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l a  loi du 27 janvier 2014 de malernisation de l'action publique crée une compétence clblée et obligatoire relative 4 la 
gestim des milieux aquatiques et de prévention des Inondations, et l'attribue aux communes et h leurs groupements, 

' l a  double approche u milieux aquatiques ir et u inondations i, portde par l a  compétence GEMAPI ast un enJeu fort 
pour les années A venir afln d'apporter des solutions novatrices et Integrdes ces deun probldmatlquer trop 
longtemps traitées de manière distincte. 

Les milieux aquatiques possédent naturellement de nombreux atouts pour réduire le risque &inondation. Mettre h 
profit les caractérlstlques naturelles des mliieux tout en rationnalisant le recours au génie clvil pour le Limiter aux 
secteurs urbanisés, permet d'apporter une réponse judicieuw B la prévention des inondatlons et la présemtion du 
bon fonalonnement des milleux aquatiques. 

La soldarité entre l'amont et l'aval est l'une des dés eçsentielles pour réussir cette nouvelle gestlon des rivibres. 
Créer des champs d'expansion des crues, reculer des digues, renaturer les riviéres, reconnecter les zones humides aux 
cours d'eau, limiter les ruissellements sont autant de solutions i combiner a i'échelle du bassln versant pour améliorer 
la gestion de nos riviéres. Ensemble, ces actions constituent un lwier 4%- pour ralentir les écoulements, reduire 
les risques d'Inondations, améliorer la qualit4 de I'eau et la biodiversité dans les milieux aquatiques. 

Ces actions de restauration concourent B la protection des biens et des personnes pour les crues les plus fréquentes, 
d'alha faible B moyen. II n'est en effet pas possible de protéger compléternent des zones exposées i des risques 
extrérnes uniquement en ayant recours I i'ingdnierie écologique. Ces principes doivent &re consfdirés comme des 
outils #implémentaIres aux ouvnges de protdon, permettant la M#re ambnagée de conserver un bon 
fonctionnement écologique condltable avec la lutte contre tes inondations 

Pour mettre en œuvre cette gestion des Miiéres, la prerniere étape consiste B effectuer une évatuatlon globale et 
conjointe des probl~madques hydrauliques et morphol@ques afin de s'assurer de la cohérence des Interventions sur 
le bassin versant, et €tre en mesure d'envisager plusieurs scénarios â'ackions pour définir les solutlons adaptdes aux 
enjeux de chaque territoire. 

Nombre de collectivités se sont d'ores et déjS engagées dans cette voie et aujourd'hui, des premiers retours 
d'expériences dans les bassins Rhdne Méditerranée et Corse comme A l'international sont disponibles. 

L'objet de la présente note est de mieux faire connaitre les solutlons disponibles, bprouvées sur le terrain autour des 
trots grands principes suivant : 

4 Laisser plus d'espaw a la rhiiére, 
Ralentir les écoutements de la riviére, 
Gérer I'eau par bassin venant. 

Pour chacun de ces 3 thémes centraux, la note présente le niveau d'aléa vis4 par l'action (probabilité d'occurrence 
d'une m e  d'intensité faible, moyenne, forte), la nature des travaux conduire, tes bénéfices hydrauliques et 
environnementaux et des retours d'expdriences. Les projets de restauration se basant sur un prqramme d'actions 
global, les dtudes de cas sont souvent transversales et combinent plusieurs types d'actions. 



1 LAISSER PLUS D'ESPACE A LA RIVIER& 

I LES El 

Depuis de nombreuses décennies, pour se protéger des 
Inondations, les polltiquss d'aménagement (chenalisation, 
endiguement,..,) ont corseté les cours d'eau afin d'évacuer plus 
rapidement les eaux vers î'aval. 
Ce confinement et i'étrdtesse des riviéres au sein d'ouvrager de 
protection tels que les digues, suppriment toute possibilité d'expansion 
et donc un laminage des crues au sein du lit majeur. 

lorsque le contexte le permet, Parasement des digues augmente les 
surfaces naturelles de retention des eaux et faellite la wnnexkn avec les 
champs d'expansion des crues riveralne 

