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THEME 1 : Le risque incendie



Projections climatiques de l’aléa incendie

Source :  OFB–DG et réseaux espaces protégés, Montpellier- 11 juin 2024 



Projections climatiques de l’aléa incendie
Doublement de la moyenne des surfaces brûlées depuis 2015, par rapport aux 10 
années précédentes : 17.000ha/an.

Un niveau de « mitage » urbanisé qui reste très important dans certains 
départements.

Evolution multi-dimensionnelle du risque :
o Ecologique et relative à la gestion de l’espace : la plupart des formations végétales 

sont impactées.
o Extension géographique : au-delà des zones «  historiques ».
o Expansion temporelle : période sensible plus longue et concomitance des feux.
o Intensité plus grande avec l’apparition de feux de grande ampleur.

Source :  OFB–DG et réseaux espaces protégés, Montpellier- 11 juin 2024 



Territoires soumis à OLD

OLD : source Géoportail

Arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 
133-1 du code forestier



Implications pour les CEN

Participation, en tant que gestionnaire, à l’élaboration des « plans de massifs » 
(PMPFCI). 

Obligation de prise en compte des objectifs du PDPFCI pour certains plans de 
gestion des CEN.
Les plans de gestion de certains sites CEN (RN, en sites Natura 2000, CDL) doivent (1) préciser les modalités 
de mise en œuvre des objectifs du PDPFCI et (2) veiller à leur compatibilité avec les objectifs de protection 
de ces espaces protégés.

Loi du 10 juillet 2023 (Article L133-2 - Code forestier)

Pour en savoir plus : VADEMECUM JURIDIQUE DE L’ACTION FONCIERE DES CEN EN FORÊT



Intervenants 
THEME 1 : Risque incendie

Lilian CAR – Pnr Luberon
Gestion du risque incendie à l’échelle du paysage

Cyril GERARD – CEN Lorraine
Gestion du risque incendie à l’échelle du site



Une approche paysagère pour prévenir le
risque incendie dans le Parc naturel
régional du Luberon

Lilian Car - PNR du Lubéron

Date : 5 décembre 2024 

©
 D

. D
em

er
ge

s



Climat méditerranéen :
Fort ensoleillement
Contraste saisonnier important
Episodes extrêmes

Etages climatiques

Méso méditerranéen

Supra méditerranéen

Montagnard

Le territoire du Parc régional du Luberon
La Provence calcaire



Le territoire du Parc régional du Luberon
La Provence calcaire

100 
municipalités

190 000 
habitants

7
EPCI

5 villes 



Forêts et landes boisées 55%

Terres agricoles 30 %

Garrigues et pelouses 20%

Milieux humides 5%

Le territoire du Parc régional du Luberon
Une mosaïque d’habitats naturels





Le territoire du Parc régional du Luberon
Une riche biodiversité

4170
2172

486
326

71

Arthropodes
Flore vasculaire
Autres
Oiseaux
Mammifères

30 % de la flore
de France 

métropolitaine

7256 espèces

55 % des espèces nicheuses 
en France



- Près de 110 000 ha en risque incendie très fort
- Un territoire déjà touché par de nombreux feux (1 881 départs 
depuis 1973) dont certains très importants (70 feux de plus de 10 ha)

G r a m b o i s  - 1 9 9 1
L a  B a s t i d o n n e  - 2 0 1 7

M é r i n d o l  - 1 9 9 9
P i e r r e v e r t  - 2 0 0 2

S a i n t - M a r t i n - l e s - E a u x  - 2 0 0 5
M é r i n d o l  - 1 9 8 0

F o n t a i n e  d e  V a u c l u s e  - L a g n e s  - 1 9 8 9
V i l l e n e u v e  - 2 0 2 2

S i v e r g u e s  - 1 9 7 9
P e y p i n  d ' A i g u e s  - 2 0 0 0

M a n o s q u e  - 1 9 9 0
V i e n s  - 2 0 0 3
C r u i s  - 2 0 0 4

Surface incendiée (ha)

Les  13 incendies  de  plus de 100 ha depuis 1973

Le territoire du Parc régional du Luberon
Un risque incendie très présent



REstaurer la REsilience des paysages
mediterranéens pour REduire les
émissions de GES lors des incendies

Construction d’un stratégie de prévention du risque  
Une coopération internationale pour une approche paysagère



2 principes fondamentaux :

