rozana, 

Plancoêt, Thonon, Carola. En 1966, Perrier prend également le contrôle de Saint-Yorre et obtient la 

concession de la Compagnie fermière de Vichy. Avec sa prise de contrôle de Volvic en 1986, le groupe 

Perrier disposait dispose de �������P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1�����3�H�U�U�L�H�U�����9�R�O�Y�L�F�����&�R�Q�W�U�H�[�����6aint-Yorre, Vichy, Thonon, 

Plancoët, Rozana, Châteauneuf, Châteldon, et Carola).  

                                                           
3 N. Marty, « La consommation des eaux embouteillées : Entre alimentation, distinction et hygiènes », Revue Vingtième Siècle, 2006/3, 
n°91, pp. 25-41 
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�'�¶�D�X�W�U�H�V���J�U�D�Q�G�V���J�U�R�X�S�H�V���G�H���O�¶�D�J�U�R�D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H���P�q�Q�H�Q�W���X�Q�H���V�W�U�D�W�p�J�L�H���V�L�P�L�O�D�L�U�H�����(�Q����������, la société des EMN 

�G�¶�(�Y�L�D�Q���S�U�H�Q�G���S�D�U���H�[�H�P�S�Oe le contrôle de Badoit, puis de �6�D�O�Y�H�W�D�W�����/�D���V�R�F�L�p�W�p���V�¶�p�U�L�J�H���H�Q���J�U�R�X�S�H���D�Y�H�F��son 

�U�D�F�K�D�W�� �H�Q�� ���������� �S�D�U�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �%�6�1���� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �'�D�Q�R�Q�H�� �(�D�X�� ������ % des ventes du groupe 

�'�D�Q�R�Q�H���� �H�V�W�� �O�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �S�U�R�G�X�F�W�H�X�U�� �P�R�Q�G�L�D�O�� �G�¶�H�D�X�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �D�Y�H�F�� ������ �X�V�L�Q�H�V�� �������� �P�Llliards de litres 

produits). En 1969, �O�H���J�U�R�X�S�H���V�X�L�V�V�H���1�H�V�W�O�p���S�U�H�Q�G���X�Q�H���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�X�Q�L�W�p���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���I�D�P�L�O�L�D�O�H��

de Vittel���� �S�X�L�V���F�R�Q�W�U�{�O�H���W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W���O�D���V�R�F�L�p�W�p���G�q�V�������������� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���1�H�V�W�O�p���:�D�W�H�U�������� % des ventes du 

groupe Nestlé) est le premier �S�U�R�G�X�F�W�H�X�U���P�R�Q�G�L�D�O���G�¶�H�D�X���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���D�Y�H�F���������X�V�L�Q�H�V�����������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�H���O�L�W�U�H�V��

produits). 

Déjà en 1991, « il existe un oligopole étroit de trois producteurs entre lesquels la concurrence en matière 

de prix est très faible ». Le premier producteur national sur le marché français était le groupe Perrier avec 

38 % de parts de marché, suivi de BSN (24 %), puis Nestlé (20 %). Le reste du marché (18 %) était réparti 

entre de petits producteurs. Cette concentration est une spécificité française, comparativement aux autres 

�S�D�\�V���H�X�U�R�S�p�H�Q�V���F�R�P�P�H���O�¶�,�W�D�O�L�H�����O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H�����O�¶�(�V�S�D�J�Q�H���R�X���O�H���5�R�\�D�X�P�H-Uni, où les sociétés sont de taille 

�P�R�\�H�Q�Q�H�� �H�W�� �O�¶�R�I�I�U�H�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �P�R�U�Felée. �&�H�W�W�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�p�H�� �H�Q�� ���������� �D�Y�H�F��

l�¶O.P.A. sur le groupe Perrier, qui a entraîné une redistribution des eaux minérales. Cette opération a été 

�S�H�U�P�L�V�H���S�D�U���O�¶�H�Q�W�H�Q�W�H���H�Q�W�U�H���1�H�V�W�O�p���H�W���%�6�1�����S�R�U�W�D�Q�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���V�X�U���O�D���U�H�Y�H�Q�W�H���G�H���9�R�O�Y�L�F���j���%�6�1���H�Q���F�D�V���G�H��

�U�p�X�V�V�L�W�H���G�H���O�¶�2�3�$4. 

Régulièrement des rachats de sociétés modifient cette concentration, comme celui du Groupe Saint 

Amand par le groupe Alma en 2012. Toutefois, la concentration des acteurs reste régie par des limites 

�U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�����(�Q���)�U�D�Q�F�H�����O�¶�$�X�W�R�U�L�W�p���G�H���O�D���&�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H, �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���F�U�p�p�H���H�Q�����������������D���V�X�F�F�p�G�p���j���G�¶�D�X�W�U�H�V��

institutions existantes depuis 19455�����&�H�W�W�H���D�X�W�R�U�L�W�p���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H���D�J�L�W���D�X���Q�R�P���G�H���O�¶�(�W�D�W�����(�O�O�H��

contrôle les pratiques anti-�F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W�L�H�O�O�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �V�¶�D�V�V�X�U�H�U�� �G�X�� �E�R�Q��

fonctionnement des marchés. Ces décisions relèvent du Conseil d�¶�(�W�D�W�����/�
�$�X�W�R�U�L�W�p���G�H���O�D���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���H�V�W��

compétente pour appliquer les législations nationale et européenne.  

�(�Q���������������O�¶�$�X�W�R�U�L�W�p���G�H���O�D���&�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���D���D�Q�D�O�\�V�p���S�X�L�V���G�R�Q�Q�p���V�R�Q���D�F�F�R�U�G���S�R�X�U���O�H���U�D�F�K�D�W���G�X���J�U�R�X�S�H���6�D�L�Q�W��

�$�P�D�Q�G���S�D�U���O�H���J�U�R�X�S�H���$�O�P�D�����/�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�D�L�U�H���G�X���U�D�S�S�R�U�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���S�R�U�W�H���V�X�U���O�D���© nature de la concurrence 

sur le marché » afin de vérifier si « les entreprises ne coordonnaient pas leur comportements », afin de 

« �F�U�p�H�U���R�X���U�H�Q�I�R�U�F�H�U���X�Q�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�R�P�L�Q�D�Q�W�H���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���R�X���G�¶�X�Q���R�O�L�J�R�S�R�O�H���F�R�O�O�X�V�L�I ». Sans cette limite, le 

                                                           
4 N. Marty, « La consommation des eaux embouteillées : Entre alimentation, distinction et hygiènes », Revue Vingtième Siècle, 2006/3, 
n°91, pp. 25-41 
5 Le décret du 9 août 1953 a permis de créer la Commission technique des ententes. La loi du 19 juillet 1977 ajoute davantage de 
compétences à cet institution (avis sur les opérations de concentration) et créé la Commission de la concurrence. Renforcé par 
�o�[�}�Œ���}�v�v���v�������������í�õ�ô�ò�U���o�[�]�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v���‰�Œ���v�����o�����v�}�u�����������}�v�•���]�o���������o�������}�v���µ�Œ�Œ���v�����X���>�����o�}�]���������u�}�����Œ�v�]�•���š�]�}�v���������o�–� ���}�v�}�u�]�����v�£���î�ì�ì�ô-776 du 4 
août 2008 �‰���Œ�u���š�� �o���� ���Œ� ���š�]�}�v�� ������ �o�[���µ�š�}�Œ�]�š� �� ������ �o���� ���}�v���µ�Œ�Œ���v�����X�� �����š�š���� �����Œ�v�]���Œ���� ���}�v�š�Œ�€�o���� �o���•�� �}�‰� �Œ���š�]�}�v�•�� ������ ���}�v�����vtration en menant 
directement des enquêtes. 
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�U�L�V�T�X�H���H�V�W���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���P�D�U�F�K�p���R�O�L�J�R�S�R�O�L�V�W�L�T�X�H���R�X���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���F�R�Q�F�H�Q�W�U�p�����D�Y�H�F���G�H�V���H�Q�W�H�Q�W�H�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���V�X�U��

les prix de commercialisation au dépend des consommateurs. 

En 1992, la commission européenne a imposé des conditions au rachat du groupe Perrier par le groupe 

Nestlé. Le rapport conclut que « la fusion ne ferait que renforcer cette concentration, puisque deux 

producteurs détiendraient à eux seuls 82 % du marché en valeur et environ 75 % en volume ». Cette 

situation est bien au-dessus des seuils inscrits de la législation européenne6. La commission entend éviter 

une « position dominante duo-polistique qui entraverait de manière significative la concurrence ». La 

commission européenne impose comme exigence « l'entrée sur le marché des eaux embouteillées d'un 

concurrent viable »7�����&�H�W�W�H���G�p�F�L�V�L�R�Q���I�D�L�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���R�I�I�L�F�H���G�H���M�X�U�L�V�S�U�X�G�H�Q�F�H���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�����1�H�V�W�O�p���D��dû 

�P�R�G�L�I�L�H�U���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���G�¶�D�F�K�D�W���L�Q�L�W�L�D�Oe pour revendre 1/5 des eaux minérales françaises (3 milliards de litres 

de capacité) pour une valeur de 750 millions de francs à un acheteur unique et indépendant. Le groupe 

Castel (connu �S�R�X�U���O�H�V���F�D�Y�H�V���1�L�F�R�O�D�V�����I�D�L�W���D�L�Q�V�L���O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1���9�L�F�K�\���&�p�O�H�V�W�L�Q�V�����6�D�L�Q�W-

Yorre, Thonon, Châteauneuf, Châteldon, et Vernière. Après ce remaniement, le premier producteur du 

marché français est Nestlé (38 % de parts de marché), puis BSN (32 %) suivi de Castel (12 %) de parts 

de marché.  

�$�Y�H�F���O�H���U�D�F�K�D�W���G�X���J�U�R�X�S�H���6�D�L�Q�W���$�P�D�Q�G���������X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H������e producteur français avec 5 % de part 

de marché national) en 2012 par le groupe Alma, la concentration a encore augmenté. Depuis cette date, 

87 �����G�X���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�H�D�X���H�Q���E�R�X�W�H�L�O�O�H���H�V�W���P�D�L�W�U�L�V�p���S�D�U�������J�U�R�X�S�H�V�����G�R�Q�W������ % pour le groupe Alma (activité 

du groupe Castel). Le groupe Alma est une holding détenue à 51 % par le groupe Roxane et 49 % par le 

�J�U�R�X�S�H���2�W�V�X�N�D�����J�U�R�X�S�H���S�K�D�U�P�D�F�H�X�W�L�T�X�H���M�D�S�R�Q�D�L�V�������-�X�V�T�X�¶�H�Q����������, la holding était détenue à 60 % par le 

groupe Castel et 40 �����S�D�U���O�H���J�U�R�X�S�H���5�R�[�D�Q�H�����/�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H�V���G�H�X�[���J�U�R�X�S�H�V���U�H�P�R�Q�W�H���j�������������D�Y�H�F��

la création de la �P�D�U�T�X�H���&�U�L�V�W�D�O�L�Q�H���D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶�X�Q���*�,�(�����J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W���G�
�L�Q�W�p�U�r�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�������/�D���K�R�O�G�L�Q�J��

Alma coiffe deux filiales �����1�H�S�W�X�Q�H�����T�X�L���U�H�J�U�R�X�S�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1�����H�W���O�D���&�R�P�S�D�J�Q�L�H���*�p�Q�p�U�D�O�H��

�G�H�V���(�D�X�[���G�H���6�R�X�U�F�H�����&�*�(�6�����T�X�L���U�H�J�U�R�X�S�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�D�X���G�H���V�R�X�U�Fe de la marque Cristaline). Avec 

�S�U�q�V���G�H���������X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����O�H���J�U�R�X�S�H���$�O�P�D���S�U�R�G�X�L�W�������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�H���E�R�X�W�H�L�O�O�H�V���G�
�H�D�X���� 

 

�'�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �G�¶�X�Q�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �W�K�H�U�P�D�O�� �S�D�U�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �V�¶�H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W��

progressivement imposé. Il ne res�W�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���T�X�H���������F�R�P�P�X�Q�H�V���V�X�U���������T�X�L���S�R�V�V�q�G�H�Q�W���S�O�X�V���G�¶�X�Q���V�H�X�O��

établissement thermal (14 �������� �/�D�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�K�H�U�P�D�X�[�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �V�¶�H�V�W��

�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���X�Q�L�W�p�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�X�W�R�X�U���G�H���T�X�H�O�T�X�H�V���J�U�D�Q�G�V���J�U�R�X�S�H�V nationaux 

dès les années 1960. Toutefois, au début du XXe siècle il existe déjà des compagnies qui exploitent des 

                                                           
6 Règlement CEE n°4064/89 du conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises 
(article 8, paragraphe 2). 
7 Décision de la commission européenne du 22 juillet 1992 



86 

�V�R�X�U�F�H�V���G�D�Q�V���S�O�X�V�L�H�X�U�V���Y�L�O�O�H�V���G�¶�H�D�X�[�����,�O���V�¶�D�J�L�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���G�H���O�D���&�R�P�S�D�J�Q�L�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���G�¶�H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V���H�W��

des bains de mer, qui exploitent des �V�R�X�U�F�H�V���G�¶�(�0�1��sur plus de 10 sites. Cette société est une émanation 

�G�H���O�D���&�R�P�S�D�J�Q�L�H���I�H�U�P�L�q�U�H���G�H���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���G�H���9�L�F�K�\, qui est présente à la fois dans le secteur 

�W�K�H�U�P�D�O���H�W���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� 

Dans le secteur du thermalisme, la concentration est cependant beaucoup moins marquée que dans le 

�V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����/�H���U�H�J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���V�L�W�H�V���D�X���V�H�L�Q���G�H���J�U�D�Q�G�V���J�U�R�X�S�H�V���S�H�X�W���r�W�U�H���R�E�V�H�U�Y�p���S�R�X�U��

seulement deux structures : la Chaine Thermale du Soleil et la Compagnie Européenne des Bains (marque 

commerciale Valvital). La Chaine Thermale du Soleil est historiquement le premier acteur national du 

thermalisme et concentre 32 % de la fréquentation de curistes (192 700 curistes en 2017). La Compagnie 

Européenne des Bains est le second acteur du secteur avec près 9 % de la fréquentation nationale (55 750 

�F�X�U�L�V�W�H�V�� �H�Q�� �������������� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �V�R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�V�� �F�R�P�P�H�� �(�X�U�R�W�K�H�U�P�H�V�� �������� % de la 

fréquentation) et Thermadour (4.3 % de la fréquentation). Même si 50 % de la fréquentation nationale est 

maitrisée p�D�U�� ���� �J�U�R�X�S�H�V���� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�Q�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�R�O�L�J�R�S�R�O�H�� �F�R�P�P�H�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��

�G�¶�(�0�1�� 

La Chaine Thermale du Soleil est un groupe familial qui a investi dans le thermalisme dès 1947 sur la 

station de Moltiz-les-Bains. La firme �F�U�R�v�W�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� �������� et compte 20 établissements thermaux8. La 

�&�R�P�S�D�J�Q�L�H���(�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���G�H�V���%�D�L�Q�V���H�V�W���X�Q���J�U�R�X�S�H���E�H�D�X�F�R�X�S���S�O�X�V���U�p�F�H�Q�W�����F�U�p�p���H�Q�������������S�D�U���O�¶�D�Q�F�L�H�Q���G�L�U�H�F�W�H�X�U��

marketing de la Chaine Thermale du Soleil. �/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H a pris une dimension importante avec le rachat 

des The�U�P�H�V�� �1�D�W�L�R�Q�D�X�[�� �G�¶�$�L�[-les-Bains en 2011. Il  �J�q�U�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� ������ �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�K�H�U�P�D�X�[�� �,�O��

�S�R�X�U�V�X�L�W���V�D���F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H���H�[�W�H�U�Q�H���D�Y�H�F���O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H�������Q�R�X�Y�H�D�X�[���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���j���K�R�U�L�]�R�Q���������������G�R�Q�W�������H�Q��

France (Santenay et Nancy) et 1 en Suisse (Dixence). Les groupes Eurothermes et Thermadour ont 

�U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���������D�Q�V�����������������H�W���������D�Q�V�����������������G�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�����(�X�U�R�W�K�H�U�P�Hs 

�D���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���p�W�p���O�H���V�H�F�R�Q�G���D�F�W�H�X�U���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���D�Y�H�F���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V��

thermaux dont �F�H�O�X�L���G�¶�$�L�[-en-�3�U�R�Y�H�Q�F�H�����$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���Oa firme se concentre sur 4 établissements thermaux 

dont celui de Spa en Belgique. Le groupe Thermadour (5 établissements thermaux) a pu acquérir 2 

établissements thermaux supplémentaires et un centre thermoludique en 2013.  

 

1.3.2. Des modes de gestions hétérogènes pour régir les relations entre les acteurs 
La gestion déléguée au privé par la puissance publique est également très ancienne. En plus de définir les 

�U�q�J�O�H�V�� �G�X�� �M�H�X�� �V�X�U�� �O�H�� �S�O�D�Q�� �O�p�J�L�V�O�D�W�L�I�� �S�R�X�U�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U���� �O�¶�(�W�D�W�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �J�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�� �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H��

�W�K�H�U�P�D�O���K�p�U�L�W�p���G�X���G�R�P�D�L�Q�H���U�R�\�D�O�����/�¶�(�W�D�W���H�V�W���G�R�Q�F���G�H�Y�H�Q�X���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���V�R�X�U�F�H�V�����H�W���S�D�U�I�R�L�V���G�H�V��

hôpitaux militaires et civils attenants, « plus par hasard que par une volonté délibérée de prendre en main 

                                                           
8 Th. Lefebvre, C. Raynal, La Chaîne Thermale du Soleil. La saga d'une entreprise de famille aux sources de l'aventure (1947-2017), 
2017. 
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le potentiel thermal ». Toutefois, « �O�D���S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q���S�D�U���O�¶�(�W�D�W���G�R�Q�Q�H���X�Q�H���L�P�D�J�H���G�H���V�p�U�L�H�X�[���j���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��

�W�K�H�U�P�D�O�H���� �W�R�X�W�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �H�D�X�� �V�R�L�W�� �D�X�W�R�U�L�V�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�(�W�D�W�� �F�D�X�W�L�R�Q�Q�H�� �V�R�Q�� �X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q »9. Jusqu'en 

1989, l'Etat possédait encore 5 stations à Vichy ���G�H�U�Q�L�q�U�H���V�W�D�W�L�R�Q���G�¶�(�W�D�W�����Y�H�Q�W�H���H�Q���F�R�X�U�V�������$�L�[-les-Bains 

(vente en 2011), Bourbonne-les-�%�D�L�Q�V���H�W���3�O�R�P�E�L�q�U�H�V�����Y�H�Q�W�H���D�S�U�q�V�����������������%�R�X�U�E�R�Q���O�¶�$�U�F�K�D�P�E�D�X�O�W�����Y�H�Q�W�H��

en 1990). 

�/�¶�(�W�D�W���H�[�S�O�R�L�W�H���F�H�V���V�R�X�U�F�H�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V���V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�H���U�p�J�L�H���R�X���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���S�O�X�V���I�U�p�T�X�H�Q�W�H��au XIXe siècle 

�S�D�U���O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���G�¶�X�Q���I�H�U�P�L�H�U���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�F�H�V�V�L�R�Q�����&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V���j���9�L�F�K�\���G�H�S�X�L�V��

1853, mais aussi à Plombières-les-Bains, Néris-les-Bains, Bourbon-�O�¶�$�U�F�K�D�P�E�D�X�O�W�����%�R�X�U�E�R�Q�Q�H-les-Bains, 

ou Luxeuil-les-Bains. A Aix-les-Bains, gérée par le Royaume de Piémont-�6�D�U�G�D�L�J�Q�H���M�X�V�T�X�¶�H�Q�������������S�X�L�V��

�S�D�U���O�¶�(�W�D�W���I�U�D�Q�o�D�L�V, �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���U�H�V�W�H���H�Q���U�p�J�L�H�����&�H�V���T�X�H�O�T�X�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V���V�R�Q�W���O�H�V���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V��

au XIXe siècle, et servent de « référence ou de vitrine du thermalisme français »10. 

�/�H���F�K�R�L�[���G�H���O�¶�D�I�I�H�U�P�D�J�H���S�D�U���F�R�Q�F�H�V�V�L�R�Q���V�¶�H�V�W���U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W���L�P�S�R�V�p���G�q�V���O�D���V�H�F�R�Q�G�H���P�R�L�W�L�p���G�X���;�,�;e siècle, car 

« �O�¶�(�W�D�W�� �Q�¶�D�� �Q�L�� �O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V���� �Q�L�� �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �>�«�@�� �G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V��

thermales » 11���� �/�¶�(�W�D�W���I�D�L�W���G�R�Q�F���D�S�S�H�O���j�� �G�H�V���Lnvestisseurs privés pour créer les infrastructures thermales 

�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V�� �S�R�X�U�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���� �(�Q�� �p�F�K�D�Q�J�H���� �O�D�� �F�R�P�S�D�J�Q�L�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�� �G�¶�X�Q�� �D�I�I�H�U�P�D�J�H�� �V�X�U��

plusieurs décennies pour amortir son investissement. Les fermiers sont de « puissantes compagnies 

�U�H�J�U�R�X�S�D�Q�W���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�V���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V �H�W���V�R�F�L�D�O�H�V���>�«�@���p�O�D�U�J�L�H�V���ª 12. Dans ces principaux 

�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[�����O�¶�D�F�F�H�Q�W���H�V�W���P�L�V���V�X�U���G�H���O�R�X�U�G�V���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���S�R�U�W�p�V���S�D�U���O�H���S�U�L�Y�p���H�W���X�Q���V�R�X�F�L���G�H��

rentabilité. 

�&�R�P�P�H�� �O�¶�(�W�D�W���� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �H�W�� �S�Drfois les départements français voire les syndicats intercommunaux 

sont devenus propriétaires de sources thermales suite aux saisies révolutionnaires des domaines et 

�S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q�V���G�H���O�¶�(�J�O�L�V�H�����G�H���O�D���F�R�X�U�R�Q�Q�H�����G�p�F�U�H�W���G�X�������Q�R�Y�H�P�E�U�H�����������������G�H�V���p�P�L�J�U�p�V���H�W���G�H�V���V�Xspects (décret 

du 30 mars 1792). Au XIXe siècle���� �H�Q�Y�L�U�R�Q�� ������ �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�X�U�F�H�� �W�K�H�U�P�D�O�H��

exploitée, dont 10 sources de renommée nationale (Bagnères-de-Luchon, Barèges, Cauterets, Royat, 

Eaux-Bonnes, Bagnères-de-Bigorre, Saint-Sauveur, Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains). Seulement 7 

départements possèdent une source thermale notamment le département le Puy-de-Dôme, la Lozère et la 

�&�R�U�V�H���� �/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q�V�� �L�Q�G�L�Y�L�V�H�V�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H�V�� �K�\�G�U�R�P�L�Q�p�U�D�O�H�V�� �S�D�U�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �G�¶�X�Q�H��

même vallée est plus atypique. Plusieurs stations pyrénéennes sont dans cette situation, notamment les 

thermes de Cauterets dans la vallée de Saint-�6�D�Y�L�Q�����&�H�W�W�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�R�Q�Q�H���O�L�H�X���j���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H��

intermédiaire : le syndicat intercommunal13.  

                                                           
9 J. Penez, « �>���•���Œ� �•�����µ�Æ�����[�]�v�À���•�š�]�•�•���u���v�š�������v�•���o�����š�Z���Œ�u���o�]�•�u�������µ���y�/�ye siècle en France », Revue des patrimoines : In Situ, 2004. 
10 Cour des Comptes, Les interventions publiques dans le domaine du thermalisme, janvier 1995, p.104 
11 Op Cit 
12 Op cit 
13  �>�}�]���•�µ�Œ���o�[�����u�]�v�]�•�š�Œ���š�]�}�v�����}�u�u�µ�v���o�����������i�µ�]�o�o���š���í�ô�ï�ó 
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�&�R�P�P�H�� �O�¶�(�W�D�W���� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V���� �O�H�V�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �O�H�V�� �V�\�Q�G�L�F�D�W�V�� �L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�X�[�� �I�R�Q�W�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�X�Q�H��

gestion en régie ou en affermage concessif. Si certaines communes comme Bagnères-de-Luchon 

parviennent à mobiliser des capitaux importants pour construire un établissement thermal, la majorité des 

collectivités locales ont déjà au XIXe siècle « �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V��

sources et des établissements thermaux, difficultés qui deviennent insurmontables lorsque des 

constructions ou des améliorations importantes aux infrastructures existantes sont nécessaires ». Certaines 

collectivités locales ont dû abandonner la propriété des sources pour tenter de conserver une exploitation 

thermale sur leur territoire. Le département de la Lozère est contraint de vendre les thermes de Chaldette 

en 1861 par exemple. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la gestion en affermage se développe. Les 

partenaires privés retenus sont soit de « �P�R�G�H�V�W�H�V�� �I�H�U�P�L�H�U�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �O�R�F�D�O�H�� �>�«�@�� �T�X�L�� �V�H�� �F�R�Q�W�H�Q�W�H�Q�W de 

gérer », mais « incapables financièrement de construire des infrastructures », soit des « sociétés 

�F�D�S�L�W�D�O�L�V�W�H�V���U�H�J�U�R�X�S�D�Q�W���G�H�V���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W���G�¶�K�R�U�L�]�R�Q�V���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���H�W���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V���S�O�X�V���O�D�U�J�H�V���H�W��

�T�X�L���F�K�H�U�F�K�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U���G�H�V���S�Uofits importants �ª���� �/�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�¶�D�W�W�L�U�H�U��

�G�H�V�� �L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�X�U�V�� �S�O�X�V�� �O�R�L�Q�W�D�L�Q�V�� �H�V�W�� �G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �U�p�S�X�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �G�¶�H�D�X�[�� Dès le XIXe 

siècle, « la gestion privée est omniprésente dans le thermalisme »14. Les fermiers qui se lancent dans 

�O�¶�H�[�S�O�R�L�Wation thermale �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �O�L�H�X�[�� �X�Q�H�� �U�p�X�V�V�L�W�H���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �/�R�X�L�V��

�%�R�X�O�R�X�P�L�p���j���9�L�W�W�H�O�����G�H���/�R�X�L�V���3�H�U�U�L�H�U���j���9�H�U�J�q�]�H���R�X���G�¶�$�X�J�X�V�W�H���%�D�G�R�L�W���j���6�D�L�Q�W-Galmier. 

Actuellement, la gestion privée, en pleine propriété ou par délégation de service public (DSP), est très 

largement majoritaire. Seulement 25 % des établissements thermaux, soit 26 sur 104, sont en gestion 

�S�X�E�O�L�T�X�H�����V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�H���U�p�J�L�H�����G�H���V�R�F�L�p�W�p���G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���P�L�[�W�H�����6�(�0�����R�X���G�H���V�R�F�L�p�W�p���S�X�E�O�L�T�X�H���O�R�F�D�O�H�����6�3�/���� 

Les formes de partenariats public-privés sont multiples selon les territoires, en fonction des choix retenus 

localement���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �F�H�V�� �O�L�H�Q�V���� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �S�U�L�Y�p�H�V�� �H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W��

général exerçant un « service public » pour le thermalisme et le ter�U�L�W�R�L�U�H���T�X�L���O�¶�D�F�F�X�H�L�O�O�H�� 

Selon Léon Duguit, le « service public » est une activité considérée comme devant être disponible pour 

�W�R�X�V�����H�W���V�¶�D�S�S�X�L�H���V�X�U���O�D���Q�R�W�L�R�Q���©���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���J�p�Q�p�U�D�O��»15. Le code de la santé publique prévoit �T�X�¶�X�Q�H���V�R�X�U�F�H��

�G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���Q�D�W�X�U�Hlle peut être déclarée « �G�¶�L�Q�W�prêt public » par décret déli�E�p�U�p���H�Q���F�R�Q�V�H�L�O���G�¶�e�W�D�W�����V�X�U��

demande du propriétaire, et après enquête publique. Cette démarche permet de créer les périmètres de 

protection en France. Le secteur thermal est également imprégné de cette notion, notamment depuis 1947 

�D�Y�H�F���O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���V�R�F�L�D�O�����G�R�Q�W���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���P�p�G�L�F�D�O�H���H�V�W���S�U�L�V�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���S�D�U���O�D��Sécurité Sociale.  

 

 

                                                           
14 J. Penez, « �>���•���Œ� �•�����µ�Æ�����[�]�v�À���•�š�]�•�•���u���v�š�������v�•���o�����š�Z���Œ�u���o�]�•�u�������µ���y�/�ye siècle en France », Revue des patrimoines : In Situ, 2004. 
15 Léon Duguit (1859-1928) est un juriste français. Il est le principal représentant de « l'école du service public » en France. 
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�/�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �S�X�E�O�L�F�V�� �D�Y�D�Q�F�H�Q�W�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�� �G�H�� �E�H�V�R�L�Q�� �© d'intérêt général » nécessaire ou 

straté�J�L�T�X�H���G�¶�X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���S�R�X�U���M�X�V�W�L�I�L�H�U���O�H�X�U���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�D�Q�V���X�Q���V�H�F�W�H�X�U���G�R�Q�Q�p�����/�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���© service 

public �ª���S�U�L�V���H�Q���P�D�L�Q���S�D�U���O�¶�(�W�D�W���R�X���O�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���S�H�X�W���r�W�U�H���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�p�H���V�R�L�W��directement, soit 

par le secteur marchand sous forme de délégation.  

�'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�� �© service public marchand �ª�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�¶�(�0�1�� �G�D�Q�V�� �O�H��

�W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���F�R�P�P�H���S�R�X�U���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���H�V�W���U�p�D�O�L�V�p�H���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���© monopole légal ». 

�,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�D�T�X�H�O�O�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�Dnt est seul à vendre un produit ou un service donné. Ce 

�G�U�R�L�W���G�¶�X�V�D�J�H���D���p�W�p���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���Q�p�J�R�F�L�p���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H���G�X�U�D�Q�W���O�H���;�;e siècle au fur et à mesure de la 

concentration des activités. Le « monopole légal » permet de restreindre la concurrence sur un marché 

donné afin d'atteindre u�Q�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �S�U�p�Y�X �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��

�H�[�F�O�X�V�L�Y�H���D�F�F�R�U�G�p�H���j���X�Q�H���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���S�U�L�Y�p�����R�X���X�Q���P�R�Q�R�S�R�O�H���S�X�E�O�L�F���H�Q���U�p�J�L�H�����/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���F�H�W�W�H���F�O�D�X�V�H���V�H��

�M�X�V�W�L�I�L�H�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�H�� �O�H�� �R�X�� �O�H�V��usages utilisent des infrastructures et équipements qu�¶�L�O serait trop 

coûteux de dupliquer pour introduire la concurrence. 

En France et en Belgique, dans le cas où la puissance publique est propriétaire du foncier sur lequel émerge 

�O�D���V�R�X�U�F�H���G�¶�(�0�1�����X�Q���P�R�Q�R�S�R�O�H���H�V�W���D�F�F�R�U�G�p���j���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���H�Q���F�R�Q�W�U�H�S�D�U�W�L�H���G�¶�X�Q�H���U�H�G�H�Y�D�Q�F�H�����&e monopole 

est également établi �G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�X�Qe �U�p�J�L�H���G�L�U�H�F�W�H�����&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V���j���'�D�[�����R�•���O�D���U�p�J�L�H���G�H�V���H�D�X�[��

�H�W�� �E�R�X�H�V�� �D�� �X�Q�� �P�R�Q�R�S�R�O�H�� �G�H�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�(�0�1�� �H�W�� �G�X�� �S�p�O�R�w�G�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�Hmble des établissements 

thermaux de la station. 
 

A côté de la gestion en régie �G�L�U�H�F�W�H�����L�O���H�[�L�V�W�H���G�H�X�[���J�U�D�Q�G�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�¶�R�X�W�L�O�V���M�X�U�L�G�L�T�X�H�V���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���D�X�[��

�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���G�H���V�¶�D�V�V�R�F�L�H�U���D�Y�H�F���G�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���S�U�L�Y�p�V�� 

�/�D���S�U�H�P�L�q�U�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H���G�¶�R�X�W�L�O�V���V�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H���S�D�U���O�D���G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���V�H�U�Y�L�F�H���S�X�E�O�L�F��

à une société privée. Les outils juridiques disponibles prennent alors la forme de contrats publics. Ils 

peuvent se décliner par différents types de Délégation de Services Publics (affermage, régie intéressée, 

gérance, concession), un contrat de partenariat public-privé ou un bail emphytéotique administratif. La 

�V�H�F�R�Q�G�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �G�¶�R�X�W�L�O�V�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �©�� �D�G�� �K�R�F�� �ª�� �D�V�V�R�F�L�D�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V��

territoriale�V�� �H�W�� �G�H�V�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �S�U�L�Y�p�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�V�� �F�R�P�P�X�Q�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �&�H�W�W�H��

structure peut alors prendre �O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q�H �V�R�F�L�p�W�p���G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���P�L�[�W�H���O�R�F�D�O�H�����6�(�0�/�������/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H�V��

outils juridiques régulent et définissent les liens entre les collectivités territoriales et les partenaires privés 

�j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H�� 
 

La délégation de service public (DSP) est souvent utilisée dans le secteur du thermalisme. Les différents 

types de contrats (affermage, régie intéressée, gérance, concession) correspondent à un degré plus ou 

moins grand de délégation du service public et du niveau d'implication de la société privée. Chaque contrat 

�G�p�I�L�Q�L�W���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���T�X�L���V�X�S�S�R�U�W�H���O�H���U�L�V�T�X�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���O�L�p���j���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�W���R�X���j���O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�����/�H���F�K�R�L�[��
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des collectivités territoriales se fait donc au regard des objectifs visés. Si un acteur public souhaite confier 

�X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����L�O���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�U�D���O�¶�D�I�I�H�U�P�D�J�H�����O�D���U�p�J�L�H���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H���R�X���O�D���J�p�U�D�Q�F�H�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����G�H���S�O�X�V��

�H�Q���S�O�X�V���O�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V���V�¶�R�U�L�H�Q�W�H�Q�W���Y�H�U�V��la concession, qui permet en plus au délégataire privé de porter 

les investissements. 

�/�¶�D�I�I�H�U�P�D�J�H non concessif est une des formes de DSP. La collectivité délégataire assure les 

investissements, alors que le fermier privé supporte les coûts d'exploitation et d'entretien du patrimoine. 

�/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� �J�q�U�H�� �j�� �V�H�V�� �U�L�V�T�X�H�V�� �H�W�� �S�p�U�L�O�V�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �H�W�� �V�H�� �U�p�P�X�Q�q�U�H�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �D�X�S�U�q�V�� �G�H�V�� �X�V�D�J�H�U�V����                              

�/�H���G�p�O�p�J�D�W�D�L�U�H���Y�H�U�V�H���X�Q�H���U�H�G�H�Y�D�Q�F�H���j���O�D���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p���D�X���W�L�W�U�H���G�X���P�R�Q�R�S�R�O�H���O�p�J�D�O�����G�H���O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q du domaine 

�S�X�E�O�L�F���H�W���S�R�X�U���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U���j���O�¶�D�P�R�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�D���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�����0�R�E�L�O�L�V�p���D�X��

début du XIXe siècle par exemple à Plombières, ce type de contrat est par la suite peu utilisé. 

La gestion peut également être confiée �V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q�H���U�p�J�L�H���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�����/�D���V�R�F�L�p�W�p���S�U�L�Y�p�H���H�[�S�O�R�L�W�H���O�H��

service pour le compte de la collectivité publique. Cette dernière couvre les dépenses et recueille la totalité 

des recettes du service. La société privée est rémunérée directement par la collectivité publique en fonction 

de la performance de gestion. Le contrat de gérance s'en distingue dans la mesure où la collectivité décide 

de la politique tarifaire. La collectivité publique conserve les bénéfices et couvre les déficits éventuels. 

Le gérant perçoit une rémunération forfaitaire par la collectivité. Les contrats de régie intéressée ou de 

gérance sont mobilisés de manière ponctuelle pour gérer une situation transitoire. 

