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1. RAPPEL . DES OBJECTIFS ET ENJEUX 
DE L’ÉTUDE 

La vallée de la Meuse est soumise à des inondations fréquentes et dévastatrices. Les 
derniéres crues les plus fortes se sont produites : 

0 dans les Ardennes, en janvier 1991, décembre 1993 et surtout janvier 1995 ; 

0 dans la Meuse et les Vosges, en décembre 1947, avril et mai 1983, janvier 
1995 et mars 1999 (à Neufchâteau) ; 

0 sur la Chiers (à Longwy), en janvier 1995. 

Ces crues ont été à l’origine de 9 blessés en 1995 et 1 mort en 1993. Elles engendrent 
des dégâts considérables puisque, selon les estimations réalisées pour la présente 
étude, la crue de janvier 1995 a coûté environ 1,6 milliard de francs (240 millions 
d’euros) sur l’ensemble de la vallée de la Meuse française et la crue de 1993, 800 
millions de francs (120 millions d’euros). 

Ces dégâts sont directs - endommagement de bâtiments privés, publics, industriels, 
commerciaux et agricoles, de voiries, canaux et réseaux ... - et indirects par interruption 
des communications et de l’activité économique pendant plusieurs semaines. 

Un certain nombre de travaux d’urgence ont été entrepris (travaux d’entretien de la 
rivière, dragage du lit mineur, recatibrage, déroctage au droit de ponts, aménagement 
des dérivations de Charleville-Mézières, etc, Cf. annexe 7), mais avec une efficacité 
localisée. Bien que l’impact cumulé de ces aménagements n’ait pas-été évalué à 
l’échelle de la vallée, leurs effets ont été positivement perçus par les riverains. 

L’EPAMA (Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents) a 
été créé afin de mettre en place une stratégie partagée et cohérente d‘aménagement 
et de gestion des crues à l’échelle du bassin français de la Meuse, en liaison avec les 
pays situés en aval, la Belgique et les Pays-Bas. Cela implique en particulier le respect 
du Plan d’Action Meuse approuvé par la Commission Internationale pour la Protection 
de la Meuse (CIPM). 

La première réalisation de I’EPAMA consiste en la présente étude, dont l’objectif est 
multiple : 

mieux estimer les risques et les enjeux liés aux crues ; 

rechercher en conséquence les aménagements les plus adaptés pour réduire 
l’impact des inondations à l’échelle du bassin versant de la Meuse française, 
sans aggraver les crues en aval, voire en les réduisant ; 

disposer d’un outil de modélisation qui permettra d’étudier d’autres scénarios 
d’aménagements suite à la présente étude ; 

mettre en place un modèle de prévision des crues opérationnel en temps réel 
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modèle hydrologique général AGYR 

L: 

2. Campagne topographique 

3. Modélisation hydraulique 

4. Diagnostic de la situation actuelle 

5. Recherche de stratégies d’aménagement 

6. Prévision des crues 

L 

modèle numérique de terrain (MNT) 

modèle hydraulique STREAM 

STREAM + modèle cartographique 
CALYPSEAU intégrant le MNT 

ensemble des modèles 

modèle de prévision MOISE intégrant les 
modèles AGYR + STREAM 
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2. DÉMARCHE ET EMPRISE DE L’ÉTUDE 

Compte tenu de la complexité des crues de la Meuse et de l’ampleur du bassin versant 
à étudier, le recours à des outils de modélisation en matière d’hydrologie, 
d’hydraulique, d’économie et de cartographie constitue le seul moyen efficace d’aboutir 
à une bonne connaissance des risques liés aux inondations et de l’efficacité des 
moyens envisagés pour les réduire. 

Six phases principales ont été prévues pour le déroulement de l’étude, chacune 
mettant en œuvre un ou plusieurs des modèles réalisés : 

Modèles mis en oeuvre 1- 

L’étude hydrologique a concerné l’ensemble du bassin versant de la Meuse. 