A dkfaut, au sein de secteurs enjeux forts comme les zones urbanisées, 
le recul de digue lorspull est possible est une alternative pertinente aillant renpansion des eaux et la proteeblon 
rapprochds des populations. En effet, les ouvrages tels que les digues sont fortement soumis l'érosion. Ils 
nécessitent donc une suwelllance et un entretien souvent très eoOteux compte tenu du risque de brhche et de 
rupture. Face i ce constat, une solution adéquate peut atre i'dlolpement de$ digues par apport 4 la rlvl8rs. Les 
aménagements ndcissaires de protection sont de taille inférieure, les eaux e t  les ddiments peuvent circuler dans un 
espace élargi : le niveau de l'eau et la vitesse du courant sont ainsi réduits, Sollicit4es uniquement en pérlode de m e ,  
les contraintes subles par les digues sont amoindries, tout comme tes coPts d'entretien. A titre d'exemple, 4 Taninges 
{Haute-Savoie), le coOt de la réfection de la digue actuelle des Théziéres a été estirnt2 B 3 Mê contre 1'2 pour un recul 
de l'ouvrage : soit une économie de prés de 2 ME. 

Parallélement, en retrouvant un fonctionnement naturel, la riviere est en mesure de rendre nouveau de nombreux 
services tels que repuration der eaux. En retrouvant une dynamique latérale, la rivière retrouve un équilibre 
sédimentaire et reconstitue ainsi de nouveaux habitats pour la faune, sources de dlwr$té Bcoioglque : banc de 
graviers, caches sous berges, flots ... 

un a m a n d  t k ~ ~ u 3 t & d l g u e o w i ' ~  

Suite aux crues dCvastatrlces de 1995 et 2000, le ministhre de 

@ 
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l'agriculture et de i'environnement a initié un projet de restauration 
écologique de la riviere Orbigo sur 108 km, de sa source B l a  
confluence avec la :ivi#re Esla. Les travaux ont été en=& en 2012 
sur un premier tronçon de 23,5 km pour un budget de 3,1 Mt: 
suppression d'enrochements et de digues, recul de digues et 
restauration de 300 ha de zones inondables. t a  restauration 
écologique de la rlvikre Orbigo est considérée comme l'un des - projets les plus ambitieux de la Stratégie Nationale de Restauration 
des Riviéres élaborée suite B la promulgation de la DCE. 

Des I'hiver 2013, ces aménagements ont prouvé leur efficacité: 1 aucun dommage niregirtrd suite h une nouveîie crue centenna,e, 
équivalente celles de 1995 et 2000. Cette premiére réussite a fait 

I des petits. Aujourd'hui, 57 km de dlgues ont &té supprimés sur les 
rivtéres du bassin du Duero et 5 km ont étC deplacés en retrait du lit 
mineur de Iforbigo. 

- 



Le fonctionnement naturel de la rivibre varie au cours de l'année, entre des périodes de faible débit (htiage) 
e t  des épisodes de crue oÛ la riviére sort de son lit mineur pour déborder dans le lit majeur. Cette expansion des 

- 

crues au sein de secteurs non urbanisés ou peu aménagds permet de limiter la dolenœ et  l'ampleur der inondations 
en stodtant i'eau, ralentissant les écoulements et en écr$tant les pics de crues. 

Les annexes fluviales, c'est-A-dire les zones humides en relation étroite avec la riviére 
(bras morts, prairies inondables ...) sont des champs naturels d'expansion des crues. Les 
reconnecter avec la rivlére est une solution efficace et nécessaire afin de crder de$ 
u zones tampons i, où l'eau se stocke lors de mes. 

' Ces débordements sont bgalament Indispensables pour l'alimentation des nappes 
phréatiques, k soutlen des d4blts ddtiage et ie maintIen de la blodlwnIté, En effet, 
les annexes fiwialts ont un rôle prhpondérant dans la reproduction d'espéces varides 

(oiseaux, batraciens) et sont de véritables nurseries et refuges pour de nombreux poissons. 

Vautres secteurs peu urbanisés et peu aménagés, tels que certaines surfaces agricoles en bordure de rivibre, terrains 
de spom, parcs urbains, casiers d'inondation S... peuvent remplir te r61e de champs d'expansion des crues selon les 
territoires. Ces zones sont B mobiliser d'amont en aval pour écrgter les crues au fil de I'eau. 

Un w&t wnjugd de renulurrtim mr k ~mmuci iiwim- 

v i i  (30) rtutninarikr*#a -.', 
Suite aux lourdes opérations de tecalibrage et de 

$94 
m b w r i * n -  

curage menées durant de nombreuses années, le -- 
Vistre $est enfoncd de 1 B 2 m, créant des berges iria.*ripa~u 

abruptes et conduisant L une perte de diversité des 1 

habitats. Emt-lls- 
. . .. .. 