Enfin, la concession est la dernière forme de DSP. Au XIXe siècle, ce type de contrat est appelé affermage 

�F�R�Q�F�H�V�V�L�I���F�R�P�P�H���j���9�L�F�K�\�����&�H���W�\�S�H���G�H���F�R�Q�W�U�D�W���H�V�W���G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V���X�W�L�O�L�V�p���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���S�D�U���O�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V��

locales. Le concessionnaire prend à sa charge les frais d'exploitation et d'entretien, mais également les 

investissements nécessaires. Les investissements sont réalisés en début de concession. Des subventions 

�S�X�E�O�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���P�R�E�L�O�L�V�p�H�V���D�X�S�U�q�V���G�H�V���D�F�W�H�X�U�V���S�X�E�O�L�F�V���S�R�X�U���V�R�X�W�H�Q�L�U���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���P�p�G�L�F�D�O�H���V�R�X�Y�H�Q�W���G�p�I�L�F�L�W�D�L�U�H��

�D�X���U�H�J�D�U�G���G�H�V���D�Q�Q�X�L�W�p�V���G�H���U�H�P�E�R�X�U�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�Vement. La collectivité publique est donc dégagée 

�G�H���W�R�X�W�H���F�K�D�U�J�H���G�
�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���V�D�X�I���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���S�R�X�U���P�D�L�Q�W�H�Q�L�U���F�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���J�p�Q�p�U�D�O����

A Vichy par exemple, la concession actuelle (1988-2030) porte sur la construction des nouveaux thermes 

�&�D�O�O�R�X���H�W���G�H���O�¶�K�{�W�H�O���,�E�L�V���D�W�W�H�Q�D�Q�W�����O�D���U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���G�H�V���W�K�H�U�P�H�V���G�H�V���'�{�P�H�V�����H�W���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�X���I�R�U�D�J�H���G�H���O�D��

�V�R�X�U�F�H���$�Q�W�R�L�Q�H�����/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H�V���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���R�Q�W���p�W�p���U�p�D�O�L�V�ps en début de concession entre 1990 et 

1992. Pour amortir ces investissements, la durée de concession est plus longue que l'affermage non-

�F�R�Q�F�H�V�V�L�I�����$���9�L�F�K�\�����O�D���F�R�Q�F�H�V�V�L�R�Q���D�F�W�X�H�O�O�H���H�Q�W�U�H���O�¶�(�W�D�W���H�W���O�D���&�R�P�S�D�J�Q�L�H���)�H�U�P�L�q�U�H���G�H�V���7�K�H�U�P�H�V���G�H���9�L�F�K�\��

est de 42 ans ���M�X�V�T�X�¶�H�Q������������. 

Le concessionnaire se rémunère directement auprès des usagers (résu�O�W�D�W�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�������H�W���U�H�Y�H�U�V�H���X�Q�H��

redevance au propriétaire. Dans les petites stations thermales cette redevance reste symbolique. Toutefois, 

sur certains sites de grandes importances gérant un patrimoine conséquent, cette redevance peut être une 

recette importante. La redevance annuelle versée par la compagnie de V�L�F�K�\���j���O�¶�(�W�D�W���H�V�W���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H 1,5 
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�j�� �������� �P�L�O�O�L�R�Q�V�� �G�¶�H�X�U�R�V���� �&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �H�V�W�� �L�Q�G�H�[�p�H�� �D�X�[�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�H�� �O�
�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�V�V�L�R�Q�� �H�W�� �D�X��

programme de travaux. 

A côté des contrats de DSP�����O�D���G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���V�H�U�Y�L�F�H���S�X�E�O�L�F���j���X�Q�H���V�R�F�L�p�W�p���S�U�L�Y�p�H��

�S�H�X�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �I�D�L�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�� �© contrat de partenariat public-privé » ou un « bail 

emphytéotique administratif ». Le contrat de partenariat ou partenariat public-privé permet de confier à 

�X�Q���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H���S�U�L�Y�p���X�Q�H���P�L�V�V�L�R�Q���J�O�R�E�D�O�H���S�R�U�W�D�Q�W���V�X�U���O�H�V���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���D�Y�H�F���X�Q�H���G�X�U�p�H���G�¶�D�P�R�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W��

proportionnel à long terme. A la différence de la DSP, le partenaire privé est rémunéré directement par le 

propriétaire public via une redevance, et non par les usagers. Le partenaire privé est propriétaire des 

�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���I�L�Q���G�X���F�R�Q�W�U�D�W�����,�O���S�H�X�W���r�W�U�H���D�X�W�R�U�L�V�p���j���X�W�L�O�L�V�H�U���F�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���S�R�X�U���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���X�Q�H��

activité complémentaire (bien-être) à côté de la mission de service public (médicale). 

Le bail emphytéotique administratif est également un outil très utilisé dans le thermalisme. Il permet à 

�X�Q�H���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���G�¶�X�Q���G�R�P�D�L�Q�H���W�K�H�U�P�D�O�����I�R�Q�F�L�H�U�����V�R�X�U�F�H�V�����G�H���O�H���O�R�X�H�U���j���X�Q���D�F�W�H�X�U��

privé. Ce dernier portera les travaux de construction sur le domaine public. Le bail prévoit une durée 

�S�U�R�O�R�Q�J�p�H�����/�¶�H�P�S�K�\�W�p�R�W�H���D���X�Q���G�U�R�L�W���U�p�H�O���V�X�U���O�H�V���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H�V���H�W���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���L�Q�V�W�D�O�O�p�V�����$���O�D��

fin du contrat, la collectivité publique devient officielleme�Q�W�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V��

infrastructures. 

�/�D���V�H�F�R�Q�G�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H���G�¶�R�X�W�L�O�V���M�X�U�L�G�L�T�X�H�V���F�R�P�S�U�H�Q�G���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �©���D�G���K�R�F�� �ª�� �D�V�V�R�F�L�D�Q�W���G�H�V��

�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���H�W���G�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���S�U�L�Y�p�V���S�R�X�U���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���S�U�R�M�H�W�V���F�R�P�P�X�Q�V���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W général. 

�8�Q�H���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���S�H�X�W���r�W�U�H���j���O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���G�H���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�R�F�L�p�W�p���G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���P�L�[�W�H���O�R�F�D�O�H����

Les collectivités territoriales associées doivent cependant rester majoritaires en détenant plus de 51 % du 

capital de la SEML. Cette str�X�F�W�X�U�H���S�H�U�P�H�W���D�X�[���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V���O�R�F�D�O�H�V���G�H���V�¶associer à un ou plusieurs acteurs 

privés pour mener �G�H�V���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���R�X���H�[�S�O�R�L�W�H�U���X�Q���V�H�U�Y�L�F�H���S�X�E�O�L�F���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O���H�W���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O��

�G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���J�p�Q�p�U�D�O���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���'�6�3�����3�O�X�V�L�H�X�U�V���6�(�0���H�[�L�V�W�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���S�R�X�U���S�R�U�W�H�U���G�H�V���S�U�R�M�H�W�V���G�H��

complexes thermaux et exploiter ces établissements. Le plus souvent, les SEM interviennent dans le cadre 

d'un affermage et plus ponctuellement dans le cadre d'une concession de service public. 

 

�4�X�H���F�H���V�R�L�W���D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶�X�Q�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H���F�R�P�P�X�Q�H���R�X���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q���F�R�Q�W�U�D�W���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�����O�H�V���I�R�U�P�H�V���G�H��

partenariats publics-privés sont anciennes. Sur certains territoires, ces coopérations se soldent par une 

cession du patrimoine thermal à un acteur privé. Par le choix de la cession de son patrimoine (bâti, foncier 

avec ou sans les forages), la collectivité publique perçoit immédiatement une recette pour se désendetter, 

�P�D�L�V�� �U�H�Q�R�Q�F�H�� �D�X�[�� �I�U�X�L�W�V�� �T�X�¶�L�O�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �S�U�R�G�X�L�U�H�� �j�� �O�¶�D�Y�H�Q�L�U���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �j��

Eugénie-les-bains (1962), Amélie-les-Bains (1977), Lamalou-les-Bains (1986), mais aussi du 

département du Nord (Saint-Amand-les-Eaux en 2012) au profit de la Chaine Thermale du Soleil. 
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1.3.3. Choix de mode de gestion du secteur thermal : une hétérogénéité à dominance privé 
En France, le mode de gestion des établissements thermaux reste hétérogène, avec une dominance du 

secteur privé. Les modes de gestion choisis par les acteurs ne sont pas figés dans le temps. Les « fréquents 

changements observés dans le mode de gestion sont le reflet des difficultés de fonctionnement rencontrées 

par nombre de stations », mais ils sont également le reflet des stratégies des acteurs locaux16.  

Près 24 % des établissements thermaux sont gérés par une structure publique de type Régie, SEM (Société 

�G�¶�(conomie Mixte), association paramunicipale (Amnéville) ou SPL (Société Publique Locale). Sur les 

27 structures publiques, il y a 14 Régies (10 régies communales, 2 régies intercommunales, et 2 régies 

�G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�H�V�������������6�(�0�����S�D�U�W�D�J�H���G�H���O�¶�D�F�W�L�R�Q�Q�D�U�L�D�W���S�X�E�Oic-privé, dont 8 SEM à dominante communale 

�H�W�������6�(�0���j���G�R�P�L�Q�D�Q�W�H���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�H�������H�W�������6�3�/���F�R�P�P�X�Q�D�O�H�V�����/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V��

pèsent pour 25 % de la fréquentation nationale des curistes (146 650 curistes en 2017). Le point central 

mis en exe�U�J�X�H���H�V�W���O�D���S�O�D�F�H���P�D�M�H�X�U�H���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�D�Q�V���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�H���V�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�����4�X�¶�H�O�O�H�V���S�U�H�Q�Q�H�Q�W���O�D��

forme de régie directe, SPL ou SEM, les communes sont impliquées de manière majoritaire dans 20 

structures publiques. Cela représente 75 % des structures publiques et pèse pour 24 % de la fréquentation 

nationale (141 100 curistes). De manière globale, les structures publiques peuvent être classées en 3 

catégories en fonction de leur niveau de fréquentation. Cette typologie est également révélatrice de la 

stratégie des acteurs publics. Près de 8 grandes structures ont une fréquentation supérieure à 5 000 curistes 

par an (Amnéville, Luchon, Balaruc, Néris, Royat, La Léchère, Bagnères-de-Bigorre, Dignes). Au regard 

�G�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�Lque est un choix stratégique des collectivités locales qui 

souhaitent conserver un contrôle direct. La seconde catégorie concerne 11 sites intermédiaires dont la 

fréquentation est comprise entre 1 300 et 4 800 curistes (Chaudes Aigues, La Bourboule, Salins, Vittel, 

Evaux, Salies, Fumades, Bagnols, Argelès-Gazost, Barège, Luz-Saint-�6�D�X�Y�H�X�U�������&�H�V���V�L�W�H�V���R�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��

une gestion pu�E�O�L�T�X�H���S�R�X�U���G�H�V���U�D�L�V�R�Q�V���Y�D�U�L�p�H�V�����I�D�L�E�O�H���p�T�X�L�O�L�E�U�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����S�H�X���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H�V���R�S�p�U�D�W�H�X�U�V��

privés dans le cadre du développement de site �S�U�p�Y�X�«�� 

Enfin, le dernier groupe comprend 8 petits sites dont la fréquentation thermale est inférieure à 700 curistes 

(Chaldette, Piétrapola, Castéra Verduzan, Contrexéville, Cilaos, Châteauneuf, Laruns et Aulus). Pour 

cette dernière catégorie, la gestion publique est un choix imposé, mais aussi le résultat de décisions 

�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�V�L�O�L�H�Q�F�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �6�L�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�K�H�U�P�D�X�[��

peuvent être éligibles à une gestion privée subventionnée, celle des petits établisseme�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���O�¶�H�V�W��

moins. �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�����O�H�V���W�K�H�U�P�H�V���G�H���/�X�F�K�R�Q���H�W���G�H���)�X�P�D�G�H�V���V�H�U�R�Q�W���S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W���S�U�R�F�K�D�L�Q�H�P�H�Q�W��gérés par le 

secteur privé. 

                                                           
16 Cour des Comptes, Les interventions publiques dans le domaine du thermalisme, janvier 1995, p.86 
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La majorité des exploitations des établissements thermaux français sont donc réalisées par des acteurs 

privés (76 % des �V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q soit 88 thermes et 75 % de la fréquentation thermale soit 

452 124 curites en 2017). Les exploitants privés se caractérisent par des profils spécifiques.  

Près 41 % des établissements thermaux en France (47 thermes) sont gérés par 5 grands groupes spécialisés 

dans le thermalisme : La Chaine Thermale du Soleil, la Compagnie Européenne des Bains (marque 

commerciale Valvital), Eurothermes, Thermadour et France Thermes. Ces 5 grandes firmes multi-sites 

concentrent à eux seuls près de 55 % de la fréquentation thermale en France (328 965 curistes en 2017). 

La Chaine Thermale du Soleil est historiquement le premier acteur national du thermalisme. Avec près de 

20 établissements thermaux en exploitation (17 %), le groupe concentre 32 % de la fréquentation de 

curistes (192 700 curistes en 2017). Valvital est le second acteur du secteur avec près de 12 établissements 

thermaux à gérer (10 %). Au travers de ces sites, la firme génère 9 % de la fréquentation nationale (55 750 

curistes en 2017). Eurothermes est le troisième groupe spécialisé. En France, Eurothermes gère 3 

établissements thermaux pour 4.6 % de la fréquentation nationale (27 740 curistes en 2017). Il  gère 

également des centres thermoludiques en Suisse et en Belgique, dont les thermes de Spa. Le groupe 

Arenadour (marque commerciale Thermadour) �D���O�D���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p���G�¶�r�W�U�H un acteur régional du thermalisme 

�S�X�L�V�T�X�¶�L�O���J�q�U�H�������p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���j���'�D�[���H�W���6�D�L�Q�W-Paul-lès-Dax. Ces sites génèrent une 

fréquentation de 26 000 curistes (4.3 % de la fréquentation nationale). Enfin, le dernier venu est le groupe 

France Thermale, qui exploite depuis 2009 les thermes de Bagnoles de l'Orne, et depuis 2016 les deux 

�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���G�H���&�K�k�W�H�O�J�X�\�R�Q�����/�D���V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���V�¶�R�U�L�H�Q�W�H���G�R�Q�F���Y�H�U�V���F�H�O�O�H���G�¶�X�Q��

groupe national multi-�V�L�W�H�V���J�U�k�F�H���j���O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�D���&�R�P�S�D�J�Q�L�H���G�H���9�L�F�K�\���S�R�X�U���������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V���H�Q��

en juin 201917. Le groupe exploite 5 établissements thermaux dans 3 stations thermales majeures qui 

génèrent 26 775 curistes en 2017 (4.5 % de la fréquentation nationale). 

A côté de ces groupes spécialisés multi-établissements demeurent près de 29 établissements thermaux (25 

%) qui sont gérés par des entreprises indépendantes locales. Ces dernières gèrent près de 11 % de la 

fréquentation thermale en France (68 156 curistes en 2017).  

Seulement 10 % des établissements thermaux (12 établissements thermaux, soit 9 % de la fréquentation 

thermale) sont exploités par des groupes qui gèrent �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�K�H�U�P�D�O�H�� �H�Q�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �R�X�� �G�¶�D�X�W�U�H�V 

activités principales. Parmi ces derniers figurent des groupes cosmétiques, agroalimentaires, hôteliers, et 

de service public (santé, loisirs). Près de 3 groupes de cosmétiques sont présents dans le secteur thermal : 

�O�¶�2�U�p�D�O�����W�K�H�U�P�H�V���G�H���6�D�L�Q�W���*�H�U�Y�D�L�V���H�W���W�K�H�U�P�H�V���G�H���5�R�F�K�H���3�R�V�D�\�������)�D�E�U�H�����W�K�H�U�P�H�V���G�¶�$�Y�q�Q�H�����H�W���O�H���/�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H��

�G�H�U�P�D�W�R�O�R�J�L�T�X�H���8�U�L�D�J�H�����W�K�H�U�P�H�V���G�¶�8�U�L�D�J�H�������&�H�V�������J�U�R�X�S�H�V���Q�H���J�q�U�H�Q�W���T�X�H�������p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[������ %) 

                                                           
17 La montagne, Rachat �������o�������}�u�‰���P�v�]�����������s�]���Z�Ç���‰���Œ���o�����P�Œ�}�µ�‰�����&�Œ���v�������d�Z���Œ�u���U�����[���•�š���•�]�P�v�  !, 6 juin 2019 
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avec une fréquentation réduite (2.6 %, 15 500 curistes en 2017). Toutefois, les synergies entre �O�¶utilisation 

�G�H���O�¶�(�D�X���0�L�Q�p�U�D�O�H���1�D�W�X�U�H�O�O�H���S�R�X�U���X�Q���X�V�D�J�H���F�R�V�P�p�W�L�T�X�H���H�W���X�Q���X�V�D�J�H���G�H���V�D�Q�W�p���W�K�H�U�P�D�O���D���X�Q���J�U�D�Q�G���L�Q�W�p�U�r�W�� 

�/�H���J�U�R�X�S�H���'�D�Q�R�Q�H���H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�H���V�H�X�O���J�U�R�X�S�H���T�X�L���H�[�S�O�R�L�W�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H���X�Q���S�H�W�L�W���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O��

(1474 curistes en 2017) en par�D�O�O�q�O�H���G�H���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���T�X�L���H�V�W���O�¶�X�V�D�J�H���P�D�M�H�X�U�����/�H�V synergies entre 

�O�¶�X�V�D�J�H��thermal et �G�¶embouteillage se retrouvent donc encore de nos jours au travers du modèle de 

concession unique. En France et en Belgique, 3 groupes sont responsables à la fois de �O�¶�D�F�W�L�Y�Lté thermale 

�H�W�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �'�D�Q�R�Q�H�� �j�� �(�Y�L�D�Q (exploitation thermale filialisée interne), la 

Compagnie de Vichy (rachat du groupe par France Thermal récemment), et le groupe Spadel à Spa (sous-

concession des thermes à Eurothermes). Ce type de concentration horizontale des activités est un modèle 

de gestion ancien. Historiquement, plusieurs sites fonctionnaient de cette manière, notamment à 

�&�R�Q�W�U�H�[�p�Y�L�O�O�H���H�W���j���9�L�W�W�H�O���M�X�V�T�X�¶�H�Q���������������j���6�D�L�Q�W���$�P�D�Q�G���M�X�V�T�X�¶�H�Q�������������R�X���H�Q�F�R�U�H���j���7�K�R�Q�R�Q���M�X�V�T�X�¶�H�Q������������ 

Le groupe Accor est également présent sur le secteur du thermalisme. Le groupe hôtelier ne gère plus que 

les thermes Marlioz à Aix-les-Bains �D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶�X�Q�H���I�L�O�L�D�O�H. Cependant, depuis mai 2018 le domaine de 

Marlioz a été racheté par la �&�R�P�S�D�J�Q�L�H���)�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�¶�+�{�W�H�O�O�H�U�L�H����tout en restant franchisé Accor. Le groupe 

Accor exploite également 2 hôtels reliés aux 2 établissements thermaux gérés par la Compagnie de Vichy.  

Enfin, 7 établissements thermaux sont gérés par 3 groupes spécialisés dans �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V��

publics : Sodexo, Santé Action et Opalia. La particularité de ce type de groupe est de gérer différentes 

�E�U�D�Q�F�K�H�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�D�Q�V���O�H���W�R�X�U�L�V�P�H���H�W���R�X���O�D���V�D�Q�W�p�����$�X���V�H�L�Q���G�X���P�r�P�H���J�U�R�X�S�H�����R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���X�Q��

centre aquatique (Opalia), un EHPAD, une clinique privée, une maison de retraite (Santé Action), un 

�K�L�S�S�R�G�U�R�P�H���� �X�Q�� �V�W�D�G�H�� �G�H�� �I�R�R�W�� ���6�R�G�H�[�R���«�� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �6�R�G�H�[�R�� �J�q�U�H�� ���� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�K�H�U�P�D�X�[�� �Y�L�D�� �O�D��

branche Sport et Loisirs (Vals-les-Bains, Neyrac-les-Bains, Vernet-les-Bains). Le groupe Santé Action 

gère également 2 établissements thermaux (Rennes-les-Bains, Capvern-les-Bains) et Opalia intervient sur 

un complexe thermal et thermoludique (Montrond-les-Bains). La fréquentation cumulée de ces thermes 

représente 19 000 curistes (3 %). La présence des groupes privés orientés sur le secteur général de la santé 

médicosociale �V�H�P�E�O�H�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�U�� �O�H�X�U�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �W�K�H�U�P�D�O���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �O�D��

�K�R�O�G�L�Q�J���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���6�5�6�����6�D�J�H�V�V�H�����5�H�W�U�D�L�W�H�����6�D�Q�W�p�� qui est entrée au capital du groupe Arenadour en 

2018. A côté des 6 établissements thermaux de la marque commerciale Thermadour, SRS a également 

des participations �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �����H�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V��au travers de filiales comme DomusVi (sénior), 

Almaviva Santé (clinique), Elivie (soins à domicile), Eleusis (spécialisées en Alzheimer), Santé Sedna 

(EHPAD en France et au Québec), ou Elivie (soins à domicile). 

 

�$���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���U�p�J�L�R�Q�D�O�H�����G�H�V���p�F�D�U�W�V���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���P�H�V�X�U�p�V���V�X�U���O�D���U�p�S�D�U�W�Ltion des gestions publique-privées. Sur 

les 11 régions thermales françaises, seulement 2 régions accueillent une exploitation 100 % publique 

(Corse et la Réunion). De même, 3 régions abritent une exploitation 100 % privée (Haut de France, Ile-
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de-France et Normandie). Les 6 autres régions thermales possèdent une mixité des formes de gestion des 

établissements thermaux. Elles se caractérisent toujours par une �S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�F�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���S�U�L�Y�p�H���P�D�L�V��

�j�� �G�H�V�� �G�H�J�U�p�V�� �Y�D�U�L�p�V���� �&�H�V�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V�� �Y�R�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �T�X�D�V�L-�W�R�W�D�O�H�� �S�U�L�Y�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �5�p�J�L�R�Q��

Aquitaine (6 % public et 94 % privé), à une dominance médiane en Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne 

Franche-Comté et PACA (20 % public et 80 �����S�U�L�Y�p�������M�X�V�T�X�¶�j���X�Q���V�H�P�E�O�D�Q�W���G�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���H�Q���5�p�J�L�R�Q���*�U�D�Q�G��

Est et Occitanie (40 % public et 60 % privé). 

En Belgique, les 2 activités �X�W�L�O�L�V�D�Q�W���O�¶�(�0�1���S�R�X�U���X�Q���X�V�D�J�H���G�H���E�L�H�Q-être sont gérées par des entreprises 

�S�U�L�Y�p�H�V�����6�H�X�O�H���O�D���)�U�D�Q�F�H���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���S�D�U���X�Q�H���S�D�U�W�L�H���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���D�V�V�X�U�p�H���S�D�U���G�H�V���D�F�W�H�X�U�V���S�X�E�O�L�F�V�� 

 

1.3.4. �/�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H : la prédominance du secteur privé 
Contrairement au secteur du thermalisme, la quasi-�W�R�W�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��

�G�¶�(�0�1���H�V�W���D�V�V�X�U�p�H���S�D�U���G�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���S�U�L�Y�p�H�V�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����Q�R�X�V���S�R�X�Y�R�Q�V���F�L�W�H�U���G�H�X�[���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V�����8�Q�H���G�H�V��

�U�D�U�H�V�� �6�R�F�L�p�W�p�� �G�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �0�L�[�W�H�� �j�� �Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �,�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�� �H�V�W�� �H�Q�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �S�R�X�U �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �G�¶�(�0�1�� �j��

Soultzmatt (Haut-�5�K�L�Q�������'�H�S�X�L�V���������������O�D���6�(�0���H�V�W���F�R�P�S�R�V�p�H���G�¶�X�Q���D�F�W�L�R�Q�Q�D�U�L�D�W���P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H���G�H���O�D���9�L�O�O�H�������� 

%), et de partenaires privés (47 %) dont le groupe Suisse Rivella (44 %) : « il  �Q�¶�\���D�Y�D�L�W���S�D�V���G�¶�R�E�V�W�D�F�O�H���j��

la création de la SEM des Sources dans la mesure où l'objet social s'inscrivait dans la définition énoncée 

par l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales : exploitation de services publics à 

caractère industriel ou commercial ». Ce montage permet à la commune de conserver la pleine propriété 

des bâtiments, des terrains et des sources. La ville a accordé un contrat de concession exclusif des sources 

à la SEM pour une durée de 50 ans. La commune a également donné à bail à la SEM tous les locaux 

industriels. Le montage de la SEM fait suite à une Régie dont le contrat de distribution exclusif dans le 

Grand Est de la France avait été attribué dès 1985 à Rivella. Dans le cadre du contrat de concession proche 

�G�H���O�¶�D�I�I�H�U�P�D�J�H�����© �O�H���F�R�Q�F�H�V�V�L�R�Q�Q�D�L�U�H���D�V�V�X�U�H���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���F�R�X�U�D�Q�W���G�H�V���S�X�L�W�V���H�W���p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���>�«�@���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���R�X��

réparations autres restants à la charge du Concédant » (art.11 du traité de concession)18. 

�/�H���V�H�F�R�Q�G���F�D�V���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�H���0�R�Q�F�O�D�U�����$�O�S�H�V���+�D�X�W�H���3�U�R�Y�H�Q�F�H�������(�Q��

1985, un partenariat original a été conclu sur la commune de Montclar (400 habitants à 1700 m altitude) 

afin de créer une activité économique. Pour pallier les manques de financement, une SA a été constituée 

avec un capital de 200 �������¼�����D�S�S�R�U�W�p���j������ % par 43 habitants de la commune et 25 % par un entrepreneur 

�G�H���6�D�Y�R�L�H�����'�H���V�R�Q���F�{�W�p�����O�D���F�R�P�P�X�Q�H���D���I�L�Q�D�Q�F�p���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����&�H���P�R�Q�W�D�J�H���G�H�V��

« habitants actionnaires �ª���Q�¶�H�V�W���W�R�X�W�H�I�R�L�V���T�X�H���G�H���F�R�X�U�W�H���G�X�U�p�H�����S�X�L�V�T�X�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���H�V�W���U�D�F�K�H�W�p�H���G�q�V�������������S�D�U 

Nestlé Water, puis en 2000 par le Groupe Saint Amand (a�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �L�Q�W�p�J�U�p�� �D�X�� �J�U�R�X�S�H�� �5�R�[�D�Q�H������ �&�H��

« �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q �ª���O�R�F�D�O�H���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���I�R�U�W���T�X�H���© des familles entières du village travaillent 

                                                           
18 ���Z���u���Œ�����Z� �P�]�}�v���o���������•�����}�u�‰�š���•�����[���o�•�������U��Observations définitives concernant la SEM des sources de Soultzmatt, exercices 1999-
2005, juillet 2007, pp.1-15 
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�j���O�¶�X�V�L�Q�H ». Cette forme de résilience territori�D�O�H���H�Q���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���H�V�W���O�H���U�p�V�X�O�W�D�W���G�¶�X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���O�R�F�D�O�H��

�T�X�L�� �G�p�F�L�G�H�� �G�¶�X�Q�� �D�Y�H�Q�L�U�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �F�R�P�P�X�Q���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �F�H�� �W�\�S�H�� �V�R�Q�W�� �S�R�U�W�p�V�� �j�� �0�R�Q�W�F�O�D�U���� �'�q�V��

1968, une petite station de ski a été créée sur ce même principe. Les habitants de Monclar ont créé un GIE 

�S�R�X�U���I�L�Q�D�Q�F�H�U���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���Y�L�O�O�D�J�H���Y�D�F�D�Q�F�H�V���H�W���X�Q���K�{�W�H�O���D�X���V�H�L�Q���G�X���S�U�R�M�H�W���G�H���V�W�D�W�L�R�Q���G�H���V�N�L���S�R�U�W�p��

par la municipalité. La commune et les agriculteurs ont mis à la disposition du GIE les terrains19. 

Les exploitants privés se structurent en 4 g�U�D�Q�G�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V���� �3�U�q�V��de 10 % des usines 

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �G�¶�(�0�1�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� ������ �X�V�L�Q�H�V���� �V�R�Q�W�� �J�p�U�p�V�� �S�D�U�� ���� �J�U�D�Q�G�H�V�� �P�X�O�W�L�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �G�H��

�O�¶�D�J�U�R�D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H : Nestlé et Danone. Avec seulement 6 unités de conditionnement, ces 2 multinationales 

réalisent près de 80 �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�(�0�1���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�������������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�H���E�R�X�W�H�L�O�O�H�V�������/�D���E�U�D�Q�F�K�H���'�D�Q�R�Q�H��

Eau France dispose de 4 usines avec pour marques dédiées Evian, Badoit, Volvic en Auvergne Rhône-

Alpes et Salvetat en Occitanie. La production du groupe est de 3.5 �P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�H���E�R�X�W�H�L�O�O�H�V���G�¶�(�0�1���S�D�U���D�Q����

soit 46 ���� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���� �/�H�V�� �X�V�L�Q�H�V�� �G�¶�(�Y�L�D�Q���H�W�� �9�R�O�Y�L�F�� �V�R�Q�W���O�H�V�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H��

production respective de 1.8 milliards et 1.2 milliards de bouteilles par an. La branche Nestlé Water est le 

second �D�F�W�H�X�U���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1���H�Q���)�U�D�Q�F�H����Ses deux unités de conditionnement lui 

permettent de commercialiser les marques Vittel, Contrex, Hépar dans le Grand Est, et Perrier en 

Occitanie. La production du groupe est de 2.7 milliards de boutei�O�O�H�V�� �G�¶�(�0�1�� �S�D�U�� �D�Q���� �V�R�L�W�� ���� % de la 

production nationale. Les usines de Contrex-Vittel et Perrier produisent respectivement 1.4 milliards et 

�������� �P�L�O�O�L�D�U�G�V�� �G�H�� �E�R�X�W�H�L�O�O�H�V�� �S�D�U�� �D�Q���� �1�H�V�W�O�p�� �:�D�W�H�U�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �H�Q�� �%�H�O�J�L�T�X�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�H��

production Valvert.  

�(�Q���%�H�O�J�L�T�X�H�����X�Q�H���D�X�W�U�H�� �P�X�O�W�L�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���H�[�S�O�R�L�W�H���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1���P�D�M�H�X�U : Coca Cola. 

Avec seulement une usine de production à Chaudfontaine, Coca Cola dispose de 29 % de la production 

nationale belge, et 38 % de la production de Wallonie. Deux grands groupes européens spécialisés 

�X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1���V�R�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���L�P�S�O�L�T�X�p�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H et en Belgique : Roxane et 

Spadel. Le groupe Roxane maitrise près de 10 �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����J�U�k�F�H��

à 17 usines (30 %) et 30 marques. La présence du groupe en Belgique est assurée par une unité de 

production (Villers Monopole, 25 millions de bouteilles). Le groupe Roxane est largement connu au 

travers de ses « Eaux de Source » avec la marque générique Cristaline.  

S�L���O�H���J�U�R�X�S�H���6�S�D�G�H�O���Q�H���G�L�V�S�R�V�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���T�X�H���G�¶�X�Q���V�H�X�O���V�L�W�H���G�¶�(�0�1���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����:�D�W�W�Z�L�O�O�H�U : 25 millions 

�G�H�� �E�R�X�W�H�L�O�O�H�V������ �L�O�� �G�L�V�S�R�V�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�L�W�H�V�� �P�D�M�H�X�U�V�� �H�Q�� �(�X�U�R�S�H���� �G�R�Q�W�� �O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�� �H�V�W�� �6�S�D�� �H�Q�� �%�H�O�J�L�T�X�H�� ����������

millions de bouteilles). Avec ses 2 usines à Spa et �&�K�H�Y�U�R�Q�����6�S�D�G�H�O���H�V�W���O�H���S�U�H�P�L�H�U���S�U�R�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�(�0�1���G�H��

Belgique (34 % de la production nationale et 45 % de la production wallonne). Au total, le groupe produit 

���������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�H���E�R�X�W�H�L�O�O�H�V���G�¶�(�0�1���H�Q���)�U�D�Q�F�H���H�W���H�Q���%�H�O�J�L�T�X�H���� 

                                                           
19 Les Echos, « Eau de Monclar �W���o�[���v�š�Œ���‰�Œ�]�•�����‹�µ�]���•�����Œ���•�•�}�µ�Œ���� », article du 07/05/2004 
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La troisième catégorie comprend deux groupes de producteurs-�G�L�V�W�U�L�E�X�W�H�X�U�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H��

�,�Q�W�H�U�P�D�U�F�K�p���H�W���G�X���J�U�R�X�S�H���/�H�F�O�H�U�F�����/�D���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p���G�H���F�H�V���G�H�X�[���J�U�R�X�S�H�V���H�V�W���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�H�U���H�Q���G�L�U�H�F�W���G�¶�D�X�W�U�H�V��

usines agroalimentaires. Avec 6 usines de productions (10 %) pour 6 marques, la filiale Antartic du groupe 

Intermarché contrôle 2 �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�¶�(�0�1�����&�H�V���S�H�W�L�W�V���V�L�W�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���V�R�Q�W���G�H�V�W�L�Q�p�V��

à alimenter uniquement les magasins du groupe Intermarché. Leclerc a adopté un positionnement similaire 

depuis 2013. Au travers de sa fili�D�O�H���$�T�X�D�P�D�U�N�����O�H���J�U�R�X�S�H���H�[�S�O�R�L�W�H���O�¶�X�Q�L�W�p���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���6�D�L�Q�W���'�L�p�U�\�� 

 

Enfin, comme pour le secteur du thermalisme, près de de 40 ���� �G�H�V�� �X�Q�L�W�p�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�(�0�1�� ��������

usines) sont gérées par des entreprises indépendantes familiales. Avec près de 28 marques, ces entreprises 

ne génèrent que 7 �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�¶�(�0�1�����3�D�U�P�L���W�R�X�W�H�V���F�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V�����R�Q���S�H�X�W���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���G�¶�X�Q��

côté les TPE locales �j���V�L�W�H���X�Q�L�T�X�H�����������X�V�L�Q�H�V���S�R�X�U���������P�D�U�T�X�H�V�����H�W���G�H���O�¶�D�X�W�U�H�������J�U�R�X�S�H�V���U�p�J�L�R�Q�D�X�[���G�H���W�D�L�O�O�H��

moyenne, spécialisés dans �O�¶�D�J�U�R�D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�����(�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���P�D�U�F�K�p���G�H���F�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V����

on retrouve notamment 4 groupes spécialisés dans la production de boissons diverses (EMN, limonade, 

jus de fruit, bière, vin, spiritueux). Ces 4 groupes comprennent SEMO (5 usines �H�W�������P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1������

�0�R�Q�W�H���%�D�F�F�R���������X�V�L�Q�H�V���H�W�������P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1�������&�2�7���V�X�U���O�¶�L�O�H���G�H���O�D���5�p�X�Q�L�R�Q���������X�V�L�Q�H���H�W�������P�D�U�T�X�H���G�¶�(�0�1������

�H�W�� �5�H�I�U�H�V�F�R�� ������ �X�V�L�Q�H���� ���� �P�D�U�T�X�H�V�� �G�¶�(�0�1������ �/�H�V�� �G�H�X�[�� �D�X�W�U�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�D�X�[�� �R�Q�W�� �X�Q�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��

marché plus spécifique. Le groupe Alsacien Meckert est orienté sur la production de produit bio (Bretzel, 

�)�D�U�L�Q�H�«������ �/�¶�(�0�1�� �&�H�O�W�L�F�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �S�U�R�G�X�L�W�� �Q�D�W�X�U�H�O���� �/�H�� �J�U�R�X�S�H�� �&�R�V�P�H�G�L�H�W�� �V�H��

�I�R�F�D�O�L�V�H���V�X�U���O�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���G�L�p�W�p�W�L�T�X�H�V���R�X���D�O�L�F�D�P�H�Q�W�V�����/�¶�(�0�1���+�\�G�U�R�[�\�G�D�V�H���H�V�W���O�D���V�H�X�O�H���(�0�1���H�Q���)�Uance à 

avoir conservé un positionnement santé aussi important, avec une distribution qui se fait toujours en 

pharmacie.  

En Wallonie, les entreprises indépendantes familiales sont également présentes. A côté des leaders du 

marché (Spadel, Coca Cola et Nestlé Water), 4 petites entreprises indépendantes sont toujours en activité. 

Parmi ces entreprises, la brasserie Meunier (EMN Pouhon de Bande) se positionne de manière générale 

dans le domaine des boissons. En Flandre, on retrouve également la brasserie Haacht (EMN Bon Val). 
 

