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Résumé : 
L'importance du phénomène d'érosion en Algérie a entrainé des con- 

séquences facheuses: la dégradation des surfaces cultivées ou piturées ,la 
dégradation des infrastructures routières et l'envasement accéléré des 
barrages. 
De gros efforts ont été consentis 
techniques de DRS ( banquettes, correction torrentielle et reboisement ) . 
Mais 
rales n'ont pas toujours été efficaces. Depuis 1984, pour répondre à la prise 
de conscience de la société de la nécessité d'une protection accrue du milieu 
naturel, une nouvelle stratégie a été appliquée en Algérie: la gestion 
conservatoire de l'eau et de la fertilité des sols. Cette stratégie essentiel- 
lement agronomique vise l'amélioration de l'infiltration au champ. Elle permet 
d'augmenter la production 
paysans 
s o l s .  En 1989,,un réseau de 17 parcelles d'érosion a été mis en place dans l es  
principales stations écologiques au bassin versant d'Isser pour l a  quantification 
du ruissellement et de l'érosion en nappe en fonction des principaux systèmes 

de production ( agro-sylvo-pastoraux ) . 

pour lutter contre l'érosion par l e s  

ces aménagements souvent inadaptés et rejetés par les populations ru- 

de la biomasse, les rendements et les revenus des 
tout en réduisant les risques d'érosion par une meilleur couverture des 

, 

Ces premiers résultats en année sèche ont sensiblement 
naturel contribue peu à l'érosion mais bien au ruissellement. Le milieu cultivé 
nu produit beaucoup de ruissellement et d'érosion 
avec une bonne couverture végétale, l'érosion est faible mais le ruissellement 
peut être fort l o r s  d'averses longues tombant sur sol saturé. 

montré' que le milieu 

et sous agriculture intensive 

. 

,* Chercheur associé à l'INRF, Station de TLEMCEN Mansourah, ALGERIE. 
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INTRODUCTION ----_------- 

L'érosion qui s'exerce d'une manière souvent spectaculaire sur les sols 
de l'Algérie du Nord est due à l'action de plusieurs facteurs qui sont d'une 
part le climat et d'autre part la lithologie, la nature et la pente du so1,la 
couverture végétale et le mode d'exploitation du milieu naturel. 

Parmi ces facteurs, le plus important est le climat qui prend un caractère 
agressif et provoque une dégradation rapide des horizons superficiels, lorsque 
le sol n'est pas protégé par une végétation suffisamment dense. 

Cette agressivité du climat se traduit par deux types d'averses: 
- Les orages d'automne peu fréquents de courte durée, mais caractérisés par 

des intensités 6levées ( l'intensité maximum annuelle en 10 minutes peut atteindre 
100 mm/heure ). Ils peuvent provoquer du ruissellement sur des sols non saturés; 

- Les longues averses peu e'nergétiques tombant sur un sol déjà saturé.Ce 
sont les averses saturantes d'hiver et de printemps. Elles sont peu intenses, plus 
fréquentes et à l'origine de beaucoup de ruissellement. 

L'action du climat est favorisée par un milieu particulièrement fragile. En 
effet, la lithologie est constituée de roches tendres ( marnes et schistes ) 

sensibles à l'érosion en alternance avec des roches dures ( calcaires, grès ) 

d'oh un fort relief ( le 1/4 des terres a des pentes supérieures à 25% 

( J .  Gréco, 1966 ).  Les sols-sont souvent tassés par  le passage des troupeaux 
et battants du fait de leurs fortes teneurs en limons et sables fins. 

Face à'ce milieu fragile, les facteurs anthropiques ont lsrgement 
.% cmtribu6 à l'accélésation des. processus. d'drosion. Ainsi, suite aux coloni- 
sations successives et à la pression démographiques, les paysans algériens 
ont été amenés à défricher les zones fragiles et les éleveurs à faire pâturer 
les maquis et forêt des montagnes. I1 s'en est suivi une dégradation progressive 
du :. milieu naturel traduite par une régression du couvert végétal et le 
développement des differentes formes d'érosion: décapage superficiels,rigoles, 
formation de ravines, ravinement généralisé et glissement de terrain. Ceci a 