En 2000, le syndicat mixte du bassln versant du 
Vistre a propos4 un schéma d'intervention sur ce 
fleuw (A Bouitlargues et NTmes) et son affluent, le 
Buffalon. II a men4 différentes opérations : 
reméandrage et modification du lit de la riviCre, 
végétalisation des berges et réhabilitation d'un 
anclen lagunage en zmss humides. Au total, 4 km 
de cours d'eau et 6 ha dr zones humides sont 
ristaurds pour un codt de 2 MC 

les riverains constatent k ralentissement des écoulements en période de crue grâce 3 l'effet conjugué du 
reméandrage, des boisrments rivulaires et i cette nouvelle capacite de stockage des eaux de 40000 m3. Lon de la 
crut notable de ZOOS, aueun dm n'est observé dans les secteurs aminagés, montrant ainsi la réussite du projet. 

Unr parhi mnr humldi au r a u r  d'un pro)& u h h  L thrnu (38) 
Pour valoriser une ancienne peupleraie en zone humide, la commune de 
Chanas a élaboré un aménagement conjuguant paysage, bkdlwnlté et 
préwntlon des inondations. 

Entre 2008 et 2009, le IR du Lambroz est redessink et 2 seuils sont modifiés 
pour favoriser les débordements dans la zone humide de 2 ha. A l'automne 
2014, un affaiblissement de l'intensité des crues est constaté et aucune 
maison n'est inondée grace B es champ d'expansion. 
La commune a souhaité egaiernent reconvenir une partie de cette zone 
humide en espace de découverte de la nature accessible adhabitants par un 
sentier paysager. Cet amdnagement multl-objectif s'est élevk i un peu plus 
de 600 000 eums. 

. . ..L avec vue Irir ia amn hririidr, tMiE *i rYLn 
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L'4dification de digues sur berges sur de longues portlons supprime toute possibilité d'écrêtement des crues au sein 
de surfaces non vulnérables, et empsche la riviére de dissiper naturellement son énergie. Le risque d'inondation est 
alors accru, notamment en aval, du fait de I+artificiallsation gdndralisée de la rM&re. Si ces arndnagements sont 
réalisés sur de grands lingaires, ils engendrent également des ddgradations morphologiques de la rivlere (déficit 
sédimentaire, incision du lit, etc.] pouvant provoquer 3 leur tour de graves problemes en période de crue (dégradation 
des berges, ddstablllsation des ouvrages d'art, etc.). 

II est primordial de rationaliser le recours au génie civll 
I'&chellt du bassin versant. L'implantation des ouvrages 
de protection doit se limlter aux secteurs o t  la 
vulnérablllté des populations le justifie, plutbt quo de 

h manihre systématique. Cet1 permet de sPcuriser un 
dh'rl- oorilh* m  ai secteur tout en évitant d'augmenter le rlsque 

blnondatlon 3 Yaval. Cette approche contribue A F v  l u  p J C i  maintenir un espace de bon fonctionnement pour la 
rlvihre. Cet espace comprend : le lit mineur, l'espace de 
mobilité, les annexes fluvlates, tout ou une partie du lit 
majeur (espace situé entre le lit mlneur et la limite de la 
plus grande crue historique rbpenories) dans lequel les 
champs d'expanslon naturelle des crues s'expriment. Cet 
espace a un rdle essentiel dans la vie aquatique, 
I04quilibre sédimentaire, la limitation des transferts de 
polluants, et le stockage des écoulements. 

Ainsi, l'implantation d'ouvrages de protection au pius 
proche des populations, dite de protectlon rapprock, 
renforce la plus-value apportée par une implantation 
raisonnée des aménagements, en garantissant la 
protection des popdations sans contraindre de maniere 
excessive les eaux de la rivlhre. 

. . 
Naturellement, la Durance est une riviére en tresse 
présentant une mobillté latérale importante. Néanmoins, 
cette divagation est contrainte par une sPrie d'&pis 
transversaux conçus pour la protection des terres 
agricoles. Ces aménagements ont montr& leur inefficacité 
lors des grandes crues de 1994, avec de nombreuses 
surverses dans las parcelles riveraines et do brutales 
ruptures d'épis. 