• Approche globale

• Anticipation

4 objectifs principaux :

• empêcher les feux

• maîtriser les éclosions au stade initial,
attaque rapide, massive et prioritaire

• limiter les développements catastrophiques

• réhabiliter les espaces incendiés

16

1

2

3

4

Planification
Réglementation
Dispositifs estivaux
Prévision

Construction d’un stratégie de prévention du risque  
La stratégie nationale française de DFCI
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PLANIFICATION

Evaluation de l’aléa

Analyse des interfaces

Politique Globale 
=> Plans Départementaux (PDPFCI)

Aménagement des Massifs
=> Plans de massif

Gestion de l’urbanisme
=> Plans de Prévention du  

Risque (PPRIF)

Anticipation Approche globale

Construction d’un stratégie de prévention du risque  
La planification
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Construction d’un stratégie de prévention du risque  
Le Plan de massif : document de planification local et concerté

Sensibilité et vulnérabilité du 
territoire : Aléa et risque incendie

Le dispositif de prévention et de lutte : 
Equipements, surveillance, intervention

Adapter la gestion de la biomasse: 
identification de secteurs d’intérêt

Plan d’actions : 
Actions à entreprendre, concertations, pilotage

Etat des lieux hors risque incendie
Enjeux environnementaux et socio-économiques
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Construction d’un stratégie de prévention du risque  
Le Plan de massif : document de planification local et concerté

Avis et veilles 

Participation à la rédaction du plan 
Actions et Diagnostic

Intégration de la gestion des sites 
dans l’approche stratégique



Élaboration de lignes directrices pour la gestion de 
paysages résilients aux incendies

Principes FLR 
(Forest landscapes

restoration)

Maintenir et améliorer la 
résilience des écosystèmes

S’adapter au contexte local 
(climat, sols, activités, 

occupations du sol)

Engager toutes les parties 
prenantes du paysage Se Focaliser sur le paysage  et 

prioriser le zonage des actions

Adopter une gestion adaptative 

Restaurer/ préserver la 
multifonctionnalité de l’espace

S’attaquer aux causes 
profondes des incendies



Élaboration de lignes directrices pour la gestion de 
paysages résilients aux incendies

Prevention du risque incendie

Maintenir des fonctionnalités des
écosystèmes

Limiter les dépérissements

Maintenir de l’hétérogénéité

Conserver la trame de vieux bois

Maintenir des fonctionnalités des
écosystèmes

Maintenir l’ouverture des milieux

Maintenir de l’hétérogénéité

Limiter la fragmentation



Élaboration de lignes directrices pour la gestion de 
paysages résilients aux incendies

Prioriser les actions sur le territoire 
et s’attaquer aux causes



Une cartographie du risque basée sur les causes 
Territoire d’étude



Une cartographie du risque basée sur les causes 
Risque de mise à feu – indice FIR



Une cartographie du risque basée sur les causes 
Risque de propagation du feu – indice FSR

FSR 3 FSR 4



Une cartographie du risque basée sur les causes 
Cartographie des interfaces à risque : indices FIR + FSR

FS
R FIR

Fort FIR et fort FSR
= Risque fort

Fort FIR et faible FSR
= risque moyen

Faible FIR et faible FSR
= risque faible

Faible FIR et fort FSR
=  risque moyen

Fort : 4, 5
Faible : , 2, 3

Fort  : 3, 4
Faible : 1, 2



Une cartographie du risque basée sur les causes 
Priorisation des interfaces

Fort FIR et fort FSR
= Risque fort



Élaboration de plans d'actions stratégiques en 
intégrant l’approche FLR

Priorisation des zones d’action DFCI

Gestion de la 
biomasse 

combustible

Intégration de la 
biodiversité dans 

les pratiques



Élaboration de plans d'actions stratégiques en 
intégrant l’approche FLR

Maintien et renforcement de l’activité pastorale 

Conservation des milieux ouverts existants
MAEC biodiversité, Natura 2000

Coupures pastorales



Élaboration de plans d'actions stratégiques en 
intégrant l’approche FLR

Maintien et renforcement de l’activité pastorale 

Renforcement du pâturage dans les 
zones stratégiques

MAEC DFCI,  biodiversité-DFCI
Synergie entre la conservation des 

milieux ouverts et la DFCI
Coupures pastorales



Élaboration de plans d'actions stratégiques en intégrant 
l’approche FLR

Gestion forestière « classique » et trame de vieux bois  : deux appuis pour la prévention