I /contribué à la diminution de la production agricole et la réduction de la 
capacité de stockage des barrages. Devant la gravité de ces problèmes, 
moyens importants ont été mobilisés pour lutter contre l'érosion. Ainsi, plus 
de 800 O00 hectares ont été reboisés depuis l'indépendance ( y compris le 
barrage vert ), ( Ministère de l'Hydraulique, 1987 ) et plus de 300 O00 hecta- 
res- traités par les techniques deDRS ( B. Heusch, 1986 ). 

des 

Mais, malgré 50 années de lutteantiérosive, les terres continuent de se 
dégrader et les barrages à s'envaser rapidement. 
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Depuis 1980, l ' A l g é r i e  a r é a l i s é  un e f f o r t  cons idérab le  pour l a  c o n s t r u c t i o n  

des barrages ( de 1980 à 1990, une qu inza ine  de barrages o n t  6 t é  mis -en s e r v i c e ) ,  

mais ces d e r n i e r s  semblent ê t r e  encore dangereusement menacés p a r  1 ' envasement. 

Le taux  d ' é r o s i o n  spéc i f ique  se s i t u e  e n t r e  2000 e t  4000 t/km /an: il p l a c e  

l ' A l g é r i e  parmi  les pays les p l u s  érodables du monde ( A. Demmak, 1982 ) . 
2 

Devant c e t t e  s i t u a t i o n ,  il s ' e s t  m a n i f e s t é  depuis 1984, au s e i n  de l ' I N R F ,  

le beso in  d ' é t u d i e r  les ,causes  e t  les f a c t e u r s  des d i f f e r e n t s  processus d ' é r o -  

s i o n  e t  d ' a p p l i q u e r  en A l g é r i e  une n o u v e l l e  s t r a t é g i e :  l a  g e s t i o n  c o n s e r v a t o i r e  

de l ' e a u  e t  de l a  f e r t i l i t é  des s o l s  ( E. Roose, 1987 ). 

C e t t e  s t r a t é g i e  agronomique v i s e  une e x p l o i t a t i o n  r a t i o n n e l l e  e t  c o n t i n u e  

du m i l i e u  n a t u r e l  en u t i l i s a n t  les techniques modernes de f e r t i l i s a t i o n ,  

d ' i r r i g a t i o n ,  de t r a v a i l  du s o l  e t  de l u t t e  a n t i é r o s i v e .  

A c e t  e f f e t ,  vers  l a  f i n  de 1989, à l a  s t a t i o n  d'INRF de Tlemcen e t  avec 

l a  c o l l a b o r a t i o n  de l'ORSTOM, M. MAZOUR a mis en p l a c e  un réseau de 17 p a r c e l l e s  

expér imenta les d ' é r o s i o n  dans les p r i n c i p a l e s  s t a t i o n s  écologiques du b a s s i n  

versant  de 1 ' I s s e r  pour l a  q u a n t i f i c a t i o n  du r u i s s e l l e m e n t  e t  de l ' é r o s i o n  en 

nappe en f o n c t i o n  des d i f f é r e n t s  systèmes de p r o d u c t i o n  ( agro-sy lvo-pastoraux)  a 

L ' o b j e c t i f  é t a n t  d ' é t u d i e r  l a  cause e t  l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  des f a c t e u r s  q u i  

i n t e r v i e n n e n t  loca lement  dans l ' e x p r e s s i o n  des phénomènes d ' é r o s i o n  a i n s i  que 

l ' e f f i c a c i t é  de c e r t a i n e s  méthodes de l u t t e  a n t i é r o s i v e s  q u i  permet ten t  de t i r e r  

le m e i l l e u r  p r o f i t  de l a  t e r r e  t o u t  en r é d u i s a n t  l e s  r i s q u e s  de r u i s s e l l e m e n t ,  

- d ' é r o s i o n  e t  d'envasement du barrage '1 IZD IHAR I I  à l ' a v a l  du b a s s i n  v e r s a n t  

d I s s e r  . 