Après avoir étudié les aspects socio-économiques et organisationnels liés aux deux usages, nous 

interrogerons les enjeux entre territoire et économie.  

 

2. Territoires et économie, quels entrelacs �G�¶�H�Q�M�H�X�[��? 
 

Une ressource naturelle telle qu�H�� �O�¶�H�D�X�� �W�K�H�U�P�R�P�L�Q�p�U�D�O�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �S�{�O�H�� �G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q��

�G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �K�X�P�D�L�Q�H���� �/�H�V�� �D�Y�D�Q�W�D�J�H�V�� �T�X�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �R�I�I�U�L�U�� �F�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �H�Q�� �H�D�X�� �V�R�Q�W�� �P�X�O�W�L�S�O�H�V : énergie 

thermique, vertu médicale et alimentaire. Différents usages se sont donc développés dans le domaine 

industriel et agricole, domestique (cuisson, chauffage, sanitaire), de la santé et des loisirs.  
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�/�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�p�V���W�K�H�U�P�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�H�D�X���V�R�Q�W���X�W�L�O�L�V�p�H�V���G�D�Q�V���X�Q���X�V�D�J�H���F�R�O�O�H�F�W�L�I���G�p�G�L�p���G�q�V��le XIVe siècle. Selon 

�O�H�V���U�H�J�L�V�W�U�H�V���I�L�V�F�D�X�[�����X�Q���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�P�H�Q�p���G�¶�H�D�X���J�p�R�W�K�H�U�P�D�O�H���S�H�U�P�H�W�W�D�L�W���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�H�U���O�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���G�X���E�R�X�U�J��

de Chaudes Aigues. Lors du choc pétrolier dans les années 1980, la France a mis en place une soixantaine 

de forages géothermiques �E�D�V�V�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���S�R�X�U���O�¶�X�V�D�J�H��de chauffage urbain. Actuellement, différents 

�S�U�R�M�H�W�V���p�P�H�U�J�H�Q�W���j���Q�R�X�Y�H�D�X���S�R�X�U���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�p�F�R���T�X�D�U�W�L�H�U���j���J�p�R�W�K�H�U�P�L�H���E�D�V�V�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�����/�H�V���X�V�D�J�H�V��

�S�D�U�D�O�O�q�O�H�V�� �G�H�� �O�D�� �J�p�R�W�K�H�U�P�L�H�� �V�R�Q�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�V�� �S�D�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �X�V�D�J�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���� �O�H�V�� �W�K�H�U�P�H�V���� �H�W��

�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����S�L�V�F�L�F�X�O�W�X�U�H�����V�H�U�Ue). 

�$�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�H�V���X�V�D�J�H�V���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�����L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�H���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U���O�D���Q�D�W�X�U�H���P�r�P�H���G�H���O�¶�(�0�1����

Doit-on la considérer comme un bien public ou un bien marchand ? Quels sont les enjeux économiques 

pour les territoires ? Quelles complexités dans les liens entre toponymie, terroir et marque commerciale ? 

 

2.1 �/�¶�(�0�1 : Respublica ou marchandise ? 
 

Sur le plan juridique, �W�R�X�W�H�V���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V���R�Q�W���p�W�p���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�p�H�V���H�Q���S�U�R�S�U�L�p�W�p���G�H���O�¶�e�W�D�W���H�Q�������������D�Y�H�F��

les lettres patentes signées par Henri II. Cette �S�U�R�S�U�L�p�W�p�� �G�H�� �O�¶�e�W�D�W���p�W�D�Q�W���S�H�X�� �U�H�V�S�H�F�W�p�H�� �S�D�U���G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�[��

propriétaires fonciers qui exploitent, à titre privé, les eaux jaillissant sur leurs terres. Louis XV, tout en 

confirmant ce droit en 1772, reconnait néanmoins celui des propriétaires des terrains sur lesquels 

�M�D�L�O�O�L�V�V�H�Q�W���G�H�V���V�R�X�U�F�H�V�����&�H���S�U�R�E�O�q�P�H���H�V�W���G�p�I�L�Q�L�W�L�Y�H�P�H�Q�W���U�p�J�O�p���H�Q�������������S�D�U���X�Q���D�U�U�r�W���G�X���&�R�Q�V�H�L�O���G�¶�(�W�D�W���T�X�L��

�G�L�V�W�L�Q�J�X�H���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V���D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W���j���O�¶�e�W�D�W���H�W�����G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����F�H�O�O�H�V���S�U�p�V�H�Q�W�H�V���V�X�U���O�H�V��

propriétés privés, qui peuvent être exploitées après autorisation de la Société royale de médecine et sous 

�U�p�V�H�U�Y�H���G�X���U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�D���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���Y�L�J�X�H�X�U�����/�H���F�R�Q�W�U�{�O�H���G�H���O�¶�D�F�F�q�V���j���Oa ressource en eau est donc 

lié à la capacité de maitriser le foncier sur lequel sera réalisé un forage. Les eaux souterraines relèvent de 

l�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������G�X���&�R�G�H���F�L�Y�L�O���V�W�L�S�X�O�H���T�X�H « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous 

». Le droit de propriété étant un droit constitutionnel, le �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���G�¶�X�Q���W�H�U�U�D�L�Q���H�V�W���G�R�Q�F���O�H���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H��

du sous-sol. Dans le cas de gisement, il existe une dissociation du droit de propriété du sol et du sous-sol 

depuis le code minier de 1810. Toutes les ressources souterraines (ressources gazières, minérales ou 

pétrolifères) sur le territoire français appart�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�R�Q�F���j���O�¶�(�W�D�W�����&�R�P�P�H���O�H���V�W�L�S�X�O�H��le code minier « les 

dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température 

dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques �>�«�@���O�H���J�D�]���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���F�R�Q�W�H�Q�X���G�D�Qs les eaux qui 

sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques»20. Même 

�V�L���O�¶�H�D�X���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H���H�V�W��publique�����H�O�O�H���H�V�W���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H���G�¶�r�W�U�H���D�S�S�U�R�S�U�L�p�H���S�D�U���O�H���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���I�R�Q�F�L�H�U���R�•���M�D�L�O�O�L�W��

�O�D�� �V�R�X�U�F�H���� �/�¶�H�D�X�� �V�R�X�W�Hrraine est donc morcelée entre plusieurs propriétaires de surface. Dans ce cadre 

juridique �D�Q�F�L�H�Q�����O�¶�(�W�D�W���D��dû légiférer dès le XIXe siècle pour encadre les activités humaines touchant au 

                                                           
20 Code minier, Article L111-1 et Article L124-3 
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sous-sol���� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �2�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �T�X�H�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�D�� �S�H�U�V�L�V�W�D�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �V�W�D�W�X�W��

�M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�D�X���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���H�Q���D�G�p�T�X�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V���D�F�W�X�H�O�O�H�V��

�V�X�U�� �O�H�V�� �J�L�V�H�P�H�Q�W�V���� �&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �F�R�Q�I�O�L�W�V�� �G�¶�X�V�D�J�H�V�� �I�R�Q�W�� �U�H�V�X�U�J�L�U�� �F�H�� �G�p�F�D�O�D�J�H���� �/�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�X��

rattachem�H�Q�W���G�H�� �O�¶�H�D�X�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�� �D�X�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �S�X�E�O�L�F�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �G�p�M�j�� �G�p�E�D�W�W�X�H�� �H�Q�� ������������

�'�D�Q�V���O�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���G�¶�2�X�W�U�H-mer, le décret de 1948, puis la loi de 1973 octroient aux eaux souterraines le 

�V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �S�X�E�O�L�F�� �G�¶�(�W�D�W����En France Métropolitaine, la notion de « bien commun » relève donc 

�G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�����p�F�R�O�R�J�L�T�X�H�����D�Y�H�F���S�D�U�I�R�L�V���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�R�X�W�L�O�V���G�H���J�H�V�W�L�R�Q��

�G�H���O�¶�H�D�X�� 

�/�D���S�U�L�Y�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�F�F�q�V���j���O�¶�H�D�X���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O���H�V�W���X�Q���V�X�M�H�W���S�R�O�p�P�L�T�X�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�¶�X�V�D�J�H �G�¶�H�D�X���G�H��

boisson. Du point de vue �G�H�V�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U�V�� �H�W�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �G�¶�D�F�F�X�H�L�O�� �O�¶�H�D�X�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �G�H�� �Y�D�O�H�X�U��

marchande. En revanche, une valeur ajoutée est créée au travers des services associés au captage, au 

�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �j�� �O�D�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X��avec des coûts associés (équipements, personnels, énergie, 

�W�U�D�Q�V�S�R�U�W�«������ �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�Q�W�� �j�� �F�H�W�W�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�R�J�P�D�W�L�T�X�H����Le 

principal lobby est �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���)�U�D�Q�F�H���/�L�E�H�U�W�p���G�H���'�D�Q�L�H�Ole Mitterrand. La Fondation France Liberté fait 

pa�U�W�L�H���G�X���U�p�V�H�D�X���L�Q�I�R�U�P�H�O���G�H���O�¶�$�O�O�L�D�Q�F�H�����&�U�p�p���H�Q�������������S�D�U���&�K�D�U�O�H�V���/�p�R�S�R�U�G���0�D�\�H�U�����F�H�W�W�H���I�p�G�p�U�D�W�L�R�Q���W�U�D�Y�D�L�Ole 

spécifiquement sur le « chantier eau �ª�����/�¶�$�O�O�L�D�Q�F�H���V�¶�D�S�S�X�L�H���V�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���W�H�[�W�H�V���G�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V�����T�X�L���Q�¶�R�Q�W��

�S�D�V���G�H���S�R�U�W�p�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H�����F�R�P�P�H���O�H���G�U�R�L�W���G�¶�D�F�F�q�V���j���O�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���U�H�F�R�Q�Q�X���S�D�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H��

�H�Q�������������H�W���S�D�U���O�D���F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q���G�H�V���G�U�R�L�W�V���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���G�H���O�¶�2�1�8���H�Q�������������V�X�L�W�H���D�X�����H�U���I�R�U�X�P���P�R�Q�G�L�D�O���G�H��

�O�¶�H�D�X�����/�D���I�p�G�p�U�D�W�L�R�Q���G�p�I�H�Q�G���V�H�S�W���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���S�R�X�U���X�Q�H���© �J�H�V�W�L�R�Q���G�X�U�D�E�O�H���G�H���O�¶�H�D�X », dont :  

�x �/�¶�H�D�X�� �Ve définit comme un bien commun naturel à tous les hommes, un bien économique et social 

�S�U�R�S�U�L�p�W�p���G�H���O�¶�(�W�D�W���F�R�P�P�H���W�R�X�W�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� 

�x �/�¶�H�D�X���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�H���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�����/�D���S�U�L�V�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H���G�R�L�W���r�W�U�H���I�D�L�W�H���G�D�Q�V���O�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�¶�p�W�K�L�T�X�H��

et la démocratie, 

�x �3�O�X�V�L�H�X�U�V���Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X���V�R�Q�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���P�D�L�V���D�Y�H�F���X�Q���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���� �D�I�L�Q���G�H��

�J�D�U�D�Q�W�L�U���X�Q�H���G�p�P�D�U�F�K�H���G�H���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�H�����G�H���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�¶�p�W�K�L�T�X�H�� 

�x La gestion des eaux partagées doit être renforcée par des coopérations régionales et avec un cadre légal 

�D�S�S�U�R�S�U�L�p���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�X���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W�� 

�x �/�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X���G�R�L�W���r�W�U�H���J�X�L�G�p�H���S�D�U���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�X�U�D�E�O�H�� 

�x Des actions de promotion doivent être mises en place afin de faire émerger une société économe en eau, 

�x �5�H�Q�I�R�U�F�H�U���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H�V���S�U�L�V�H�V���G�H���G�p�F�L�V�L�R�Q���G�H�V���D�F�W�H�X�U�V21. 

 

                                                           
21 Riccardo Petrella, �>�[�����µ���Z���•���W�µ���o�]�������}�µ���D���Œ���Z���v���]�•�� ?, la dispute, 2003, p.27-34. 
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�/�D���)�R�Q�G�D�W�L�R�Q���)�U�D�Q�F�H���/�L�E�H�U�W�p���V�¶�R�S�S�R�V�H���j���W�R�X�W�H���I�R�U�P�H���G�H���S�U�L�Y�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���G�H���O�¶�H�D�X�����T�X�H���F�H���V�R�L�W���O�H��

modèle anglo-�V�D�[�R�Q���G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�Lons et du réseau par le privé, ou le modèle français de 

délégation de service public �S�R�X�Y�D�Q�W�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�D�I�I�H�U�P�D�J�H�� ���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �G�H�V�� �L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�� �S�D�U�� �O�H��

public), de concession (responsabilité des installations et renouvellement par le privé) ou de régie 

intéressée (le privé a une rémunération en fonction des résultats de la gestion).  

La Fondation prône une évolution de la législation française au regard des pratiques en Suisse. La 

confédération légifère uniquement sur la protection des eaux. Etant propriétaire des nappes phréatiques et 

des eaux de surface, les cantons suisses �D�W�W�U�L�E�X�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�V��

communes. Toutefois, les cantons ont légiféré pour interdire aux communes de tirer un bénéfice de la 

�Y�H�Q�W�H���G�H���O�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H�����3�R�X�U���p�Y�L�W�H�U���O�¶�H�Q�G�H�W�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H�V���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���V�X�U���O�H��

�U�p�V�H�D�X�� �H�W���O�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���� �X�Q���I�R�Q�G���F�R�P�P�X�Q�D�O���G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W���D���p�W�p�� �F�U�p�p���� �&�H���G�H�U�Q�L�H�U���H�V�W���D�O�L�P�H�Q�W�p���S�D�U���G�H�V��

�G�R�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�(�W�D�W22. 

 

�&�H�W�W�H���R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q���F�R�Q�F�H�U�Q�H���P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���O�¶eau potable du robinet, dont la gestion est déléguée aux trois 

oligopoles de Suez-Lyonnaise des Eaux, Véolia Environnement et Bouygues-Saur. Ayant une stratégie 

de lutte militante par une logique de contestation contre la marchandisation, la fondation fait un amalgame 

�H�Q���H�Q�J�O�R�E�D�Q�W���O�H�V���J�U�D�Q�G�V���J�U�R�X�S�H�V���S�U�L�Y�p�V���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���W�H�O�V���T�X�H���1�H�V�W�O�p���:�D�W�H�U���H�W���'�D�Q�R�Q�H���� 

Toutefois, de manière ponctuelle, certaines EMN sont exploitées �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �S�R�X�U�� �O�¶embouteillage et 

distribuées localement dans des buvettes publiques. En France et en Belgique, les villes thermales offrent 

�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W���X�Q���D�F�F�q�V���O�L�E�U�H���j���O�¶�(�0�1���S�D�U���G�H�V���E�X�Y�H�W�W�H�V publiques. Cet accès gratuit, pour les résidents 

permanents ou temporaires, fait partie du folklore des stations thermales���� �&�H�W�W�H�� �P�L�[�L�W�p�� �G�¶�X�V�D�Je existe 

également �G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�D�\�V���H�Q���(�X�U�R�S�H�����(�Q��Suisse par exemple, la source de Treytel alimente une buvette 

publique sur �O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���%�H�Y�D�L�[���j���1�H�X�F�K�k�W�H�O���H�W���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�Weillage Nestlé Water (Aquarel). 

 

La coexistence entre usage marchand et non-marchand dans un même lieu reste ponctuelle et liée à 

�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �O�R�F�D�O�H���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V����les membres du réseau Alliance dénoncent ces exemples et généralisent la 

problématique.  

 

�$���O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H���G�X���F�R�Q�F�H�S�W���© eau potable = chose publique », la banque mondiale prônent 5 principes majeurs : 

�x La transformation de la ressource naturelle en bien et service propre à la consommation génère un coût. 

�/�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���D���G�R�Q�F���X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H����(Inscrit en 1992 à la conférence des Nations Unies à Dublin), 

                                                           
22 Op. Cit., p.147-148 
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�x �/�H���S�D�V�V�D�J�H���G�¶�X�Q�H���F�X�O�W�X�Ue de droit à une culture de besoin vital, ou �O�¶�(�W�D�W���I�L�[�H���O�H�V���U�q�J�O�H�V���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X��

service universel, 

�x Application du principe de libéralisation, par la fin de tout monopole public local ou national, 

�x �/�H�� �V�H�F�W�H�X�U���S�X�E�O�L�F�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �j�� �L�Q�Y�H�V�W�L�U���P�D�V�V�L�Y�H�Pent dans un secteur économique, en dehors des 

domaines �G�¶�(�W�D�W���� �/�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �S�X�E�O�L�F����réduit et limité, vise à créer un environnement favorable à 

�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�U�L�Y�p�����T�X�L��doit être le moteur principal du développement économique et social, 

�x Le principe de privatisation est encadré, par une distinction entre propriétaire public qui a un rôle 

�G�p�F�L�V�L�R�Q�Q�H�O���H�W���G�H���F�R�Q�W�U�{�O�H�����S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X���J�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���S�U�L�Y�p���T�X�L���D���X�Q���U�{�O�H���G�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q23. 

 

La coexistence entre usage marchand et non-marchand peut également se poser dans le domaine du 

thermalisme. Les bassins alimentés �H�Q���H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H���G�¶�D�F�F�q�V���O�L�E�U�H���V�R�Q�W���S�R�U�W�H�X�U�V���G�¶�X�Q���L�Q�W�p�U�r�W���P�D�M�H�X�U���V�X�U��

plusieurs territoires, notamment sur le plan local en terme identitaire et culturel, mais aussi sur le plan 

�W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H���H�Q���W�H�U�P�H���G�µ�Dttractivité. 

Plusieurs exemples témoignent du passage difficile entre des usages locaux non-marchand à la 

�P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �j�� �9�H�U�J�q�]�H�� ���*�D�U�G������ �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �j��

Chaudes-Aigues (Cantal). Depuis le XVe siècle, la Mare des Bouillens est en libre accès à la population 

même si elle se trouve sur un terrain privé. Les habitants des villages environnants venaient 

« �V�¶�H�P�E�R�X�U�E�H�U » dans la mare de Bouillens, pour « profiter des valeurs thérapeutiques que le bon sens 

populaire lui attribuait �>�«�@���F�R�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �P�D�O�D�G�L�H�V�� �G�H�� �S�H�D�X�� �H�W�� �O�H�V�� �U�K�X�P�D�W�L�V�P�H�V �ª���� �&�H�� �G�U�R�L�W���G�¶�X�V�D�J�H�� �O�R�F�D�O�� �D��

�S�H�U�G�X�U�p�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �;�,�;e siècle. Les usages des bains et des boissons étaient donc réalisés sans contrôle 

commercial et médical. Dès 1857, le propriétaire souhaite exploiter commercialement la source pour en 

�I�D�L�U�H���X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O�����$�O�S�K�R�Q�V�H���*�U�D�Q�L�H�U���G�p�O�L�P�L�W�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���D�Y�H�F���© des barrières en bois autour de 

la mare et des cabines sommaires �ª�����/�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���P�D�U�H���H�V�W���G�R�Q�F���S�D�\�D�Q�W�����F�H���T�X�L���S�U�R�Y�R�T�X�H���O�¶�p�P�H�X�W�H���G�H���O�D��

population locale. Entrainés par le conseil municipal, les habitants de Vergèze détruisent les installations. 

« �/�¶�D�I�I�D�L�U�H�� �G�H�V�� �%�R�X�L�O�O�H�Q�V » est portée en justice par la communauté villageoise pour défendre le droit 

�G�¶�X�V�D�J�H���O�R�F�D�O�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����H�Q�������������O�H���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���U�H�o�R�L�W���O�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���R�I�I�L�F�L�H�O�O�H24. Dans cet 

�H�[�H�P�S�O�H�����O�D���S�U�L�Y�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���D���J�p�Q�p�U�p���X�Q���F�R�Q�I�O�L�W���G�¶�X�V�D�J�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H���H�W���S�R�V�H���O�D��

�T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���(�0�1�� 

 

Un exemple plus récent a également été identifié à Chaudes-Aigues (Cantal). Dans cette petite ville de      

1 000 habitants, 32 sources thermales jaillissent. La température varie de de 52°C à 82°C selon les sources, 

                                                           
23 Op. Cit., p.164-167 
24 N. Marty, �W���Œ�Œ�]���Œ�U�����[���•�š���v�}�µ�• ! : Histoire de la source Perrier et de son personnel, collection mouvement social, les éditions de 
�o�[���š���o�]���Œ�U���î�ì�ì�ñ�U���‰�X�í�î 
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pour un débit cumulé de 650 000m3 par jour. Près de 28 sources émergent dans des caves et jardins, et 4 

sources émergentes dans le lit de la rivière. �/�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���O�D���S�O�X�V��importante est la source du Par (82°C) 

avec un débit de 500 000m3 par jour, soit 77 % du débit total sur la commune. Les usages �G�H���O�¶�H�D�X���W�K�H�U�Pale 

ont fortement évolué dans le temps. La première utilisation de la géothermie dans une habitation de 

Chaudes-Aigues date de 1332. Au XVe siècle, on recense une vingtaine �G�H�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W�� �G�¶�X�Q��

chauffage par géothermie à Chaudes-Aigues, puis le système est généralisé à toutes les habitations au 

XVII e siècle contre une rémunération. �/�¶�X�V�D�J�H���S�D�U���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W���D�Y�H�F���O�D��

création de quelques moulins à foulon pour dégraisser la laine. La coexistence entre usage marchand et 

non-marchand persiste au XVe siècle �S�X�L�V�T�X�¶�X�Q���J�U�D�Q�G���E�D�L�Q���V�X�U���O�D���S�O�D�F�H���G�X���P�D�U�F�K�p���U�H�V�W�H���H�Q���O�L�E�U�H���D�F�F�q�V����

�/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V�� �P�R�X�O�L�Q�V�� �j�� �I�R�X�O�R�Q, et donc de la source du Par, �V�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�H�� �D�X��XVIII e siècle 

(plus de 160 artisans) avant de disparaitre au début du XIXe siècle. �/�¶�X�V�D�J�H�� �S�X�E�O�L�F�� �V�H�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�� �j�� �F�H�W�W�H��

époque par la création de 8 fontaines publiques au XVIIIe siècle�����S�X�L�V���G�¶�X�Q���O�D�Y�R�L�U���D�O�L�P�H�Q�W�p���H�Q���H�D�X���F�K�D�X�G�H��

de �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �O�¶�(�V�W�H�Q�G�H�� �������ƒ�&���� �G�q�V�� ������������ �/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�K�H�U�P�D�O�H�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�H�� �U�H�V�W�H�� �U�p�G�X�L�W�H�� �j�� �O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�Rn de 

baignoires en pierre dans quelques hôtels au XVIIe siècle. Quatre bains privés seront en activité au XIXe 

siècle avant la concentration sur un établissement thermal unique en 1899, alimenté par la source du Par. 

�$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���X�Q�H��trentaine de maisons sont chauffées par géothermie ���U�p�V�H�D�X���G�¶�K�\�S�R�F�D�X�V�W�H���S�R�X�U��

�O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�¶�H�D�X���H�D�X���j�������ƒ�&����grâce à 27 sources privées et 3 sources publiques. Les 5 sources publiques 

sont utilisées pour alimenter en eau chaude 16 habitations (3 sources), mais aussi le Lavoir, la piscine 

�P�X�Q�L�F�L�S�D�O�H���H�Q���p�W�p�����O�¶�p�J�O�L�V�H���H�Q���K�L�Y�H�U���H�W���V�X�U�W�R�X�W���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O�����/�H�V���������K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�����D�O�L�P�H�Q�W�p�H�V���S�D�U��

�X�Q�H���V�R�X�U�F�H���G�¶�H�D�X���F�K�D�X�G�H���D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W���j���O�D���F�R�P�P�X�Q�H�����Y�H�U�V�H�Q�W���X�Q�H���U�H�G�H�Y�D�Q�F�H���D�O�O�D�Q�W���G�H�������¼���j���������¼���S�D�U���I�R�\�H�U��

et par an pour couvrir l�H�V���F�R�€�W�V���G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���H�W���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�����G�X�U�p�H���G�H���Y�L�H���O�L�P�L�W�p�H���G�H�V���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���H�Q��

raison du dépôt de tartr�H�������/�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���D�F�W�X�H�O�O�H���W�p�P�R�L�J�Q�H���G�¶�X�Q�H���S�U�L�Y�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���G�H���O�D���P�D�M�R�U�L�W�p��

�G�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H�����6�L���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���D�W�\�S�L�T�X�H�����T�X�H�O�T�X�H�V���K�D�E�Ltations sont chauffées par des sources 

publiques, la grande majorité correspond à un usage public collectif. Un changement important a eu lieu 

en 2004.  Avant cette date, les sources publiques alimentaient encore une 100e de maisons en eau chaude. 

Toutefoi�V�����G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���G�H���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Q�R�X�Y�H�O���F�R�P�S�O�H�[�H���W�K�H�U�P�D�O���H�W���W�K�H�U�P�R�O�X�G�L�T�X�H�����O�H���F�K�R�L�[���D��

�p�W�p���I�D�L�W���G�H���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�U���O�¶�X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�D�O���S�D�U �U�D�S�S�R�U�W���D�X�[���S�U�L�Y�L�O�q�J�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�V���O�L�p�V���j���O�¶�X�V�D�J�H���G�H���J�p�R�W�K�H�U�P�L�H����

�/�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�X���Q�R�X�Y�H�D�X���F�H�Q�W�U�H���&�D�O�H�G�H�Q���H�Q�������������Q�p�F�Hssitait une alimentation eau thermale supplémentaire, 

�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�R�O�X�G�L�T�X�H���S�R�X�U���V�H�V���J�U�D�Q�G�V���E�D�V�V�L�Q�V�����$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�H���F�H�Q�W�U�H���&�D�O�H�G�H�Q���H�V�W��

alimenté par 3 sources : la source du Par (13m3/h), la source du ban (5m3/h) et la source du moulin (1m3/h), 

soit plus de 80% du débit cumulé des sources sur la commune25�����&�H�W���H�[�H�P�S�O�H���W�p�P�R�L�J�Q�H���G�H���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q��

de la majorité de la ressource en eau pour un usage marchand (thermes, piscine municipale). Les quelques 

                                                           
25 P. Le Hartel, O. Esquerré, Géothermia : la chaleur par la terre, musée européen de la géothermie et du thermalisme, Cantal-
Auvergne, 2015, p.4-22 
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habitations alimentées par une source publique bénéficient �G�¶�X�Q���V�H�U�Y�L�F�H��payant. Toutefois certains usages 

publics non-marchands persistent (fontaines publiques, église). Si des usages individuels non-marchands 

existent, �L�O�V���V�H���I�R�Q�W���S�D�U���O�H���E�L�D�L�V���G�¶�X�Q�H���S�U�L�Y�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���H�Du.  

Peu de lieux en France accueillent �j���O�D���I�R�L�V���X�Q���X�V�D�J�H���W�K�H�U�P�D�O���P�D�U�F�K�D�Q�G���H�W���X�Q���X�V�D�J�H���G�H���E�D�L�Q���G�¶�D�F�F�q�V���O�L�E�U�H����

Cette cohabitation existe toutefois à Rennes-les-�%�D�L�Q�V���� �&�H�W�W�H�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �W�K�H�U�P�D�O�H�� �G�L�V�S�R�V�H�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �G�¶�X�Q��

établissement thermal (1 247 curistes en 2018), mais également de deux bassins en pierre �G�¶�D�F�F�q�V���O�L�E�U�H��

�������ƒ�&���H�W�������ƒ�&�������,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�D���6�R�X�U�F�H���G�H�V���%�D�L�Q�V���'�R�X�[��situé dans le lit de la rivière de la Sals. 
 

 

Figure 22 : Bassins en libre accès à Rennes-les-Bains ���F�O�L�F�K�p���G�H���O�¶�D�X�W�Hur) 

 

Si dans certains lieux la coexistence entre usage marchand et non-�P�D�U�F�K�D�Q�G���V�H���S�R�V�H�����G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���O�L�H�X�[��

�R�•���O�D���P�L�V�H���H�Q���Y�D�O�H�X�U���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V��ou plus envisageable, les usages non-marchand et la plupart 

du temps non contrôlés existent. Ces lieux ont parfois été mis en valeur et exploités à des fins économiques 

dans le passé puis abandonnés dans son usage marchand. Ces sites présentent généralement quelques 

�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �S�X�E�O�L�F�V���� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �G�H�J�U�p�� �G�¶�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W�� �Y�D�U�L�D�E�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H�V�� �D�Y�H�F un 

�P�L�Q�L�P�X�P���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�Ws, des sites encore sauvages �H�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�¶�D�F�F�q�V��  

�8�Q�H�� �G�L�]�D�L�Q�H�V�� �G�H�� �V�L�W�H�V�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �O�L�E�U�H�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V���� �G�R�Q�W�� �F�L�Q�T�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�D�V�V�L�I�� �G�H�V�� �3�\�U�p�Q�p�H�V�� �H�Q�� �U�p�J�L�R�Q��

�2�F�F�L�W�D�Q�L�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �6�R�X�U�F�H�V�� �G�¶�H�D�X�� �F�K�D�X�G�H�� �G�H�� �3�U�D�W�V�� �%�D�O�D�J�X�H�U�� ���3�\�U�p�Q�p�H�V�� �2rientales), les bains de 

Canaveilles (Pyrénées Orientales), Les Bains de Dorres (Pyrénées Orientales), La Source Chaude de 

Mérens-les-Vals (Pyrénées Orientales), et à la Source des Bains Doux à Rennes-les-Bains (Aude). 

�'�¶�D�X�W�U�H�V���V�L�W�H�V���R�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���p�W�p���L�G�H�Qtifiés en France au Plan de Phazy à Guillestre (Hautes Alpes), aux 

Sources Félix et du Croizat (Puy-de-�'�{�P�H�������'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���V�L�W�H�V���H�[�L�V�W�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���H�Q���P�L�O�L�H�X��

insulaire, que ce soit en Corse ou en Guadeloupe. 

Deux sources thermales à 27°C émergent du plan de Phazy sur la commune de Guillestre : la source de la 

�5�R�W�R�Q�G�H�� �H�W�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �G�H�V�� �6�X�L�V�V�H�V���� �&�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �V�R�Q�W�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�p�H�V�� �G�q�V�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �J�D�O�O�R-romaine. Dès 1860 

�O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�¶�X�V�D�J�H���P�p�G�L�F�D�O���H�V�W���D�X�W�R�U�L�V�p�H�����8�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���H�V�W���F�R�Q�V�W�U�X�Lt pour accueillir 

les curistes locaux et les militaires de la garnison de Mont-Dauphin. Le rayonnement de la Rotonde reste 
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�U�p�J�L�R�Q�D�O���� �/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�� �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �S�R�X�U���X�Q�� �X�V�D�J�H�� �P�p�G�L�F�D�O�� �V�¶�D�F�K�q�Y�H�� �H�Q�� ������������ �6�X�L�W�H�� �j�� �X�Q��

tremblement de terre, le débit de la source Rotonde est réduit à 8m3/h. En 1980, les communes de Risoul 

et de Guillestre créent le SIVU du Plan de Phazy pour restaurer la Rotonde, entretenir et valoriser le site. 

�/�D���6�R�X�U�F�H���G�H���O�D���5�R�W�R�Q�G�H���V�¶�p�F�R�X�O�H���G�D�Q�V�������E�D�V�V�L�Q�V���F�L�U�F�X�O�D�L�U�H�V���V�X�F�F�H�V�V�L�I�V���D�P�p�Q�Dgés en 1824. La source des 

�6�X�L�V�V�H�V���H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���X�W�L�O�L�V�p�H���S�R�X�U���V�R�Q���D�V�S�H�F�W���F�D�O�R�U�L�I�L�T�X�H���S�D�U���G�H�V���V�H�U�U�H�V���P�D�U�D�L�F�K�q�U�H�V���H�Q���F�R�Q�W�U�H�E�D�V���G�H�V��

bassins depuis 1983 (18m3/h). Depuis 1935, la fréquentation des sources se poursuit de manière libre par 

la population local�H�� �H�W�� �O�H�V�� �W�R�X�U�L�V�W�H�V�� �H�Q�� �S�p�U�L�R�G�H�� �H�V�W�L�Y�D�O�H���� �/�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �V�L�W�H�� �U�H�V�W�H�� �U�X�G�L�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �,�O��

comprend un parking en terre battue sous-�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�p�����G�H�X�[���S�D�Q�Q�H�D�X�[���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H�V���V�D�Q�L�W�D�L�U�H�V����

Une ancienne paillote à proximité témoigne de la présence passée de la vente estivale de boissons. La 

�O�L�E�U�H�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �Q�R�Q�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W�p�H���� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�V�W�L�P�p�H�� �j�� ���� 000 baigneurs par an, ne permet pas de 

protéger le site (dégradation des prés salés, et des abords par les véhicules). 

�'�q�V���������������O�¶�L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�L�W�p���S�R�U�W�H���X�Q���S�U�R�M�H�W���G�H���F�H�Q�W�U�H���W�K�H�U�P�R�O�X�G�L�T�X�H���G�H���W�D�L�O�O�H���P�R�\�H�Q�Q�H�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���p�W�D�L�W��

de créer une offre marchande qui cohabite avec la source et les bassins actuels en accès libre et gratuit. 

�6�X�U���X�Q���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�
�H�X�U�R�V�����O�H���S�U�R�M�H�W���F�R�P�S�U�H�Q�D�L�W���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��bâtiment principal 

de 700m² sur pieux, intégrant un bassin intérieur (70 m²) et des équipements collectifs (sauna, jacuzzi), 

un espace de soin individuel, et une offre de restauration. Le projet comprenait aussi un bassin extérieur 

(200 m²) et la modernisation du bâti historique de la rotonde (grotte de sel, hammam, douches) au sein 

�G�¶�X�Q���M�D�U�G�L�Q���P�L�Q�p�U�D�O�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���p�W�D�L�W���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���X�Q�H���I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q���P�D�U�F�K�D�Q�G�H���G�H������ 000 baigneurs par an, 

grâce à une structure saisonnière (8 mois) générant 5 à 10 emplois.  

�/�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�X���V�L�W�H���G�¶�D�F�F�q�V���O�L�E�U�H���G�H�Y�D�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���r�W�U�H���D�P�p�O�L�R�U�p�����D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���U�R�X�W�H���G�¶�D�F�F�q�V�����G�¶�X�Q��

stationnement extérieur, de la mise en valeur et de la sécurisation des zones naturelles sensibles pour un 

�P�R�Q�W�D�Q�W���G�H�������P�L�O�O�L�R�Q���G�¶�H�X�U�R�V�����F�K�H�P�L�Q���G�
�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�����]�R�Q�H�V���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�����]�R�Q�H���G�H���S�L�T�X�H-

nique). Toutefois, en 2017 les services de l'Etat (ABF, DREAL, ARS) ne valident pas en l'état le projet, 

le considérant trop impactant pour cet espace naturel sensible. La présence de sources minérales chaudes 

�J�p�Q�q�U�H�� �X�Q�� �p�F�R�V�\�V�W�q�P�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �E�L�R�W�R�S�H�� �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�� ���S�U�p�V�� �V�D�O�p�V���� �I�D�X�Q�H-flore spécifique) classé Natura 

200026. Malgré des contre-propositions en 2018, le projet reste bloqué sur les bâtiments, le stationnement, 

�H�W���O�H���U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���(�0�1����Le rapport de l'inspecteur des sites préconise de « réaliser le 

projet à Mont-Dauphin pour y valoriser des bâtiments de la citadelle Vauban » classée UNESCO, et 

�G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�U���X�Q�H���F�R�Q�G�X�L�W�H���G�¶�D�P�H�Q�p�H���G�¶�H�D�X���V�X�U���� km27.  
 