Le programme de restauration mis en œuvre par le 
Syndicat Mixte d'Amdnagernent de la Vallée de la 
Durance dés 1997 sur les communes de La Roque 
d'Anthdron, Charlevat et Mallemort porte sur le réml de 
100 B 200 m et i'arasement d'une dlzalne d'hpis, tout en 
conservant une llgne da protealon contre les inondaUons 
en retrait. La largeur de la bande essartée pour maintenir rdi*ien &M IH a ii mkcer a& rcciri b 
le libre deoulement des eaux a étt  portée de 250 B 350 m. 

Entre 1997 et 2013, la largeur du lit actif de la Durance a augmenté de 40 % sur 4 km, solt un gain effectif en espace 
de mobilité de 50 har Ces arndnagements ont per- d'abaisser les lignes d'eau en crue et d'assurer un niveau de 
protection cinquantennal pour les secteurs habit& situés en arriére de la ligne de ddfense. 



2 RALENTIR LES ECOULEMENTS DE tA RIVIERE 

E 2.1 RESTAURER LE CARAClERE NATUREL DE LA RlVlERE POUR DISSIPER SON ENERGIE 1 

Les opérations de chenalisation des rlvihres (recalibrage, rectification, 
endiguement et  extraction) ont pour objectif d'accil8rer les eaux pour lei 
évacuer plus rapidement vers I'aval. Pour mémoire, prbs de 50 # des 
cours d'eau du bassin RhBne Méditertande ont subi ce type de pressions. 
Ces techniques ont montré leurs Ilmites : en acc4lérant les eaux, le pic de 
m e  augmente et la puissance de i'eau peut alors causer des inondations 
brutales et de graves dommages en aval. Par contre, le débtt d'une riviére 
en bon dtat augmente plus faiblement et reste constant plus longtemps. 

Restaurer le caractére naturel de la rivikre, est donc un enjeu majeur pour 
qu'elle puisse contribuer cet amortissement des eaux. Le profil b 

naturellement sinueux et rugueux du lit permet de dissiper son énergie, -,, ~lpin*rro 

faciliter les débordements dans les annexes fluviales et les champs W Li e 
d'expansion de crues. Parallélement, cela améliore les capacités n r - * w  
épuratoires de la riviere, les échanges avec la nappe alluviale, la -*- 
biodiversiti. 

- '- 

el, 

La renatuWL7 du N e o n  A la ville comme 3 la campagne (m 

[li 
Depuis 20 ans, de vastes travaux de rembandrage sont engages sur le Drugeon. 
Cependant, dans les traversées des villages tels que Bonnwaux et Bouverans, le cours 
d'eau a eonservd un tracé rectiligne, enroché, trés inhospitalier pour la vie aquatique. 
Les travaux entrepris en 20U par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut 
Doubs ont pour objectif de 
diversifier les habitats . M t f e o f f r w k  

(reméandragt, pose de blocs) et - par 

réduire la largeur du murs d'eau 
afin de maintenir-un niveau d'eau wFfisant en Mage pour la vie 
aquatique. Dans les secteurs sensibles aux inondations, la réduction 
du lit est compensée par la création d'un lit intermddlaire 
u moyen rn dans lequel l'eau s'écoule lors de débits importants. 
C'est le principe des cr lits emboltés re. Les hauteurs des eaux ont 
ainsi baissé dans des secteurs où les habitants Italent Inondés 
avant les travaux. Le coSt des travaux est de 1 MC pour 4,s km 
restaurés. 

Restauration de PY tamn su mut &un paysage urbain 169) 
Aprés 6 dpisodes de crues importantes en 10 ans {décennale a trentennale), il est 
apparu essentiel d'élaborer un plan de lutte contre les inondations du bassin de 
i'Yzeron, Ce projet qui se veut ambltleux, allie dans des espaces urbains denses 
(Charbonniéres-les-Bains, Oullins, ...) des objectifs de protection contre les inondations 
et de restauration écdoglque sur 4,5 km de cours d'eau. 
Aprés l a  renaturation du Charbonnieres (affluent de I'Yteron), les grands travaux ont 
6th engagés 4 Oullins en mars 2014 par le Syndicat d'Aménagement et de Gestion de I IIYzeron, du Ratier et du Charbonnieres. la cunette bdton qui artincialire la riviere 

depuis prés d'un siécle a été supprimée, te lit élargi et les berges consolidées et 
vég&talisées (50 arbres et 2000 arbustes plantés) malgré les contraintes hydrauliques. 
Ces travaux d'envergure, d'un montant de 7,4 M& dont 6,1 MB concourant B la 
restauration écologique, peqnettent de faciliter i 'hulement des crues trentennales 
par débordement, tout en redonnant une nouwlle richesse Çcologique au cours d'eau 
et un mdre de vie paysager pour les habitants avec 1'1 km de promenades créées en 
bord de rivihre. 