1 - LE MILIEU -__------- 
Le b a s s i n  versant  d ' I s s e r  e s t  s i t u é  à l ' E s t  de l a  w i l a y a  (=  département ) 

de Tlemcen, légèrement au Nord ( c a r t e  No 1 ), il e s t  l i m i t é  p a r  les coordon- 

nées Lambert su ivantes:  

Longi tude 726 < x < 177 

La s u p e r f i c i e  e s t  de 1140 km 

; L a t i t u d e  762 < y  < 214 . 
2 

e t  sa l i m i t e  a v a l  c o i n c i d e  avec le bar rage 

. 'I IZD IHAR ' I  à S i d i  A b d e l l i .  Le r e l i e f  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  montagneux dans l a  

p a r t i e  sud du b a s s i n  versant,  les pentes dépassent souvent 35%; au Nord , le 
paysage e s t  c o n s t i t u é  s u r t o u t  de c o l l i n e s  marneuses à pentes douces. Globale- 

ment, sur près  de 32% de l a  s u r f a c e  du b a s s i n  versant  , l a  pente dépasse 30%. 

Sur t o u t e  l a  p a r t i e  mér id iona le  du b a s s i n  v e r s a n t  a f f l e u r e n t  des c a l c a i r e s  e t  

dolomies d 'âge j u r a s s i q u e  

marneuses 

zone d'étude. I1 s ' a g i t  de marnes g r i s e s  t r è s  f i n e s  avec des bancs de gr&s 

q u i  s 'é tendent  en d i r e c t i o n  nord. Des f o r m a t i o n s  

avec i n t e r c a l a t i o n s  gréseuses a f f l e u r e n t  au Nord e t  à l ' E s t  de l a  



, 
i 
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calcaires  j a u n â t r e s  intercalés .  A 1 I E s t ,  s o n t  l o c a l i s é s  d e s  a l l u v i o n s  

terrasses  du P l iocène .  

Le t a b l e a u  No 1 

sur 

c i -des sous  i n d i q u e  l e  pourcen tage  d e s  f o r m a t i o n s  

l i t h o l o g i q u e s  p a r  r a p p o r t e à  l a  s u r f a c e  t o t a l e  du b a s s i n  v e r s a n t .  

+-----------------------------'-------------------r----------------------- 1- 
I I 

I 
I I I 

I 
I 

1 I I 
I 

I I I 
I 

I I 
I I 
I I 

I 
I 
1 

I 
I 
I 

I I I c-------------------------------------'---------~----------------------- 

Formations l i t h o l o g i q u e s  Pourcen tage  % I 
+-------------------------------------"--------r-----------------------l I I 

1 Calcaires e t  dolomies I 38 I 

! Marnes avec g r è s  i n t e r c a l é s  I 21 I 

I 

I 

i A l l u v i o n s  limoneux e t  c a i l l o u t e u x  e n  terrasses; 19 I 

i Grès s i l i c e u x ,  g r è s  calcaires  e t  autres I I 

22 j f o r m a t i o n s  

Tab No 1 : Formations l i t h o l o g i q u e s  du B.V. d ' I s s e r ;  

Le c o u v e r t  v é g é t a l  j o u e  un rôle i m p o r t a n t  dans l es  t r a n s p o r t s  

s o l i d e s ,  l ' h u m i d i t d  d e s  s o l s ,  l a  r é s e r v e  hydr ique  e t  l e  régime de  l ' e a u ;  
cependan t  son  a c t i o n  dépend de  l ' i n f l u e n c e  de cer ta ins  facteurs t e l  que 

l a  p e n t e  e t  l a  g é o l o g i e .  11 semble q u '  à chaque groupe l i t h o l o g i q u e  

c o r r e s p o n d  un  t y p e  de c o u v e r t  v é g é t a l  b i e n  d i s t i n c t .  En ce q u i  conce rne  

l e s  f o r m a t i o n s  de calcaires  e t  dolomies ,  l e  c o u v e r t  f o r e s t i e r  dég radé  pré-  

domine, s u i v i  d 'un c o u v e r t  f o r e s t i e r  normal. Les terrains  marneux s o n t  oc- 

cupés  s u r t o u t  

t r o u v e  auss i  de l ' a r b o r i c u l t u r e  comprenant l es  v i g n o b l e s ,  les o l i v i e r s ,  

les agrumes e t  autres v e r g e r s .  On a aussi  d e s  t e r r a i n s  s a n s  aucune végé- 
t a t i o n  oh l ' a f f l e u r e m e n t  du s u b s t r a t  rocheux e s t  b i e n  v i s i b l e :  phénomènes 

dû 

Les t raver t ins  e t  c r o û t e s  calcaires s o n t  occupés s u r t o u t  p a r  d e s  c u l t u r e s  

e x t e n s i v e s  e t  l ' a r b o r i c u l t u r e .  

