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Fleuve
Un fleuve (latin fluvius, de fluere, couler) dÃ©signe un cours dâ€™eau dont les eaux permanentes et leur charge (solide, dissoute)

parviennent directement Ã  la mer ou Ã  lâ€™ocÃ©an. Certains traversent de vastes territoires alors que dâ€™autres, que lâ€™on

nomme Â«Â fleuves cÃ´tiersÂ Â», ne prennent leur source quâ€™Ã  quelques kilomÃ¨tres seulement du littoral. Si les fleuves sont en

majoritÃ© Â«Â exorÃ©iquesÂ Â», conduisant Ã  la mer, certains dâ€™entre eux sont Â«Â endorÃ©iquesÂ Â» quand ils se

dÃ©versent dans des Â«Â mers intÃ©rieuresÂ Â» ou quâ€™ils se perdent dans le dÃ©sert. Dans les Ã®les tropicales franÃ§aises,

les cours dâ€™eau dÃ©bouchant dans lâ€™ocÃ©an sont appelÃ©s des Â«Â ravinesÂ Â». Pour ajouter encore Ã  la complexitÃ©,

les anglo-saxons ne font pas la diffÃ©rence Ã©crite entre Â«Â fleuveÂ Â» et Â«Â riviÃ¨reÂ Â» (river), pas plus que nous ne la

faisions dâ€™ailleurs en France au Moyen Ã‚ge, lorsque le terme Â« riviÃ¨re Â» Ã©tait appliquÃ© Ã  tous les cours dâ€™eau

Les champs de recherche couverts par lâ€™Ã©tude des fleuves sont nombreuxÂ :

- Les fleuves sont devenus un objet dâ€™Ã©tude historique, Ã  la fois physique et sociÃ©tal. Les sociÃ©tÃ©s modernes les ont

mÃ©tamorphosÃ©s, par effet de substitution durable de leur style fluvial (Schumm, 1969). Bien que certains aient commencÃ© Ã 

lâ€™Ãªtre au Moyen Ã‚ge, la plupart des fleuves des pays industrialisÃ©s ont Ã©tÃ© dÃ©finitivement endiguÃ©s dans le courant du

XIXe s., pour limiter lâ€™inondabilitÃ© de la plaine et promouvoir sa mise en valeur (Bravard et Petit, 1997). Leur style fluvial a

Ã©tÃ© simplifiÃ© suite Ã  des opÃ©rations de rectification de leur tracÃ© lorsque lâ€™on a voulu augmenter leur navigabilitÃ© en

mÃªme temps que leurs berges, solidifiÃ©es par des enrochements, Ã©taient rehaussÃ©es. La consÃ©quence prÃ©vue fut

lâ€™approfondissement du lit des fleuves, qui passÃ¨rent de plusieurs bras (ou dâ€™un chenal large et peu profond) Ã  un chenal

unique et profond. ParallÃ¨lement, dans le courant du XXe s., de trÃ¨s nombreux barrages ont Ã©tÃ© construits partout dans le

monde pour le contrÃ´le des extrÃªmes hydrologiques, les besoins de lâ€™hydroÃ©lectricitÃ© et lâ€™agriculture irriguÃ©e, ou tout

simplement pour lâ€™alimentation en eau potable. Certains de ces barrages ont rendu les fleuves plus navigables. On voit donc Ã 

travers la Â«Â mÃ©tamorphoseÂ Â» moderne des fleuves quâ€™il nâ€™est plus possible dâ€™Ã©tudier aujourdâ€™hui lâ€™

hydrosystÃ¨me sans investir en profondeur ses composantes physiques et humaines.

- Lâ€™Ã©tude des fleuves dÃ©finit des linÃ©aires plus ou moins segmentÃ©s dont on apprÃ©cie le rÃ´le dans la structuration

deÂ lâ€™espace. TrÃ¨s tÃ´t (dÃ¨s -6500 ans) apparus comme lieux privilÃ©giÃ©s dâ€™installation des sociÃ©tÃ©s, en

MÃ©sopotamie, en Ã‰gypte et dans les grandes plaines deltaÃ¯ques de lâ€™Inde et de la Chine, avec lâ€™Ã©mergence de la

culture de cÃ©rÃ©ales adaptÃ©es, les fleuves sont devenus aussi et parfois des limites territoriales faisant office de frontiÃ¨re

administrative entre deux Ã‰tats. Ces Â«Â fleuves frontiÃ¨resÂ Â» ont pu Ãªtre le siÃ¨ge de conflits entre Ã‰tats limitrophes ou

disputÃ©s pour eux-mÃªmes. Les bords de fleuve ont Ã©tÃ© aussi de possibles sites dâ€™implantation des grandes villes et

mÃ©tropoles dans le monde, pour deux raisonsÂ essentielles qui tiennent aux besoins en eau (consommation, ressource halieutique,

exploitation, usages, Ã©vacuation des dÃ©chets, ceinture de protection hydrauliqueâ€¦) et aux effets de site (configuration du

bassin). Aujourdâ€™hui, on observe aussi et surtout un intÃ©rÃªt portÃ© Ã  la vallÃ©e comme axe de circulation des capitaux et des

marchandises, ces derniÃ¨res par la route, le fer et les voies dâ€™eau, qui dÃ©passe la seule implication du fleuve. Ainsi,

lâ€™Ã©tude des fleuves aide Ã  comprendre le (dys)fonctionnement de leur vallÃ©e et caractÃ©riser diffÃ©rents types dâ€™espace

dont les caractÃ©ristiques dÃ©pendent de la taille du bassin et lâ€™abondance de ses eaux, la nature du milieu physique, la

densitÃ© de peuplement, le seuil de richesse Ã©conomique, lâ€™histoire et la culture, les choix de sociÃ©tÃ©â€¦ (Bethemont,