                                                           
26 Le Dauphiné « Aménagement du Plan de Phazy : le projet est mort », 31/08/2018 
27 Travaux Publics et Bâtiments du Midi « Le site thermal du Plan de Phazy pourrait fermer, faute de consensus », 13 septembre 2018 
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Figure 23 : Bassins en libre accès à Guiestre ���F�O�L�F�K�p�V���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U�� 
 

Une situation quasiment similaire existe en Guadeloupe à Gourbeyre. Le domaine thermal de Dolé-les-

�%�D�L�Q�V���H�V�W���X�Q���K�D�P�H�D�X���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���*�R�X�U�E�H�\�U�H�����/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���W�K�H�U�P�D�O�Hs remonte au XVIIe 

siècle. �&�¶�H�V�W�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �W�K�H�U�P�D�O�� �G�H�� �O�D�� �*�X�D�G�H�O�R�X�S�H�� �G�q�V�� ������������En 1920, un 

complexe thermal est bâti. Il est composé de deux bassins de la digue, des cabines de bain et un hôtel. La 

fréquentation touristique marchande du site perdur�D���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���I�H�U�P�H�W�X�U�H���G�H���O�¶�K�{�W�H�O���H�Q���������������T�X�L���H�V�W���G�p�W�U�X�L�W��

�H�Q�������������S�R�X�U���U�D�L�V�R�Q���G�¶�L�Q�V�D�O�X�E�U�L�W�p���� 
 

 

Figure 24 : Ancien site thermal de Dolé-les-Bains, à Gourbeyre en Guadeloupe ���D�U�F�K�L�Y�H�V���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U���&�D�S�H�V���'�R�O�p�� 

 

Depuis cette date, seuls le bassin de Dolé et le « bain des amours » sont fréquentés par les populations 

locales. La ressource thermominérale est composée de plusieurs émergences naturelles. Le groupe de 

sources de Dolé alimente les bassins de la digue aménagés en 1920, �O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H et le bassin 

de Dolé�����/�¶�H�D�X���H�V�W���j�������ƒ�&���S�R�X�U���X�Q���G�p�E�L�W���G�H����80L/seconde. Le groupe de sources de Capes alimente un 

bassin appelé « bain des Amours »�����/�¶�H�D�X���H�V�W���j�������ƒ�&���S�R�X�U���X�Q���G�p�E�L�W���G�H�������/���V�H�F�R�Q�G�H���� 
 

 

Figure 25 : Bassins en libre accès à Dolé-les-Bains, commune de Gourbeyre ���F�O�L�F�K�p�V���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U�� 
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Figure 26 : Bassin en libre accès dit "Bain des Amours " à Capès. Commune de Gourbeyre ���F�O�L�F�K�p�V���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U�� 

 

�/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��des sources du foncier de 4ha est propriété du département de la Guadeloupe, qui a confié 

�O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���S�D�U���E�D�L�O���H�P�S�K�\�W�p�R�W�L�T�X�H���j���X�Q���H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���S�U�L�Y�p�����'�H�S�X�L�V���������������X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�V�W��

en exploitation par la société Capes-Dolé, qui produit 25 millions de bouteilles par an. Seulement 2 % de 

la ressource en eau est exploitée par un usage marchand (10m3/h). La société �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��a pour 

projet de développer un complexe thermoludique intégrant les bassins de la digue. En partenariat avec la 

commune de Gourbeyre, des aménagements publics sont également prévus pour valoriser les bassins en 

libre accès au sein de zones paysagères (bain de Dolé, �E�D�L�Q�� �G�H�V�� �$�P�R�X�U�V���� �H�W�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�H�Q�W�U�H��

�G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���X�Q�H���U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�D�O�H���G�H���O�¶�K�{�W�H�O���W�K�H�U�P�D�O�� Les aménagements du « bain des 

Amour » ont été réalisés en 2011. 

�/�H�V�� �%�D�L�Q�V�� �G�H�� �'�R�U�U�H�V�� ���3�\�U�p�Q�p�H�V�� �2�U�L�H�Q�W�D�O�H�V���� �G�L�V�S�R�V�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �S�X�E�O�L�F�V���� �D�Y�H�F�� �X�Q��

�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W���S�O�X�V���S�U�p�V�H�Q�W�����-�X�V�T�X�¶�H�Q���������������O�D���V�R�X�U�F�H���p�Wait en accès libre (37°C). Le site a été aménagé pour 

�r�W�U�H�� �J�p�U�p�� �V�R�X�V�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�J�L�H�� �P�X�Q�L�F�L�S�D�O�H���� �/�D�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �U�H�V�W�H�� �U�p�G�X�L�W�H�� �S�X�L�V�T�X�H��

�O�¶�H�Q�W�U�p�H���H�V�W���G�H�����¼���S�D�U���S�H�U�V�R�Q�Q�H�����L�Q�F�O�X�D�Q�W���O�D���Y�L�V�L�W�H���G�X���P�X�V�p�H���G�H�V���W�D�L�O�O�H�X�U�V���G�H���S�L�H�U�U�H����Le site comprend un 

grand bassin aménagé en 1991 (38°C), un petit bassin datant de 1841, et 2 petits bassins taillés dans la 

�U�R�F�K�H�� �������ƒ�&������ �/�¶�X�V�D�J�H�� �H�V�W�� �H�Q�F�D�G�U�p�� �V�X�U���O�H�� �S�O�D�Q�� �V�D�Q�L�W�D�L�U�H. Un bâtiment abrite des sanitaires et le guichet 

�G�¶�D�F�F�X�H�L�O�����Y�H�Q�W�H���G�H���E�R�L�V�V�R�Q�V�����P�D�L�O�O�R�W�V���G�H���E�D�L�Q�����V�R�X�Y�H�Q�L�U�V���H�W���G�H�V���D�U�W�L�F�O�H�V���G�¶�D�U�W�L�V�D�Q�D�W���O�R�F�D�O���� Ce petit hameau 

�G�H�����������K�D�E�L�W�D�Q�W�V���j�����������P���G�¶�D�O�W�L�W�X�G�H��attire 60 000 visiteurs par an grâce à la source thermale.  
 

  

Figure 27 : �8�Q�H���P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�D�W�L�R�Q���U�p�G�X�L�W�H���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���G�H�V���Eains de Dores ���F�O�L�F�K�p�V���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U�� 

 

En Corse, ce type de site existe également à Sainte Lucie de Tallani (propriété et exploitant privés) et à 

Olmeto ���S�U�R�S�U�L�p�W�p���H�W���H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���S�D�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�¶�2�O�P�H�W�R���G�H�S�X�L�V������������. Le domaine Rosa de Caldane 
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à Sainte Lucie de Tallani (hôtel-restaurant) possède trois bassins extérieurs à 36°C. Les bassins de Baracci 

à Olmeto disposent �G�¶�X�Q�H���H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H���j��37°C28. 
 

 

Figure 28 : Une marchandisation réduite aux bains de Saint Lucie de Tallani et d'Olmeto 

 

�(�Q�I�L�Q�����S�D�U�P�L���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���V�D�X�Y�D�J�H�V���S�O�X�V���G�L�I�I�L�F�L�O�H�V���G�¶�D�Fcès, on retrouve les s�R�X�U�F�H�V���G�¶�H�D�X���F�K�D�X�G�H���G�H���3�U�D�W�V-

Balaguer (Pyrénées Orientales). A 1km du petit hameau, dissimulé entre deux montagnes, une dizaine de 

bassins sommaires ont été bâtis �H�Q���F�D�V�F�D�G�H���S�D�U���O�H�V���E�D�L�J�Q�H�X�U�V���D�X�W�R�X�U���G�H���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�����&�H���P�r�P�H��

t�\�S�H���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���U�L�Y�L�q�U�H���G�H���O�D���7�r�W���j���&�D�Q�D�Y�H�L�O�O�H�V�����3�\�U�p�Q�p�H�V���2�U�L�H�Q�W�D�O�H�V�������j���0�p�U�H�Q�V-

les-Vals (Pyrénées Orientales), à Olette (Pyrénées Orientale), à Thues-entre-Valls (Pyrénées Orientale) 

ou à Croizat (Puy-de-Dôme)���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �V�D�X�Y�Dges sont également fréquentées en Guadeloupe 

comme aux bains de la Lise et au bain du curé à Bouillante, la source Sofaïa à Saint Rose, la source bô 

riviè à Deshaies, les bains jaunes à Saint Claude, �H�W�F�« En Corse, plusieurs sources sont fréquentées sans 

encadrement comme les bains de Guitera près de Campo. 

 

Figure 29 : Bassins en libre accès dans les Pyrénées Orientales ���F�O�L�F�K�p�V���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U�� 

 

La plupart de ces bassins en libre accès accueillent « des pratiques de loisirs des populations locales, voire 

par�I�R�L�V���G�D�Q�V���X�Q�H���O�R�J�L�T�X�H���G�¶�D�X�W�R�P�p�G�L�F�D�W�L�R�Q�����P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�D�U���G�H�V���W�R�X�U�L�V�W�H�V���L�Q�L�W�L�p�V���R�X���O�H�V���G�p�F�R�X�Y�U�D�Q�W���D�X��

cours de leurs randonnées ». La plupart des sources sont captées en surface de façon rudimentaire et les 

aménagements des bassins sont sommaires. Ces bassins sauvages �G�¶�D�F�F�q�V�� �O�L�E�U�H��« ne présentent pas les 

caractéristiques nécessaires au plan sanitaire et ne répondent pas à la réglementation en vigueur ». Ces 

bassins sont alimentés en « eau naturellement chaude, à une température qui favorise le développement 

                                                           
28 BRGM, Inventaire des sources thermominérales de Corse et valorisation patrimoniale, novembre 2007 
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bactérien. �>�«�@�� �'�D�Q�V�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �P�L�O�L�H�X���� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �J�H�U�P�H�V�� �G�X�V�� �j�� �G�H�V�� �S�R�O�O�X�W�L�R�Q�V�� �P�L�F�U�R�E�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W��

�V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�¶�D�I�I�H�F�W�H�U���O�D���V�D�Q�W�p���K�X�P�D�L�Q�H�����G�¶�D�X�W�U�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���V�¶�D�Y�p�U�H�U���S�D�W�K�R�J�q�Q�H�V ». 

 

�0�r�P�H���V�¶�L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���P�L�V�H���H�Q���Y�D�O�H�X�U���P�D�U�F�K�D�Q�G�H���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���H�D�X���W�Kermale, les bassins en libre 

accès relèvent de la réglementation des baignades aménagées. La Directive européenne 2006/7/CE ainsi 

que le Code de la Santé Publique (Loi du 30 décembre 2006 - Articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et L. 13 21-

5), prévoit un dispositif de surveillance et de mesures afin de renforcer les normes de contrôle de qualité 

�G�H�V���H�D�X�[���H�W���G�R�Q�F���G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���O�¶�D�F�F�q�V���G�X���S�X�E�O�L�F�����&�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���U�H�O�q�Y�H�Q�W���G�H���O�D���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H��

sur laquelle se situe le lieu de baignade, y compris dans le cas où celui-ci se trouve sur une propriété 

privée29.  

 

Cette obligation règlementaire constitue une charge financière pour la commune devant gérer les bassins 

�G�¶�D�F�F�q�V���O�L�E�U�H���� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V���E�X�Y�H�W�W�H�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� Le coût de contrôle de �T�X�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�D�X des 

buvettes publiques est parfois supporté par un exploitant privé. Ce cas de figure existe si une clause 

spécifique est prévue �G�D�Q�V���O�D���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���X�Q�H���F�R�O�O�H�Ftivité publique (propriétaire) et 

son exploitant embouteilleur privé. 

 

2.2 Enjeu�[���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���H�W���G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V 

 

Au-delà de la complexité des liens entre bien public et un bien marchand, les enjeux des territoires résident 

�G�D�Q�V���O�¶�L�P�S�D�F�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���G�H�V���X�V�D�J�H�V���H�W���O�H�X�U�V���D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H�� 

 

2.2.1 �/�D���V�X�U�W�D�[�H���G�¶�H�P�E�Ruteillage des EMN en France 

Le choix de valoriser une ressource naturelle présente sur le territoire permet à la collectivité locale de 

�F�U�p�H�U���X�Q�H���V�R�X�U�F�H���G�H���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�����'�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�H���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H����

la commune a la �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���V�H���J�D�U�D�Q�W�L�U���X�Q���U�H�Y�H�Q�X���D�Q�Q�X�H�O���S�D�U���O�H���E�L�D�L�V���G�H���O�D���V�X�U�W�D�[�H���V�X�U���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� 

�'�q�V���������������O�¶�L�P�P�X�Q�L�W�p���I�L�V�F�D�O�H���G�H�V���H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H���V�¶�D�F�K�q�Y�H�����/�D���O�R�L���G�X���������G�p�F�H�P�E�U�H�������������I�U�D�S�S�H��

�O�H�V���(�0�1���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���G�¶�X�Q���G�U�R�L�W���Y�D�U�L�D�E�O�H���V�H�O�R�Q���O�D���F�R�Q�W�H�Q�D�Q�F�H���G�H�V bouteilles. Pendant ou après la première 

guerre mondiale, plusieurs pays européens augmentent la fiscalité sur les EMN.  

Le 25 juin 1920, une surtaxe indirecte �I�D�F�X�O�W�D�W�L�Y�H���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���F�U�p�p�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�D���V�X�U�W�D�[�H���V�X�U���O�H�V���(�0�1����

Elle permet aux communes �V�X�U���O�D�T�X�H�O�O�H���H�V�W���V�L�W�X�p�H���X�Q�H���p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�¶�(�0�1���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���G�H���S�H�U�F�H�Y�R�L�U���D�X��

maximum 1 centime de franc par bouteille. En 1920, peu de communes ont mobilisé la mise en place de 

                                                           
29 Région Guadeloupe, Mise en valeur médicale et touristiques des sources chaudes et thermales de la Guadeloupe : perspectives de 
développement du thermalisme à des fins médicales et touristiques, 2009, p.40 
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cette surtaxe. Il faut attendre 1931 pour que le conseil municipal de Vergèze vote la mise en place de la 

�V�X�U�W�D�[�H���j�� �W�D�X�[�� �P�D�[�L�P�X�P���V�X�U���O�¶�(�0�1���3�H�U�U�L�H�U�����&�H�W�W�H���V�X�U�W�D�[�H���L�P�S�D�F�We principalement Perrier et Vittel qui 

�V�R�Q�W�� �O�H�V�� �V�H�X�O�V�� �j�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�U�� �O�¶�(�0�1�� �H�Q�� �S�H�W�L�W�H�V�� �E�R�X�W�H�L�O�O�H�V���� �(�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�O�D�W�L�R�Q���� �O�¶�(�W�D�W�� �D�X�J�P�H�Q�W�H�� �O�D��

surtaxe à 3 centimes de francs par bouteille. Au niveau local, des accords sont trouvés entre le conseil 

�P�X�Q�L�F�L�S�D�O�� �H�W�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U�� �S�R�X�U�� �G�L�P�L�Q�X�H�U�� �O�H�� �P�R�Q�W�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �V�X�U�W�D�[�H�� �D�S�S�O�L�T�X�pe aux petits 

�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���H�Q�������������j���9�H�U�J�q�]�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H30. Différentes lois de finance rectificative 

font varier le taux de la surtaxe sur les EMN.  

Par la loi de finance rectificative de 2001, les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources 

�G�¶�H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���S�H�U�F�H�Y�R�L�U���X�Q�H���V�X�U�W�D�[�H���G�D�Q�V���O�D���O�L�P�L�W�H���G�H�������������¼���S�D�U���K�H�F�W�Rlitre (et non plus par 

litre ou fraction de litre). Cette dernière �S�U�p�Y�R�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���T�X�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� ������ �G�p�F�H�P�E�U�H�� ������������ �O�R�U�V�T�X�H�� �O�H��

produit de la surtaxe excède de plus de 10 �����O�H���S�U�R�G�X�L�W���S�H�U�o�X���D�X���W�L�W�U�H���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H�����O�H���V�X�U�S�O�X�V���H�V�W��

attribué au département. Le département peut donc théoriquement aussi bénéficier �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H��de la 

surtaxe sur les eaux minérales lorsque le produit excèdera le montant des ressources ordinaires de la 

�F�R�P�P�X�Q�H���S�R�X�U���O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�� 

�/�D���V�X�U�W�D�[�H���Q�H���V�
�D�S�S�O�L�T�X�H���T�X�¶�D�X�[���Y�H�Q�W�H�V��d'eaux minérales effectuées sur le marché intérieur. L'exportation 

et la consommation sur la commune sont exemptées de cette taxe. Seules les EMN sont concernées par 

cette surtaxe. « �/�¶�H�D�X���G�H���V�R�X�U�F�H », dont le statut juridique date de �������������Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�Q�F�Hrnée par la surtaxe. 

 

La loi de 1916 créé un �O�L�H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �X�V�D�J�H�V�� �G�H�� �O�¶�(�0�1���� �$�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �O�D�� �V�X�U�W�D�[�H��

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H avait pour but de financer les charges exceptionnelles des communes sur lesquelles sont 

implantés un ou des établissements thermaux, sans en faire supporter le coût à la population permanente. 

La �I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�D�L�V�R�Q�Q�L�q�U�H�� �G�H�� �F�X�U�L�V�W�H�V�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �F�R�X�U�W�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�Q�p�H��(6-8 mois) nécessite des 

�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���V�R�X�V���H�P�S�O�R�\�p�V���O�H���U�H�V�W�H���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H. �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L ce lien perdure. Selon la direction générale 

des collectivités locales (DGCL), la surtaxe est utilisée par les communes pour faire face aux charges liées 

au tourisme31. La Chambre Régionale des Comptes de Lorraine souligne cette utilisation sur la commune 

de Vittel : « Historiquement la surtaxe a été affectée aux équipements généraux de la ville permettant 

d'accueillir en période de saison la part flottante de la population, ainsi qu'au développement des structures 

thermales, touristiques, sportives, et à leur soutien promotionnel. Cette synergie entre la ville et 

l'exploitant des eaux minérales a été économiquement bénéfique aux deux parties, elle a permis de 

renforcer leur notoriété et leurs orientations communes, de faire face au dépérissement du thermalisme et 

                                                           
30 N. Marty, �W���Œ�Œ�]���Œ�U�����[���•�š���v�}�µ�• ! : Histoire de la source Perrier et de son personnel, collection mouvement social, les éditions de 
�o�[���š���o�]���Œ�U���î�ì�ì�ñ�U���‰�X�ò�ï�����š�í�ì�ô 
31 R. Hammadi, Rapport d'information sur la taxation des produits agroalimentaires, commission des finances, Assemblée 
nationale, 15 juin 2016, p. 64 
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d'opérer une véritable diversification des activités traditionnelles ». La surtaxe versée par Nestlé Water a 

notamment permis à la ville « �G�¶aménager des installations sportives spécifiques pour accueillir la 

préparation des jeux de Munich en 1972. Ces installations sont encore utilisées pour le séjour de l'équipe 

de Croatie à Vittel lors des championnats du monde de football en 1998, et la préparation des jeux de 

Sydney en 2000 »32. �/�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�H���O�D���V�X�U�W�D�[�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���S�D�U���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���O�R�F�D�X�[���H�V�W���X�Q��

point saillant.  

 

�/�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�X���Q�R�P�E�U�H���G�H���F�R�P�P�X�Q�Hs �D�\�D�Q�W���G�U�R�L�W���j���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�H���F�H�W�W�H���V�X�U�W�D�[�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�L�V�p�H�����F�D�U��

cela ne concerne pas �O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�¶�D�F�F�X�H�L�O���G�¶�X�Q�H���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H�����P�D�L�V���F�H�O�O�H�V��

ayant sur son territoire une so�X�U�F�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���H�[�S�O�R�L�W�p�H���S�D�U���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H����Depuis la loi 

de 1957, un décalage géographique entre lieu de production et localisation de la ressource en eau �V�¶�H�V�W��

opéré. �3�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1���V�L�W�X�p�H���V�X�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���*�Uésy-les-Aix exploite une 

�V�R�X�U�F�H�� �G�¶�(�0�1�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�¶�$�L�[-les-Bains, ce qui génère une surtaxe pour cette dernière. Une 

�V�L�W�X�D�W�L�R�Q���V�L�P�L�O�D�L�U�H���H�[�L�V�W�H���S�R�X�U���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�(�0�1���V�L�W�X�p�H���V�X�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�¶�,�V�S�D�J�Q�D�F�����D�O�R�U�V���T�X�H���O�H���I�R�U�D�J�H���H�V�W��

situé à 500m sur la commune déléguée de Quézac (rattaché à la commune nouvelle des Gorges Causses 

Cévennes depuis 2017). 

Hors cas particulier, s�X�U�� �O�H�V�� ������ �X�V�L�Q�H�V�� �G�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�� �H�Q�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q����près de 90 % �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�¶�H�D�X��

minérale sont encore situées sur la même commune que le lieu de production. En dehors du cas particulier 

�G�¶�$�L�[-les-�%�D�L�Q�V�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�L�p�� �j�� �X�Q�H�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�� �I�R�Q�F�L�q�U�H���� ���� �X�V�L�Q�H�V�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�V�� �H�[�S�O�R�L�W�H�Q�W�� �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V��

�G�¶�(�0�1���V�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�D�Q�W�H�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���O�H�D�G�H�U��

du marc�K�p���� �/�H�V�� �X�Q�L�W�p�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�X�V�L�Q�H�� �G�H�� �&�R�Q�W�U�H�[-Vittel exploitent également plusieurs 

émergences sur 4 communes �����&�R�Q�W�U�H�[�p�Y�L�O�O�H�����9�L�W�W�H�O�����+�D�U�Y�L�O�O�H���H�W���&�U�D�L�Q�Y�L�O�O�L�H�U�V�����'�H���O�D���P�r�P�H���P�D�Q�L�q�U�H�����O�¶�X�V�L�Q�H��

�G�¶�(�Y�L�D�Q���H�[�S�O�R�L�W�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���V�X�U�������F�R�P�P�X�Q�H�V : Evian, Publier, Maxilly-sur-Léman et Neuvecel. 

Enfin, les deux autres sites concernés sont les usines de Saint-Yorre et de Thonon appartenant au groupe 

�$�O�P�D���� �/�¶�X�V�L�Q�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �V�L�W�X�p�H�� �j�� �6�D�L�Q�W-Yorre exploite plusieurs émergences sur 4 communes : 

Vichy, Saint-�<�R�U�U�H���� �6�D�L�Q�W���6�\�O�Y�H�V�W�U�H�� �H�W�� �6�D�L�Q�W���3�U�L�H�V�W���� �/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �I�R�U�D�J�H�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �+�D�X�W�H��

Rive a cessé en 2014. Cette multiplication des forages est liée à �O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H��laissé par la « guerre des 

sources �ª���G�H�������������j���������������(�Q�I�L�Q�����O�¶�X�V�L�Q�H���G�H���7�K�R�Q�R�Q���H�[�S�O�R�L�W�H���G�Hux forages, dont celui historique à Thonon-

les-Bains �H�W�� �X�Q�� �V�H�F�R�Q�G�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�¶�2�U�F�L�H�U���� �/�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V�� �P�X�O�W�L�S�O�H�V�� �V�X�U�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V��

communes implique un partage du montant total de la surtaxe �D�X���S�U�R�U�D�W�D���G�H�V���Y�R�O�X�P�H�V���G�¶�(�0�1���S�U�p�O�H�Y�p�V����

et une complexité dans les �Q�p�J�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���H�Q�W�U�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U���H�W���F�K�D�F�X�Q���G�H�V���F�R�Q�V�H�L�O�V municipaux, sur le 

                                                           
32 ���Z���u���Œ�����Z� �P�]�}�v���o���������•�����}�u�‰�š���•�U���Z���‰�‰�}�Œ�š�����[�K���•���Œ�À���š�]�}�v���������o�������}�u�u�µ�v�����������s�]�š�š���o�U���î�ì�ì�ñ 
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taux de prélèvement autorisé. �/�D���O�R�L���G�H�������������T�X�L���U�H�Q�G���S�R�V�V�L�E�O�H���X�Q�H���G�L�V�F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p���H�Q�W�U�H���O�L�H�X���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��

�H�W���O�L�H�X���G�H�V���p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���G�¶�(�0�1���P�R�G�L�I�L�H���V�X�U��une minorité de sites la territorialisation de la filière. 

�$�X���W�R�W�D�O�����R�Q���S�H�X�W���p�Y�D�O�X�H�U���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�D�\�D�Q�Ws �G�U�R�L�W���j���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�H���O�D���V�X�U�W�D�[�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���j��������

communes en France, ce nombre évoluant dans le temps en fonction de la mise en exploitation ou la 

fermeture des forages exploités par les minéraliers. 

Un rapport de la commission des finances évalue que la surtaxe a rapporté en 2018 près de 24 millions 

�G�¶�H�X�U�R�V. Dans un contexte de difficulté budgétaire, la majorité des communes �W�H�Q�G���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���j���P�H�W�W�U�H��

en place la surtaxe. Toutefois, la totalité des ayants droit n�¶�R�Qt pas mis en place cette fiscalité facultative. 

Si un taux maximal de taxation es�W���I�L�[�p���D�X���Q�L�Y�H�D�X���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���j�� ���������¼�� �S�D�U���K�H�F�W�R�O�L�W�U�H, chaque conseil 

�P�X�Q�L�F�L�S�D�O�� �H�V�W�� �O�L�E�U�H�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �X�Q�� �W�D�X�[�� �G�¶�L�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �Y�D�U�L�D�Q�W�� �G�H�� ���� �j�� ���������¼�� �S�D�U�� �K�H�F�W�R�O�L�W�U�H���� �&�H�W�W�H�� �G�p�F�L�V�L�R�Q��

�S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�V�H�� �D�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�� �O�D�� �V�D�Q�W�p�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �G�¶embouteillage. Un 

�G�L�D�O�R�J�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �P�X�Q�L�F�L�S�D�O�L�W�p�� �H�W�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U�� �H�[�L�V�W�H�� �G�R�Q�F�� �j�� �O�¶échelle locale pour ajuster le taux de 

taxation dans le temps. Ces échanges sont plus ou moins apaisés ou conflictuels entre les conseils 

municipaux et les embouteilleurs. Pourtant, le mode de versement de la surtaxe ne se fait pas directement 

�G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U���j���O�D���F�R�P�P�X�Q�H�����/�H���O�L�H�Q���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���V�H���I�D�L�W���D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���G�H���O�¶�(�W�D�W�����/�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U��

déclare de manière mensuelle les quantités livrées sur le marché intérieur le mois précédent et verse le 

montant de la surtaxe à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).  

 

Cette situation peut  être illustrée sur la commune de Vittel. Par délibération du 12 janvier 2002, le Conseil 

Municipal a décidé de porter �O�D���V�X�U�W�D�[�H���j�����������¼���K�H�F�W�R�O�L�W�U�H�����&�H�W�W�H���K�D�X�V�V�H���H�V�W���M�X�V�W�L�I�L�p�H par « l'acquisition des 

actifs des thermes de Vittel » et « permet d'assurer les remboursements de l'emprunt estimés à 350 000 

euros par an »33. Le montant est à plusieurs reprises augmenté par délibération du Conseil Municipal en 

5 février 2008 (���������¼���K�H�F�W�R�O�L�W�U�H), puis le 10 décembre 2009 �����������¼���K�H�F�W�R�O�L�W�U�H�� « suite à un accord entre le 

Groupe Nestlé Waters Supply Est et la Ville de Vittel laquelle, en contrepartie participerait pour moitié 

aux dépenses d'entretien du parc thermal estimées à 480 000�¼���7�7�&�����O�
�D�X�W�U�H���P�R�L�W�L�p���p�W�D�Q�W���S�D�U�W�D�J�p�H���S�R�X�U���ò��

entre Nestlé Waters et Agrivair »34. Le montant de cette surtaxe peut être significatif pour certaines 

entreprises �H�Q�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �E�D�L�V�V�H�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���� �V�D�F�K�D�Q�W�� �T�X�H�� �V�¶�Djoute à cela la taxe sur les boissons non-

�D�O�F�R�R�O�L�T�X�H�V�������������¼���S�D�U���K�H�F�W�R�O�L�W�U�H�����D�X���S�U�R�I�L�W���G�H���O�¶�(�W�D�W�� 

Dans le cadre du projet de loi des finances de 2019, le gouvernement d'Edouard Philippe a identifié                       

182 taxes indirectes à faible rendement dont la surtaxe sur les EMN. Souhaitant simplifier le système 

fiscal, le gouvernement a retenu la suppression de 22 petites taxes �����������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V��, et le maintien 

de 170 micro-�W�D�[�H�V�� ������ �P�L�O�O�L�D�U�G�V�� �G�¶�H�X�U�R�V��. Parmi ces 170 taxes conservées, 123 taxes bénéficient aux 

                                                           
33 Ville de Vittel, Compte rendu du conseil municipal du 5 février 2008 
34 Ville de Vittel, Compte rendu du conseil municipal du 10 décembre 2009 



112 

collectivités locales ou à des établissements publics���� �H�W�������� �W�D�[�H�V���E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W���j�� �O�¶�(�W�D�W���� �,�G�H�Q�W�L�I�L�pe comme 

micro-taxe appelée à être supprimée, la surtaxe sur �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �V�H�U�D�� �I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���F�R�Q�V�H�U�Y�p�H�� �D�S�U�q�V�� �O�D��

montée au créneau des élus locaux. Pour certaines communes, la surtaxe représente une part importante 

du budget municipal35. La commune de Vergèze (3 900 habitants pour 1 000 salariés Nestlé Water) perçoit 

�S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���X�Q�H���V�X�U�W�D�[�H���G�H�������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V���S�D�U���D�Q���S�R�X�U���O�D���Y�H�Q�W�H���G�H���O�¶�(�0�1���3�H�U�U�Ler en France. La surtaxe 

représente 62 �����G�X���E�X�G�J�H�W���G�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���T�X�L���H�V�W���G�H�����������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V�� 

�/�¶�L�G�p�H���G�H���O�D���V�X�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�D���V�X�U�W�D�[�H���V�X�U���O�H�V���(�0�1���D�Y�D�L�W���G�p�M�j���p�W�p���p�P�L�V�H���G�D�Q�V���X�Q���U�D�S�S�R�U�W���V�X�U���O�H�V���W�D�[�H�V���j��

faible rendement en 2014. L'Inspection générale des finances recommandait de supprimer la surtaxe et 

d'augmenter la taxe de séjour ou de l'augmentation des droits sur l'eau minérale36. En 2020, une seconde 

phase de suppression de micro-taxes est envisagée par le gouvernement. 

�6�L���O�D���V�X�U�W�D�[�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1���Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V���H�Q���%�H�O�J�L�T�X�H�����G�H�V���p�F�K�D�Q�J�H�V���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V���H�[�L�V�W�H�Q�W���H�Q�W�U�H���O�H��

�F�R�Q�V�H�L�O�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�� �H�W�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U�� �V�X�U�� �O�H�� �P�R�Q�W�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �O�L�p�� �D�X�� �0�R�Q�R�S�R�O�H�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��

accordé. �'�¶�D�X�W�U�H�V���H�Q�M�H�X�[���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V���D�X�[���F�R�P�P�X�Q�H�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V���H�[�L�V�W�H�Q�W��en France. Malgré les réformes 

récentes, un statut particulier et des avantages persistent. 
 

2.2.2 Les communes classées �����T�X�H�O�V���S�U�L�Y�L�O�q�J�H�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L ?  

�/�H�V���H�Q�M�H�X�[���G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���U�p�V�L�G�H�Q�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���O�D���G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q�����/�D���P�L�V�H���H�Q���Y�D�O�H�X�U���G�H���F�H�Wte 

dernière peut passer par une valorisation de classement. �$�Y�D�Q�W���O�D���U�p�I�R�U�P�H���G�¶�D�Y�U�L�O���������� (applicable au 1er 

janvier 2008), il existait 6 catégories de stations classées, dont trois relevaient de la responsabilité du 

Ministère du Tourisme (les stations bal�Q�p�D�L�U�H�V���� �O�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���W�R�X�U�L�V�P�H���� �O�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���V�S�R�U�W�V���G�¶�K�L�Y�H�U��- 

�G�¶�D�O�S�L�Q�L�V�P�H������ �H�W�� �W�U�R�L�V�� �G�p�S�H�Q�G�D�L�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�� �G�X�� �0�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�D�� �6�D�Q�W�p�� ���O�H�V�� �V�W�D�W�L�R�Q�V��

hydrominérales, les stations climatiques et les stations uvales). Une station pouvait être classée dans 

plusieurs catégories. En mars 2009, il y avait 520 communes classées, dont 82 communes bénéficiaient 

du classement de « stations hydrominérales ». Près de 84 % des classements avaient été attribués avant 

1935, dont 52 % entre 1912 et 1920, et 32 % entre 1921 et 1935. Après avoir été très dynamique, le 

�S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�
�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�X���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���V�¶�H�V�W���U�D�O�H�Q�W�L���D�X���S�R�L�Q�W���T�X�H���V�H�X�O�H�P�H�Q�W������ % des attributions ont été 

faites entre 1950 et 1992. De plus, le régime juridique des stations classées relevait principalement de la 

loi du 24 septembre 1919. Ce cadre ancien ne répondait plus aux attentes de collectivités locales et 

�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�X���W�R�X�U�L�V�P�H�����/�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�Y�H���G�X���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���S�D�U���F�D�W�p�J�R�U�L�H��

ne permettait de mettre en valeur les territoires menant réellement une politique touristique. Parmi les 82 

�V�W�D�W�L�R�Q�V���F�O�D�V�V�p�H�V���K�\�G�U�R�P�L�Q�p�U�D�O�H�V�����������F�R�P�P�X�Q�H�V���Q�¶�D�Y�D�L�H�Q�W���S�O�X�V���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���W�K�H�U�P�D�X�[���H�Q���P�D�U�V��������������

soit 30 %. 

                                                           
35 Le Parisien, Eau minérale, flippers et ski de fond, ces petites taxes insolites qui perdurent, 20 septembre 2018 
36 Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014 
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La réforme, introduite par la loi du 14 avril 2006, simplifie et rénove le régime juridique des stations 

classées. Deux niveaux de classement sont prévus pour les communes qui mènent une politique de 

développement touristique sur leur territoire : la « commune touristique » et la « station touristique ». De 

plus, les 6 anciennes catégories de classement sont regroupées en une seule : la « station de tourisme ». 

�/�¶�R�E�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���G�H�X�[���G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V���H�V�W���V�R�X�P�L�V�H���j���G�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���V�p�O�H�F�W�L�I�V���V�X�U���X�Q�H���G�X�U�p�H���O�L�P�L�W�p�H���G�D�Q�V���O�H��

�W�H�P�S�V�����/�¶�R�E�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�D���G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q���© commune touristique » est délivrée par arrêté préfectoral pour 

�X�Q�H���G�X�U�p�H���G�H�������D�Q�V�����/�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���F�D�Q�G�L�G�D�W�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���U�H�V�S�H�F�W�H�U���W�U�R�L�V���F�U�L�W�q�U�H�V�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���G�H��

détenir un office de tourisme classé, �G�¶organiser des animations touristiques et de �G�L�V�S�R�V�H�U���G�¶�X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�p��

�G�¶�K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�W�L�Q�p�H�� �j�� �X�Q�H�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �Q�R�Q�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H���� �/�¶�R�E�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �© station 

classée » est attribuée par décret pour une durée de 12 ans. Les communes candidates doivent respecter 

45 critères. Parmi ces critères il y a la nécessité de dispo�V�H�U���G�¶�X�Q�H���T�X�D�O�L�W�p���G�¶�K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W�����© au moins 70 

�����G�¶�X�Q�L�W�p�V���F�O�D�V�V�p�H�V���W�R�X�W�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���F�R�Q�I�R�Q�G�X�H�V » (de nature et catégories variées). Le niveau de qualité 

est également exprimé en niveau de l�¶�D�F�F�X�H�L�O���D�Y�H�F���X�Q���R�I�I�L�F�H���G�H���W�R�X�U�L�V�P�H���F�O�D�V�V�p���H�Q���F�D�W�p�J�R�U�L�H���,�����H�W���O�D���Fapacité 

�G�¶�R�I�I�U�L�U���© des créations et animations culturelles, activités physiques et sportives et mettre notamment en 

valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique ou 

régional �ª�����/�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���J�O�R�E�D�O���G�X���Werritoire est également pris en compte, puisque les critères portent 

sur le niveau de service en termes de « commerces de proximité et des structures de soins » et 

�G�¶�D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�p���S�R�X�U���© �I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���H�W���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���F�H�Ole-�F�L���>�«�@���J�U�k�F�H���j��

des infrastructures et une offre de transport ». 