Augmenter les surfaces 
avec plan de gestion

Réduire la 
fragmentation foncière

Mieux connaitre et intégrer la 
trame de vieux bois



Merci de votre attention 



Atelier n°8
Retour d’expérience de l’incendie du 22 avril 2019 sur la
Réserve Naturelle Nationale du Tanet-Gazon du Faing

Cyril GERARD - CEN Lorraine

Date : 5 décembre 2024 
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Localisation :
Plainfain
g

col de la Schlucht

le 
Hohneck

col du Calvaire

Le 
Valtin

1988

504 
hectares

1160 m à
1306 m



+ de 40% de chaumes
(landes, prairies et pelouses)



+ de 20 % de tourbières
et milieux associés



30 % de milieux forestiers
Hêtraies et pessières



Enjeux :
L’accueil d’une population de Grand Tétras 



Enjeux :
Les milieux et espèces liés à l'altitude



Enjeux :
Les bouleversements du milieu montagnard face 

aux changements climatiques



Enjeux :
La fréquentation de la Réserve

250 000 visiteurs par an 



Contexte du jour de l’incendie (22 avril 2019) :

• Fréquentation importante (jour férié, week-end prolongé)

• Conditions météorologiques ensoleillées, température de 
17 °C, humidité atmosphérique de 12%

• Vent d’Est de 25km/h



Information du gestionnaire :

• Connaissance de l’incendie par une source extérieure aux services de secours

Webcam de la station du Lac Blanc 22/04/2019 
14:40



Constatations et échanges avec les SDIS 68 
et 88 au PC de commandement :

• Vérification des secteurs impactés
• Localisation précise par l’équipe de la Réserve



Constatations et échanges avec les SDIS 68 
et 88 au PC de commandement :

• Échanges sur l’accessibilité de la zone incendiée par les 
engins de secours





Sécurisation du secteur concerné par 
l’incendie :

• Repérage et échanges avec les gendarmes pour fermeture 
des accès afin de faciliter l’accès aux engins de lutte contre 
l’incendie

• Sécurisation et évacuation du sentier GR5 qui longe la zone 
incendiée



Sécurisation du secteur concerné par 
l’incendie :

Sentier 
GR5

Route des 
crêtes





Enquête sur l’origine de l’incendie :
• Échanges sur l’origine de l’incendie avec les services de 

secours
• Enquête sur l’origine de l’incendie confiée aux agents de la 

Réserve Naturelle par le procureur de la République
 Incendie d’origine humaine



Enquête sur l’origine de l’incendie :

• Constatations : 17 hectares de 
landes avec des bosquets 
d’épicéas, de génévriers et de 
pin mugo ont été brûlés

• La zone était référencée comme 
habitat soit de nourrissage soit 
de nichée du Venturon 
montagnard, de la Pie-grièche 
écorcheur, des Pipits farlouses 
et des arbres, du Grand Tétras, 
des Moirés, des Criquets 
ensanglanté des genévriers, de 
la Miramelle fontinale, du 
Dectique verrucivore et du 
Lézard vivipare.



Enquête sur l’origine de l’incendie :

• Procédure ouverte et transmise pour : 
• « NON RESPECT DE PRESCRIPTION OU INTERDICTION EDICTEE 

PAR LA REGLEMENTATION D'UNE RESERVE NATURELLE AYANT 
CAUSE UNE ATTEINTE NON NEGLIGEABLE AU DEVELOPPEMENT 
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE OU AU PATRIMOINE 
GEOLOGIQUE » (Délit puni de 6 mois d’emprisonnement et 30 
000 € d’amende maximum)

• « ALLUMAGE DE FEU DANS UNE RESERVE NATURELLE » 
(Contravention de 5ème classe 1500 € maximum)

• Auditions de la personne mise en cause et des témoins
• Auditions d’experts scientifiques sur les conséquences de 

l’incendie sur le milieu naturel et les espèces remarquables



Suivis post-incendie :

Sentier GR5 
réalisant le 
rôle de 
pare-feu

Passage des 
engins de 
secours avec 
plusieurs 
casses 
matériels



Suivis post-incendie :

Photo 1 semaine 
après l’incendie 
depuis 
l’hélicoptère de la 
Gendarmerie 
Nationale



Suivis post-incendie :