Les autres phases, basées sur une topographie fine (le MNT), ont été réalisées sur la 
Meuse depuis Maxey-sur-Meuse jusqu’à la frontière franco-belge dans un premier 
temps ainsi que sur la Chiers aval depuis Chauvency-le-Château. I I  sera possible 
d’étendre ultérieurement ces investigations à d’autres secteurs. L’étude de la Meuse a 
d’ores et déjà été étendue à l’amont jusqu’à Neufchâteau. Cette extension a fait l’objet 
d’un rapport spécifique. 

Les modèles hydrologique puis hydraulique ont permis d’étudier les différents 
aménagements envisagés et leurs impacts respectifs puis de proposer à ce stade une 
stratégie d’aménagement sur l’ensemble de la vallée de la Meuse Française. 

La démarche de l’étude est synthétisée par la figure 7. Elle précise les moyens mis en 
œuvre et les différentes investigations successives qui, à partir du diagnostic, ont 
conduit aux propositions d’actions de prévention des crues. 
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3 - LE BASSIN VERSANT ET LES CRUES DE LA MEUSE 

3. LE BASSIN VERSANT ET LES CRUES 
DE LA MEUSE 

La Meuse traverse le territoire de trois pays avant de se jeter dans le Rhin : la France, 
la Belgique et les Pays-Bas. Le bassin de la Meuse française correspond à environ la 
moitié de la longueur totale de la rivière. II s’étend sur 5 départements qui sont, 
d’amont en aval : la Haute-Marne, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les 
Ardennes, et sur deux régions : Lorraine et Champagne Ardenne (Cf. figure 3). 
La Meuse prend sa source à Pouilly-en-Bassigny à une altitude de 400 m, et passe en 
Belgique à Givet, après un parcours de 400 km, à une altitude de 100 m. Sa pente 
moyenne est de 0,751 %O, soit 0,75 m/km. Son bassin versant français est de 
10 350 km2. 

Ficiure 2 : les crues historiques de la Meuse à Verdun et à Charleville-Mézières 

II I 

HFS 808430 echdb.adr JLF 

La Meuse= BCEOM 
Ses crues 

historiques D 

T En Meuse 7 En Ardennes 
A V e r h n  à Ch. Mdènr 

EPAMA 

Comme le montre la figure2 ci-contre, le 
bassin a de tous temps été soumis à des 
inondations fréquentes et dévastatrices. 
Depuis 1910, la cote de débordement 
“ grave ” a été dépassée 9 fois de plus de 
80 cm à Charleville-Mézières, 9 fois de 
plus de 50 cm à Sedan, 7 fois de plus de 
50 cm à Givet. 

Les dernières crues les plus fortes se 
sont produites : 

0 dans les Ardennes, en janvier 
1991, décembre 1993 et surtout 
janvier 1995 ; 

0 dans la Meuse et les Vosges, 
en décembre 1947, avril et mai 
1983, janvier 1995 et mars 1999 
(à Neufchâteau) ; 

0 sur la Chiers (à Longwy), en 
janvier 1995. 

, 
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/ 

L’étude de modélisation des écoulements de la Meuse sur l’intégralité de son cours de 
Neufchâteau à Givet est une des premières en France a être menée à cette échelle 
géographique tout en traitant finement la prévention et la prévision des risques. 

Cette étude a abouti à : 

Q mieux estimer les risques et les enjeux liés aux crues par la réalisation 
d’un SIG (Système d’information Géographique) complet de l’aléa, de la 
vulnérabilité, des risques, et du coût des dommages inondations ; 

Q élaborer un scénario d’aménagement de la vallée française de la Meuse 
cohérent et justifié par une démarche convergente, partant de 
l’identification de toutes les opportunités d’aménagements 
envisageables pour aboutir à la définition du scénario proposé 

disposer d’un outil de modélisation qui permettra d’étudier d’autres 
scénarios d’aménagements suite à la présente étude ; 

Q mettre en place un modèle de prévision des crues opérationnel en temps 
réel. 