 

�/�¶�R�E�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �© commune touristique �ª�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �R�I�I�L�F�H�� �G�H�� �W�R�X�U�L�V�P�H�� �V�X�U�� �O�H��

territoire de la commune candidate. Le nombre de communes potentiellement candidates est donc 

�S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�Q�H�O���D�X���Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�I�I�L�F�H�V���G�H���W�R�X�U�L�V�P�H���H�[�L�V�W�D�Q�W�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����V�R�L�W���H�Q�Y�L�U�R�Q���� 500.  

�&�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �V�p�O�H�F�W�L�I�V�� �H�W�� �H�[�L�J�H�D�Q�W�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�D�W�W�U�L�E�X�H�U�� �O�D�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �© station touristique » 

uniquement à des territoires menant réellement une politique de développement touristique constante. 

�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �D�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�R�I�I�U�H���� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H��

spécifique met principalement en valeur les stations majeures, au détriment des territoires ruraux. Selon 

�O�¶�$�1ETT (Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques) au 6 mai 2019, près de 395 

communes ont obtenu le classement de « station touristique » et plus de 1 000 communes ont obtenu le 

statut de « commune touristique �ª�����$���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����V�X�U��les 34 979 communes françaises, le statut de 

« station de tourisme » concerne 1,1 % des communes, et le statut de « commune touristique » qualifie 

2,9 % des communes. 
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Si les nouveaux statuts sont représentatifs des 4 % de communes menant une politique touristique, en 

termes quantitatifs �R�Q�� �S�H�X�W�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�D�� �Y�D�O�H�X�U���U�p�H�O�O�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�U���O�H�V��

territoires, notamment lors du choix de destination.  

Cette interrogation du « tout tourisme » sur la majorité des territoires prend encore davantage de sens 

depuis la réforme territoriale liée à la loi Notre. Au 1er janvier 2017, la compétence tourisme a été 

transférée des communes vers les intercommunalités. Si environ 200 communes classées « station de 

tourisme » à cette date ont obtenu l�H���G�U�R�L�W���S�D�U���G�p�U�R�J�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�V�H�U�Y�H�U���O�D���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H���W�R�X�U�L�V�P�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H��

communale, la majorité des communes ont choisi ou ont été contraintes de la transférer à 

�O�¶�L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�L�W�p���� �8�Q�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V�� �H�V�W�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�L�W�p�� �G�¶�p�W�H�Q�G�U�H��le 

�F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���V�R�Q���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����(�Q�I�L�Q�����O�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���G�H���V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�����S�U�L�V���H�Q��

�F�R�P�S�W�H���S�R�X�U���O�¶�R�E�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�����V�R�Q�W���S�H�X���P�L�V���H�Q���Y�D�O�H�X�U���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���Q�H���U�H�V�W�H���S�O�X�V���T�X�¶une seule 

catégorie de station. 

Le ministère �G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���H�W���G�H�V���I�L�Q�D�Q�F�H�V���S�X�E�O�L�H���X�Q�H���O�L�V�W�H���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���S�D�U���W�\�S�H���G�H���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���D�Y�D�Q�W��

et après la réforme de 2006. Au 30 avril 2018, sur 317 stations classées, 52 sont des communes qui ont un 

établissement thermal (16 ���������2�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�D�Q�F�L�H�Qnes communes thermales comme Aix-en-

Provence et Forges-les-Eaux. Quelques anciennes villes thermales accueillent encore une activité 

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���F�R�P�P�H���5�L�E�H�D�X�Y�L�O�O�p���H�W���6�D�L�Q�W-Galmier. On recense aussi 1024 communes ayant obtenu le 

classement « commune touristique ». Sur ce total, 20 sont des villes qui ont des thermes (2 %). On retrouve 

�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�Hs communes thermales comme Guillestre, Monêtier-les-Bains, Alet-les-Bains, 

Sierck-les-Bains, ou Charbonnières-les-Eaux. Certaines �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V accueillent encore une activité 

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���F�R�P�P�H���3�X�E�O�L�H�U�����6�D�O�Y�H�W�D�W-sur-Agout, Soulzmatt ou Saint Anthonin. 

Près de 80 % des communes thermales disposent �G�¶�X�Q�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q��

classement. Toutefois, 18 établissements thermaux sont situés sur des communes sans classement. Parmi 

�F�H�V�� ������ �F�R�P�P�X�Q�H�V���� ���� �G�L�V�S�R�V�D�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �K�\�G�U�R�P�L�Q�p�U�D�O�H�� �D�Y�D�Q�W�� ������������ �2�Q�� �S�H�X�W�� �G�R�Q�F��

�F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�H�� �G�H�V�� �G�R�V�V�L�H�U�V�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �V�R�Q�W�� �H�Q�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��comme Saint-Amand-les-Eaux ou 

Châteauneuf-les-Bains. 

�(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����������F�R�P�P�X�Q�H�V���Q�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���S�D�V���O�H�X�U�V���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�V���W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H�V���D�Q�F�L�H�Q�V��

ou nouveaux classements (dont Meyras, Neyrac, Cilaos, Avène). La majorité de ces communes accueillent 

de petits établissements thermaux. Dans certains cas, le nom des thermes est différent de celui de la 

�F�R�P�P�X�Q�H�� �F�D�U�� �O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �I�D�L�W�H�� �V�X�U�� �X�Q�� �G�H�V�� �O�L�H�Xx-dits de la commune. La distinction de nom 

administratif et du nom de destination touristique peut dans certains cas expliquer le manque de volonté 

des élus locaux en milieu rural de rechercher une reconnaissance touristique. Toutefois, des contre-

exemples existent comme à Laruns (Eaux Chaudes), Cazaubon (Barbotan-les-Thermes) ou à Marseille 

(Camoins). 
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Le classement par dénomination a pour objectif de faciliter la fréquentation touristique, et apporte certains 

avantages aux territoires. Le classement en « commune touristique �ª���Q�¶�D�S�S�R�U�W�H���S�D�V���G�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�V���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V��

�D�X�[���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���H�Q���G�H�K�R�U�V���G�¶�X�Q�H���L�P�D�J�H���S�R�V�L�W�L�Y�H�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���p�Wape pour être candidat 

au classement de « station touristique ». La limitation dans le temps du système de classification introduit 

�G�R�Q�F���X�Q�H���G�\�Q�D�P�L�T�X�H���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���H�I�I�R�Uts de développement touristique des territoires. 

En parallèle de ce classement, la dénomination de « station thermale » est souvent utilisée dans le langage 

courant. Il désigne « une entité territoriale sur laquelle se déploient les infrastructures et les activités en 

�O�L�D�L�V�R�Q���D�Y�H�F���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H »37.  

Le statut de « station touristique » apporte toujours des avantages financiers aux communes. Avant la 

réforme de 2006, les stations classées percevaient la taxe de séjour, qui leur était initialement réservée, 

�D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�X�Q�H�� �W�D�[�H�� �D�G�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �D�X�[�� �G�U�R�L�W�V�� �G�
�H�Q�U�H�J�L�V�W�Uement de 1,2 % ou taxe de publicité foncière 

���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�H���P�R�L�Q�V���G�H������ �������� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V������ �(�O�O�H�V���E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�H�Q�W���D�X�V�V�L���G�¶�X�Q���W�D�X�[�� �U�p�G�X�L�W���j�� �� % des droits de 

mutation (moins de 5 �������� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V���V�L�W�X�p�H�V���G�D�Q�V�� �O�H�V���]�R�Q�H�V���G�H���U�H�Y�L�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���U�X�U�D�O�H������ �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�Y�D�Q�W�D�J�H�V��

étaient également liés au sur-classement démographique, notamment : la majoration de la rémunération 

�G�H�V�� �F�D�G�U�H�V�� �P�X�Q�L�F�L�S�D�X�[�� ���U�H�F�U�X�W�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�J�H�Q�W�V�� �G�H�� �J�U�D�G�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U���� �R�X�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�P�S�O�R�L�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�O�V��

supérieurs), et des indemnités du maire et des adjoints. Jusqu'en 1993, les communes classées pouvaient 

bénéficier de deux dotations financières �G�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H�� �O�¶�(�W�D�W������ �O�D�� �G�R�W�D�W�L�R�Q�� �V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �H�W�� �O�D��

dotation complémentaire. Désormais, les dotations touristiques sont entièrement intégrées dans la dotation 

forfaitaire. Le nouveau cadre juridique des stations classées a maintenu la majorité des avantages. 

�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �Q�H�� �J�p�Q�q�U�H�� �S�O�X�V�� �G�H�� �G�R�W�D�W�L�R�Q�� �V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��

législation sur la DGF. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l'État aux collectivités territoriales a surtout été 

réformée par la loi de finances en 2004. La DGF comporte 12 dotations, dont 4 pour les communes, 2 

pour les intercommunalités, 4 pour les départements et 2 pour les régions. Pour chaque échelon territorial, 

�O�H�� �'�*�)�� �H�V�W�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �I�R�U�I�D�L�W�D�L�U�H�� ���W�U�R�Q�F�� �F�R�P�P�X�Q���� �H�W�� �G�¶�X�Q�H part de « péréquation » dont les 

composantes sont reversées aux collectivités les plus défavorisées. Pour les communes, les 4 dotations 

concernent la dotation forfaitaire, mais également 3 dotations de péréquations : la dotation de solidarité 

urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de 

péréquation (DNP).  

Depuis 2009, la loi a introduit des mécanismes �G�¶�p�F�U�r�W�H�P�H�Q�W�����/�H���P�p�F�D�Q�L�V�P�H���G�H���S�p�U�p�T�X�D�W�L�R�Q���G�H�S�X�L�V������������

�H�W�� �G�¶�p�F�U�r�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�S�X�L�V�� ���������� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �P�R�G�X�O�H�U�� �O�H�� �'�*�)�� �Y�H�U�V�p�� �D�X�[�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U��

�U�L�F�K�H�V�V�H�����'�H���P�D�Q�L�q�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H�����O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���U�H�F�H�Y�D�Q�W���G�H�V���U�H�F�H�W�W�H�V���G�H���O�D���V�X�U�W�D�[�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�X�Q�H��

                                                           
37 Ph. MOISSET, F. VICTOR, La diversification des activités des stations thermales, Conseil National du Tourisme, 2011, 74p 
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usine �G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���R�X���O�D���W�D�[�H���V�X�U���O�H���S�U�R�G�X�L�W���E�U�X�W���G�H�V���M�H�X�[���G�¶�X�Q���F�D�V�L�Q�R���E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W���G�H���U�H�F�H�W�W�H�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V����

Depuis 2004 et 2009, ces communes considérées riches ont une baisse globale de la DGF qui déséquilibre 

leur budget global. 

 

2.2.3 Un privilège maintenu pour les communes thermales : les casinos 

La loi du 15 juin 1907 accordait enfin un dernier avantage aux stations classées balnéaires, hydrominérale 

�R�X���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V�����T�X�L���p�W�D�L�W���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�¶�X�Q���F�D�V�L�Q�R�����/�H���O�L�H�Q���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�Q�W�U�H���V�W�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�D�O�H��

et casino est un modèle spécifique français qui a été dupliqué dans les pays européens voisins comme la 

�%�H�O�J�L�T�X�H�����(�Q���)�U�D�Q�F�H���F�R�P�P�H���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�D�\�V���H�X�U�R�S�p�H�Q�V�����O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���F�D�V�L�Q�R�V���H�V�W���U�p�D�O�L�V�p�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H��

de monopoles sur les jeux. Cette activité est tr�q�V�� �H�Q�F�D�G�U�p�H�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �/�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q��

�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���U�H�O�q�Y�H���G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���G�X���P�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� 

�/�D�� �O�R�L�� �G�H�� ���������� �D�� �p�W�H�Q�G�X�� �O�H�� �S�U�L�Y�L�O�q�J�H�� �G�¶�R�X�Y�U�L�U�� �X�Q�� �F�D�V�L�Q�R�� �D�X�[�� �D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �S�O�X�V�� �G�H��                           

500 000 habitants, sous certaines conditions très limitatives par rapport au budget culturel. La loi du 14 

avril 2006, modifie la législation en vigueur depuis 1907. Si les casinos en exploitation sont conservés, 

les nouvelles ouvertures ne sont autorisées que pour certaines « stations classées ». Les communes érigées 

en station classée « climatique, balnéaire, hydrominérale » avant le 3 mars 2009 (entrée en vigueur de la 

�O�R�L�� �G�H�� ������������ �F�R�Q�V�H�U�Y�H�Q�W�� �F�H�� �G�U�R�L�W�� �G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� ���������� �F�R�P�P�X�Q�H�V������ �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �O�R�L�� �G�H�� ������������

parmi les communes « classées station de tourisme » ne sont autorisées à ouvrir un casino que celles 

« constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants, et participant pour plus 

de 40 % au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre 

national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins 20 représentations 

lyriques ». 

�6�H�O�R�Q�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���� �������� �F�D�V�L�Q�R�V�� �V�R�Q�W�� �H�Q�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� ������������ �G�R�Q�W 7 dans les territoires 

�G�¶outre-mer : Guadeloupe, Martinique et Réunion et 196 en France Métropolitaine. Près de 28 % des 

casinos sont situés sur une commune ayant encore un établissement thermal en activité (56 casinos). 

Certains casinos sont également situé�V�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�Hs stations thermales, comme : Forges-les-Eaux, 

Ribeauvillé, Saint-Galmier, Aix-en-Provence ou Alet-les-Bains. En France, seulement 30 stations 

�W�K�H�U�P�D�O�H�V���D�F�W�L�Y�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���G�H���F�D�V�L�Q�R�� 

La France est le premier pays européen pour le nombre de casinos. Sur 529 casinos en Europe, la France 

dispose de 38 % du parc de casinos. Cette spécificité montre que « les casinos font partie intégrante du 

patrimoine français » depuis le XIXe siècle. Le marché est concentré autour 4 grands groupes spécialisés : 

Barrière, Partouche, Tranchant et Joa. Ces groupes concentrent près de 52 % des casinos, 39 % des casinos 

dans une ville thermale, et 73 % du produit brut national des jeux. Le groupe Partouche est le premier 
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opérateur privé avec 39 casinos en France, dont 9 casinos dans une ville thermale38. Le second opérateur 

privé est le groupe Barrière avec 27 casinos en France, dont 2 casinos dans une ville thermale (Enghien-

les-Bains, Niederbronn-les-Bains) et Santenay (réouverture des thermes en 2020). Il est suivi de près par 

le groupe Joa exploitant de 24 casinos en France dont 6 casinos dans une ville thermale39. Enfin, le groupe 

Tranchant gère 16 casinos dont 5 casinos dans une ville thermale40.  

Cinq groupes spécialisés de taille moyenne sont également présents : le groupe Viking Casinos, Arevian, 

Emeraude, COGIT, et la Société Française de Casinos. Ces groupes concentrent près de 23 % des casinos 

et 29 % des casinos des villes thermales. Le groupe Viking Casinos gère 13 casinos, dont 5 casinos dans 

une ville thermale41. Le groupe Arevian gère 9 casinos dont 5 casinos dans une ville thermale42. Les trois 

derniers groupes gèrent chacun 8 casinos. Le groupe Emeraude gère notamment 4 casinos dans une ville 

thermale (La Boubonne, Lons-le-Saunier, Bagnoles-de-�O�¶�2�U�Q�H�����H�W���Oa Société Française de Casinos exploite 

notamment les casinos de Châtelguyon et Capvern. 

Les casinos indépendants ou les sociétés gérant 2 établissements représentent près de 25 % des casinos en 

France, et 32 % des casinos des villes thermales. Parmi les casinos indépendants, on retrouve par exemple 

�O�H���F�D�V�L�Q�R���G�¶�$�L�[-les-�%�D�L�Q�V���R�X���O�H���F�D�V�L�Q�R���G�¶�(�Y�L�D�Q-les-Bains. 

 

Le marché des casinos est à nouveau globalement en progression depuis 2016. Ce lent redressement fait 

suite à une crise majeure (2010-2015) notamment liée à la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la 

concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard en �O�L�J�Q�H�����/�H���S�L�F���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���D���p�W�p���D�W�W�H�L�Q�W���H�Q���������������D�Y�H�F��

un produit brut des jeux à 2.75 milliards d'euros43. En France, le produit brut des jeux était de 2.24 

�P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�
�H�X�U�R�V���H�Q�������������������������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�¶�H�X�U�R�V���H�Q�������������H�W�����������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�¶�H�X�U�R�V���H�Q���������������7�R�X�W�H�I�R�L�V�����D�X��

sein des 203 casinos, 117 établissements sont en progression, mais 86 casinos (soit 42 %) ont un produit 

brut des jeux qui a baissé. Environ 30 casinos sont confrontés à des difficultés financières. Le marché 

�U�H�V�W�H���W�U�q�V���K�p�W�p�U�R�J�q�Q�H���� �/�H���F�D�V�L�Q�R���G�¶�(�Q�J�K�L�H�Q-les-Bains en Ile-de-France (Groupe Barrière) est toujours le 

plus important de France avec un produit brut des jeux �G�H�����������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V�����$���O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H, le casino de 

Vernet-les-�%�D�L�Q�V�����L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�����H�Q���2�F�F�L�W�D�Q�L�H���Q�¶�D���T�X�¶�X�Q���I�D�L�E�O�H���S�U�R�G�X�L�W���E�U�X�W���G�H�V��j�H�X�[���G�H�����������������¼���� 

Selon la fédération Casino de France, en 2017, parmi les 50 premiers casinos en termes de produit brut 

des jeux, on retrouve 9 casinos �G�H���V�W�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�D�O�H���H�W�������F�D�V�L�Q�R�V���G�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V���������������0�¼����

soit 24 % du produit national brut des jeux). Sur les 9 casinos en station thermale (389�����0�¼�������O�H���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W��

                                                           
38 Contrexéville, Divonne-les-Bains, Evaux-les-Bains, Gréoux-les-Bains, Roche-Posay, Saint-Amand-les-Eaux, Vichy, Plombières-les-
Bains, Royat 
39 Ax-les-Thermes, Saint-Paul-lès-Dax, Luxeuil-les-Bains, Saint-Martin-���[�h�Œ�]���P���U���D�}�v�š�Œ�}�v��-les-Bains, Le Boulou 
40 Argelès-Gazost, Amnéville, Bagnères-de-Bigorre, Néris-les-Bains, Saint-Gervais-les-Bains 
41 Barbazan, Castera-�s���Œ���µ�Ì���v�U�����}�µ���}�v���o�[���Œ���Z���u�����µ�o�š�U���s�]�š�š���o�U�����}�µ���}�v-Lancy 
42 La Bourboule, Casteljaloux, Chaudes-Aigues, Cransac, Le Mont-Dore 
43 Représente �������‹�µ�����o���������•�]�v�}�����v�����]�•�•�������‰�Œ���•���Œ�����]�•�š�Œ�]���µ�š�]�}�v�������•���P���]�v�•�U�����[���•�š-à-dire les pertes des joueurs 
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comprend notamment Saint-Amand-les-Eaux, Divonne-les-Bains, Evian-les-Bains, ou Aix-les-Bains. Sur 

les 6 casinos des anciennes stations thermales (178�����0�¼�������O�H���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�P�S�U�H�Q�G���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W��Aix-en-

Provence, Forges-les-Eaux ou Ribeauvillé (Voir annexe n°7). 

Le secteur des casinos génère 18 500 emplois directs dont 60 % sont affecté�V���j���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���M�H�X�[���H�W������ % aux 

autres activités (restauration-hôtellerie, animation-spectacle, technique, accueil-sécurité et administration, 

�«�����H�W��30 000 emplois indirects. Chaque casino contribue au développement économique et à l'animation 

de sa sta�W�L�R�Q���W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�����$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����O�H���F�D�V�L�Q�R���H�V�W��un �F�R�P�S�O�H�[�H���G�H���O�R�L�V�L�U�V�����$���F�{�W�p���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���M�H�X�[����

�G�¶�D�X�W�U�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���V�R�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���U�p�D�O�L�V�p�Hs �F�R�P�P�H���O�D���U�H�V�W�D�X�U�D�W�L�R�Q�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���V�S�H�F�W�D�F�O�H�V��

�F�X�O�W�X�U�H�O�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �(�Vcales musicales classiques à Evian-les Bains, ou le 

Festival de jazz à Enghien-les-Bains. 

Le lien public-privé entre les casinotiers et les communes est historique. Leurs relations sont réglées dans 

�O�H���F�D�G�U�H���G�H���'�6�3�����&�H�W�W�H���I�R�U�P�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�V�W imposée par la loi car une commune ne peut pas 

�J�p�U�H�U���X�Q���F�D�V�L�Q�R���H�Q���U�p�J�L�H���� �/�D���V�p�O�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���H�V�W���G�R�Q�F���U�p�D�O�L�V�p�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q���D�S�S�H�O���G�¶�R�I�I�U�H��

public pour une mise en concurrence des candidats. Le cahier des charges, constitue la convention de la 

DSP. Ce dernier fixe les conditions d'exploitation et les rapports entre le concessionnaire désigné et la 

collectivité territoriale. La durée de la DSP est notamment précisée, sur un maximum de 20 ans, comme 

le taux de prélèvement de la taxe sur le produit brut des jeux. 

Depuis la loi de 1907, les casinos procurent aux communes qui les accueillent une recette financière 

divisée en deux parties. La commune perçoit directement une taxe sur le produit brut des jeux. Le taux de 

prélèvement est défini par le conseil municipal dans la limite de 15 % maximum (après abattement de 25 

�������H�W���L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�D���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����/�D���F�R�P�P�X�Q�H���S�H�U�o�R�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�Q�H���U�H�F�H�W�W�H���V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H��

�S�D�U���O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���G�H���O�¶�(�W�D�W�����/�¶�(�W�D�W���V�H���U�p�P�X�Q�q�U�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�X���S�U�p�O�qvement progressif calculé 

selon des tranches variant entre 6 % et 83,5 % du produit brut des jeux (après abattement de 25 %). Sur 

�F�H���P�R�Q�W�D�Q�W�����O�¶�(�W�D�W���U�H�Y�H�U�V�H������ % du prélèvement aux communes. En 2014, les prélèvements de l'Etat et des 

communes sur le produit national brut des jeux représentent 1 milliard d'euros (53 % du produit brut des 

�M�H�X�[�������/�H���U�H�Y�H�Q�X���G�H���O�¶�(�W�D�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�W�������������0�¼���H�W���O�H���U�H�Y�H�Q�X�V���G�H�V�����������F�R�P�P�X�Q�H�V���p�W�D�L�W���G�H�������������0�¼�����G�R�Q�W��

�����������0�¼���D�X���W�L�W�U�H���G�X���S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W���F�R�P�P�X�Q�D�O���H�W�������0�¼���D�X���W�L�W�U�H���G�X���S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Qt progressif). Au global, dans 

les stations thermales françaises, la taxe sur le produit brut des jeux des casinos représente 750 millions 

�G�¶�H�X�U�R�V�����V�R�L�W���X�Q���W�L�H�U�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�D�V�L�Q�R�V�������������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G�¶�H�X�U�R�V�������/�H�V���F�D�V�L�Q�R�V���M�R�X�H�Q�W���X�Q���U�{�O�H���P�D�M�H�X�U��

�G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �H�W�� �O�D�� �I�L�V�F�D�O�L�W�p�� �O�R�F�D�O�H�V�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V���� �/�¶�L�P�S�D�F�W�� �I�L�V�F�D�O�� �G�H�V�� �F�D�V�L�Q�R�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V��

�W�K�H�U�P�D�O�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�H�X�U�R�V���S�R�X�U���O�H�V���������F�D�V�L�Q�R�V�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���D�X���U�H�J�D�U�G���G�H���O�¶�K�p�W�p�U�R�J�p�Q�p�L�W�p���Gu 

marché, ce revenu est réparti de façon inégale entre les territoires. Seulement 6 communes bénéficient de 

50 % du total de cette recette fiscale. Le poids des recettes fiscales des casinos sur le budget de 

fonctionnement des communes thermales est donc variable, allant de 30 % dans des petites communes 
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thermales - comme Allègre, Lamalou, La Roche-Posay, Salies-du-Salat, ou Montrond-les-Bains �± à moins 

de 5 % dans les grandes stations comme Dax, Vichy ou Aix-les-Bains.  

Si la fiscalité des casinos représente toujours un enjeu majeur pour les communes thermales, le lien direct 

�D�Y�H�F�� �O�H�V�� �W�K�H�U�P�H�V�� �V�¶�H�V�W�� �H�V�W�R�P�S�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �G�H�S�X�L�V�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�� �V�R�F�L�D�O�� �H�Q�� ������������

�$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����Oa part des curistes dans la fréquentation des casinos ne représenterait plus que 15 à 20 %.              

�/�H���V�X�F�F�q�V���G�¶�X�Q���F�D�V�L�Q�R���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���O�L�p���j���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���O�D���I�U�p�T�X�H�Q�W�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�D�O�H�����P�D�L�V���j���V�D��

capacité à attirer la clientèle de proximité dans une zone de chalandise à 80km de route44.  

 

Au-�G�H�O�j�� �G�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V�� ���V�X�U�W�D�[�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���� �S�U�R�G�X�L�W�� �E�U�X�W�� �G�H�V�� �M�H�X�[���� �H�W��de la dynamique 

�G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p���F�U�p�p�H par �O�H���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V�����L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�H�[�S�O�R�U�H�U la complexité des liens 

entre toponymie, terroir et marque commerciale. 

 

2.3 Toponymie, terroir et marque commerciale : des liens symplectiques indissociables 

 

2.3.1 �/�¶�L�P�S�U�p�J�Q�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���S�D�U���O�H�V���X�V�D�J�H�V�������O�¶observation de la toponymie 

�/�D���W�R�S�R�Q�\�P�L�H���H�V�W���O�H���U�H�I�O�H�W���G�¶�X�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���T�X�L���U�p�V�X�O�W�H���G�¶�D�S�S�R�U�W�V���V�X�F�F�H�V�V�L�I�V�����/�H�V���Q�R�P�V���G�H���O�L�H�X�[��

« �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���W�U�q�V���S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W���X�Q���G�p�W�D�L�O���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���O�R�F�D�O�L�V�p�����>�«�@���D�W�W�U�L�E�X�p���S�D�U���O�¶�K�R�P�P�H���G�D�Q�V��

�X�Q���V�R�X�F�L���G�H���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H���V�R�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�W���G�¶�p�Y�R�F�D�W�L�R�Q�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V ». Le toponyme a « la double 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���G�p�V�L�J�Q�H�U���X�Q���O�L�H�X���H�W���G�¶�H�Q���G�p�F�U�L�U�H���O�D���Q�D�W�X�U�H »45. 

�/�D���U�D�F�L�Q�H���O�D�W�L�Q�H���G�H�V���Q�R�P�V���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���V�¶�D�W�W�D�F�K�H���j���V�R�X�O�L�J�Q�H�U���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H��ces eaux spécifiques 

du territoire. On retrouve par exemple la racine Aquae, pour certaines communes comme Dax, Aix-les-

Bains, ou Evian-les-Bains46 ���� �/�¶�p�Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �S�H�X�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �V�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �O�D�Q�J�X�H�V��

régionales. �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �G�X��nom Aa en Flandre (Aachen : Aix-la-Chapelle), ou Bronn en 

Alsace (la source : Niederbronn-les-Bains ou Morsbronn-les-Bains). La qualité de cette eau peut 

également être soulignée par le mot Caldae (Chaudfontaine, Chaudes-Aigues, Eaux-Chaudes).  

La volonté de �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�U���X�Q���O�L�H�X���D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶�X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���S�D�V�V�H���S�D�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���H�[�H�U�J�X�H���G�H���O�D��

racine du mot Balnéa. On retrouve cette origine du mot pour les communes de Bagnières-de-Bigorre, 

Bagnères-de-Luchon, Bagnoles-de-l�¶�2�U�Q�H-Normandie, mais aussi les deux anciennes communes (fusions 

au 1er janvier 2017) de Bagnols-les-Bains et Bains-les-Bains. 

                                                           
44 Ph. MOISSET, F. VICTOR, La diversification des activités des stations thermales, Conseil National du Tourisme, 2011, p.74 
45 A. Pégorier, S. Lejeune, E. Calvarin, Les noms des lieux en France : glossaire des termes dialectaux, Commission de toponymie, 
Institut Géographique National, 2006, p.3 
46 Dax, Ax-les-Thermes, Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, Chaudes-Aigues, Evian-les-Bains, Eaux-Bonnes ou le lieudit Eaux-Chaudes 



120 

�/�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�¶�H�D�X���S�H�X�W���r�W�U�H���V�X�J�J�p�U�p�H���L�Q�G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���Q�R�P���G�X���O�L�H�X���S�D�U���O�H�V���G�L�Y�L�Q�L�W�p�V���D�T�X�D�W�L�T�X�H�V�����&�¶�H�V�W��

par exemple le cas de Borvo (divinité celte, dieu guérisseur des eaux bouillonnantes)47. On retrouve 

également Divona pour Divonne-les-Bains, ou Nerios (divinité gallo-romaine des sources jaillissantes) 

pour Néris-les-Bains. Au total, sur les 89 communes françaises accueillant un établissement thermal, on 

recense 17 communes et 1 lieu-�G�L�W���G�¶�X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H�������� %) portant un nom dont la racine a un lien direct 

�R�X���L�Q�G�L�U�H�F�W���D�Y�H�F���O�¶�H�D�X���W�K�H�U�P�D�O�H���� 

En Belgique, seuls les noms de Chaudfontaine ou de Spa f�R�Q�W���D�X�V�V�L���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���O�¶�(�0�1����Que ce soit au 

�W�U�D�Y�H�U�V���G�¶�X�Q�H���U�D�F�L�Q�H���G�H���P�R�W���O�D�W�L�Q���R�X���G�H���O�D�Q�J�X�H���U�p�J�L�R�Q�D�O�H�����F�H�V���Q�R�P�V���G�H���O�L�H�X�[���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���D�X���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H��

national, et renvoient à une distinction particulière de manière volontaire. Ces constructions de noms de 

lieux sont anciennes (époques celtes, antique, médiévale).  

Pour souligner la particularité des territoires de la filière EMN, il a été fait usage de suffixes dès le XIXe 

siècle. Ces derniers renvoient là encore à la ressource avec le suffixe « Les-Eaux », ou encore une activité 

différenciante avec les suffixes « Les-Bains », ou « Les-Thermes �ª�����&�H�O�D���D���S�H�U�P�L�V���D�X�[���F�R�P�P�X�Q�H�V���Q�¶�D�\�D�Q�W��

�S�D�V���G�H���U�D�F�L�Q�H���p�Y�R�T�X�D�Q�W���X�Q���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�H�D�X���G�¶�D�I�I�L�F�K�Hr �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�H�X�U���V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p���j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�����'�H���S�O�X�V����

�F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �D�\�D�Q�W�� �G�p�M�j�� �X�Q�� �Q�R�P�� �p�Y�R�T�X�D�Q�W�� �O�¶�(�0�1�� �R�Q�W�� �V�X�Uenchéri en ajoutant un suffixe 

�V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶Aix-les-Bains, Bains-les-Bains, Niederbronn-les-Bains, ou 

Divonne-les-Bains48.�2�Q�� �S�H�X�W�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���� �S�R�X�U�� �O�H�V�� ������ �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �O�L�V�W�p�H�V���� �G�H��

�U�H�Q�I�R�U�F�H�U�� �H�Q�F�R�U�H�� �G�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �F�H�� �O�L�H�Q�� �j�� �O�D�� �I�L�O�L�q�U�H�� �(�0�1���� �2�Q�� �S�H�X�W�� �D�Y�D�Q�F�H�U�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H�� �O�H�� �W�R�S�R�Q�\�P�H��

�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�H���F�H�V���O�L�H�X�[���Q�¶�p�W�D�L�W���D�X��XIX e siècle « plus ressenti que comme un nom propre, que la signification 

�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���p�F�K�D�S�S�D�L�W���j���O�¶�K�R�P�P�H���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q ». Ces ajouts de suffixe ont donc pour but de rétablir la 

« �G�R�X�E�O�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�p�V�L�J�Q�H�U�� �X�Q�� �O�L�H�X�� �H�W�� �G�¶�H�Q�� �G�p�F�U�L�U�H�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H »49. Toujours est-il que la volonté des 

�K�R�P�P�H�V���j���V�R�X�O�L�J�Q�H�U���F�H���W�U�D�L�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���F�K�R�L�V�L���H�V�W���O�H���W�p�P�R�L�Q���G�¶�X�Q�H���D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H���O�R�F�D�O�H���G�H��

la ressource EMN �R�X�� �G�H�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �W�K�H�U�P�D�O���� �7�H�O�O�H�� �X�Q�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���� �F�H�W�W�H�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�H��

�O�¶�K�R�P�P�H�� �D�� �D�W�W�U�L�E�X�p�� �X�Q�H�� �Y�D�O�H�X�U�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �S�D�U�P�L�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �V�\�P�E�R�O�H�� �G�¶�X�Q�H��

�U�D�U�H�W�p�����R�X���G�¶�X�Q�H���I�R�U�P�H���G�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���S�R�X�Y�D�Q�W���S�R�U�W�H�U���D�X���P�L�H�X�[ �O�¶�L�P�D�J�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U��

et renvoyer à son identité interne qui le caractérise. 

A titre de comparaison, en Allemagne, les noms des villes thermales sont en général précédés du suffixe 

« Bad �ª���� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�� �G�H�� �© Bains » en France. Cette �S�U�D�W�L�T�X�H�� �V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��pays 

européens. Cependant, une particularité règlementaire allemande permet de conserver dans le temps une 

�F�R�K�p�U�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���V�X�I�I�L�[�H���H�W���D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H�����8ne commune allemande �Q�¶�H�V�W���D�X�W�R�U�L�V�p�H���j��

                                                           
47 �����Œ���}�š���v�U�����}�µ�Œ���}�v���o�[���Œ���Z���u�����µ�o�š�U�����}�µ�Œ���}�v���>���v���Ç�U�����}�µ�Œ���}�v�v��-les-Bains, ou La Bourboule 
48 Ax-les-Thermes, Aix-les-Bains, Evian-les-Bains, Bains-les-Bains, Bagnols-les-Bains, Bourbonne-les-Bains, Niederbronn-les-Bains, 
Morsbronn-les-Bains, Divonne-les-Bains, ou encore Néris-les-Bains. 
49 A. Pégorier, S. Lejeune, E. Calvarin, Les noms des lieux en France : glossaire des termes dialectaux, Commission de toponymie, 
Institut Géographique National, 2006, p.3 
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ajouter ce suffixe que si elle remplit des conditions définies par la loi des länder. Il est nécessaire de 

prouver que « �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���F�R�P�P�X�Q�D�O�H�V���S�R�V�V�q�G�H���X�Q���© caractère de lieu de cure ». Cela 

se rapporte à la notion de Kurortcharakter. Ces lieux doivent posséder un caractère naturel particulier 

(remèdes naturels et locaux du sol : eau et gaz de source naturelle, boue thermale), des équipements 

�P�p�G�L�F�D�X�[���� �H�W�� �G�H�V�� �L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�� �D�G�D�S�W�p�H�V�� ���K�{�W�H�O�O�H�U�L�H���� �U�H�V�W�D�X�U�D�W�L�R�Q������ �/�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p�� �W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H��

prouvée de manière scientifique régulièrement50�����6�L���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H���V�X�U���X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H���G�L�V�S�D�U�D�L�W�����F�H�O�D��

�H�Q�W�U�D�L�Q�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�D�E�D�Q�G�R�Q���G�X���V�X�I�I�L�[�H���© Bad ». 

En France, les suffixes « les-Bains », « les-Thermes » ou encore « les-Eaux » ajoutés au nom des 

communes sont soumis à une règlementation plus souple. Chaque conseil municipal peut, après 

délibération, formuler une demande de changement de nom, après 3 avis (directeur départemental des 

archives, du département de La Poste, du conseil départemental et du préfet). La décision de changement 

�G�H���Q�R�P���H�V�W���S�U�L�V�H���S�D�U���G�p�F�U�H�W���H�Q���&�R�Q�V�H�L�O���G�¶�(�W�D�W�����V�X�U���O�H���U�D�S�S�R�U�W���G�X���P�L�Q�L�Vtre de �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�����D�U�W�L�F�O�H�V���/��2111-

1 et R.1-1 du code général des collectivités territoriales) après avis de la commission de révision 

du nom des communes. �&�H�W�W�H���F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q���H�V�W���F�R�P�S�R�V�p�H���G�¶�H�[�S�H�U�W�V���L�V�V�X�V���G�H�V���D�U�F�K�L�Y�H�V���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�����&�1�5�6����

IGN, INSEE, service national de �/�D�� �3�R�V�W�H���� �O�¶�(�F�R�O�H�� �1�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �G�H�V�� �&�K�D�U�W�H�V���� �6�'�3�$�9�$�� ���E�X�U�H�D�X�� �G�H�V��

élections et des études politique), et la DGCL-SDCIL (bureau structures territoriales).  