Photo aérienne 2018



Suivis post-incendie :

Photo aérienne 2021



Suivis post-incendie :

Photo de la partie 
Nord de la 
Réserve Naturelle 
depuis 
l’hélicoptère de la 
Gendarmerie 
Nationale en 2023

Zone 
incendiée en 

2019



Suivis post-incendie :

Photo aérienne 2024



Suivis post-incendie :

Intégration d’actions 
de suivis 
pluridisciplinaire dans 
le nouveau plan de 
gestion 2020/2030 



Suivis post-incendie :
Etude pluridisciplinaire sur l’évolution des cortèges floristiques et faunistiques de la chaume incendiée 
en 2019, intégrée dans le nouveau plan de gestion

Suivi 
phytosociologique 
et suivi 
diachronique de la 
re-végétalisation 
par placettes



Suivis post-incendie :
Suivi photographique de la zone incendiée

2020 : 2024 :



Suivis post-incendie :

Suivi par transect des 
orthoptères débuté sur le 
secteur avant l’incendie



Suivis post-incendie :

Rédaction d’un article 
scientifique sur les 
suivis écologiques 
réalisés dans le cadre 
de ce retour 
d’expérience



Retour d’expérience de l’incendie :

• Réunion avec le SDIS 88 afin de connaître les attentes et les contraintes de 
chacun :

Contraintes techniques et d’accessibilité sur les pistes et routes  pour les engins 
de lutte contre les incendies
Approvisionnement en eau
Contact d’une personne référente « feu » pour les RN à construire
Cartographie des milieux naturels tourbeux pouvant occasionner des incendies 

durables dans le temps et nécessitant des moyens importants 



Retour d’expérience de l’incendie :

Adaptation de la réglementation avec prise en compte du 
risque incendie suite à l’événement de 2019 :
Prise d’un arrêté préfectoral en 2021 interdisant la 

circulation hors-sentier toute l’année sur le territoire de la 
RNN du Tanet-Gazon du Faing



Sensibilisation au risque incendie :



Surveillance ciblée au risque incendie :



Merci !



Atelier n°8
THEME 1 : Le risque incendie

Echanges avec la salle
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THEME 2 : Lutte contre les sécheresses



Cristiano Marinucci – CEN Occitanie
L’hydrologie régénérative 

Intervenants 
THEME 2 : Lutte conte les sécheresses

Castor fiber - Ingénieur indépendant
Régénération lowtech des cours d’eau



Atelier n°8

L’Hydrologie régénérative
Cristiano Marinucci - CEN Occitanie

Date : 5 décembre 2024 
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Objectifs de la présentation

1. Comprendre qu’est ce que c’est l’hydrologie régénérative et en quoi elle permet de 
faire face à la sécheresse 

2. Connaitre les approches et méthodologies de conception d’un aménagement en 
hydrologie régénérative

3. Connaitre les techniques de mise en œuvre



L’hydrologie régénérative

- Principes bases. Quelques rappels 5 min

- Méthode et Outils de conception 7 min

- Panoramique sur quelques cas pratiques et les techniques utilisées (génie 
écologique, solutions basées sur la nature, techniques ancestrale, keyline
design….) 8 min



Les bases scientifiques : quelques rappels

Cycle complet et demi cycle de l’eau

La pompe biotique et « los rios voadores »

L’eau verte

Les cycles oubliés



Le cycle complet et le demi cycle 



Les bases scientifiques : état des lieux des cycles de l’eau



Les cycles de l’eau: le cycle long et les cycles courts

Viktor Schauberger (30 juin 1885–25 septembre 1958)



Les cycles de l’eau: le cycle long et les cycles courts

Viktor Schauberger (30 juin 1885–25 septembre 1958)



Le triptyque eau-sol-arbre

Le sol est cet élément qui 
a permis à l’eau de pluie 
de ralentir son trajet vers la 
mer et le réseau hydrique. 
Sans le sol, le cycle de 
l’eau ne serait pas le 
même tel que celui qu’on 
connait aujourd’hui



Les cycles terrestres du 
carbone et de l'eau sont 
étroitement liés . À mesure 
que la concentration 
atmosphérique en dioxyde 
de carbone augmente, le 
climat et le cycle 
hydrologique associé sont 
modifiés, ce qui altère le 
cycle terrestre de l'eau et 
la disponibilité de 
l'humidité du sol 
nécessaire à l'absorption 
du dioxyde de carbone par 
les plantes

Le triptyque eau-sol-arbre



Le triptyque eau-sol-arbre



Le phénomène de pompe biotique

« La pompe biotique est un mécanisme à travers le-
quel les forêts naturelles créent et contrôlent les
vents allant de l’océan vers les terres, apportant de
l’humidité à toutes les formes de vie terrestre. Les
vents ont tendance à souffler des zones de haute
pression vers les zones de basse pression. Mais com-
ment un système de basse pression se forme-t-il au-
dessus des terres ?