Après avoir identifié et testé de nombreuses solutions, la proposition de scénario 
d’aménagement retenue consiste à réaliser un aménagement global d’écrêtement 
des crues et des protections localisées. L’aménagement global est indispensable pour 
réduire les inondations sur l’ensemble de la vallée. Cette réduction n’étant pas 
suffisante pour les sites particulièrement sensibles, des protections localisés sont 
également nécessaires. En outre, l’aménagement global compense l’impact ,, 
secondaire (surcotes locales et accélération des crues) généré par les protections 
localisées, et permet de réduire les débits de pointe à la frontière franco-belge. 

Ce scénario permet de réduire les niveaux d’inondation des crues faibles aux crues 
exceptionnelles. Pour la crue centennale, la ligne d’eau de la Meuse est abaissée de 
1 m sur les sites les plus sensibles. 

Le programme de travaux est estimé en première approche à 525 MF (80 MEuros) 
pour une réduction du coût moyen annuel des dommages de crue de l’ordre de 
140 MF/an (21 MEurosIan). Le retour sur investissement peut donc être estimé à 
environ 4 ans, sans tenir compte des coûts d’entretien et de gestion qui restent à 
évaluer. 

Dans l’optique où le scénario proposé serait retenu, diverses problématiques devraient 
être affinées et en particulier la gestion dans le temps de la réalisation des travaux et 
les contraintes de fonctionnement et d’entretien. Dans le cadre de la mise en œuvre du 
scénario retenu, les possibilités de modularité pour la réalisation progressive des 
aménagements est envisageable. 

Enfin, les aménagements de la Meuse doivent : 

. ’ 

0 respecter le Plan d’Action Meuse approuvé par la Commission Internationale 
pour la Protection de la Meuse (CIPM) et s’inscrire dans une optique de 
développement durable à l’échelon européen. La présente étude a été réalisée 
dans ce cadre. 

’ 
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0 intégrer tous les aspects environnementaux, urbanistiques et sociologiques de 
la vallée. 

0 tenir compte des impératifs et des souhaits de développement de Voies 
Navigables de France (VNF) concernant les canaux navigables. Actuellement, le 
trafic du canal de l’Est est de 200 O00 Tîan et de plus de 20 O00 plaisanciers/an. 
VNF souhaite développer l’activité liée au tourisme fluvial. 

Malgré un programme d’aménagement de la vallée ambitieux, il reste impossible 
d’éviter totalement les inondations d’une rivière telle que la Meuse, les volumes mis en 
jeux par les crues fortes étant trop importants. I I  est donc primordial d’associer aux 
mesures structurelles de réduction des inondations des mesures de prévision et de 
prévention des crues. 

Le nouveau système de prévision des crues MOISE est installé au Centre 
d’Annonce de Crues de la DIREN Lorraine à Nancy. II permet d’exploiter toutes les 
données actuellement disponibles en temps réel pour bénéficier d’une prévision fiable 
de façon rapide et souple. Le gain de fiabilité résulte de l’intégration dans MOISE de 
modèles performants : modèle hydrologique AGYR et modèle hydraulique STREAM. 

A terme, l’objectif est de fournir l’information sous une forme cartographique en temps 
réel. 

La qualité des prévisions de crue dépend de la fiabilité des modèles ainsi que de la 
qualité des données et des prévisions de pluie. Or, les 8 postes pluviographiques du 
réseau SARDAC actuel ne permettent pas d’obtenir une représentativité satisfaisante 
sur un bassin de plus de 10 O00 km’, qui comporte des zones contrastées du point de 
vue pluviométrique. Des pistes d’amélioration ont d’ores et déjà été identifiées,, dont 
l’intégration par MOïSE de nouvelles données : pluviographes Météo-France, 
pluviographes belges? et luxembourgeois, radar de Troyes, futurs radars des Ardennes 
franco-belges et de l’Aisne, etc. 

L’amélioration des courbes de tarage et du réseau de mesures hydrographiques 
permettrait également d’obtenir de meilleures prévisions de crue. Le modèle 
hydraulique STREAY a permis de préciser certaines courbes de tarage, mais des 
recherches restent à faire et l’amélioration du réseau de mesures est programmé. 