Cette procédure relève de la circulaire n°469 du 15 mai 1884, qui encadre tout changement de nom �G�¶�X�Q�H��

commune par substitution, addition ou rectification de nom. En 2017, la Directeur Général des 

Collectivités Locales (DGCL) a fait un rappel de la circulaire n°81-109 du 15 décembre 1981 relative 

au changement de nom des communes. Sur la base de la jurisprudence, seulement deux critères peuvent 

donner lieu au changement de nom �G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�P�X�Q�H���� �/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �© un risque sérieux 

�G�¶�K�R�P�R�Q�\�P�L�H et donc pouvant entraîner une confusion avec une autre commune ». La seconde vise à 

« rétablir une dénomination historique avérée, tombée en désuétude ». Cette procédure est obligatoire 

pour toutes les collectivités territoriales. �/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Q�R�P�V de territoires, a par exemple été 

�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H���G�H���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���H�Q���������������'�H�������������j���������������S�O�X�V���G�H�������������F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V��

de nom de communes sont recensés par l'Insee. Sur les conseils de la Commission Nationale de 

Toponymie (CNT), nous avons consulté la base de données du site Cassini (http://cassini.ehess.fr). Il 

�V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �R�X�W�L�O�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V���� �&�H�W�� �R�X�W�L�O�� �D�� �p�W�p�� �F�R�Q�o�X�� �H�W��

�G�p�Y�H�O�R�S�S�p�� �S�D�U���O�H�� �/�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H�� �G�H�� �G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� ���&�1�5�6���(�+�(�6�6������ �/�¶�R�X�W�L�O�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶accéder au 

fichier national des modifications de limites administratives des collectivités territoriales dont les 

communes, sur une période allant de 1793 à 1999. Grâce à chaque « notice communale », nous avons pu 

extraire la date de changement de nom des communes portant encore un suffixe. 

                                                           
50 M.-K. Fricke, « Le thermalisme en Allemagne » dans Les eaux minérales naturelles �W���o�[�]�v�À���v�š���]�Œ�������}�u�‰�o���š�������•���•�}�µ�Œ�����•�����v���&�Œ���v����, 
Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, pp.61-67 
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En France, 74 communes portent encore un suffixe soulignant un lien avec la filière EMN. Cela comprend 

une grande majorité de communes ayant choisi le suffixe « les-Bains » (60 communes, soit 81 %), et de 

manière plus ponctuelle, le suffixe « les-Thermes » (11 communes) ou le suffixe « les-Eaux ». (3 

�F�R�P�P�X�Q�H�V�������$���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H�����O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���R�Q�W���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���F�R�Q�V�H�U�Y�H�U���X�Q��

�V�X�I�I�L�[�H���H�Q���O�L�H�Q���D�Y�H�F���O�D���I�L�O�L�q�U�H���(�0�1���P�r�P�H���V�L���F�H�W�W�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�O�X�V. Loin de constituer un oubli, cela 

�U�H�O�q�Y�H�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�H�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U���X�Q�H��dénomination historique appropriée par le territoire. Il est donc 

possible de considérer cette persistance comme une forme de patrimonialisation. 
 

 

Figure 29 : Suffixes des communes françaises en lien avec la filière EMN (G. Pfund) 

 

Si les demandes �G�¶�D�M�R�X�W�� �G�H�� �V�X�I�I�L�[�H�V�� �D�X�[�� �Q�R�P�V�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �V�¶�p�W�D�O�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� ���������� �H�W�� ������������ �O�D�� �J�U�D�Q�G�H��

majorité des communes ont fait ces demandes entre la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié 

du XXe siècle (68 ���������6�H�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�X�[���F�R�P�P�X�Q�H�V���I�R�Q�W���O�D���G�H�P�D�Q�G�H���H�Q���������������L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���6�D�L�Q�W-Laurent-les-

Bains et Riel-les-�(�D�X�[���� �/�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�p�E�X�W�H�� �U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�Q�� ���������� �H�W�� �V�¶�H�V�V�R�X�I�I�O�H�� �G�q�V�� ������������ �$�S�U�q�V�� �F�H�W�W�H��

date, seules quelques demandes ponctuelles sont à relever. La dernière demande est faite par la commune 

de Digne-les-Bains en 1988. Il est possible de se demander si ces ajouts anciens renvoient toujours à une 

�U�p�D�O�L�W�p���D�Y�H�F���X�Q���V�R�X�K�D�L�W���G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����O�D��temporalité des ajouts se rapporte aux phases de 

création et de premier développement des établissements thermaux en France. La majorité des communes 

accueillant un établissement thermal ont cette activité depuis très longtemps. 
 

 

Figure 30 : L'ajout de suffixes aux noms des communes françaises dans le temps (G. Pfund) 
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Seulement 51 % des communes qui portent ce type de suffixe en France ont encore réellement une activité 

�W�K�H�U�P�D�O�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����������F�R�P�P�X�Q�H�V�������$���F�H�O�D���V�¶�D�M�R�X�W�Hnt 2 communes ayant une activit�p���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��

�G�H���V�X�E�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���D�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���6�D�L�Q�W-Alban-les-Eaux et Ogeu-les-Bains. 

Cet état a évolué au 1er janvier 2017 suite à la fusion de plusieurs communes. Ainsi, la commune de 

Bains-les-Bains dans les Vosges a fusionné avec Harsault et Hautmougey pour former la commune 

nouvelle de La Vôge-les-�%�D�L�Q�V�����6�L���F�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���D���F�K�R�L�V�L���G�H���F�R�Q�V�H�U�Y�H�U���O�H���V�X�I�I�L�[�H�����G�¶�D�X�W�U�H�V���O�¶�R�Q�W���D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p����

�&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �%�D�J�Q�R�O�V-les-Bains en Lozère qui a fusionnée avec 5 autres communes 

(Belvezet, Le Bleymard, Chasseradès, Mas-d'Orcières et Saint-Julien-du-Tournel) pour former la 

commune nouvelle de Mont-Lozère-et-Goulet. 

�(�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���P�L�V�H���j���M�R�X�U���G�H�V���V�X�I�I�L�[�H�V���V�X�U���O�D���E�D�V�H���G�H���F�U�L�W�q�U�H�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V��

comme en Allemagne, près �G�H���������F�R�P�P�X�Q�H�V���S�R�U�W�H�Q�W���H�Q�F�R�U�H���X�Q���V�X�I�I�L�[�H���P�D�L�V���Q�¶�D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W���S�O�X�V���V�X�U���O�H�X�U��

territoire une activité thermale ou thalassothérapie51�����$���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H�����O�H�V���V�X�I�I�L�[�H�V���O�L�p�V���j��

�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H���V�R�Q�W���V�X�U�W�R�X�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Is �G�¶�X�Q���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���Woponymique. 

Depuis 1981, le Conseil d'Etat « écarte les demandes fondées sur des considérations d'ordre purement 

touristique et/ou économique �ª�����2�Q���S�H�X�W���G�R�Q�F���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���D�F�W�X�H�O�O�H���S�R�X�U���X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H��

�G�¶�D�M�R�X�W�H�U���X�Q���V�X�I�I�L�[�H���j���V�R�Q���Q�R�P���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�¶�D�M�R�X�W���G�X���T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�I���© les-Bains », « les-Thermes » 

ou « les-Eaux �ª�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�U���O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H����

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���H�V�W���G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U���O�D���Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�¶�L�P�D�J�H�����F�¶�H�V�W-à-dire de se faire �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���H�W���G�¶�r�W�U�H���S�O�X�V��

�I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�D�E�O�H���� �/�H�� �E�X�W�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H���� �F�D�U�� �F�H�V�� �V�X�I�I�L�[�H�V��

�D�S�S�R�U�W�H�Q�W�� �X�Q�H�� �F�U�p�G�L�E�L�O�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�P�R�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q���� �,�Q�Y�H�U�V�H�P�H�Q�W���� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H��

suffixe pour une commune thermale peut être un préjudice face aux autres stations.  

�/�D���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p���G�X���V�X�I�I�L�[�H���H�V�W���G�¶�r�W�U�H�� �J�p�Q�p�U�L�T�X�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire commun à plusieurs lieux géographiques à 

�O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�����,�O���S�H�U�P�H�W���G�H���U�D�W�W�D�F�K�H�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���V�L�W�H�V���j���X�Q�H���P�r�P�H���L�G�H�Q�W�L�W�p����En revanche, cet ajout de 

�Q�R�P���J�p�Q�p�U�L�T�X�H���H�V�W���X�W�L�O�L�V�p���S�R�X�U���G�p�V�L�J�Q�H�U���X�Q���R�E�M�H�W���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���U�p�J�L�R�Q�D�O�H���H�W���O�R�F�D�O�H�� 

Les suffixes sont également mobilisés par les communes pour désigner un lieu-�G�L�W���� �/�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ������ �G�H�� �O�D��

Constitution prévoit que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour 

�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V���T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���O�H���P�L�H�X�[���r�W�U�H���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���j���O�H�X�U���p�F�K�H�O�R�Q ». Chaque conseil 

municipal choisit �G�R�Q�F���S�D�U���G�p�O�L�E�p�U�D�W�L�R�Q���O�H���Q�R�P���G�¶�X�Q���O�L�H�X-dit situé sur son territoire. Comme le nom des 

�F�R�P�P�X�Q�H�V�����O�H���Q�R�P���G�¶�X�Q���O�L�H�X-dit est généralement lié à son origine géographique, topographique, hérité 

�G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���R�X���I�R�U�J�p���S�D�U���O�H�V���X�V�D�J�H�V���O�R�F�D�X�[�����1�H���G�L�V�S�R�V�D�Q�W���S�D�V���G�¶�X�Q�H���E�D�V�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H des 

lieux-�G�L�W�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����L�O���Q�¶�H�V�W���P�D�O�K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W���S�D�V��possible de dresser un tableau exhaustif �G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��

des hameaux portant �X�Q���V�X�I�I�L�[�H���O�L�p���j���O�¶�(�0�1�� 

                                                           
51 Parmi les 36 communes identifiées, figure Monêtier-les-�����]�v�•���‹�µ�]���v�������]�•�‰�}�•���v�š���‰�o�µ�•�����[�µ�v���������š�]�À�]�š� ���š�Z���Œ�u���o�����������•���v�š� �U���u���]�•��
seulement un usage thermoludique depuis les années 2000. 
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�(�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���D�\�D�Q�W���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H���H�W���R�X���X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H��

�G�¶�(�0�1���� �O�D�� �S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�X�I�I�L�[�H�V�� �O�L�p�V�� �j��la filière diminue encore. En France, seulement                 

43 % des communes thermales ont encore un suffixe (38 sur les 89 communes thermales françaises).  

Nous pouvons également citer le cas des trois communes de Capvern, Allevard et Amnéville qui n�¶�R�Q�W��

�S�D�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �I�D�L�W�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�¶�D�M�R�X�W�� �G�H�� �V�X�I�I�L�[�H���� �P�D�L�V�� �X�W�L�O�L�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �Q�R�P�V�� �G�H�� �&�D�S�Y�H�U�Q-les-Bains, 

Allevard-les-Bains et Amnéville-les-�7�K�H�U�P�H�V���� �&�H�W�� �p�F�D�U�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �Q�R�P�� �R�I�I�L�F�L�H�O�� �H�W�� �O�H�� �Q�R�P�� �G�¶�X�V�D�J�H�� �S�H�X�W��

�V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �V�R�L�W�� �S�D�U�� �X�Q�� �R�X�E�O�L�� ���D�F�W�L�R�Q�� �Q�R�Q�� �Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H������ �V�R�L�W�� �S�D�U�� �O�D�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �G�p�F�D�O�D�J�H��

géographique (action volontaire). Une station thermale peut être géographiquement excentrée du centre 

�X�U�E�D�L�Q���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�����6�L���O�H���Q�R�P���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�p�V�L�J�Q�H���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�����O�H���Q�R�P���D�Y�H�F���O�H���V�X�I�I�L�[�H���Q�H���G�p�V�L�Jne 

�T�X�H���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���V�W�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�D�O�H���� �$���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���G�H���6�D�L�Q�W���(�O�R�\�� �H�Q�������������� �O�H��

�F�R�Q�V�H�L�O���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���G�¶�$�P�Q�p�Y�L�O�O�H���Q�¶�D���S�D�V���I�R�U�P�X�O�p���R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�H���Q�R�P�����3�R�X�U��

autant la signalétique locale affiche bien le nom « �G�¶�$�P�Q�p�Y�L�O�O�H-les-Thermes �ª�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X��

territoire. 

Sur les 89 communes accueillant un établissement thermal en France, 54 % portent un nom renvoyant à 

la ressource en eau. La majorité des communes portent le suffixe « les-Bains » (40 %, soit                                      

36 communes). Les suffixes « les-Thermes » et « les-Eaux » sont utilisés de manière ponctuelle. Le lien 

entre le territoire et la ressource en eau spécifique se manifeste également par la racine latine du nom de 

la commune. P�U�q�V���G�H�������F�R�P�P�X�Q�H�V���V�D�Q�V���V�X�I�I�L�[�H���G�L�V�S�R�V�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���W�R�S�R�Q�\�P�L�H���V�H���U�D�W�W�D�F�K�D�Q�W���j���O�¶�H�D�X���D�X���W�U�D�Y�H�U�V��

des racines Balnéa, Aquae ou Borvo (10 %). 
 

 

Figure 31 : Toponymie des communes accueillant un établissement thermal (G. Pfund) 

Parmi les 38 communes accueillant encore une activité thermale et portant un suffixe de lien à la filière 

EMN, 63 % ont changé de nom entre la 2e moitié du XIXe siècle et la 1ère moitié du XXe siècle. Le chiffre 

est légèrement inférieur à la moyenne des 74 communes portant des suffixes (68 %). Si près de 18 % des 

communes thermales à suffixes ont fait un changement de nom dans la seconde moitié du XXe siècle (il 

y a moins de 70 ans), la majorité des territoires (82 %) ont assimilé leur nouvelle dénomination sur 226 

40%
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ans à 81 ans. �&�H�W�W�H�� �D�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p�� �G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �j�� �X�Q�H�� �U�p�D�O�L�W�p�� �S�U�p�J�Q�D�Q�W�H��

localement. Pour les acteurs locaux, cette antériorité donne un sens et une valeur ajoutée particulière au 

territoire. 
 

 

Figure 32 : L'ajout de suffixes par les communes thermales françaises dans le temps (G. Pfund) 

 

Si 45 �����G�H�V���Q�R�P�V���G�H���F�R�P�P�X�Q�H�V���W�K�H�U�P�D�O�H�V���S�R�U�W�H�Q�W���X�Q���Q�R�P���V�D�Q�V���U�D�S�S�R�U�W���D�Y�H�F���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H�����X�Q�H���S�D�U�W�L�H��

de leur territoire peut conserver un lien. Les suffixes sont encore utilisés par les communes thermales pour 

nommer un lieu-dit ayant un nom différent. A notre connaissance, 9 conseils municipaux (10 % des 

communes thermales sans compter �&�D�S�Y�H�U�Q���� �$�O�O�H�Y�D�U�G�� �H�W�� �$�P�Q�p�Y�L�O�O�H���� �R�Q�W�� �I�D�L�W�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�X�U��

destination t�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H���S�D�U���O�H���Q�R�P���G�¶�X�Q���O�L�H�X-dit avec un suffixe. A côté des deux anciennes communes de 

Bains-les-Bains et Bagnols-les-Bains (fusion en 2017), on retrouve également les lieux-dits sur 7 autres 

territoires. Quatre territoires portent des noms totalement �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H���%�H�U�W�K�H�U�P�R�Q�W-les-Bains 

(commune de Roquebillière) ou de Camoins-les-Bains (commune de Marseille). Pour ce dernier cas, la 

ville de Marseille est plus connue que son hameau thermal. Toutefois, généralement les stations thermales 

ont plus de visibilité que �O�H���Q�R�P���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H�����/�D���F�R�P�P�X�Q�H���W�K�H�U�P�D�O�H���G�H���0�H�\�U�D�V���Q�¶�H�V�W���F�R�Q�Q�X�H���T�X�¶�D�X��

travers de son lieu-dit Neyrac-les-Bains. Il en est de même avec la commune de Cazaubon, où les thermes 

sont implantés au lieu-dit de Barbotan-les-Thermes. Enfin, trois territoires ont choisi de garder un lien de 

reconnaissance entre territoire administratif et lieu-�G�L�W���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �)�X�P�D�G�H�V-les-Bains (commune 

�G�¶�$�O�O�q�J�U�H-les-Fumades), Preste-les-Bains (commune de Prats-de-Mollo-la-Preste) et Uriage-les-Bains 

(commune de Saint-Martin-�G�¶�8�U�L�D�J�H������ �$���F�H�O�D���V�¶�D�M�R�X�W�H���O�H���O�L�H�X-dit Eaux-Chaudes (commune de Laruns). 

�'�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�O�X�V�� �F�R�Q�I�L�G�H�Q�W�L�H�O�O�H���� �V�R�X�O�L�J�Q�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �3�X�E�O�L�H�U�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�� �G�H�S�X�L�V�� ���������� �O�¶�X�V�L�Q�H��

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1���G�H���O�D���P�D�U�T�X�H���(�Y�L�D�Q���V�X�U���Oe lieu-�G�L�W���G�¶�$mphion-les-Bains. 

�3�R�X�U�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���� �O�H�� �F�K�L�I�I�U�H�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �P�L�Q�p�U�D�O�L�q�U�H�V�� ���D�F�F�X�H�L�O�O�D�Q�W�� �X�Q�H�� �V�R�X�U�F�H�� �H�W���R�X�� �X�Q�H�� �X�V�L�Q�H��

�G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����S�R�U�W�D�Q�W���H�Q�F�R�U�H���X�Q���V�X�I�I�L�[�H���H�V�W���P�L�Q�L�P�H�����6�H�X�O�H�P�H�Q�W�������F�R�P�P�X�Q�H�V���P�L�Q�p�U�D�O�L�q�U�H�V���S�R�U�W�H�Q�W���X�Q��

suffixe, dont 7 communes accueillant à �O�D���I�R�L�V���X�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���H�W���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����H�W��

���� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �D�\�D�Q�W�� �X�Q�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �V�H�X�O�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �6�D�L�Q�W-Alban-les-Eaux et Ogeu-les-
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45%
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Bains. �6�X�U���O�H�V���������F�R�P�P�X�Q�H�V���D�F�F�X�H�L�O�O�D�Q�W���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H en France, seulement 

18 �����S�R�U�W�H�Q�W���X�Q���Q�R�P���U�H�Q�Y�R�\�D�Q�W���j���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���H�D�X�����T�X�H���F�H���V�R�L�W���D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�¶�X�Q���V�X�I�I�L�[�H���F�R�P�P�H�� �©���O�H�V��

bains » (5 communes, 9 %) ou « les eaux » (2 communes, 4 %), soit par la racine de nom (4 communes, 

7 %). Cet état tient compte de la commune sur laquelle est �O�R�F�D�O�L�V�p�H���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����H�W���Q�R�Q���O�H�V��

�F�R�P�P�X�Q�H�V���D�F�F�X�H�L�O�O�D�Q�W���O�H�V���p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���G�¶�(�0�1�����$�X�V�V�L���O�H�V���F�R�P�P�X�Q�Hs de Grésy-sur-Aix et de Publier sont 

comptabilisée�V���D�X���G�p�W�U�L�P�H�Q�W���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�¶�(�Y�L�D�Q-les-Bains et Aix-les-Bains. 
 

 
Figure 33 : Toponymie des communes françaises accueillant une usine d'embouteillage (G. Pfund) 

 

Que ce soit au travers de la racine des mots ou des suffixes, certains territoires se sont appuyés sur la 

ressource en eau thermo-minérale pour se forger une identité propre. Cet élément souligne que le territoire 

�H�V�W�� �X�Q�� �p�O�p�P�H�Q�W���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���D�X�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�X�� �W�H�P�S�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �&�H�� �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�H�� �W�R�S�R�Q�\�P�H�V��

hérités sans réalité économique actuelle, et de toponymes dont les communes ou les lieux-dits accueillent 

toujours un ou des usages en rapport avec la ressource EMN. Cette dernière catégorie de sites porte dans 

�O�H�X�U�V���Q�R�P�V���O�D���P�D�U�T�X�H���G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H���j���O�D���I�L�O�L�q�U�H���(�0�1�����/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H���F�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���H�V�W���G�R�Q�F���L�P�S�U�p�J�Q�p�H��

des apports des usages spécifiques. Les activités économiques participent à construire le territoire. A 

�O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H�����O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���S�H�X�W���r�W�U�H���V�R�X�U�F�H���G�H���Y�D�O�H�X�U���D�M�R�X�W�p�H���S�R�X�U���V�H�V���X�V�D�J�H�V���O�L�p�V���D�X���W�H�U�U�R�L�U�����&�H�W�W�H���L�G�p�H���p�P�H�U�J�H��

des liens entre la toponymie locale et les désignations commerciales des usages.  

 

2.3.2 �/�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���W�R�S�R�Q�\�P�L�H���O�R�F�D�O�H���S�D�U���O�H�V���P�D�U�T�X�H�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V : une construction 

historique précurseur du marketing territorial ? 

Selon le M�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�D���V�D�Q�W�p�����H�Q�������������L�O���H�[�L�V�W�H���������G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H��

�G�R�Q�W���O�¶�H�[ploitation est autorisée à des fins de conditionnement en France. Sur ce total, 2 marques ne sont 

plus commercialisées �V�X�L�W�H���j���O�D���F�H�V�V�D�W�L�R�Q���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����(�Q���������������L�O���Q�H���U�H�V�W�H���G�R�Q�F��

�S�O�X�V���T�X�H���������P�D�U�T�X�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H�����&�H�W���p�W�D�W���G�H�V���O�Leux représente le nombre de produits commercialisés. 

�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �G�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�� �R�Q�W�� �G�H�V�� �G�R�X�E�O�H�V�� �R�X�� �W�U�L�S�O�H�V�� �R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �P�H�Q�W�L�R�Q��

�F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�����&�¶�H�V�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�H���F�D�V���G�H�V���H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V�����T�X�L���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q�H���P�r�P�H���V�R�X�U�F�H�����S�U�R�G�X�L�V�Hnt 
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d�H�� �O�¶�H�D�X�� �S�O�D�W�H���� �H�W�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �D�Y�H�F�� �D�G�M�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �J�D�]�� �F�D�U�E�R�Q�L�T�X�H�� �H�Q�� �S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�� �Y�D�U�L�D�E�O�H���� �$�X�� �W�R�W�D�O���� �R�Q��

�G�p�Q�R�P�E�U�H�� ������ �R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �P�D�U�T�X�H�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �3�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �O�¶�(�0�1�� �G�H�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �$�U�W�p�V�L�D�� �H�V�W��

embouteillée sous la marque « Wattwiller �ª���S�R�X�U���O�¶�H�D�X���S�O�D�W�H�����© Wattewiller Légère �ª���S�R�X�U���O�¶�H�D�X���I�L�Q�H�P�H�Q�W��

gazeuse et « Wattewiller pétillante �ª���S�R�X�U���O�¶�H�D�X���L�Q�W�H�Q�V�p�P�H�Q�W���J�D�]�H�X�V�H�����(�Q���V�X�S�S�U�L�P�D�Q�W��ces occurrences de 

�P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���P�r�P�H���V�R�X�U�F�H���� �L�O���U�H�V�W�H�������� �P�D�U�T�X�H�V�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V���� �&�H���P�R�G�H���G�H���F�D�O�F�X�O��

semble plus représentatif de la réalité géographique. Cet état comprend également 5 occurrences de noms 

de marques proches que nous avons choisi volontairement de conserver, car chaque marque correspond à 

une source distincte (Vittel Bonne Source et Vittel Grande Source) ou à une proportion de mélange de 

groupe de sources spécifiques (Vals-Vivarais, Vals-Julie, Vals-Saint Jean, Vals-Saint Pierre, Vals-

Manon). �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �S�U�q�V�� �G�H�� ���� % des marques et donc des sociétés qui les exploitent se sont 

développées grâce à un ancrage territorial.  

�6�X�U���X�Q���W�R�W�D�O���G�H���������P�D�U�T�X�H�V���G�¶�H�D�X�[���P�L�Q�p�U�D�O�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����S�U�q�V���G�H������ % correspondent à un nom 

�V�L�P�L�O�D�L�U�H���R�X���H�Q���S�D�U�W�L�H���V�L�P�L�O�D�L�U�H���j���F�H�O�X�L���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�D���V�R�X�U�F�H���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H�����/�H���W�R�W�D�O���G�H��

ces 35 marques a été réduit en raison �G�H���O�D���I�H�U�P�H�W�X�U�H���G�H�������X�V�L�Q�H�V���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����$�L�]�D�F���H�W���6�D�L�O�����H�W���O�¶�D�U�U�r�W��

de commercialisation de la marque éponyme Châteauneuf-�$�X�Y�H�U�J�Q�H���D�X���S�U�R�I�L�W���G�¶�X�Q�H���P�D�U�T�X�H���G�L�V�W�U�L�E�X�W�H�X�U�� 

Cette première catégorie de marque du toponyme communal comprend 25 % de noms totalement 

similaires à celui de la commune, et 21 % de noms en partie similaires à celui de la commune. Ce type de 

�G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q���V�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H���G�R�Q�F���S�D�U���X�Q���F�R�Q�W�H�Q�X�� �V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�W���� �P�H�W�W�D�Q�W���H�Q���Y�D�O�H�X�U���O�H���O�L�H�X���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �F�R�P�P�H��

�G�¶�D�X�W�U�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���D�J�U�R-alimentaires tels que la Vosgienne, Roquefort société, etc. 

 

Une partie des marques utilise le nom raccourci de la commune. Ce choix marketing se matérialise par la 

suppression des suffixes « les bains » ou « les eaux �ª�����&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V���S�R�X�U���O�H�V�������P�D�U�T�X�H�V���7�K�R�Q�R�Q����

Evian�����2�J�H�X�����6�D�L�Q�W���$�P�D�Q�G�����9�D�O�V�����3�D�U�P�L���W�R�X�W�H�V���O�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H�����V�H�X�O�H���O�D���P�D�U�T�X�H���$�L�[-les-Bains 

�F�R�Q�V�H�U�Y�H�� �O�H�� �V�X�I�I�L�[�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�X�I�I�L�[�H�V�� �O�R�F�D�X�[�� �V�R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p�V�� �F�R�P�P�H�� �© la-

forêt » pour Chambon, « Bagnères-de » pour Luchon, « sur-Agout » pour La Salvetat, « Noble-Val » pour 

Saint-Anthonin, ou « Rapaggio » pour Orezza. Cette simplification usuelle à des fins marketings peut 

�S�U�H�Q�G���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�H���Q�R�P���G�H���© Contrex » pour Contrexéville. De manière très ponctuelle, 

des ajouts sont faits �S�R�X�U���V�R�X�O�L�J�Q�H�U���X�Q�H���D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H���© Vichy Célestins », en référence à 

la source exploitée �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�V�� �&�p�O�H�V�W�L�Q�V���� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�D�U�� �© Saint-Yorre : bassin de 

Vichy » dans le but de se rattacher à la marque mondialement connue Vichy Etat. 

Près de 64 % de la production totale �G�¶�(�0�1���H�Q���)�U�D�Q�F�H���H�V�W���U�p�D�O�L�V�p�H���V�R�X�V���P�D�U�T�X�H���W�R�S�R�Q�\�P�H���G�¶�X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H��

(5 millions de bouteilles). Les stratégies de marketing territorial sont donc dominantes et majoritairement 

historiques �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �V�¶�Dgit de marques anciennes. Ce chiffre est cependant à relativiser, puisque des 

marques toponyme leader (Evian, Vittel, Contrex) pèsent fortement sur ce total. De plus, sur certains sites, 
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�O�D���O�R�L���G�H������������ �D���S�H�U�P�L�V���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V���V�X�U���S�O�Xsieurs communes. En considérant 

�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H, il est possible ramener ce chiffre à 43 % des marques qui ont un 

nom toponyme, en nombre de bouteilles ou m3 �G�¶�H�D�X���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H. Près de �������5�p�J�L�R�Q�V���G�L�V�S�R�V�H�Q�W���G�¶�D�X��

moins une marque toponyme, la région Auvergne Rhône-Alpes concentre 34 % des marques toponymes 

pour 65 % de la production de ces marques spécifiques (voir Annexe n°8). 

�(�Q�� �%�H�O�J�L�T�X�H���� �V�X�U�� �O�H�V�� ������ �P�D�U�T�X�H�V�� �G�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� ���� % des marques ont un nom 

toponyme de la commune où émerge la source. Cette particularité est présente uniquement en Région 

Wallonne. Au sein de cette région francophone, 50 �����G�H�V���P�D�U�T�X�H�V���S�R�U�W�H�Q�W���O�H���Q�R�P���G�¶�X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H�����V�R�L�W������

marques : Chaudfontaine, Chevron, Pouhon de Bande, Villers Monopole, Spa Marie Henriette, Spa 

Barisart et Spa Reine. De plus, en nombre de bouteilles �R�X���P�����G�¶�H�D�X���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�����O�H�V���P�D�U�T�X�H�V���W�R�S�R�Q�\�P�H�V��

sont majoritaires. Près de 82 �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�(�0�1���H�Q���:�D�O�O�R�Q�L�H���H�V�W���U�p�D�O�L�V�p�H���V�R�X�V���P�D�U�T�X�H���W�R�S�R�Q�\�P�H��

�G�¶�X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H�������������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�H���E�R�X�W�Hilles). 

 

�/�¶�D�Q�F�U�D�J�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���G�H�V���P�D�U�T�X�H�V���V�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���H�Q���)�U�D�Q�F�H���S�D�U���O�H���F�K�R�L�[���G�¶�X�Q���Q�R�P���V�L�P�L�O�D�L�U�H���j���X�Q��

�p�O�p�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �O�R�F�D�O���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �Q�R�P�� �G�¶�X�Q�� �O�L�H�X-�G�L�W�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H���� �O�H�� �Q�R�P�� �G�¶�X�Q�� �U�H�O�L�H�I�� �R�X�� �G�¶�X�Q��

élément naturel, le nom du saint patron de l�D���F�R�P�P�X�Q�H���R�X���G�¶�X�Q���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���O�R�F�D�O�����$�X���W�R�W�D�O�����S�U�q�V��

de 35 ���� �G�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �G�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H���� �2�Q��

recense 6 marques éponymes du lieu-�G�L�W�� �G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� ���9�H�U�Q�L�q�U�H���� �$�E�D�W�L�O�O�H�V�� Ventadour, 

Chantemerle, Sainte-�0�D�U�J�X�H�U�L�W�H���� �9�H�U�Q�H�W������ �&�H�W�� �D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �O�L�H�X�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�V��

marques qui renvoient à un élément naturel du territoire. Parmi les 5 marques identifiées, on dénombre 

Mont Roucous, Montcalm, mais aussi Sainte-Baume en référence au massif, à Brocéliande en référence à 

�O�D���I�R�U�r�W���O�p�J�H�Q�G�D�L�U�H�����R�X���&�K�H�Y�U�H�X�V�H���S�R�X�U���O�H���3�1�5���G�H���O�D���Y�D�O�O�p�H���p�S�R�Q�\�P�H�����/�¶�H�Q�U�D�F�L�Q�H�P�H�Q�W���G�H���F�H���S�U�R�G�X�L�W���G�X��

terroir peut parfois renvoyer à un lien historique. Sur les 4 Saints patrons des communes figure Saint 

�0�L�F�K�H�O���G�H���0�R�X�U�F�D�L�U�R�O�����6�D�L�Q�W���/�p�J�H�U�����6�D�L�Q�W���)�U�D�Q�o�R�L�V���H�W���3�X�\���6�D�L�Q�W���*�H�R�U�J�H�V�����/�D���P�L�V�H���H�Q���Y�D�O�H�X�U���G�X���Q�R�P���G�¶�X�Q��

�S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���O�R�F�D�O���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���U�H�W�H�Q�X�H���S�R�X�U�������P�D�U�T�X�H�V���G�R�Q�W���O�H�V���S�O�X�V���F�R�Q�Q�Xes sont Perrier, 

Badoit, Vauban, et dans une moindre mesure Parot et �1�H�V�V�H�O�����*�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�W�p��

�G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �O�L�p�H�� �j�� �O�D�� �I�R�Q�G�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�K�H�U�P�D�O�H�� �R�X�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� ���D�Q�F�L�H�Q���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �G�H���O�D��

source ou ancien médecin thermal). �3�D�U�I�R�L�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �Y�D�U�L�D�Q�W�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �H�[�L�V�W�H�U���� �/�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �P�D�U�T�X�H��

�G�¶�(�0N « Carola �ª�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�D�X���G�H���V�R�X�U�F�H�����D���p�W�p���F�U�p�p�H���H�Q�������������S�D�U���O�H���'�R�F�W�H�X�U���6�W�D�X�E�����/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���G�H��

�O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���W�K�H�U�P�D�O���© les Bains Carola » à Ribeauvillé été choisi par-rapport au nom de son épouse 

Caroline52. 

                                                           
52 �>�������Z�}�]�Æ�����µ���v�}�u�����µ�����Œ� ���š���µ�Œ���������o�[��ntreprise est un choix traditionnel. On retrouve des noms de personnages locaux dans 
���[���µ�š�Œ���•���•�����š���µ�Œ�•�U���v�}�š���u�u���v�š�����Z���Ì���o���•�����}�v�•�š�Œ�µ���š���µ�Œ�•�����µ�š�}�u�}���]�o���•���~�Z���v���µ�o�š�U���W���µ�P���}�š�U���&�}�Œ���•�U���o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]�����~�D�]���Z���o�]�v�U�������•�•���µ�o�š�•�U��
�o�[���P�Œ�}���o�]�u���v�š���]�Œ�����~�Z�]�����Œ���U���W���v�Ì���v�]�•���}�µ���o�����u�}������(Vuitton, Chanel, Dior). Des variantes peuvent également exister. Emil Jellinek 
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Parmi les noms de marques inventés dans les années 1990-2000, certains ont un lien indirect avec le 

�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �&�H�� �F�R�P�S�U�R�P�L�V�� �H�Q�W�U�H�� �P�D�U�N�H�W�L�Q�J�� �H�W�� �D�Q�F�U�D�J�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �H�V�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�Ps 

hybrides qui conserve un lien avec le territoire. Sur les 6 marques identifiées, figure le nom « Cairolles » 

�H�Q���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���D�X���Q�R�P���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���0�R�X�U�F�D�L�U�R�O�����O�D���P�D�U�T�X�H���© Rozana » inspirée de son lieu-

�G�L�W�� �G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �5�R�X�]�D���� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �© Ardésy » qui reste proche de la rivière « �&�R�X�]�H�� �G�¶�$�U�G�H�V » à 

proximité. Si la marque « Reine des basaltes » renvoie à la géologie spécifique locale, les marques 

« Castel Rocher » et « Celtic �ª���I�R�Q�W���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���O�R�F�D�O�H�����U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���X�Q���F�K�k�W�H�D�X���G�X��XIII e siècle 

et un sanctuaire des eaux. 
 

 
Figure 35 : Origine des noms de marques d'EMN françaises (G. Pfund) 

 

Seulement 20 �����G�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W���j���X�Q���Q�R�P���P�D�U�N�H�W�L�Q�J���F�U�p�p���H�[���Q�L�K�L�O�R�����F�¶�H�V�W-à-

dire sans lien avec le territoire. Les marques de pure création sont présentes dans de nombreux secteurs 

�G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�����(�O�O�H�V���V�R�Q�W���L�Q�Y�H�Q�W�p�H�V���G�D�Q�V���X�Q���V�R�X�Fi de facilité d'identification, de prononciation et de brièveté. 