Anastassia M. Makarieva et Victor G. Gorshkov



Le phénomène de pompe biotique



Les cycles oubliés 
1. Condensation 

2. Photosynthèse

3. Décomposition MO en surface

4. Décomposition racinaire



Tout est clair ? 



Tout est résumé de manière brillante ici:

https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2023/03/comprendre-les-cycles-hydrologiques-et-
cultiver-l-eau-compressed.pdf



Principes bases de l’HR



Principes bases de l’HR

Design hydrologique

Consiste à établir 
l’organisation des 
aménagements et motifs 
d’implantations qui 
visent à:
1. ralentir, répartir, 

infiltrer et stocker 
l’eau des 
précipitations à 
l’échelle de la 
parcelle ou du site

2. Structurer tous les 
autres éléments du 
paysage



Principes bases de l’HR

Source : PermaLab



Principes bases de l’HR 

Source : PermaLab

La conception doit 
prendre en compte et 
agir sur ces 3 axes: 
Eau – sol – arbre. 

Vous avez ici un 
exemple d’un bureau 
d’étude spécialisé sur 
les espaces agricoles

Modèle tout à fait 
transposable en 
milieu naturel 
P.A. YEOMANS



Sources d’inspirations, approches et méthodologie

P.A. YEOMANS



Sources d’inspirations, approches et méthodologie

Keyline Design

La méthodologie globale
d’aménagement d’espaces 
agricoles, basée sur l’utilisation 
des reliefs pour :
• infiltrer ou stocker toute

l’eau de précipitation
• créer rapidement un sol 

fertile
• régénérer terres et paysages

Echelle de Permanence

L’outil de conception priorisant
les types d’aménagements et
implantations en fonction de :
• leur permanence dans le

temps
• l’énergie mobilisée à leur 

réalisation.

Sous-soleuse « Yeomans »

L’outil agricole créé par P.A.
Yeomans en complément la
méthodologie globale pour :
• décompacter le sol sans

retourner les horizons
• creuser des sillons guidant

l’eau suivant les reliefs



Sources d’inspirations, approches et méthodologie

Sepp HOLZER



Sources d’inspirations, approches et méthodologie

Les permaculteurs: 

Bill MOLLISON 
David HOLMGREN 
Geoff LAWTON
….et bcp d’autres



Bill ZEEDYK



Sources d’inspirations, approches et méthodologie
Brad LANCASTER



Principes bases de l’HR
8 principes guides : 

1. Commencer par une observation longue et consciencieuse 

2. Commencer par le point le plus haut de votre site et travailler en 

descendant vers le bas

3. Commencer petit et simple (++ petits > 1 grand)

4. Ralentir, répartir, infiltrer, stocker

5. Toujours prévoir un trop plein et le valoriser comme ressource

6. Créer un sol vivant couvert de végétation

7. 1 élément plusieurs fonctions. Maximiser les interactions entre 

les éléments du design (haie multifonctions, gite à reptile pour la 

condensation…)

8. Constamment réévaluer son système 



Sources d’inspirations, approches et méthodologie



L’Echelle de Permanence

Contexte Pédo-Topo-
Climatique
Franck Chevallier

« Le plateau de jeu »
Darren Doherty

Design Hydrologique



Etude de l’ensemble des facteurs climatiques
Climat régional / Climat local
Précipitations – Températures – Ensoleillement – Vents – …① Climat



② Topographie Etude du contexte géographique et 
topographique



③ Eau
Etude des flux d’eau sur le terrain et élaboration 
des ouvrages et motifs d’implantation pour la 
gestion de l’eau (design hydrologique)



④ Accès, routes 
& chemins

Création ou modification des accès et
cheminements en fonction du design
hydrologique