1999Â ; Sanjuan, 2004). Pour autant, les fleuves ne sont pas une force fÃ©dÃ©ratrice, et bien souvent on constate la difficultÃ© Ã 

gÃ©rer des pratiques singuliÃ¨res ou des stratÃ©gies divergentes des riverains, dâ€™une rive Ã  lâ€™autre, dâ€™amont en aval, du

bassin-versant Ã  lâ€™Ã©corÃ©gion, dâ€™un continent Ã  lâ€™autre.

- Les fleuves sont le cÅ“ur dâ€™Ã©tudes mesurant leurs liens avec les activitÃ©s Ã©conomiques. Historiquement (XVIIIe â€“ XIXe

s.) dans les pays industrialisÃ©s, les usines se sont implantÃ©es sur les bords des voies navigables (villes portuaires) car câ€™est

par lÃ  quâ€™arrivaient les matiÃ¨res premiÃ¨res (Ruhr/Rhin). Dans les pays faiblement industrialisÃ©s, la ville fluviale est plutÃ´t

connexe des mines dâ€™exploitation. Les pays industrialisÃ©s ont connu, eux, de fortes mutations dÃ¨s le dÃ©but du XXe s. avec le

dÃ©clin des sites industriels des hautes vallÃ©es. La production Ã©lectrique va se relocaliser dans les grandes vallÃ©es fluviales.

Dans le mÃªme temps, lâ€™hydroÃ©lectricitÃ© aura Ã©tÃ© motrice de lâ€™industrialisation soviÃ©tique dans de nombreuses

vallÃ©es. Ã€ partir des annÃ©es 1950, lâ€™apparition de lâ€™Ã©nergie nuclÃ©aire fit progressivement naÃ®tre des sites fluviaux

Ã  haut risque technologique. Aujourdâ€™hui, certains fleuves apparaissent comme structurant de grandes rÃ©gions

Ã©conomiques, dÃ©passant le cadre de leur bassin-versant tel lâ€™espace RhÃ©nan, alors que dâ€™autres deviennent comme

des traits dâ€™union entre deux espaces Ã©conomiques, Ã  lâ€™image de la vallÃ©e du RhÃ´ne en Europe. Du milieu du XXe s. Ã 
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aujourdâ€™hui, les fleuves ont toutefois permis le dÃ©veloppement de nombreuses activitÃ©s (pÃªche, pisciculture, transport par

bateau, transit de bois flottÃ©sâ€¦). Certaines vallÃ©es fluviales sont Ã©minemment connues pour leurs excellents terroirs viticoles

et vins mondialement rÃ©putÃ©s. Les fleuves sont aussi le support dâ€™une activitÃ© touristique variÃ©e, invitant Ã  la fois Ã  la

visite de sites fluviaux historiques et Ã  la crÃ©ation de stations rÃ©solument tournÃ©es vers le fleuve. Ils sont devenus des lieux

rÃ©crÃ©atifs et culturels, tout en restant encore des lieux cultuels (fleuves sacrÃ©s de lâ€™Inde) et identitaires (Indiens

dâ€™Amazonie). Au final, les fleuves ont permis de fabriquer des mÃ©tiers, faisant Ã©merger et vivre de faÃ§on directe ou indirecte

une communautÃ© (les Â«Â gens des fleuvesÂ Â») bigarrÃ©e, tout autant complÃ©mentaire que conflictuelle, et attachÃ©e Ã 

lâ€™exploitation des voies et ressources fluviales. La chenalisation, la mÃ©canisation, lâ€™industrialisation et la rÃ©organisation

mondialisÃ©e des voies fluviales ont eu raison de beaucoup de ces mÃ©tiers ancestraux dÃ©pendants des fleuves mais en firent

Ã©merger aussi de nouveaux (veille scientifique, croisiÃ¨reâ€¦).