Parmi ces 15 marques, 47 % correspondent à des prénoms (Paola, Faustine, Didier, Adeline, Alizée, Léa, 

Amanda). Ces marques personnalisées sont récentes et correspondent à des marques distributeurs. Les 8 

marques restantes sont des noms artificialisés qui renvoient à un imaginaire collectif sous différents 

thèmes. Les marques « Biovive » et « Orée du Bois » font référence à la nature, alors que les marques 

« Hydroxydase » et « Hépar » (foie en �O�D�W�L�Q�����P�R�E�L�O�L�V�H�Q�W���O�H���U�H�J�L�V�W�U�H���G�H���O�D���V�D�Q�W�p���S�D�U���O�¶�D�O�L�F�D�P�H�Q�W�����/�H�V���P�D�U�T�X�H�V��

« Prince Noir » et « Eau de la Reine �ª�� �X�W�L�O�L�V�H�Q�W�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �H�D�X�� �F�R�Q�Y�R�L�W�p�H���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V��

« �/�¶�L�Q�F�R�P�S�D�U�D�E�O�H » et « La Française �ª���U�H�I�O�q�W�H�Q�W���O�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H�� 

                                                           
a retenu le nom de sa fille Mercedes pour protéger la marque commerciale automobile. Le créateur de la marque de 
chaussure « André », Albert Lévy a choisi le prénom de son fils. 
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La présence de marque créée ex nihilo est également attestée en Belgique. Nestlé Water a par exemple 

créé le nom de « Valvert » dans les années 1990 pour commercialiser une EMN dont la source émerge 

�V�X�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�¶�(�W�D�O�O�H���G�D�Q�V���O�H���Y�L�O�O�D�J�H���G�H���%�X�]�H�Q�R�O�����/�H���W�R�S�R�Q�\�P�H���O�R�F�D�O���Q�¶�D���S�D�V�� �p�W�p���U�H�W�H�Q�X���S�D�U���O�¶�p�T�X�L�S�H��

�P�D�U�N�H�W�L�Q�J���G�H���1�H�V�W�O�p���:�D�W�H�U�����T�X�L���D���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���X�Q�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���G�¶�X�Q���R�X�W�L�O���G�H���Y�H�Q�W�H���T�X�L���P�R�E�L�O�L�V�H��

�X�Q���L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����6�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���U�p�V�X�O�W�H���G�¶�X�Q�H���V�p�U�L�H���G�¶�p�W�X�G�H���G�H���P�R�W�V���S�R�X�U���G�p�I�L�Q�L�U���O�H���Q�R�P���G�H���P�D�U�T�X�H�����/�H��

mot « Valvert » est un nom léger à prononcer car il comporte des « V » et des « L », comme Vittel, Volvic, 

�9�L�F�K�\�����(�Y�L�D�Q�����9�D�O�V�����R�X���/�X�F�K�R�Q�����/�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���G�X���P�R�W���© Val �ª���H�W���©���9�H�U�W���ª���S�H�U�P�H�W���G�H���V�R�X�O�L�J�Q�H�U���O�¶�L�G�p�H���G�H��

pureté. Cette connotation naturelle est renforcée par la visualisa�W�L�R�Q���G�¶�D�Q�L�P�D�X�[���V�D�X�Y�D�J�H�V�����&�R�P�P�H���S�R�X�U���O�D��

marque Volvic, la marque Valvert fait apparaitre un aigle, des loups, et un ours qui boit à la source. Tous 

�F�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �I�R�Q�W���S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�T�X�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�W�W�H�� �L�P�D�J�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �Y�H�Q�G�X�H����

parfoi�V�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �T�X�H�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�Q�X�� �F�¶�H�V�W-à-dire le produit pour ses compositions. Ces constructions 

marketing hors territoire génèrent des confusions pour le consommateur sur la localisation du produit. La 

�S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U�V�� �V�L�W�X�H�Q�W�� �O�¶�X�V�L�Q�H�� �G�¶�(�0�1�� �9�D�O�Y�H�U�W�� �G�Dns les Alpes Françaises et non dans les 

Ardennes Belges. 

Cette répartition permet de mettre en exergue que 46 % des marques utilisent le nom de la commune en 

France et 50 % en région Wallonne. En prenant en compte les éléments constitutifs du patrimoine local 

(lieu-�G�L�W�����V�D�L�Q�W���S�D�W�U�R�Q���O�R�F�D�O�����S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���O�R�F�D�O�����U�H�O�L�H�I�����p�O�p�P�H�Q�W���Q�D�W�X�U�H�O�����J�p�R�O�R�J�L�H���O�R�F�D�O�H�������O�¶�D�Q�F�U�D�J�H��

�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���G�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H������ % du total.  

�/�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���H�V�W���G�R�Q�F���X�Q���P�D�U�T�X�H�X�U���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O���H�W��identitaire fort qui confère une valeur 

�V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���D�X���S�U�R�G�X�L�W�����&�¶�H�V�W���G�X���P�R�L�Q�V���V�X�U���F�H�W�W�H���E�D�V�H���T�X�H���O�H�V���H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V���R�Q�W���F�K�R�L�V�L���G�H���V�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�U��

�S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�D���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���H�W���G�H���E�k�W�L�U���X�Q���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����/�¶�R�U�L�J�L�Q�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���G�X���S�U�R�G�X�L�W��

est donc à la fois un outil à caractère commercial, et un moyen de maintenir et développer des activités 

économiques sur des territoires. 

�7�R�X�W�H�I�R�L�V�����R�Q���S�H�X�W���V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U���V�X�U���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�X���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U���j���S�H�U�F�H�Y�R�L�U���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H��

nationale les dénominations des produits comme des éléments de provenance. En dehors des grandes 

marques renvoyant à des villes connues, certaines origines géographiques peuvent être remplacées par des 

�P�D�U�T�X�H�V���U�H�Q�Y�R�\�D�Q�W���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�V�� 

 

A titre de comparaison, « �O�¶�H�D�X���G�H���V�R�X�U�F�H » en France comprend 83 dénominations commerciales, dont                                

7 occurrences de marques, soit un total de 76 marques. Sur ce total, seulement 8 marques portent le nom 

�R�X���X�Q�H���S�D�U�W�L�H���G�X���Q�R�P���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�¶�R�U�L�J�L�Qe de la source. Au regard des 10 % de marques éponymes 

pour « �O�¶�H�D�X�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H �ª���� �R�Q�� �S�H�X�W�� �H�Q�� �F�R�Q�F�O�X�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�� �O�L�p�H�� �D�X�[�� �© eaux minérales 

naturelles »�����&�H�O�D���S�H�X�W���H�Q���S�D�U�W�L�H���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U �S�D�U���O�¶�D�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p���G�H�V���P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1���S�D�U rapport aux « eaux 

de source » dont le statut a été créé en 1992. La création ex nihilo de nom de marque déconnecté du 
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territoire est particulièrement important dans les MDD, mais aussi pour les marques génériques qui 

regroupent plusieurs sources comme Cristaline (21 prénoms de marques pour des sources situées partout 

en France) ou encore Ondine (3 sources dont une à Bagnères-de-Luchon et deux à Saint-Martin-�G�¶�$�E�E�D�W���� 

 

A partir des données de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) 

et du Conseil National des Etablissements Thermaux (CNETH), nous avons pu recenser 106 désignations 

commerciales dans le secteur du thermalisme de santé, pour les 115 établissements thermaux en activités 

sur 89 communes. Sur un total de 106 désignations commerciales en France, près de 75 % correspondent 

�j�� �X�Q�� �Q�R�P�� �V�L�P�L�O�D�L�U�H�� �R�X�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�H�� �V�L�P�L�O�D�L�U�H�� �j�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �������� �G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�V��

commerciales). 

Cette première catégorie de marque du toponyme communal comprend 54 % de nom totalement similaire 

à celui de la commune (57 désignations commerciales), et 21 % de nom en partie similaire à celui de la 

commune (22 désignations commerciales). Près de 9 marques utilisent le nom raccourci de la commune, 

dont la plus connue est Evian. Ce choix passe par la suppression des suffixes « les bains » ou « les 

thermes �ª�����&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V���S�R�X�U���O�H�V�������P�D�U�T�X�H�V���(�Y�L�D�Q�����(�Y�D�X�[�����&�D�S�Y�H�U�Q�����$�O�O�H�Y�D�U�G���H�W���$�[�����&�R�P�P�H��

�S�R�X�U�� �O�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �G�¶�H�D�X�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�X�I�I�L�[�H�V�� �O�R�F�D�X�[�� �V�R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p�V�� �F�R�P�P�H��

« Soulan » pour Saint Lary, « Sers Bazuns » pour Barège, ou « Bagnères » pour Luchon. La mue 

marketing des désignations commerciales dans le thermalisme fait apparaitre des ajouts au nom de la 

�F�R�P�P�X�Q�H�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H���������G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V�����3�D�U�P�L���F�H�V���G�H�U�Q�L�q�U�H�V figurent 5 marques créées 

dans les années 1990-2000 comme « Thermes de Saint Gervais Mont Blanc »53. Au-�G�H�O�j�� �G�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W��

�P�D�U�N�H�W�L�Q�J���� �O�¶�D�M�R�X�W�� �G�¶�X�Q�� �P�R�W�� �D�X�� �Q�R�P�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�� �X�Q�� �V�L�W�H�� �V�X�U�� �X�Q�H��

commune ayant plusieurs établissements �W�K�H�U�P�D�X�[�� �H�[�S�O�R�L�W�p�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V��

notamment à Aix-les-Bains (Thermes de Marlioz et Thermes Chevalley), ou à �'�D�[�����'�D�[���2�¶�7�K�H�U�P�H�V���H�W��

Dax Adour)54. 

�/�¶�D�Q�F�U�D�J�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �G�H�V�� �G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V�� �V�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�P��

similaire au nom du lieu-�G�L�W���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�����3�U�q�V���G�H������ �����G�H�V���G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���G�D�Q�V��

cette seconde catégorie. On recense près de 13 marques éponymes du lieu-�G�L�W���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q (Voir annexe 

n°9). Ce décalage entre nom de la commune et nom sous lesquels les thermes sont connus peut créer une 

confusion dans la mesure où la communication sur la destination thermale est distincte du lieu 

géographique administratif. 

                                                           
53 « Thermes de Saint Gervais Mont Blanc », « Thermes Caleden Chaudes Aigues », « Therma Salina Salins-les-Bains », « Salinéa 
Thermes de Salies-du-Salat » ou encore « Saint Eloy Amnéville-les-thermes » 

54 Aix-les-Bains (Thermes de Marlioz et Thermes Chevalley), Bagnères-de-Bigorre (Grand Thermes et Thermes de la Reine), la 

���}�µ�Œ���}�µ�o�����~�'�Œ���v�����d�Z���Œ�u���•�����š���d�Z���Œ�u���•�����Z�}�µ�•�•�Ç�•�����š�������Æ���~�����Æ���K�[�d�Z���Œ�u���•�����š�������Æ�������}�µ�Œ�•�X 
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�/�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V���D�X�W�U�H�V���T�X�H���O�H�V���Woponymes communaux et de lieux-

dits reste limitée (14 désignations commerciales). La quasi-totalité de ces noms désigne un établissement 

thermal sur les stations de Dax (11 thermes) et Saint-Paul-lès-Dax (2 thermes). Les noms renvoient à la 

nature (Chênes, Ecureuil), à un nom (Bérot, Régina, Foch, Bordas, Sarrailh, Saint Pierre) ou à une 

�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� ���/�D�F�� �&�K�U�L�V�W�X�V���� �/�H�V�� �$�U�q�Q�H�V���� �O�H�� �*�U�D�Q�G�� �+�{�W�H�O���� �O�¶�$�Y�H�Q�X�H���� �+�{�S�L�W�D�O������ �&�H�V�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V��

�F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �F�U�p�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H��marketing. Une seule marque 

�F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H���D���p�W�p���L�P�D�J�L�Q�p�H���G�D�Q�V���X�Q�H���W�H�O�O�H���G�p�P�D�U�F�K�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���© �%�¶�2���5�H�V�R�U�W » appartenant au groupe 

France Thermes pour le site des thermes de Bagnoles de l'Orne. 

�&�H�W�� �D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �O�L�H�X�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V�� �G�X secteur du thermalisme peut 

�V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���S�D�U���O�D���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���G�H���J�D�U�G�H�U���X�Q���O�L�H�Q���I�R�U�W���D�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����F�D�U���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�D�F�F�X�H�L�O�O�L�U���O�H�V���S�D�W�L�H�Q�W�V���H�W���F�O�L�H�Q�W�V��

�V�X�U���F�H���P�r�P�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j���O�¶�(�0�1���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p�H�����'�H���S�O�X�V�����R�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���S�H�Q�V�H�U���T�X�H���O�H���V�H�F�W�H�X�U��

therma�O�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �D�F�K�H�Y�p�� �V�D�� �P�X�H�� �P�D�U�N�H�W�L�Q�J�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H����������������������������������������������

�/�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�X�U�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���Q�R�P�V���p�S�R�Q�\�P�H�V���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���V�H�U�D�L�W���G�R�Q�F���X�Q�H���I�R�U�P�H���G�¶�L�Q�H�U�W�L�H��

historique. Toutefois, le chiffre de 75 % de noms similaires ou en partie similaires à celui de la commune 

�G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�����������G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V�����G�R�L�W���r�W�U�H���U�H�O�D�W�L�Y�L�V�p���F�D�U���L�O���Q�¶�H�V�W���T�X�¶�H�Q���S�D�U�W�L�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�I���G�H��

la réalité marchande.  

 

En effet, la majorité des groupes spécialisés dans le thermalisme ont créé des marques commerciales 

multi-sites.  Si la désignation commerciale de chaque site est conservée, la marque commerciale du groupe 

prime sur la désignation du lieu. La marque commerciale Valvital a été lancée en 2004 par la Compagnie 

Européenne des �E�D�L�Q�V���� �&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �U�H�J�U�R�X�S�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� ������ �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�K�H�U�P�D�X�[�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �/�D��

marque commerciale Chaine Thermale du Soleil, similaire au nom du groupe, exploite                                          

20 établissements thermaux en France. Dans une moindre mesure, deux autres marques commerciales 

�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �P�r�P�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�(�X�U�R�W�K�H�U�P�H�V�� ������ �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�K�H�U�P�D�X�[�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �H�W��

Thermadour (5 établissements thermaux à Dax et Saint-Paul-lès-Dax). 
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Figure 34 : Origine des noms de marques d'établissements thermaux (G. Pfund) 

 

Malgré les liens réciproques forts entre toponymie locale et marque commerciale, plusieurs limites 

�H�[�L�V�W�H�Q�W�����/�D���S�U�H�P�L�q�U�H���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���G�p�F�D�O�D�J�H�V���T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���H�[�L�V�W�H�U���H�Q�W�U�H���O�H�V���G�p�Q�Rminations (nom 

de la marque commerciale, le nom de la commune, le nom du lieu-dit, nom de la destination) mais aussi 

�O�H�V�� �O�L�H�X�[�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� ���O�L�H�X�� �G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�X�V�L�Q�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���� �O�L�H�X���[���� �G�H�V�� �p�P�H�U�J�H�Q�F�H�V�� �G�¶�H�D�X��

minérale, territoire de la station classée, territoire sur lequel relève la compétence tourisme). 

 

Le décret de 1957 apporte deux éléments nouveaux qui génèrent des �U�p�S�H�U�F�X�V�V�L�R�Q�V���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H�����(�Q��

�D�X�W�R�U�L�V�D�Q�W�� �O�H�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�� �G�H�� �O�¶�(�0�1�� �S�D�U�� �F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� ���V�R�X�V�� �U�p�V�H�U�Y�H�� �G�H�� �Q�H�� �S�D�V�� �P�R�G�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �F�D�U�Dctéristiques 

physico-�F�K�L�P�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�(�0�1�� �j�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H������ �O�H�� �G�p�F�U�H�W�� �P�H�W���I�L�Q�� �j�� �O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�� �O�p�J�D�O�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�U�� �j�� �O�D��

source. Cette flexibilité permet �j���X�Q�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���L�P�S�O�D�Q�W�p�H���G�H���V�H���U�H�O�R�F�D�O�L�V�H�U���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V��

opportunités foncières locales à plus longue distance de la zone des émergences���� �'�¶�X�Q�H�� �L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q��

imposée par la nature, on passe à une localisation qui est un choix stratégique. Cette nouvelle approche 

permet �D�X�[�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U�V�� �G�H�� �U�H�W�H�Q�L�U�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �I�R�Q�F�L�H�U�V�� �S�R�X�U�� �V�¶�D�J�U�D�Q�G�L�U���� �D�Y�H�F�� �G�H�� �Q�R�X�Yelles facilités 

�G�¶�D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�p�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���I�H�U�U�R�Y�L�D�L�U�H�������7�R�X�W�H�I�R�L�V�����O�H���U�D�\�R�Q���G�H���O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���U�H�V�W�H��limité dans la mesure où 

�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H�� �F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �U�H�V�W�H�� �R�Q�p�U�H�X�[�� ���������¼�� �S�D�U�� �P�q�W�U�H�� �O�L�Q�p�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�G�X�L�W�H��

�G�¶�D�P�H�Q�p�H���G�¶�H�D�X���L�Q�R�[���F�D�O�R�U�L�I�X�J�pe avec pompe et système de désinfection) et doit garantir la stabilité de 

�O�¶�(�0�1���� �&�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �G�p�F�U�H�W�� �D�X�W�R�U�L�V�H�� �j�� �G�L�V�V�R�F�L�H�U�� �O�H�� �O�L�H�X�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �H�W�� �O�H�� �O�L�H�X�� �G�H��

�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����'�H���F�H�W�W�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���U�q�J�O�H���U�p�V�X�O�W�H���G�R�Q�F���G�H�V���G�p�F�D�O�D�J�H�V���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�����&�¶�H�V�W��par exemple le 

�F�D�V���G�H���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H���H�Q�������������V�X�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���3�X�E�O�L�H�U�����T�X�L���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H���O�¶�(�0�1���G�H��

�O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �&�D�F�K�D�W�� �V�L�W�X�p�H�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�¶�(�Y�L�D�Q-les-�%�D�L�Q�V���� �/�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �X�V�L�Q�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �G�¶�(�Y�L�D�Q��

�p�W�D�Q�W���X�W�L�O�L�V�p�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���F�R�P�P�H���V�L�W�H���G�H �V�W�R�F�N�D�J�H�����&�¶�H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H���F�D�V���G�H���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���V�L�W�X�p�H��

sur la commune de Grésy-sur-�$�L�[�����T�X�L���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H���O�¶�(�0�1���G�H���O�D���V�R�X�U�F�H���5�D�S�K�\���6�D�L�Q�W���6�L�P�R�Q���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H��

54%
21%

12%

13%

Nom semblable à la
commune

Nom en partie semblable à
la commune

Nom semblable au lieu-dit

Invention de nom avec ou
sans lien au territoire
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�G�¶�$�L�[-les-�%�D�L�Q�V�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����P�D�O�J�U�p���O�H���G�p�F�D�O�D�J�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���H�Q�W�U�H���O�H���O�L�H�X���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q �G�H���O�¶�X�V�L�Q�H���H�W���O�H��

�O�L�H�X���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���H�D�X�����O�H�V���Q�R�P�V���G�H�V���P�D�U�T�X�H�V���U�H�V�W�H�Q�W���(�Y�L�D�Q���H�W���$�L�[-les-Bains.  

 

Le décret de 1957 autorise également le mélange de plusieurs sources de composition proche sur un même 

bassin hydrographique. Cela permet a�X�[�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U�V�� �G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U�� �O�H�V�� �Y�R�O�X�P�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �H�Q��

multipliant les émergences. Le transport par canalisation étant autorisé, un embouteilleur peut donc 

�D�F�K�H�P�L�Q�H�U���G�H���O�¶�(�0�1���G�H���F�D�S�W�D�J�H�V���V�L�W�X�p�V���V�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���S�R�X�U���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�Oer sur un 

�D�X�W�U�H���O�L�H�X�����/�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�W�W�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���S�H�X�W���r�W�U�H���I�D�L�W�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���D�Y�H�F���Oes usines de Saint-Yorre, de 

�3�X�E�O�L�H�U���� �G�H�� �9�L�W�W�H�O�� �R�X�� �G�H�� �&�R�Q�W�U�H�[�p�Y�L�O�O�H���� �T�X�L�� �S�X�L�V�H�Q�W�� �O�¶�(�0�1�� �V�X�U�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �H�Q�Yironnantes. Le 

mélange autorisé est ensuite commercialisé s�R�X�V�� �X�Q�H�� �V�H�X�O�H�� �P�D�U�T�X�H���� �/�¶�H�D�X�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�T�X�H�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H��

�(�Y�L�D�Q���H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���D�X�W�R�U�L�V�p�H���j���P�p�O�D�Q�J�H�U���O�¶�(�0�1���G�H���������F�D�S�W�D�J�H�V���O�R�F�D�O�L�V�p�V���V�X�U�������F�R�P�P�X�Q�H�V���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H��

(Evian-les-Bains, Publié, Maxilly et Neuvecelle). Le mélange autorisé porte le nom « source Cachat ». 

�&�H�O�D���S�U�R�I�L�W�H�U�D���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���j���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�H���9�D�O�V���T�X�L���S�R�V�V�q�G�H���������F�D�S�W�D�J�H�V���j���I�D�L�E�O�H���G�p�E�L�W���V�X�U���O�D��

commune de Vals-les-Bains, ou encore à Saint-�<�R�U�U�H���� �&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�� �O�¶�(�0�1�� �G�H�� �P�D�U�T�X�H��

éponyme sous le mélange « source Royale » depuis 11 captages hérités de la guerre de sources sur 3 

communes (Saint Yorre, Saint Sylvestre Pragoulin, et Saint Priest Bramefan). Par essence, une marque 

�Q�¶�D���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�H���P�H�W�W�U�H���H�Q���Y�D�O�H�X�U���T�X�¶�X�Q���V�H�X�O���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�����Oa �F�R�P�P�X�Q�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�X�V�D�J�H�� 

 

�6�¶�L�O���S�H�X�W���H�[�L�V�W�H�U���X�Q�H���G�L�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���H�Q�W�U�H���O�H���O�L�H�X���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���H�W���O�H���O�L�H�X���G�H���O�D���V�R�X�U�F�H�����F�H�W���p�O�p�P�H�Q�W��

�Q�¶�H�V�W���S�D�V���P�L�V���H�Q���Y�D�O�H�X�U���S�D�U���O�H�V���H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V���F�D�U���F�H�O�D���F�R�P�S�O�H�[�L�I�L�H�U�D�L�W���O�H���P�H�V�V�D�J�H���P�D�U�N�H�W�L�Q�J���H�W���O�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�D��

marque. De plus, la législation impose toujours un cadre �V�W�U�L�F�W���V�X�U���O�¶�p�W�L�T�X�H�W�D�J�H���G�H�V���E�R�X�W�H�L�O�O�H�V���G�¶�(�0�1�����8�Q�H��

�p�W�L�T�X�H�W�W�H���H�V�W���G�p�G�L�p�H���j���F�K�D�T�X�H���V�R�X�U�F�H���R�X���P�p�O�D�Q�J�H���G�¶�(�0�1���L�V�V�X���G�H���J�U�R�X�S�H�V���G�H���F�D�S�W�D�J�H�V���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V���D�X�W�R�U�L�V�p�V����

« La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle provenant 

d'une même source est interdite »55. Cette contrainte a ainsi guidé les exploitants à créer une marque 

�G�¶�(�0�1���S�R�X�U���X�Q�H���V�R�X�U�F�H�����8�Q���V�H�X�O���H�[�H�P�S�O�H���Y�L�H�Q�G�U�D���F�R�Q�W�U�H�G�L�U�H���F�H�W�W�H���U�q�J�O�H���G�H�S�X�L�V������������ 

 

Cristaline �H�V�W���X�Q�H���P�D�U�T�X�H���J�p�Q�p�U�L�T�X�H���G�¶�H�D�X���G�H���V�R�X�U�F�H�����U�H�J�U�R�X�S�D�Q�W����5 sources de 25 usines (21 en France, 2 

en Italie, 1 en Angleterre, 1 au Luxembourg) �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�����F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���D�X�[���D�X�W�U�H�V���(�D�X�[��

de Source ou EMN. �/�D�� �P�D�U�T�X�H�� �H�V�W�� �Q�p�H�� �H�Q�� ���������� �S�D�U�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �*�,�(�� ���J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�� �G�
�L�Q�W�p�U�r�W��

économique) entre les sources exploitées au Sud de la France par la Compagnie Générale des Eaux de 

Source (Groupe Castel, connu pour les caves Nicolas), et les sources du Nord de la France exploitées par 

                                                           
55 Directive 80/777 du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant 
l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, retranscrit au niveau national par décret du 6 juin 1989 
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�O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �5�R�[�D�Q�H���� �/�H�� �*�,�(�� �V�¶�H�V�W�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�p�� �H�Q�� ���������� �H�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �$�O�P�D56.�/�¶�p�W�L�T�X�H�W�We respecte bien la 

règlementation en vigueur en affichant sur chaque bouteille le nom de la source de provenance. Toutefois, 

�O�¶�L�Q�J�p�Q�L�R�V�L�W�p���D���p�W�p���G�H���F�U�p�H�U���X�Q�H���p�W�L�T�X�H�W�W�H���T�X�L���M�R�X�H���S�D�U���H�I�I�H�W���G�¶�R�S�W�L�T�X�H�����/�H���Q�R�P���G�H���O�D���V�R�X�U�F�H���H�V�W���L�P�S�U�L�P�p���H�Q��

fond bleu sur bleu, alors que le nom de la marque générique Cristaline est imprimé en blanc sur fond bleu. 

Par ce jeu de couleur, seul le nom de la marque générique est identifié par le consommateur au premier 

regard.  

 

Si des liens réciproques existent entre toponymie locale et marque commerciale, des exceptions 

confirment la règle au travers des décalages géographiques non mis en valeur volontairement par les 

marques (Evian, Aix-les-�%�D�L�Q�V���6�D�L�Q�W���<�R�U�U�H�������P�D�L�V���D�X�V�V�L���S�D�U���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���P�D�U�T�X�H�V���G�¶�(�0�1���J�p�Q�p�U�L�T�X�H�V��

qui ne mettent pas en valeur le territoire (Cristaline, Ondine). On parlera de marques déterritorialisées. 

 

La seconde limite des liens entre toponymie locale et marque commerciale réside dans les modalités de 

choix des dénominations, leurs enjeux et les conflits juridiques qu�¶�L�O�V���S�H�X�Y�H�Q�W���J�p�Q�p�U�H�U�� Le choix du nom 

�G�H���O�D���P�D�U�T�X�H���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H���S�H�X�W���r�W�U�H���I�D�L�W���G�¶�X�Q���F�R�P�P�X�Q���D�F�F�R�U�G���H�Q�W�U�H���O�D���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p���O�R�F�D�O�H���H�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W����

Dans le cas où le forage est propriété de la collectivité locale, cette dernière peut préciser dans la 

convention �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���F�H���S�R�L�Q�W�����&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V���G�H���O�D���I�X�W�X�U�H���X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���j���'�L�Y�R�Q�Q�H����

�7�R�X�W�H�I�R�L�V�����G�D�Q�V���O�H���F�D�V���R�•���O�H�V���I�R�U�D�J�H�V���V�R�Q�W���S�U�R�S�U�L�p�W�p�V���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�����F�H���G�H�U�Q�L�H�U���H�V�W���V�H�X�O���G�p�F�L�G�H�X�U���G�X���F�K�R�L�[��

du nom de la marque. Historiquement, les liens entre thermalisme et embouteillage orientaient 

�Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���X�Q�L�T�X�H���j���X�W�L�O�L�V�H�U���O�H���W�R�S�R�Q�\�P�H���G�X���O�L�H�X�����&�H���F�K�R�L�[���p�W�D�L�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W��

�T�X�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���W�K�H�U�P�D�O�H��renvoyait au XIXe et début XXe siècle une image positive et donnait une valeur 

supplémentaire au produit embouteillé. 

 

�/�H�� �O�D�Q�F�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�U�T�X�H�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �p�W�D�Q�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H���� �O�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V��

�F�R�Q�V�H�U�Y�H�Q�W���O�H���O�L�H�Q���G�L�U�H�F�W���D�Y�H�F���W�R�S�R�Q�\�P�H���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H�����(�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���S�U�R�I�L�O���G�X���Q�R�P���G�X���O�L�H�X�����O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W��

peut faire le choix de créer ex nihilo un nouveau nom de marque comme Valvert en Belgique. Ce choix 

est réalisé à partir de critères marketing. 

 

 

 

 

                                                           
56 Cristaline �W���>�[�h�•�]�v�����E�}�µ�À���o�o���U���h Roxane révolutionne la distribution », article du 13/05/2004 
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�/�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�T�X�H�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�(�0�1�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �j�� �9�H�U�J�q�]�H�� �D�� �p�W�p�� �I�D�L�W�� �H�Q�� �������������/�H�� �Q�R�P�� �G�H��

« Perrier » correspond au médecin Louis Eugène Perrier qui a mis en valeur la mare des Bouillens.                    

Ce dernier arrive à Vergèze en 1888 en tant que caution scientifique et spécialiste des eaux minérales et 

du thermalisme. Il prend en fermage le domaine thermal en 1894, puis achète ce dernier en 1898. Par 

manque de moyens financiers, il trouve un investisseur en Angleterre en 1903 auprès de la famille 

�+�D�U�P�V�Z�R�U�W�K�����/�H���G�R�F�W�H�X�U���3�H�U�U�L�H�U���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�Q���W�D�Q�W���T�X�H���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�X���V�H�U�Y�L�F�H��

�G�¶�K�\�J�L�q�Q�H�� �H�W �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �P�p�G�L�F�D�O���� �&�¶�H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�X�L�� �T�X�L�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �O�D�� �S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�� �H�D�X-gaz du produit 

conditionné. Le nom de « Perrier » renvoie également au célèbre champagne « Perrier-Jouët » qui exporte 

les trois quarts de sa production au Royaume Uni depuis la fin du XIXe siècle. Cette association renforce 

le positionnement de « produit de luxe » et de « qualité à la française �ª�����/�¶�L�P�D�J�H���U�H�W�H�Q�X�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���E�L�H�Q��

au slogan : « Perrier, le champagne des eaux de table �ª�����/�H���Q�R�P���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O���G�H���O�¶�(�0�1���Q�¶�X�W�L�O�L�V�H���G�R�Q�F���S�D�V��

le nom �G�X�� �O�L�H�X�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �$�� �9�H�U�J�q�]�H���� �F�H�� �F�K�R�L�[�� �p�W�D�L�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W���� �T�X�¶�H�Q�� ������������ �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �Q�H��

maî�W�U�L�V�H���S�D�V���W�R�X�W�H�V���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�¶�(�0�1���V�X�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���9�H�U�J�q�]�H�����8�Q���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W���H�[�S�O�R�L�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�D��

�V�R�X�U�F�H���'�D�X�Q�L�V���S�R�X�U���O�D���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�(�0�157. 

 

Inversemen�W�����O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���G�¶�X�Q���Q�R�P���G�H���P�D�U�T�X�H���G�¶�(�0�1���S�H�X�W���V�R�X�O�H�Y�H�U���G�H�V���W�H�Q�V�L�R�Q�V���H�Q�W�U�H���X�Q�H��

commune souhaitant matérialiser une identité locale et un industriel qui a protégé commercialement un 

�S�U�R�G�X�L�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H��internationale�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�H���P�H�W���H�Q���O�X�P�Lère le conflit juridique entre la commune de 

Vergèze et le groupe Nestlé Water qui dure plus de 6 ans entre fin 2006 et début 2013. Le déclenchement 

du conflit est lié à la délibération du conseil municipal de la commune de Vergèze du 25 octobre 2006. 

Ce dernier modifie la dénomination du lieu-dit "Les Bouillens" en "Source Perrier �± Les Bouillens". Cette 

décision officialise un usage local. Selon le maire, « �W�R�X�W�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�¶�H�Q�G�U�R�L�W�� �³�6�R�X�U�F�H�� �3�H�U�U�L�H�U�´��

depuis que le docteur Perrier lui a donné son nom, en 1903 ». 

Toutefois, le Groupe Nestlé est propriétaire de deux marques commerciales déposées « Source Perrier » 

et « Perrier �ª�����S�R�X�U���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���G�¶�(�0�1���D�X���V�H�L�Q���G�H���F�H���O�L�H�X-�G�L�W�����/�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O���H�Q�W�H�Q�G���G�p�I�H�Q�G�U�H���O�D���S�U�R�S�U�L�p�W�p��

de sa marque commerciale. Ne souhaitant pas que la commune utilise le nom de marque déposée et 

�S�U�R�W�p�J�p�H���� �1�H�V�W�O�p�� �:�D�W�H�U�� �S�R�U�W�H�� �O�¶�D�I�I�D�L�U�H�� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�H�� �7�U�L�E�X�Q�D�O�� �$�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �G�H�� �1�v�P�H�V�� �S�R�X�U�� �G�H�P�D�Q�G�H�U��

�O�¶�D�Q�Q�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���G�p�O�L�E�p�U�D�W�L�R�Q���G�X���F�R�Q�V�H�L�O���P�X�Q�L�F�L�S�D�O�� 

 

�8�Q�� �F�R�Q�I�O�L�W�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �F�R�P�P�Xne et le groupe Nestlé, rythmé par 4 jugements. Cela 

comprend le jugement du 11 janvier 2008, où le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de 

�O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �1�H�V�W�O�p�� �:�D�W�H�U�V���� �S�X�L�V�� �O�¶�D�W�W�D�T�X�H�� �G�X�� ������ �G�p�F�H�P�E�U�H�� ������������ �R�•�� �O�D�� �&�R�X�U�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�� �G�
�D�S�S�H�O�� �G�H��

                                                           
57 N. Marty, P���Œ�Œ�]���Œ�U�����[���•�š���v�}�µ�• ! : Histoire de la source Perrier et de son personnel, collection mouvement social, les éditions de 
�o�[���š���o�]���Œ�U���î�ì�ì�ñ�U���‰�X�î�ï 
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Marseille annule ce jugement et la délibération de la commune. Toutefois en mars 2012, le Conseil d'Etat 

�D�Q�Q�X�O�H���F�H�W���D�U�U�r�W�����H�Q���V�R�X�O�L�J�Q�D�Q�W���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���/������������-�������G�X���&�*�&�7�����,�O���H�V�W���U�D�S�S�H�O�p���T�X�¶�X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H���S�H�X�W���P�R�G�L�I�L�H�U��

un nom de lieu-dit si cela répond à un "intérê�W���S�X�E�O�L�F���O�R�F�D�O���������(�Q�I�L�Q���O�¶�D�U�U�r�W���G�X���������I�p�Y�U�L�H�U�������������G�H���O�D���&�R�X�U��

�$�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H���G�¶�$�S�S�H�O���G�H���0�D�U�V�H�L�O�O�H���p�W�D�E�O�L�W���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���T�X�H���V�X�U���O�H���I�R�Q�G�����L�O���H�[�L�V�W�H���E�L�H�Q���X�Q�����L�Q�W�p�U�r�W���S�X�E�O�L�F��

local" à la décision du conseil municipal. 

�/�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �P�L�V�� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �I�D�L�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��jurisprudence. La source Perrier jaillit au lieu-dit « Les 

Bouilliens » sur le territoire de la commune. Cette dernière est exploitée depuis la fin du XIXe siècle par 

son propriétaire le Docteur Perrier. En cela la source constitue un élément fort du patrimoine historique 

�H�W���W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H�����3�D�U���G�p�G�X�F�W�L�R�Q�����O�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�D���W�R�S�R�Q�\�P�L�H���O�R�F�D�O�H���G�X���Q�R�P���V�R�X�V���O�H�T�X�H�O���O�D��

�V�R�X�U�F�H���H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���F�R�Q�Q�X�H�����S�U�p�V�H�Q�W�H���X�Q���L�Q�W�p�U�r�W���S�X�E�O�L�F���S�R�X�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���G�H���9�H�U�J�q�]�H58. 

Ce conflit met en avant les oppositions entre �O�¶�R�U�G�U�H�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V��

���W�U�L�E�X�Q�D�O�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I���� �H�W�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �M�X�G�L�F�L�D�L�U�H�� �G�R�Q�W�� �G�p�S�H�Q�G�� �O�H�� �W�U�L�E�X�Q�D�O�� �G�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �L�Q�V�W�D�Q�F�H�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�W��

notamment en matière de propriété intellectuelle, dont les droits des marques. 

 

Sur le plan législatif, le décret 28 mars 1957 précise que le nom de la source doit être « distinct de toute 

dénomination géographique ». Ce dernier est choisi librement lors du dépôt de la demande d'autorisation 

d'exploitation. Il doit également être distinct du nom de toute autre source d'eau minérale autorisée. 