P On di u i i h ~ ,  
m 6 
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Une riviére est un milieu dynamique et mobile, au sein duquel l'eau et les sédiments (bancs de galets, graviers) 
recherchent constamment un équilibre. Les érwlons et  les attsrtissements sont des manifestations naturelles du 
bon fonctlonnement de la rlviére. En effet, le transport des sédiments permet I la riviére de consommer de l'énergie. 
Coté milieux, les flux sédimentaires (reprise/dépbt) sont l'origine de milieux neufs. Plus l'hétérogénéité des habitats 
est grande plus la diversité des espéces s'accro?l. Leur résistance est alors meilleure pour lutter contre les 
bouleversements (pollutions, changement climatique, crues, etc,). 

Du fait de l'aménagement excessif du lit et des berges de la riviére, I'dquilibre entre l'eau et les sédiments est fragitisé. 
Les phénomenes d'érosion et de dépôt s'accentuent et peuvent devenir probldrnatiques pour les usages en bord de 
riviére. Le creusement du fond du lit (appel8 incision) entraine un affouillement et une déstabilisation des dlgues, 
augmentant çignificativement le risque d'inondation. Les atterrissements, notamment lorsqu'ils se fixent et se 
végétalisent peuvent rehausser le niveau de l'eau. Lorsqu'ils sont localisés B proximité de secteurs 4 risque, des 
opérations de K scarification n sont nécessaires. Dans ce cas, le retour des sédiments la riviére est A prlvlldgier pour 
garantlr un équilibre sddimentaire sur i'ensemble du linéaire. 

Une étude globale du fonctionnement sédfmentaire s'avère indispensable pour déflnlr les secteurs sur lesquels des 
interventions Sont nécessalres. Des opérations a court terme sont sources de nombreux dysfonctionnements. Un plan 
de gestion sédtmentaire intdgré i réchelle du barsin versant est alors indlipensable. 

Entre le seuil de Vemay et la confluence de fa Valentine (74), 
le Giffre tend vers une chenalisation et une incision du lit de 
1,s m qui diminuent le champ d'expansion des crues et 
favorisent la fixation des bana atluviaux par la végétation. ta 
trés forte productivité de la Valentine a conduk 4 la formation 
d'un cône de d4jectlon dans le lit du Giffrs qui réduit sa 
largeur d'écoulement et engendre des dbbordements. Ces 
travaux, entrepris par le Syndicat Mixte d'Aménagement de 
l'Arve et de ses Abords sur 2 km du ûlffre en Z O U ,  portent sur 
3 grands axes : ~'~vacuatlon de 1 200 m3 de sédlments i la 
coduence'de la Valentlne ; le reffeusement de chenaux dans OpiritlPac dm r n t v a I I ~  M k G i i  e w  knrIim ri MMm, m 
tes terrasses pour remoblllser les matériaux par la crue o"riraiimMi*mr* 
suivante ; la dévégétalisation des berges pour faciliter leur brosion et une reprise sddimentaire par la riviére. l e  c o O t  
de I'opdration est de 180 000 euros. Cet espace de rnobIlltd plus larga favorlse la dissipation de l'énergie du GWre et 
concourt ainsi au ralentissement des débits de mies, un Iqulllbre sedimentaire et ta ddueüon des pressions 
hydrauiiqiper sur les enjeux rhierains. Suite 9 la crue de mai 2015, le Dt c'est totalement réajusth avec reprise des 
matériaux issue des secteurs dévégétallsés et un apport important de la Valendne sous fonne de lave torrentielle. 