Les dÃ©bats et enjeux scientifiques contemporains que suscitent les fleuves sont posÃ©sÂ :

- Les fleuves sont des lieux de conflits entre diffÃ©rents usages. Les sociÃ©tÃ©s considÃ¨rent dâ€™abord les fleuves comme une

ressource en eau (ville, campagne) et en matÃ©riaux (extraction de sables et granulats, bois). Mais cette ressource est dâ€™une

part Ã©puisable, et elle peut dâ€™autre part constituer des conflits dâ€™usage, qui naissent bien souvent de sa mauvaise

rÃ©partition ou utilisation. La Banque Asiatique de DÃ©veloppement estime Ã  50 % le dÃ©ficit de la ressource en eau en Inde

dâ€™ici 2030. Des conflits gÃ©opolitiques autour du partage difficile des eaux de fleuves trÃ¨s souvent transfrontaliers ont

prospÃ©rÃ© un peu partout dans le monde (Raison et Magrin, 2009). Dâ€™autres risquent de sâ€™ouvrir Ã  tout moment, alors que

des formes nouvelles dâ€™hydro-piraterie se rÃ©gÃ©nÃ¨rent rÃ©guliÃ¨rement, Ã  lâ€™image de ces millions de mÃ¨tres cube

dâ€™eau de lâ€™Amazonie embarquÃ©s dans les cuves de Â«Â supertankersÂ Â» Ã  destination du Moyen-Orient dÃ©ficitaire en

eau, car le coÃ»t de dessalaison de lâ€™eau de mer reviendrait plus cher que celui dâ€™un transport par bateau depuis le BrÃ©sil.

- Les fleuves reprÃ©sentent une zone de risque pour les populations riveraines ou qui en dÃ©pendent, ou qui lâ€™utilisent. Les

formes du risque fluvial sont multiplesÂ : risque de pollution diffuse Ã  lâ€™Ã©chelle du bassin-versant, liÃ©e aux excÃ¨s locaux des

villes, de lâ€™agriculture et de lâ€™industrieÂ ; risque dâ€™inondation (alÃ©a crue) et/ou technologique (rupture de barrage,

accident de centrale nuclÃ©aire)Â ; risque de pÃ©nurie hydriqueÂ ; risque sanitaire (maladies liÃ©es Ã  lâ€™eau, son biotope et son

environnement). La prise en considÃ©ration de ces dangers liÃ©s au fleuve passe par lâ€™Ã©laboration dâ€™un plan de

prÃ©vention des risques.

- Les fleuves sont au cÅ“ur de milieux sensibles Ã  prÃ©server. Ils ont Ã©tÃ© fortement impactÃ©s par les Â«Â grands travauxÂ Â»

(chenalisation, endiguement, barrages, extraction de granulats, centrales Ã©lectriques), ayant entraÃ®nÃ©Â de nombreuses

consÃ©quences : incision du chenal, augmentation de la pente hydraulique et des forces Ã©rosives, altÃ©ration des rÃ©gimes

hydrologiques, ennoiement de milliers dâ€™hectares et, par voie de consÃ©quences, dÃ©stabilisation des ouvrages dâ€™art et des

structures hydrauliques, abaissement des aquifÃ¨res alluviaux, rÃ©chauffement des eaux, sÃ©cheresse hydrologique, interruption de

la connectivitÃ© hydro-sÃ©dimentaire amont-aval et latÃ©rale, mise Ã  mal de la continuitÃ© Ã©cologique, atteinte de la

biodiversitÃ©, Ã©rosion des franges deltaÃ¯ques, risque hydro-technologique, sans compter les pollutions liÃ©es aux rejets

agricoles, urbains et industriels (pÃ©trochimie, nuclÃ©aire), qui affectent les eaux et les sÃ©diments, en plus des impacts

physiologiques et socio-Ã©conomiques induits par le rÃ©agencement du milieu fluvial Ã  lâ€™Ã©chelle du bassin-versant. La quÃªte

de lâ€™Ã©quilibre environnemental autour des fleuves dans toute leur dimension Ã©conomique et sociÃ©tale est toujours en cours.

- Lâ€™avenir des fleuves sâ€™envisage Ã  travers une bonne gouvernance entre eaux urbaines et eaux du bassin-versant dans une

perspective de dÃ©veloppement durable et de changements globaux. De fait, la problÃ©matique du changement climatique replace

les grands fleuves au premier plan de la dialectique ressource en eau/dÃ©veloppement durable. Lâ€™Asie est particuliÃ¨rement

concernÃ©e, tout comme les autres continents. La disparition annoncÃ©e de deux tiers des glaciers (cas oÃ¹ le rÃ©chauffement

planÃ©taire dÃ©passerait 1,5Â°C) compromet le rÃ©gime et le bilan hydrologique, ce qui va rarÃ©fier la ressource en eau pour

prÃ¨s de 1,65 milliard dâ€™Ãªtres humains vivant dans les bassins versants de grands fleuves du Â«Â systÃ¨me himalayenÂ Â» et le

Â«Â chÃ¢teau dâ€™eauÂ Â» du continent asiatique (Immerzeel et al., 2020). Lâ€™insuffisance de lâ€™eau, dÃ©jÃ  marquÃ©e

dans certains pays, dont lâ€™Inde et la Chine, sa rarÃ©faction en raison du changement climatique, et le fait que la majoritÃ© de la

population soit concentrÃ©e dans des villes et sur les rives des fleuves, laissent craindre une dÃ©sastreuse Â«Â guerre de

lâ€™eauÂ Â». Les fleuves tropicaux sont encore trÃ¨s mal connus, et câ€™est sur eux que doivent se porter les efforts de la

recherche scientifique.
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