�/�¶�D�U�U�r�W�p���G�X�������P�D�U�V���������������F�R�G�H���G�H���V�D�Q�W�p���S�X�E�O�L�F�����F�R�Q�I�L�U�P�H���T�X�H���O�H���© nom de chaque captage ou émergence 

�F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �>�«�@�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�� �G�H�V�� �Q�R�P�V�� �G�p�M�j�� �D�W�W�U�L�E�X�p�V�� �j�� �G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �R�X�� �F�D�S�W�D�J�H�V�� �R�X��

émergences sur le site ou la commune et choisi en dehors de toute dénomination géographique59. 

Toutefois, la directive Européenne du 15 juillet 1980 précise qu�¶« un nom de localité, de hameau ou de 

lieu-dit peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau 

minérale naturelle dont la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation commerciale et à 

condition que cela n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source »60. Toutefois, la 

désignation commerciale peut être différente de celui de la source, ou du nom du li�H�X���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D��

source. 

Au-�G�H�O�j�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �S�U�R�S�U�L�p�W�p�� �G�H�� �P�D�U�T�X�H�� �H�W�� �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �H�W�� �W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W��

�S�X�E�O�L�F���O�R�F�D�O�����O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�D���G�p�O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H��marque s�H���S�R�V�H�����/�R�U�V���G�¶�X�Q���F�R�Q�I�O�L�W���V�R�F�L�D�O���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���H�Q��

�������������O�H���3�'�*���G�H���1�H�V�W�O�p���D���G�p�F�O�D�U�p���T�X�¶�L�O���p�W�D�L�W���S�R�V�V�L�E�O�H���©���G�H���S�U�R�G�X�L�U�H���G�X���3�H�U�U�L�H�U���Q�¶�L�P�S�R�U�W�H���R�•���G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H��

». En réaction à cette déclaration, une association de protection de la source Perrier a été créée. 

                                                           
58 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14 février 2013 
59 Arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle 
pour le conditionnement, l'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique 
60 Directive 80/777 du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation 
et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles 
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�$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �F�H�W�W�H�� �D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �S�O�X�V�� �G�H�� �������� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�R�Q�W�� �G�H�V�� �p�O�X�V���� �G�H�V�� �D�Q�F�L�H�Q�V�� �V�D�O�D�U�L�p�V���� �G�H�V��

militants écologistes et des consommateurs. 

�$�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���� �O�D�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �P�D�U�T�X�H�� �3�H�U�U�L�H�U�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �I�D�L�W�H��

unique�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�� �S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �V�R�X�U�F�H�� �3�H�U�U�L�H�U�� �V�L�W�X�p�H�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H��

�9�H�U�J�q�]�H���� �/�H�� �Q�R�P�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�X�U�F�H�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �S�D�V�� �r�W�U�H�� �G�p�O�R�F�D�O�L�V�p�H�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �R�X�� �r�W�U�H�� �G�p�F�O�L�Q�p�H�� �V�R�X�V�� �G�H�V�� �(�0�1��

différentes61. A la différence des marques éponymes, le nom de la mar�T�X�H���G�¶�(�0�1���3�H�U�U�L�H�U���Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�V�V�R�F�L�p��

�D�X�� �O�L�H�X�� �R�•�� �H�O�O�H�� �M�D�L�O�O�L�W���� �0�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �O�L�H�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �O�L�H�X�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �O�¶�(�0�1�� �H�W�� �V�R�Q�� �L�G�H�Q�W�L�W�p��

commerciale (nom, forme de la bouteille, couleur) sont rattachées au patrimoine de Vergèze. 

 

Que ce soit au travers de liens forts ou des limites liés aux enjeux économiques, le rapport entre territoire 

�H�W�� �P�D�U�T�X�H�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�� �H�V�W�� �D�Q�F�L�H�Q�� �H�W�� �U�H�V�W�H�� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p���� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �P�D�U�N�H�W�L�Q�J��

émerge. Que ce soit du côté des territoires ou des entreprises, plusieurs formes de marketing territorial se 

développent. Ch.-E. Houllier-Guibert parle de « marketing des territoires » pour les collectivités locales 

ou les offices de tourisme qui mènent de nouvelles actions innovantes pour vendre leur territoire au travers 

de�V�� �G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q�V�� �W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �R�X�� �G�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���� �$�� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H���� �O�H�� �© marketing territorialisé » 

renvoie �j�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �S�R�X�U�� �Y�H�Q�G�U�H�� �X�Q�� �S�U�R�G�X�L�W�� �R�X�� �X�Q�� �V�H�U�Y�L�F�H��

spécifique localisé62. 

 

2.3.3 De la marque au marketing territorial : différentes modalités de mise en valeur 

�6�H�O�R�Q�� �O�¶�,�1�3�,���� �S�O�X�V�� �G�H�� �������� �P�L�O�O�L�R�Q�V�� �G�H�� �P�D�U�T�X�H�V�� �H�[�L�V�W�H�Q�W���D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �&�K�D�T�X�H�� �D�Q�Q�p�H���� ������ ��������

nouveaux dépôts sont réalisés dans tous les secteurs économiques, et depuis le début des années 2000 par 

les collectivités territoriales. 

�/�¶�R�U�L�J�L�Q�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�H���O�D���P�D�U�T�X�H�� �U�H�P�R�Q�W�H���D�X�[�� �K�D�E�L�W�X�G�H�V���G�H�V���D�U�W�L�V�D�Q�V�� �J�U�H�F�V���S�X�L�V���U�R�P�D�L�Q�V���G�¶�D�S�S�R�V�H�U���X�Q��

signe distinctif sur leur production. Cette signature ou marquage est utilisé par quelques entreprises à la 

fin du XIXe-début du XXe siècle au début du XIXe siècle, en lien avec des actions de communication. 

Avec une moyenne de 150 ans, les eaux minérales naturelles font partie des marques les plus anciennes 

en France63. La marque « Perrier » est une des premières marques nationales créées en 1903. La famille 

�+�D�U�P�V�Z�R�U�W�K���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W���j���O�D���K�D�X�W�H���E�R�X�U�J�H�R�L�V�L�H�����j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�X���M�R�X�U�Q�D�O�L�V�P�H���H�Q���$�Q�J�O�H�W�H�U�U�H��

�D�Y�H�F���O�¶�D�F�K�D�W���G�H���O�¶�(�Y�H�Q�L�Q�J���1�H�Z�V���H�Q�������������H�W���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�X���'�D�L�O�\���0�D�L�O���H�Q���������������/�D���Q�R�X�Y�H�O�O�H���P�D�U�T�X�H���3�H�U�U�L�H�U��

                                                           
61 N. Marty, �W���Œ�Œ�]���Œ�U�����[���•�š���v�}�µ�• ! : Histoire de la source Perrier et de son personnel, collection mouvement social, les éditions de 
�o�[���š���o�]���Œ�U���î�ì�ì�ñ�U���‰�X�î�ï 
62 Ch.-E. Houllier-�'�µ�]�����Œ�š�U���h���W�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v���������������Œ���P������� �(�]�v�]�š�]�}�v�v���o���•�µ�Œ���o���•���u���Œ�‹�µ���•���d���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����(�Œ���v�����]�•���•���W���µ�v�����‹�µ���•�š�]�}�v�����[���u�����•�•�������µ�Œ�•��
», revue marketing territorial, 2018   
63 N. Marty, « La consommation des eaux embouteillées : Entre alimentation, distinction et hygiènes » Dans Revue Vingtième Siècle, 
2006/3, n°91, pp. 25-41   
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est fortement marquetée, avec des publications régulières en première page dans le Daily Mail. Cette 

�S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p���S�H�U�P�H�W���j���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���G�¶�p�F�R�X�O�H�U���S�O�X�V���G�H������ �����G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���j���O�¶�H�[�S�R�U�W���Y�H�U�V���O�¶�$�Q�J�O�H�W�H�U�U�H���H�W��

ses colonies au début du XXe siècle64. En dehors de ces exceptions, les marques se démocratisent entre 

1960 et 1980 en parallèle du développement des GSM.  

La marque est le porte-�G�U�D�S�H�D�X���G�H���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���H�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���V�R�Q���L�P�D�J�H���R�X���O�¶�L�P�D�J�H���G�¶�X�Q���S�U�R�G�X�L�W�����(�O�O�H���S�R�U�W�H��

des valeurs spécifiques propres au patrimoine de l�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���� �/�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�H�V��

�U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�V���G�H���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�H�V���F�O�L�H�Q�W�V���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���J�D�U�D�Q�W�L�H���G�H���T�X�D�O�L�W�p���H�W���G�H���F�R�Q�V�W�D�Q�F�H���G�¶�X�Q���S�U�R�G�X�L�W���R�X��

service. Elle se différencie généralement du nom du produit (eau minérale naturelle) ou du service (cure 

�W�K�H�U�P�D�O�H���G�H���V�D�Q�W�p�������D�L�Q�V�L���T�X�H���G�H���V�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���G�H���T�X�D�O�L�W�p���T�X�L���U�H�O�q�Y�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���M�X�U�L�G�L�T�X�H���S�U�p�F�L�V�H����

�7�R�X�W�H�I�R�L�V�����S�D�U���O�H�X�U�V���D�F�W�L�R�Q�V���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�����O�H�V���P�D�U�T�X�H�V���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���O�H�D�G�H�U�V���G�X���P�D�U�F�K�p����

�W�H�O�V���T�X�¶�(�Y�L�D�Q�����9�L�W�W�H�O�����3�H�U�U�L�H�U�����H�W�F.�����D�P�p�O�L�R�U�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���S�U�R�G�X�L�W���© eau minérale naturelle ». 

Cette analyse est valable également pour le secteur du thermalisme. Les actions de communication des 

marques commerciales Valvital et Chaine Thermale du Soleil permettent de mettre en �Y�D�O�H�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��

du secteur du thermalisme.  

�6�X�L�W�H���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���S�X���I�D�L�U�H���O�H���F�R�Q�V�W�D�W���T�X�¶�X�Q�H���S�D�U�W�L�H���G�H�V���P�D�U�T�X�H�V���V�R�Q�W���G�L�V�W�L�Q�F�Wes des 

noms d'origine �L�Q�G�L�T�X�D�Q�W���O�D���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�F�H���G�X���S�U�R�G�X�L�W�����D�O�R�U�V���T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�R�Q�W���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V�����7�R�X�M�R�X�U�V���H�V�W-il  que 

�O�D�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�W�L�T�X�H�W�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H�� �R�E�O�L�J�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� �j�� �D�I�I�L�F�K�H�U�� �O�
�L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H��

provenance du produit. La loi du 4 janvier 1991 régit en France les marques déposées et distingue les 

« marques de fabrique » (MDF), les « marque de commerce » et « les marques de service ». La « marque 

de fabrique » �V�S�p�F�L�I�L�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�G�X�L�W�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�D�X�� �P�L�Q�p�U�D�O�H�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H���� �&�H�� �V�R�Q�W�� �G�H�V��

�P�D�U�T�X�H�V���T�X�L���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���H�Q���S�U�R�S�U�H���j���X�Q���H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���G�¶�X�V�L�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����/�D���P�D�U�T�X�H��de commerce 

ou marque de distributeur (MDF) appartient à des enseignes commerciales du secteur des GSM. Cette 

�P�D�U�T�X�H���H�V�W���D�S�S�R�V�p�H���V�X�U���X�Q���S�U�R�G�X�L�W���F�R�P�P�H���O�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���T�X�
�L�O���I�D�L�W���I�D�E�U�L�T�X�H�U���S�D�U���X�Q���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�����&�H�V��marques 

�S�H�X�Y�H�Q�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�H���D�X���Q�R�P���G�¶�X�Q�H���H�Q�V�H�L�J�Q�H���G�H���O�D���J�U�D�Qde distribution (Carrefour, Casino, Leclerc) ou 

�E�L�H�Q�� �D�Y�R�L�U�� �G�H�V�� �Q�R�P�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�� ���6�D�J�X�D�U�R�� �S�R�X�U�� �/�L�G�O�«������ �(�Q�I�L�Q���� �O�D�� �© marque de service » concerne une 

�P�X�O�W�L�W�X�G�H���G�H���V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���F�R�P�P�H���O�H���W�R�X�U�L�V�P�H�����6�L���F�H�V���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�V���G�H���W�\�S�H�V���G�H���P�D�U�T�X�H�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H��

répartir les différentes formes de valorisations des produits et services, certaines marques sont mixtes. Les 

fonctions « marque de fabrique » et « marque de service » ont la capacité de se superposer, comme Evian, 

�6�S�D�����R�X���9�L�F�K�\�����P�D�U�T�X�H���X�Q�L�T�X�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H et des thermes). Les fonctions de « marque de fabrique » 

et « marque distributeur » peuvent également se chevaucher comme pour Intermarché « producteur 

�F�R�P�P�H�U�o�D�Q�W���G�¶�(�0�1 ». 

                                                           
64 N. Marty, �W���Œ�Œ�]���Œ�U�����[���•�š���v�}�µ�• ! : Histoire de la source Perrier et de son personnel, collection mouvement social, les éditions de 
l�[���š���o�]���Œ�U���î�ì�ì�ñ�U���‰�X�í�õ 
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Chaque marque se distingue au travers de ses caractéristiques différenciantes. La qualité est la valeur 

�F�H�Q�W�U�D�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�U�T�X�H���� �T�X�L�� �S�D�V�V�H�� �S�D�U�� �X�Q�� �V�D�Y�R�L�U-faire et une régularité du produit dans le temps. Cette 

�Q�R�W�L�R�Q���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���Y�U�D�L�H���T�X�H���O�H���F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W���H�Q�� �© eau minérale naturelle » est lié à la stabilité de la 

�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X�����/�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���P�D�U�T�X�H���S�D�V�V�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�D�U���V�R�Q���O�R�J�R���H�W���V�D���F�K�D�U�W�H���J�U�D�S�K�L�T�X�H��

���F�R�X�O�H�X�U�����S�R�O�L�F�H�����G�H�V�L�J�Q���J�U�D�S�K�L�T�X�H�������&�H�U�W�D�L�Q�H�V���P�D�U�T�X�H�V���V�R�Q�W���O�L�p�H�V���j���G�H�V���V�\�P�E�R�O�H�V�����&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V��

du volcan pour Volvic, de la montagne enneigée pour Evian, du nid pour Nestlé, ou du petit garçon la tête 

levée vers une étoile pour Danone. Ces signes symbolisent parfois à eux seul la marque. 

Cette symbolique transmet des informations visuelles implicites. Menant des actions de communication, 

une « marque de fabrique » cu�O�W�L�Y�H���X�Q�H���Q�R�W�R�U�L�p�W�p�����F�¶�H�V�W-à-dire une renommée publique auprès des clients. 

�'�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�D�V�����O�D���Q�R�W�R�U�L�p�W�p���G�H���O�D���P�D�U�T�X�H���S�H�X�W���V�X�S�S�O�D�Q�W�H�U���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�X���S�U�R�G�X�L�W�����&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V��

de la marque Carola ou de la marque Capes Dolé. 

La marque « Carola » es�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �X�Q�H�� �© marque de service » dédiée à �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �© Bains de 

Carola » à Ribeauvillé (Alsace) dès 1888. A partir de 1905, �X�Q�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �G�¶�(�0�1�� �H�V�W��

�D�V�V�R�F�L�p�H�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�K�H�U�P�D�O�H���� �&�D�U�R�O�D�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�H�� �P�D�U�T�X�H�� �G�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �H�W�� �Ge fabrique. Après la 

�I�H�U�P�H�W�X�U�H�� �G�H�V�� �W�K�H�U�P�H�V�� �H�Q�� ������������ �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�� �V�H�� �S�R�X�U�V�X�L�W���� �(�Q�� ��������, Nestlé Water devient 

actionnaire principal �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p���� �S�X�L�V�� �H�Q�� ���������� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� �X�Q�L�T�X�H���� �/�¶�(�D�X�� �0�L�Q�p�U�D�O�H�� �1�D�W�X�U�H�O�O�H��

embouteillée provient de la source des Ménétriers de 1921 à 1996. Toutefois, en raison de contrainte 

hydrogéologique à partir du 31 décembre 1996, le produit évolue. La marque Carola correspond à une 

« eau de source �ª�� �S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �© du Château ». Même si cette évolution du produit est 

�F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���L�Q�G�L�T�X�p�H���H�Q���S�H�W�L�W���F�D�U�D�F�W�q�U�H���V�X�U���O�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H�����O�H���S�D�V�V�D�J�H���G�H���O�D���P�D�U�T�X�H���G�¶�X�Q�H���(�0�1���j���X�Q�H���© eau de 

source » reste transparent. Le consommateur reste fidèle à la marque Carola toujours identifiable par son 

logo (le pavillon des sources thermales), ses couleurs et sa charte graphique. Depuis 2013, la marque est 

rachetée par le groupe Spadel. La société poursuit son développement par la vente de 54 millions de litres 

�G�¶�H�D�X���G�H���V�R�X�U�F�H���S�D�U���D�Q�����G�R�Q�W������ % en Alsace et 30 % en Lorraine et Franche Comté. Le positionnement 

�G�X���S�U�R�G�X�L�W���U�H�V�W�H���O�H���P�r�P�H���T�X�¶�D�Y�D�Q�W���������������&�H�W�W�H���P�D�U�T�X�H���G�X���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���U�p�J�L�R�Q�D�O���H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�D���V�H�X�O�H���H�D�X��

de source commercialisée en bouteille en verre dans les CHR à côté des EMN. Ce statut privilégié est lié 

à la stratégie de la marque q�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�V�F�U�L�W�H�� �W�U�q�V�� �W�{�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�H�� �P�D�U�N�H�W�L�Q�J��

territorial. Les différents slogans utilisés étant « �3�X�U�H�W�p���G�H�V���9�R�V�J�H�V�����4�X�D�O�L�W�p���G�¶�$�O�V�D�F�H », puis « �G�¶�$�O�V�D�F�H��

Naturellement »65. 

�/�H���V�H�F�R�Q�G���H�[�H�P�S�O�H���H�V�W���F�H�O�X�L���G�H���O�D���P�D�U�T�X�H���&�D�S�H�V���'�R�O�p�����/�¶�ptablissement thermal « Dolé-les-Bains » sur la 

�F�R�P�P�X�Q�H���G�H���*�R�X�U�E�H�\�U�H�����*�X�D�G�H�O�R�X�S�H�����H�V�W���H�[�S�O�R�L�W�p���G�q�V���������������/�D���P�D�U�T�X�H���G�H���V�H�U�Y�L�F�H���H�V�W���X�W�L�O�L�V�p�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�D��

fermeture des thermes en 1962. Toutefois, en 1969 la ressource en eau est à nouveau exploitée pour un 

                                                           
65 �&� ��� �Œ���š�]�}�v�������•���•�}���]� �š� �•�����[�Z�]�•�š�}�]�Œ�������š�����[���Œ���Z� �}�o�}�P�]�������[���o�•�������U���Z���À�µ�������[���o�•�������U���h ���}�]�•�•�}�v�•�����v�����o�•���������������o�[���v�š�]�‹�µ�]�š� �������v�}�•���i�}�µ�Œ�• », 
n°137, 2011 
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usage �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���V�R�X�V���O�D���P�D�U�T�X�H���G�H���I�D�E�U�L�T�X�H���© Capès Dolé �ª�����/�¶�H�D�X���H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�p�H���X�W�L�O�L�V�H���G�q�V������������

�O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �© eau de source �ª���� �D���H�Q�W�D�P�p���D�Y�H�F���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���O�H�V���G�p�P�D�U�F�K�H�V���S�R�X�U���R�E�W�H�Q�L�U���O�H���O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q��

« eau minérale naturelle ». Toutefois, en mars 2000 des traces de pesticides liées à la culture de la banane 

sont détectées dans les sols dans toutes les Antilles françaises. Cette pollution historique correspond à des 

pratiques agricoles qui ont duré plus de 20 ans entre 1972 et 1993. Sous le contrôle de la DDASS, 

�O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���D���L�Q�V�W�D�O�O�p���V�X�U���F�K�D�T�X�H���O�L�J�Q�H���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����X�Q���I�L�O�W�U�H���j���F�K�D�U�E�R�Q���H�W���G�H�V���P�H�P�E�U�D�Q�H�V���G�H���I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q��

�G�q�V�� �D�Y�U�L�O�� ������������ �&�H�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �S�K�\�V�L�T�X�H�� �Q�H�� �P�R�G�L�I�L�H�� �S�D�V�� �O�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �P�L�F�U�R�E�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�D�X����

Néanmoins, après plusieurs attaques juridi�T�X�H�V�� �G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�H�X�U�V�� �F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W�V�� ���)�R�Q�W�D�L�Q�H�� �'�L�G�L�H�U�� �H�Q��

Martinique, puis West Indies Pack en Guadeloupe), la société est condamnée en juin 2013 à supprimer 

�O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q���© eau de source » sur ses étiquettes pour la remplacée par « eau rendue potable par traitement 

�ª�����0�D�O�J�U�p���O�D���S�H�U�W�H���G�¶�L�P�D�J�H���O�L�p�H���D�X�[���F�R�Q�I�O�L�W�V���M�X�U�L�G�L�T�X�H�V�����O�D���V�R�F�L�p�W�p���J�p�Q�q�U�H���X�Q�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�H��

de bouteilles par an, dont 90 % en Guadeloupe et 10 % dans les Antilles (Martinique, Guyane, Saint 

Martin, Saint Barthélémy, Haïti). Le posit�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �S�U�R�G�X�L�W�� �U�H�V�W�H�� �O�H�� �P�r�P�H�� �T�X�¶�D�Y�D�Q�W�� ������������ �&�H�W�W�H��

marque du patrimoine régional commercialise toujours les bouteilles en verre dans les CHR. 

�/�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �V�R�Q�W���S�R�U�W�H�X�V�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�D�O�H�X�U�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���� �6�H�O�R�Q�� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �U�p�F�H�Q�W�H���S�X�E�O�L�p�H�� �S�D�U�� �© Business 

Week la marque », la marque Evian est évaluée à 1,3 milliards de dollars. Cette valeur économique se 

�G�R�X�E�O�H���G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�D�V���G�¶�X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� 

�(�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�W�U�D�W�p�J�L�H���G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�����O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���S�R�U�W�p�H�V���S�D�U���O�H�V���© marques de fabrique » se matérialisent 

parf�R�L�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�� �V�R�F�L�p�W�D�O�H�� �V�X�U�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�X�U�D�E�O�H���� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �O�D��

�F�X�O�W�X�U�H���� �O�H�� �V�S�R�U�W�������� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �6�S�D�G�H�O�� ���S�R�X�U�� �O�D�� �P�D�U�T�X�H�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�H�� �&�D�U�R�O�D���� �R�X�� �O�H��

groupe Danone (pour la marque international Evian). La marque Carola intervient à la fois en tant 

�T�X�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�H�X�U�� �G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W comme le « Bredele Challenge Carola » (concours gastronomique des 

�O�\�F�p�H�V�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V�� �G�H�� �O�¶�K�{�W�H�O�O�H�U�L�H�� �H�W�� �U�H�V�W�D�X�U�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �$�O�V�D�F�H������ �R�X�� �O�D�� �S�R�U�W�H�� �R�X�Y�H�U�W�H�� �G�H�V�� �������� �D�Q�V�� �G�H�� �O�D��

marques en 2019. La marque est aussi sponsor de plusieurs évènements sportifs comme la course des 

marcheurs Paris-Ribeauvillé. Enfin, la marque participe à des actions locales en faveur de la biodiversité, 

en partenariat avec le syndicat viticole de Ribeauvillé, la comm�X�Q�H���H�W���O�D���&�K�D�P�E�U�H���G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����(�Q��������������

des essences de fleurs et graminées locales ont été semées sur 8ha de vignes pour développer la 

biodiversité locale grâce aux pollinisateurs. Ces actions permettent de renouvellement de �O�¶�L�P�D�J�H���G�H���O�D��

marque. 

Ainsi, �O�D���P�D�U�T�X�H���3�H�U�U�L�H�U���V�¶�H�V�W���D�V�V�R�F�L�pe au sport très tôt. Dès 1923, la marque sponsorise officiellement le 

Tour de France, et dès 1927 le tournoi de tennis Roland Garros. �3�H�U�U�L�H�U���V�¶�H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���D�V�V�R�F�L�p���W�U�q�V���W�{�W���j��

�G�H�V���F�U�p�D�W�H�X�U�V���H�W���D�U�W�L�V�W�H�V���S�R�X�U���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�¶�p�W�L�Tuettes mais aussi à des sportifs de haut niveau. En 1969, le 

peintre Dali réalise une publicité pour Perrier avec une publication dans le Figaro et France soir. Dans les 

années 1980, Andy Warhol a créé une série de sérigraphies représentant les bouteilles �G�¶�H�D�X�� �J�D�]�H�X�V�H��
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Perrier déclinées en une palette de couleurs vives. Cette ressource artistique est valorisée en 2013 par 

�O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H���V�p�U�L�H���O�L�P�L�W�p�H���j���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H�V��150 ans de l'autorisation de son droit d'exploiter la source des 

Bouillens. Cette tradition s�H���S�R�X�U�V�X�L�W���H�Q�������������D�Y�H�F���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���O�L�P�L�W�p�H��des 3 street artists JonOne, Sasu et 

Kobra, et en 2015 avec le peintre et photographe parisien Jules Dedet Granel, alias L'Atlas.  

�/�¶�D�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�� �P�L�V�� �H�Q�� �Y�D�O�H�X�U�� �S�D�U�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �G�H�� �S�U�Rduit. Le choix de 

�P�H�W�W�U�H���H�Q���D�Y�D�Q�W���X�Q�H���G�D�W�H���D�Q�F�L�H�Q�Q�H���V�X�U���O�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H���G�¶�X�Q�H���E�R�X�W�H�L�O�O�H���(�0�1���S�H�U�P�H�W���G�H���G�R�Q�Q�H�U���X�Q�H���L�G�H�Q�W�L�W�p���H�W��

�G�R�Q�F�� �X�Q�H�� �Y�D�O�H�X�U�� �V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �D�X�� �S�U�R�G�X�L�W���� �$�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�V�� �F�U�X�V�� �G�H�V�� �G�R�P�D�L�Q�H�V�� �Y�L�W�L�F�R�O�H�V���� �Q�R�X�V��

pouvons citer chronologiquement : Vals depuis 1602, Châteldon depuis 1650, Badoit depuis 1778, Carola 

depuis 1888, ou encore San Pellegrino depuis 1899. Ces dates mises en valeur correspondent 

�J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���j���O�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���S�X�E�O�L�T�X�H���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�H�D�X���P�L�Q�p�U�D�O�H���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�����R�X���O�D���G�D�W�H��de découverte de 

la source. Cette justification se retrouve également sur les sites internet des marques comme Vittel, 

�&�R�Q�W�U�H�[���R�X���(�Y�L�D�Q���R�•���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���W�K�H�U�P�D�O�L�V�P�H���V�H���O�L�H���j���F�H�O�X�L���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����F�H�Wte image 

�G�H���P�D�U�T�X�H���U�H�V�W�H���X�Q���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���T�X�L���U�p�V�X�O�W�H���G�¶�X�Qe stratégie marketing.  

�/�D���P�D�U�T�X�H���&�K�k�W�H�O�G�R�Q���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���V�X�U���O�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H���F�R�P�P�H���X�Q���S�U�R�G�X�L�W���K�D�X�W���G�H���J�D�P�P�H���H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���V�D���U�D�U�H�W�p��

et de son histoire. Ce produit haut de gamme est distribué seulement dans les restaurants étoilés et dans 

les épiceries fines. Avec « un débit limité à sa source » de 300l/h, la source Sergentale permet de produire 

seulement 300 000 litres par an, soit 3 millions de bouteilles. Au regard de sa capacité limitée, le tirage 

est volontairement limité à 3 fois par semaine pour ne pas épui�V�H�U���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���H�D�X�����6�L���O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W���G�H��

�U�D�U�H�W�p���H�V�W���I�R�Q�G�p�����O�D���Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�D�L�U�H���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���H�V�W���X�Q�H���L�P�D�J�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H���U�p�F�H�P�P�H�Q�W�����/�D���P�L�V�H��

�H�Q�� �V�F�q�Q�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �G�X�� �S�U�R�G�X�L�W�� �D�� �p�W�p�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�� �D�X�� �I�X�U�� �H�W�� �j�� �P�H�V�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�W�L�T�X�H�W�W�H�V���� �/�D��

première référence débute en 1971 avec la mention « la première à être captée en bonbonne au XVIIIe 

siècle pour la cour de France ». Le thème se développe davantage en 1993 après le rachat de la société par 

le groupe Castel. Le symbole du roi-soleil apparait avec le développement de la mention « la première à 

être exploitée en France et captée en bonbonne à la cour de Versailles ». En 2000, la marque renouvelle 

�V�R�Q���L�P�D�J�H���D�Y�H�F���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���p�W�L�T�X�H�W�W�H���D�X�[���F�R�X�O�H�X�U�V���R�U���H�W���D�U�J�H�Q�W�����D�I�I�L�F�K�D�Q�W���O�H���V�\�P�E�R�O�H���G�X Roi-

Soleil et la �G�D�W�H���G�H���������������/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���V�H�V���V�\�P�E�R�O�H�V���S�R�X�U���P�R�E�L�O�L�V�H�U���X�Q���L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���F�R�O�O�H�F�W�L�I���H�V�W���F�R�P�S�O�p�W�p�H��

�S�D�U���Q�D�U�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���S�U�R�G�X�L�W���V�X�U���������O�L�J�Q�H�V�����6�H�O�R�Q���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���R�U�D�O�H���O�R�F�D�O�H�����O�H���S�U�H�P�L�H�U���P�p�G�H�F�L�Q���G�X��

roi affirmait à Louis XIV : « Les eaux de Châteldon guériront Votre Majesté quelquefois, la soulageront 

souvent et la consoleront toujours �ª�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����F�H�W�W�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���H�V�W���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���V�\�P�E�R�O�L�T�X�H���T�X�¶�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H����

�6�L���O�H�V���Y�H�U�W�X�V���G�H���O�¶�H�D�X���G�H���&�K�k�W�H�O�G�R�Q���Q�H���V�R�Q�W���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�V���T�X�H���Y�H�U�V���������������O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�H�P�E�R�X�W�H�L�O�O�D�J�H���H�W��

�G�H�V���W�K�H�U�P�H�V���Q�H���G�p�E�X�W�H���T�X�¶�H�Q���������������3�D�U���O�D���V�X�L�W�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���G�L�V�F�R�Q�W�L�Q�X�H���G�D�Q�V���O�H���W�H�P�S�V�����/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��

�V�¶�D�F�K�q�Y�H���D�X���G�p�E�X�W��du XXe siècle. Originaire de Châteldon, le politicien Pierre Laval rachète les sources 

en 1932 et investit �G�D�Q�V���O�¶�R�X�W�L�O���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���S�R�X�U���U�H�O�D�Q�F�H�U���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�Q���������������3�D�U���V�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H 
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et politique�����L�O���L�Q�W�U�R�G�X�L�W���O�H���S�U�R�G�X�L�W���j���3�D�U�L�V�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���D�X���)�R�X�T�X�H�W�¶�V���� �/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�p�F�O�L�Q�H���D�S�U�q�V��������������

�M�X�V�T�X�¶�D�X���U�D�F�K�D�W���S�D�U���O�H���J�U�R�X�S�H���&�D�V�W�H�O���H�Q����������66. 

La création �G�¶�X�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H���O�p�J�H�Q�G�D�L�U�H���D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���I�D�L�W�H���S�R�X�U���O�D���P�D�U�T�X�H���4�X�p�]�D�F�����6�L���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q��

commerciale de l'eau de Quézac sous la marque « Diva » débute en 1901, elle cesse définitivement en 

1931. �&�H���Q�¶�H�V�W���T�X�¶�H�Q�������������T�X�H���O�D���V�R�X�U�F�H���H�V�W���U�D�F�K�H�W�p�H���S�D�U���1�H�V�Wlé Water pour développer une eau régionale. 

La marque est lancée en 1995 par la célèbre campagne publicitaire réalisée par Ridley Scott. La marque 

�P�R�E�L�O�L�V�H���X�Q���X�Q�L�Y�H�U�V���D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�H���O�D���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���G�H���P�L�V�H���H�Q���U�p�F�L�W�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���G�L�V�F�R�X�U�V��

�S�U�R�F�K�H�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�W�H���� �/�D�� �P�D�U�T�X�H utilise �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H��régional avec le slogan en langue occitane « E que 

s'apelerio Quézac » autour de la légende de ses origines : « des terres sauvages du Gévaudan est née 

Quézac �ª���� �/�H�� �V�F�H�D�X�� �G�H�V�� �P�D�o�R�Q�V�� �S�H�U�P�H�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�H�[�S�U�Lmer un savoir-faire patrimonial. Ce 

�S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���P�H�W���H�Q���V�F�q�Q�H���O�H�V���F�R�G�H�V���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H�V���&�p�Y�H�Q�Q�H�V�����W�U�D�G�L�W�L�R�Q�����Q�D�W�X�U�H�«������ 

�/�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �P�D�U�T�X�H�� �V�H�� �F�R�Q�I�R�Q�G�� �R�X�� �V�H�� �G�X�S�O�L�T�X�H parfois avec celle des grands groupes industriels 

�S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���P�D�U�T�X�H�V���O�H�D�G�H�U�V���T�X�L���P�q�Q�H�Q�W���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�H�V�����&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V��

de Nestlé.  Le programme �:�(�7���$�F�D�G�p�P�L�H���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�H���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���j���O�D���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X���V�X�U���O�H�V���V�L�W�Hs de 

Perrier et Vittel-Contrexéville. 

Certaines marques de fabrique ont su générer une valeur patrimoniale. La marque devenant elle-même 

une ressource par son auto-valorisation. Cette forme de patrimonialisation culturelle volontaire est un 

construit socia�O���� �'�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V�� �O�H�D�G�H�U�V�� �F�R�P�P�H�� �(�Y�L�D�Q�� �R�X�� �6�S�D�� �V�¶�L�P�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�R�X�U�L�V�P�H��

�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O���� �&�H�W�W�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �G�¶�D�X�W�R-régénération est similaire à celle des villes thermales, qui par la 

�Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H thermale du XIXe siècle, crée une nouvelle ressource.  

Dans certains cas, les liens entre territoire et marque de fabrique et/ou marque de service �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V��

privées se manifestent par une prise de conscience du territoire de la marque �G�D�Q�V���V�R�Q���O�L�H�X���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���j��

�O�¶�p�F�K�H�O�O�H���O�R�F�D�O�H�����'�D�Q�V���X�Q���S�U�R�Fessus de construction territoriale collectif, certaines marques peuvent être 

�Y�L�V�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���L�G�H�Q�W�L�I�L�D�E�O�H�V���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���S�X�E�O�L�F���O�R�F�D�O�����(�Q���H�P�S�U�X�Q�W�D�Q�W���O�H���F�R�Q�F�H�S�W���D�X���G�R�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�p�W�K�R�O�R�J�L�H����

on parlera de marquage du territoire. Ces formes avancées de marketing territorialisé de la part des 

entreprises se croisent avec le marketing des territoires mis en scène par les collectivités locales.  

�/�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�X���P�D�U�N�H�W�L�Q�J���Gans la sphère publique a débuté dans les années 1980-1990 en France, pour 

�G�H�Y�H�Q�L�U�� �X�Q�� �V�X�M�H�W�� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�� �D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �&�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �H�W�� �G�¶�R�X�W�L�O�V���� �G�H�S�X�L�V�� �O�H��

�P�D�U�N�H�W�L�Q�J���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�����V�H���I�D�L�W���G�D�Q�V���X�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H���S�U�L�Y�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���J�p�U�p���S�D�U���O�¶�(�W�D�W����

�P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�¶�X�Q�H���Y�R�O�R�Q�W�p���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H���S�U�H�V�W�D�W�L�R�Q�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���S�X�E�O�L�F vers la définition de services, et la 

-satisfaction des usagers.  

                                                           
66 Maurice Sarazin, « Le Roi Soleil a-t-�]�o�� ���µ�� ������ �o�[�����µ�� �u�]�v� �Œ���o���� ������ ���Z���š���o���}�v�� ���v�� ���}�µ�Œ���}�v�v���]�• ? » Les Cahiers bourbonnais, Hors-série 
n°4 : Thermalisme et eaux minérales en Bourbonnais, 2003 
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