Abairsement dcs i ls de t i  bas= vallée ctu Var (M) 
En 40 ans, l'extraction de 50 mllllons de m3 de sédlments a entraîné un creusement du lit, la baisse 
du niveau de la nappe souterraine et I'asséchement de nombreux pults. Onze seuils ont alors et4 
aménages entre 1971 et 1986 pour arreter l'enfoncement. ûepùis, les alluvions s'accumulent dans 
les retenues des seulls augmentant ainsi la ligne d'eau B l'origine de débordements. Ces seulls ont 
transformé la morphologie du Var passant d'un torrent de montagne aux écoulements en tresses B 
une succession de plans d'eau favorisant le développement de forêts alluviales augmentant les 
risques d'inondation. 
ta premlbre phase de travaux portée en 2011 et 2012 par le Conseil departemental des Alpes 
Maritimes concerne l'abaissement d'environ 2 m des 2 seuils amont pour un montant de 3,6 Me. 
L'opération présewem la zone industrielle de Carros-Le Broc (600 entreprises) d'une crue 
centennale. Aujoudhui, le Var a rétabli son profil d'équlllbre et le transit des alluvions vers l'aval 
s'est accéléré. Ce n o m l  éqyilibre permet de restaurer le fonctionnement en tresse du Var et sa ' - 1 
mosaïque d'habitats naturels (ban= de galets, millcux ouve'm, rosaliére) propice la biodiversitd wuil du vw svam 
et notamment aux oiseaux. Cette nouvelle dynamique fluviale rddult en outre tes intwwntions i r w * ~  CmrctidCp#i 

humaines pour entretenir la dgdtatlon. 



t 
La végétation typlque des bords de cours d'eau diminue la vitesse di 
courant. La végétation u souple s, qui est  couchée par ta force de l'eau, 
protége les terrains de I'éroslon, t a  végdtation plus u rigide n, quant b elle, peut 
constituer de véritables a peignes r> qui bloquent les bols-morts venant de 
i'amont. Le système raclnaire participe B la consolidation des berges limitant ainsi 
les pertes de terrain par effondrement aux droits des biens et des personnes. II 
constitue une alternative au génie civil. Pour cela, II est essentiel de privilegicr des 
espéces caractéristiques de ces milieux telles que les saules et les aulnes qui, 
l'inverse d'esphces ayant un systéme racinaire traçant et peu profond (peuplier 
hybride, robinier faw-acacia ...), présentent une résistance suffisante pour rester 
en place lors des crues. 

Ces memes raclnes, en absorbant les éYrnents minéraux, filtrent et épurent I'eau polluée (produits phytosanitaires, 
engrais, etc.) ruisselant vers la riviere. La végétation des berges, grace O l'ombre qu'elle procure, rafraichit I'eau de la 
rlvilre favorable Ar la faune piscicole. Ce senrice rendu par la végétation permet aussi de prévenir le phénoméne 
d'eutrophisation, c'est l'une des mesures phares du plan de bassin d'adaptation au changement climatique. 

tes bois morts en rivibre ont un grand intérët écologique en créant de nouveaux habitats pour de nombreuses 
espéces. Toutefois, ils sont parfois B l'origine d'embâcles qui, une fois formés, s'accumulent dans des secteurs 
stratégiques pour la circulation des eaux de crue (pile ou arche de pont par exemple). te réflexe serait alors de vouloir 
supprimer tous les boisements prdsents en bord de riviére. Méanmoins, la perte de rugosité et la déstabilisation des 
berges ne peuvent qu'augmenter la dynamique de la crue et les dommages associds. 

Pour permettre la végétation de remplir pleinement ses fondions 
sans etre 9 l'origine d'obstacles, il est fondamental de mener une 
réflexion 4 l'échelle du bassin wrsant et de dimensionner les 
interventions sur la végétation selon les enjeux humains et 
éccinomiques. 

La iuppeessIon des arbres ne dolt pas itre systématique mals bfen 
justifile par un rkque d'okruaion des écoulements de la rivthre 
aux droits des habitations et ponts. C'est pourquoi, un plan de 
surveillance et d'entretien établi sur le long terme et adaptC B 
chaque secteur, doit Ctre défini B l'échelle du bassin versant. 
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Ce graphique correspond a la simulation du comportement de 2 - ~ ~ m d ~ p i r d t t m i  

aues d'intensités moyenne et forte sur un linéaire de 50 km. 750 ~nicnut i  di rimm 

avec ou sans végétation. 

Cette moddlisation confirme qu'en augmentant la rugositd du srxi 
MI, la végétation permet de retarder l'inondation et d'atténuer 
le pic de crue. L'effet de cette attdnuation est d'autant plus 
important lorsque l'intensité de la crue est élevée. 