⑤ Arbres & 
boisements

Agroforesterie 
Foresterie 
Arboriculture 
Haies bocagères
Haie brises-vents 
Bois d’oeuvre 
Verger
Forêts comestibles 
Arbres fourragers 
Agrément
Production de biomasse 
Biodiversité

Implantation de tous les systèmes
“arbres” en fonction du design
hydrologique



Implantation des bâtiments et autres 
infrastructures
Connexion au design hydrologique et à la 
gestion de l’eau sur le site

⑥ Infrastructures



Implantation des systèmes de clotûres 
fixes et mobiles
Gestion “régénérative” des pâtures
d’animaux d’élevage

⑦ Subdivisions 
& clôtures

Holistic Management 
Paturage Tournant 
Dynamique
Systèmes pré-verger 
Agro-Sylvo-Pastoralisme

https://www.wholesystemsdesign.com/



Agriculture de conservation 
Agroécologie
Couverts végétaux et semis 
direct
Maraîchage sur sol vivant 
Microbiologie des sols 
Biofertilisants, composts et 
thé de compost
…

⑧ Sol

Soussolage par charrue type “Yeomans”
& Toutes pratiques visant la création
d’un sol vivant



Sources d’inspirations, approches et méthodologie



Allez, c’est parti pour un petit tour du monde …



https://www.youtube.com/watch?v=xbBdIG--b58
Minute  9:05

LE SAHEL 



INDE 



PEROU



CHINE 

Le plateau de Loess



CHINE 



KENYA 



USA  

Kuni bowl



Île de Paque



Îles Canaries 



Burkina Faso



FRANCE

https://www.youtube.com/watch?v=fe2ROr290YU



Une technique adaptée à chaque site



Et puis…plein d’autres petites astuces 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ET 
VOTRE ECOUTE 



Pour aller plus loin: 
Brad Lancaster : https://www.harvestingrainwater.com/

Reagrarians : http://www.regrarians.org/

FAO https://www.fao.org/4/u3160e/u3160e07.htm#5.6.2%20technical%20details

Andrew Millison:  https://www.youtube.com/@amillison

Marc-André Selosse: https://www.youtube.com/results?search_query=marc+andre+selosse+eau+de+pluie

Sepp Holzer: https://www.seppholzer.info/

Permalab : https://permalab.fr/

Pour une hydrologie régénérative : https://hydrologie-regenerative.fr/

Comprendre les cycles hydrologiques et cultiver l’eau : https://www.agroforesterie.fr/wp-

content/uploads/2023/03/comprendre-les-cycles-hydrologiques-et-cultiver-l-eau-compressed.pdf



Pour aller plus loin: 

Les cycles de l’eau et du carbone sont intimement liés
https://www.youtube.com/watch?v=CK7LJ0LOeY&t=1s
• Arbres et forêts & de l’eau, par Ernst Zürcher
https://www.youtube.com/watch?v=JgjTWkmH9Vw&list=RDCMUCUaPiJJ2wH9CpuPN4zEB3nA&start_radio=1
• François Mulet : L’activité de l’eau
https://www.youtube.com/watch?v=d7ZjkiDuLwY
• Geoff Lawton – Greening the Desert
https://www.youtube.com/watch?v=2xcZS7arcgk
• Geoff Lawton – Behind Greening the Desert
https://www.youtube.com/watch?v=keQUqRg2qZ0
• Yacouba Sawadogo – The Man Who Stopped The Desert https://www.youtube.com/watch?v=KOIWJFzx68E



Pour aller plus loin: 

• Ernst Götsch
https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE
• Zephaniah Phiri Maseko - The Water Harvester
https://www.youtube.com/watch?v=ieqYZaT0JwA
• John D. Liu – The Lessons of the Loess Plateau
https://www.youtube.com/watch?v=bjLV_aVRUmQ
• Les crises de l’eau — Dialogue avec l’hydro-logue Emma Haziza
https://www.youtube.com/watch?v=xrfQiLfjvsg
• Restaurer la Terre —La décennie à venir
https://www.fao.org/3/cb1600fr/cb1600fr.pdf
• La révolution de l’eau en Inde
• https://www.youtube.com/watch?v=-8nqnOcoLqE
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Lien vidéo « Régénération low tech inspirée du castor » sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=fe2ROr290YU
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THEME 2 : Lutte contre les sécheresses



Atelier n°8
Gestion des risques et impacts sur les 
écosystèmes : comment tracer notre voie ?
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