-------- 

p a r  des cul tures  e x t e n s i v e s  ( cultures a n n u e l l e s  ) ,  on 

à l ' é r o s i o n ,  au p â t u r a g e ,  l ' i n c e n d i e  etc. .  . 

Le t a b l e a u  No 2 c i - d e s s o u s  donne l e s  i n d i c a t i o n s ' c o n c e r n a n t  l a  végé- 
t a t i o n .  

I 
~--------------"--'-"-'-""-'-'-------------------------~-------------------------- 

I I I 

I I I 

I I i 
1 
1 
I 

I I 

I I 
I I I 

I 
I I I 

I 1 I 

I I I 
I 
l 
I 

I I 
1 
I I 

I 
I 
l 

I I 
I 
I I 

I I 1 :---------------------------------------------------------------------------- 

Pourcen tage  76 I I Occupat ions d e s  s o l s  I 

........................................................................... r 

I C u l t u r e s  e x t e n s i v e s  I 

I Couvert  f o r e s t i e r  dég rade  
I Couvert  f o r e s t i e r  normal I 

I A r b o r i c u l t u r e  
I S o l  nu 

36 

3 2  I 

10, 5 I 

11 

10, 5 

Tab --------- No 2 : Occupation d e s  s o l s  dans l e  B.V. d ' I s s e r .  
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Le c l i m a t  e s t  méditerranéen semi-ar ide à h i v e r s  f r a i s ,  ( 4  2 d '  Emberger 

v a r i e  de 49 à 60 ). Les p l u i e s  moyennes 

à l ' i n t g r i e u r  du b a s s i n  versant  ou proche de c e l u i - c i  v a r i e n t  de 471 à 581 mm. 

Les p l u i e s  maximales j o u r n a l i è r e s  de fréquence 0 , l  ( pér iode de r e t o u r  de 10 ans) 

v a r i e n t  de 76 à 3!35 mm. Les r e c o r d s  j o u r n a l i e r s  

e n r e g i s t r 6 s  

septembre e t  décembre. Les p l u i e s  maximales .mensuelles e t  a n n u e l l e s  v a r i e n t  . '-. 

respect ivement  de 206 à 254 mm e t . d e  781 à 863 mm. 

Le t a b l e a u  3 
dans l e  b a s s i n  versant  

annue l les  pour c i n q  s t a t i o n s  s i t u é e s  

de p l u i e  s o n t  généralement 

pendant l e s  mois d ' a v r i l  e t  mai, rarement pendant l e s  mois de ju in ,  

ci-dessous montre l e s  v a r i a t i o n s  des paramètres du b i l a n  h y d r i q u e  

I"-'-'--"--''-̂ "-----"-"'--'-------------------------------------------------- 
I I I I I I 

I ' I  I I 
.I 

I 
I 

I 
I 

I I I I I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
. I  

I '  I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I l I I 

I I I I -  I 
I 

I 
I I I 

I 
I 
I 

I 
I I 

I 

I 
I 

I 

I I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

l 
I 

I 

I 
I 

l 

- I  
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I I 
I I 
I I I I 
j------------------------------------------------------------------------------------------- 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I I S t a t i o n s  

I I I (mm) ! p o t e n t i e l l e  

I P l u i e s  I E v a p o t r a n s p i r a t i o d  Evapot ransp i ra t ion '  Besoin hydr ique!  Ecoulement I 
i r é e l l e  annue l le  I moyen annuel  I moyen an- 

( mm i nue1 (mm) i ( mm ) I annue l le  ( mm ) 

E D ETR ETP I P  I 
I - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - + - - - - ' - - - - ' - - - ' - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - l  

I O. Mimoun I513 I 

Ain es Souk I581 
I Merbah i 471 i Ben Badis  ! 526 I 

I S i d i  A b d e l l i  I' 515 

409 I 76 I 

339 ! 149 I 

429 f 124 I 

41 7 I 100 I 

I 84 I 

437 
432 

. 347 
424 
439 

846 
771 
776 
84 1 
889 450 

Tab --------- No 3 : Ecoulement, beso in  hydr ique e t  é v a p o t r a n s p i r a t i o n  dans l e  