2 M  

Temps (heure) 



GERER L'EAU PAR BASSIN VERSANT 
I LES CAPACITES DE RE KION DE L'EAU ! ;IN VERSANT 1 

Pour freiner les lcwlements dans la rivlkre, toutes tes capacités de rétention des milieux sont A mobfliser sur 
l'ensemble du bassin versant. En effet, les eaux de pluie qui ruissellent et attelgnent le cours deau sans pouvoir 
s'infiltrer sont déterminantes dans l'augmentation des débits. Favoriser leur infiltration dans le sol de l'amont B l'ml, 
est une solution cl4 pour limiter l'impact des crues. Plusleurs lwlets existent, 

r- Sur les versants, des pratiques agricoles adaptées et I i  végétation (boisement, praIries, 
haies) permettent d'intercepter Yeau de pluie avant qu'elle ne s'écoule vers la rhriére. Le 
boisement est un type d'occupation du sot efficace, grace notamment h la lltihre qui couvre 

1 les sous-bois et B la porosité du sol qui favorisent rinfiltratlon de i'eau. La replantation de 

--.in réseau de hales permet également une Inflltratlon de I'eau, limite la concentration des 
écoulements et les coulees de terre. 

En milieu urbain, l'imperméabilisation des sols augmente significativement le 
ruissellement. Ainsi, créer w restaurer des surfaces vdgétallsées (parcs urbains, toitures 
végétalbées) et favoriser des revltements permdables (dalles h trous, pavés perméables) 
sont autant de techniques qu'il convient de géndratiser, 

l e  a petit chevelu ir des tbtes de bassln versant reprdsente prhs de 70% du linéaire de 
cours d'eau présent sur le territoire. Ces tltes de bassin versant sont primordiales dans le 
fonctbnnement du cycle de I'eau. Restaurer leur caractére naturel, préserver et restaurer 
les zones humides de tensernble du bassin versant (marals, tourbléras, prairies ... ) sont 
des actlons efflcaces pour recevolr les eaux de pluie, limiter le M gonflement fi des rlviBres 
et tamponner les Inondations. 

A Mmtpdlimr (M), un m e n w r n t  M n  pou? freiner les eaux pluviaks 
La ville de Montpellier projette la création de noues et de bassins de rétention I 

-1 
pour retenir I'eau sur son campus unkersltaire, Sur le site du CNfG, 
I'opdration représente un stockage de 18 000 m3 pour une surface de 3,s ha 
et permet d'abaisser ie débit de pointe de 7 B 3 m3/s lors d'une crue 
décennale. L'ensemble du projet vise une rdtention totale de 27 000 m3 pour 
un montant de 2,7 ME: solution nettement moins chere qu'un 
surdimensiannement des réseaux et bassin de rétention enterre wi génie civil A 

estimé 50 ME. Plus économique, cette solutlon offre également I'wantage 
d'améliorer le cadre paysager du campus, de préserver le quartier des crues " &- 
les plus fréquenbs et de ne pas renvoyer les excédents d'eau plus en aval. ûwtbn h ~ i u  @&ah wli w m y u r , d  

R e d m e r  une valcur au* toms huml&s de t h  de bassin (Il)  
Situé dans les Pyrénées, la forêt de Bac de Péguliw s la particularité de posséder une 
bentaine de tourbiéres repdsentant une superficie totale de 9 ha et une capaclté de 
rétention de 40000 m' d'eau. Dans les années 1960, tas opdrations de drainages 
associées a la plantation d'épicéas en forte densité ont asséché les zones humides. 

Conscimt de son intdrêt pour ta biodiversit$ et la régulation des eaux en tête de bassln 
versant, le département de l'Aude a acheth les parcelles dans le cadre de sa pditique 
d'Espaces Naturels Sensible% Pour dmolre, le volume d'eau stockée dans toutes kr 
zones humides de la haute VaIIde de t'Aude est estirnt 3 19 milflonr de ma. La priorite 
du plan de gestion du site est la réouverture des tourbières te principe est d e  retimr 
les arbres dant la prdsena dCfavwable aux zones humid@s et leurs fonctionnalités. 
Pour ne pas les d8grader4 le d4bardage est eOFectuC par des chevaux. Une premlere 
phase de travaux a été engagee en 2014 sur ï,44 ha de tourbieres et 1 ha de bords de 
cours d'eau pour un montant de 58 4M1 euros. 
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Pour cette gestion des riviéres, il est essentiel d'engager des études globales prenant en compte les difiérents volets 
hydrauliques, 4cologlques et économique% II faut désormais s'affranchir des approches trop sectorielles, segmentées 
qui ne répondent pas aux enjeux de la gestion de I'eau et des crues. Le but de ces études est d'établir un etat des lieux 
précis de la situation Initiaie, d'optlmkr te capital r riviére ip, afin de faire ressortir les priorités d'aalon apportant 
une réponse globale en termes de sécurité des populations, de restauratlon et de prkrvat ion des milieux. 