L’EPAMA et la DIREN Lorraine prévoient également d’améliorer le système de 
diffusion de l’information ainsi que la gestion de crise en temps de crues. 

Enfin, la prévention comprend également la maîtrise du développement urbain en 
zones inondables. A ce titre, la cartographie réalisée dans le cadre de la présente 
étude constitue une base particulièrement fiable et cohérente pour la réalisation de 
PPRi (Plans de Prévention des Risques d’inondation). 
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1. INTRODUCTION 

L’étude et la modélisation des crues de la Meuse exécutée pour I’EPAMA sur la base 
du marché initial s’étend sur tout le cours de la Meuse depuis la frontière franco-belge 
à l’aval jusqu’à Maxey-sur-Meuse ci l’amont. Elle ne comprend donc pas la ville de 
Neufchâteau. Un complément d’étude a été commandé afin d’étendre l’étude 
hydraulique et des aménagements de la Meuse depuis Neufchâteau (compris) jusqu’à 
Maxey-sur-Meuse. 

Cette extension a été faite selon la même démarche et les mêmes méthodologies que 
celles utilisées pour le reste de l’étude. 

Ce rapport complète le rapport général, le rapport hydrologique et le rapport 
hydraulique. 
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I 

2.ETUDES HYDROLOGIQUES PRÉALABLES 

Comme pour le reste de l’étude de la Meuse, les objectifs de l’étude hydrologique à 
Neufchateau sont les suivants : . définir les conditions limites du modèle hydraulique (entrées en débit) pour les 

crues de calage ; 

9 faire une analyse statistique des débits de crue à Neufchâteau pour y déterminer 
les débits de référence ; . définir les conditions limites du modèle hydraulique pour les crues de référence. 

Dans un premier temps. un recueil et une critique des données disponibles ont été 
effectués, dans le but de déterminer les débits de crue à Neufchâteau. 

Les nombreuses incertitudes et les problèmes rencontrés dans la qualité des données 
ont conduit à utiliser le modèle hydraulique pour valider certaines hypothèses, ce qui a 
nécessité des aller-retours entre le modèle hydraulique et l’étude hydrologique. 

2.1. POINTS DE MESURE EN RIVIÈRE 
A Neufchâteau, les points de mesure suivants peuvent fournir des données pour 
l’étude hydrologique : 

Echelle d’annonce de crue de la Meuse à Neufchateau: relevés manuels en 
période de crue (données disponibles de 1981 à 1999, la copie du cahier 
d’annonce de crue a été fournie à BCEOM par la DDE). La fréquence de ces 
relevés est variable, en moyenne toutes les 3 ou 4 heures, sauf pendant la nuit. 

Les relevés plus anciens à cette même échelle sont rassemblés dans l’étude 
fréquentielle des crues de la Meuse (BCEOM -1995 - DIREN Lorraine - Service de 
Navigation du Nord-Est). II ne s’agit dans ce cas que des valeurs maximales 
relevées, ces valeurs n’ont pas pu être vérifiées, le cahier d’annonce de crue 
n’étant pas disponible avant 1981. 

Echelle d’annonce de crue du Mouzon à Neufchâteau : relevés manuels en période 
de crue (données disponibles de 1981 à 1992), notés sur le cahier d’annonce de 
crue. 

Station automatiwe de Neufchateau (réseau SARDAC), mise en service en 1994. 
Les hauteurs mesurées sont disponibles sur support informatique (pas de temps 6 
minutes). 

En amont de Neufchâteau, les données disponibles pour l’étude hydrologique sont 
les suivantes : . Stations hvdrométriwes de Goncourt (Meuse) et de Villars-Circourt (Mouzon) : ces 

stations sont gérées par la DIREN Lorraine, leurs données sont intégrées à la 
banque HYDRO. 

La station de Goncourt fait également partie du réseau SARDAC. 
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