Le b e s o i n  hydr ique ou d é f i c i t  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  i m p o r t a n t  que l e s  p l u i e s  men- 

s u e l l e s  s o n t  i n f é r i e u r e s  à 1' ETP ( S i d i  A b d e l l i  ). S i  p a r  c o n t r e  ces p l u i e s  

mensuel les s o n t  supér ieures A 1' ETP, on aura une d i s p o n i b i l i t é  d 'eau qu i  ser -  

v i r a  à r e c o n s t i t u e r  l e s  réserves  d 'eau dans l e  t e r r a i n  e t  l e  s u r p l u s  r u i s s e l -  

l e r a  sur l e  t e r r a i n  vers  l e s  thalwegs. C ' e s t  s u r t o u t  dans l a  p a r t i e  montagneuse, 

au Sud du b a s s i n  versant  que l e s  écoulements sont  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  (Ain Souk, 

Merbah... >. 

b a s s i n  versant  d ' I s s e r .  

2 - METHODE ------- 
Depuis novembre 1989, 17 p a r c e l l e s  d ' é r o s i o n  o n t  é t é  i n s t a l l é e s  à t r a v e r s  

l e  b a s s i n  versant  d ' I s s e r .  La p a r c e l l e  d ' é r o s i o n  m a t é r i a l i s e  un p e t i t  b a s s i n  

versant  de 100 m , avec une longueur  de 22,  13 mètres e t  une l a r g e u r  de 

4, 52 mètres ( E. Roose, 1968 1. Ces p a r c e l l e s  sont  groupées dans 5 b l o c s ;  

3 b l o c s  avec 10 p a r c e l l e s  s o n t  r é p a r t i s  en zone marneuse sur des s o l s  v e r t i q u e s  

2 



SITUATION DES PARCELLES EXPERIMENTALES 
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A L G E R I E  
MEDITERRANEE 

\ 



I 
I 

I SYSTWEMES ; C.A. 
I 
I 

I 
I C.B. 

I 
1 .  
l 
l 

M. G .  
I 

I 

I 
I 

I I I I 
I I (Agro - Pas to ra l  iAgro - Pas to ra l  !Agro - Pas to ra l  i sy l vo  - Pas to ra l  Pas to ra l  
I I ;Sol ve r t i que  g r i s  ;Sol  ve r t i que  g r i s  ;Sol ve r t i que  g r i s  I S o l  d 'é ros ion  h o -  

I Pente: 21% 
So l  rouge f e r s i a l l i t i q u e  

\&*+ I I 
I 

I 
I Pente: 10% 
I IPente: 30% ;Pente: 207: ;Pente: 15% I i PARCELLES (Cai l loux:  37: ; C a i l l o u x  : 4% ;Cai l loux:  5% I Ca i l loux :  46% Ca i l l oux :  42% I I 

I 
I 

I------------~--------------------~--------------------~----------------------;-------------------------;--------------------------i 
I I I I I I I 
I i TEMOIN ;sarclages + désher- ;sarclages + désher- ;sarclages-,+ désher- ( e t  désherbé 
I 1 ABSOLU 

11.- S o l  nu; labour  + ; I -  Sol  nu; labour  + ;I-  Sol  nu; labour  + 1 1- Sol  nu; t r a v a i l l é  I I 1- S o l  nu; t r a v a i l l é  I I 

e t  désherbé l 

I I à :7, mois 1 à 2 mois I à 2 mois I I I 

I I 
I 
I I 
I I 

I I I I 

;bages tous l e s  mois (bages tous l e s  mois ;bages tous l e s  mois ; 
I I 

l--,--,------~--,,,--------------- 
I 1 

I 1 12- A g r i c u l t u r e  t r a -  
I 1 ( d i t i o n n e l l e ,  r o t a -  

TEMOIN ( t i o n  b lé- jachère,  
( REGIONAL Ipâturée, t r a v a i l  du 
I I ( so l  dans l e  sens de 
1 I l a  pente, pas 
I I Id engrais.  
I I 

l------------~-----------------,,- 
I I 
I I (3- Céréa l i cu l tu re  
I I ( in tens ive ,  v a r i é t é s  
I I ;sélectionnées, en- 
1 TRAITEMENTS (g ra is ,  t r a v a i l  du 
I AMELIO- !sol f avo r i san t  l l i n -  
i RANTS 
I 
I 
l 
I 
I .  