Comparer plusieurs scdnarios d'actim selon les objectifs hydraullquss et écologiques fixés préalablement, est 
indispensable afin d'évaluer leur efficience et leur incidence sur les milieux aquatiques. Leur élaboration permet 
d'envisager plusieurs alternatives, en fonction de critéres établis tek que l'occupation du sol, le niveau de protection 
recherché, les gains écologiques attendus, les coûts de mise en euvre et d'entretien. A ce titre, l'analyse économique 
des scénarios d'actions envisagés permet de faciliter et d'objectiver la prise de décision. 

Ainsi, tout projet ambitieux doit donc analyser les differentes options dont dispose le territoire pour laisser plus 
d'espace a la rMi?re et frelner les dcoulernents a l'échelle du bassin versant. B s'agit donc bien de comparer entre eux 
les scénarios d'action dans leur ensemble, et non chacune des actions prises individuellement. 

et& hyddogkw. morpkokrpfque cl )ryB;irrlPqw k la Cade (U) 

Sur le cours d'eau de la Garde, des remblais disposés dans le  lit majeur du cours d'eau, 
privent la rivlhre de zones d'expansion de crues et entraînent des inondationssur la rive 
opposée. Des ouvrages de protection contre les inondations devenus obsolhtes et 
réalisés trop proche du cours d'eau sont également en cause. La communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez a donc souhaité lancer une vaste étude afin de 
rétablir le bon fonctionnement de la Garde. Pour se faire, 2 scénarios d'aménagement 
ont été étudiés : comparaison de I'efficacite hydraulique et morphologique des 2 , a,* ~~~~d 
variantes, de la vulnérabilité des enjeux dans la zone d'incidence et analyse des a co0ts- c m -  hmth k OJrt~mpt 

bénéfices n. Cette dlmarche facilite la décision des élus. û'un montant de 5 MC (dont 3 consacrés 3 la restauration), 
los amenagements permettront la suppression totale des ddbordements dans les lieux habités pour des crues 
vicennales et présenieront la zone d'ab~té  des crues cinquantennales. 

Aujourd'hui, l'échelle du bassin versant est la plus pertinente 
pour une gestion efilcace des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations. Toute ooludon est 4 éprouver au 
-rd de son b4n0dce Q l'échelle de la riuiere car des 
interventions ponctuailes inadaptées peuvent avoir des 
conséquences en amont comme en aval (érosions, obstacles A 
I'lcoulernent, ...). Depuis plus de 20 ans, cette gestlon do I'eau 
par bassin versant est un acquis dans les bassins Rh8ne 
Méditerranée et Corse. La nouvelle compétence GEMAPI est 
I'opponynité de la comolider en traltant de maniére intégrée 
la prévention des inondations et la présenration des milieux 
aquatiques. Cette nouvelle gestion des riviéres répond aussi 
un objectif de rdpartition équitable des responsabilités et des 
efforts entre les différents territoires concernls. 

Pour ce faire, des rhflexlons globales sont B engager, tant sur le plan thhatique que sur le plan spatial. Elles sont 8 
initler dans le cadre d'un SAGE, d'un contrat de rivihe, d'un PAPI... L'élaboration de ces stratégies offre I'oppominlt4 
B la fois d'établir un diagnostic global des enjeux et de dCflnlr des priorités d'action6 sur la base d'une démarche 
concertée h une échelle cohérente. 

Pour Ctre efficace, cette r6fléxion doit pouvoir I t n  portée +r4chelle du bassin versant, par des structures comme tes 
syndicats de rMhre, les EPTB' et les EPAGE~. En effet, ces structures d i  bassin construksent la solidarité amont-wal e t  
assurent une gestlon coherente de I'eau pour, entre autres, garantir la protection des populations face aux 
inondations tout en am4iomnt l'état et le fonalonnement des milieux squatlquss. 



POUR UNE NOUVELLE 
GESTION DES RIVI%ES 
LES ACTIONS À CHEURE 
DE LA GEMAPI 
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