~--------------------~----------------------~-------------------------~-,------------------------ I 
I l I I I 

I 
l 
I 

I 
I 

I I 
I I 

I I I 
I I I 
I I 

(2- A g r i c u l t u r e  t r a -  12- A g r i c u l t u r e  t r a -  ; 2- Ma to r ra l  dégradé I I 2- M a t o r r a l  t r è s  dégra- ( 
I d i t i o n n e l l e ,  ro ta -  i d i t i o n n e l l e ,  r o t a -  ( pa tu ré  devant l e  gar- ( dé par  l e  pâturage 
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g r i s ,  profondément f i ssurés  mais bien s t ruc turés  en surface,  peu perméables 

e t  pauvres. en matière 

pentes de 15, 20 e t  30 76 e t  

parcel les  e s t  s i t u é  sur des ca lca i res  peu f i ssurés  du Jurassique sur des 
s o l s  d'érosion peu profonds, moyennement perméables, f o r t  décapés mais r iches  

en matière organique ( 4, 6 à 6, 9 Y6 ) e t  avec de nombreuses p ie r res  en sur- 
face. La pente e s t  de 21 %. Un dernier bloc de 3 parce l les  e s t  l o c a l i s e  au 

Sud du bassin versant sur des s o l s  rouges f e r s i a l i t i q u e s  sur grès du  Juras- 

sique.  Ces s o l s  sont compactés en surface,  peu perméables mais r iches  en 

matière organique ( 4, 3 '5'6 ). La pente e s t  de 10 76. 

organique ( 1 ,  7 à 1 ,  9 76 ) .  Les parce l les  ont des 

ont une exposition Nord ou Sud.  Un bloc de 4 

3 

En chaque bloc, sont comparés un témoin in te rna t iona l  ( parce l le  n u e ,  
standard d e  Wischmeier ),  un témoin régional ( '  cul tures  t r a d i t i o n n e l l e s  ) e t  

un ou deux traitements ( améliorations ) t e l s  que l e  t r a v a i l  du s o l ,  augmen- 

t a t i o n  d e  l a  couverture végétale,  cul tures  associées,  graines sélectionnées,  
ro ta t ion  avec des légumineuses, engrais ... 

Après chaque averse,  on mesure l a  pluie  ( hauteur, i n t e n s i t é s  e t  agres- 

s i v i t é  climatique ),  l e  ruissellement e t  l ' é ros ion  ( charge s o l i d e  grossière  

e t  charge f ine en suspension 1. 
Après chaque période pluvieuse, on évalue l a  réserve hydrique du s o l ,  

l e s  é t a t s  de surface du s o l  e t  l 'évolut ion du couvert végétal .  Enfin, après 

chaque récol te ,  on évalue les rendements. 

3 - RESULTATS ET DISCUSSIONS ........................ 
Les r é s u l t a t s  annuels de ruissellement e t  d 'érosion sont donnés aux 

tableaux 5 e t  6,  l a  fréquence du ruissellement f igure au tableau No 7. 

l o  Les pluies:  ------------ 

Au cours de  l a  campagne 1989 - 90, un d é f i c i t  pluvio- 
métrique a é t é  enregis t ré  au niveau des s t a t i o n s  MADJOUDJ,  SIDI MOHAMED CHERIF 

e t  H E R I Z . (  274 

de  480 mm Bu deux au t res  s t a t i o n s  ) .  Les pluies  érosives ont é t é  ra res  
particulièrement au Nord du bassin versant en zone marneuse. 

mm au l i e u  de 510 mm à l a  première s t a t i o n  e t  354 mm.au l i e u  

L' indice d ' é r o s i v i t é  RUSA e s t  fa ib le :  seulement 18- uni tés  

à MADJOUDJ e t  25 à SIDI MOHAMED CHERIF e t  H E R I Z .  Cet te  année 1990 - 91, il a 

:-été de 39, 5 pour l a  première s t a t i o n  e t  36, 1 pour l e s  deux autres  s t a t i o n s .  
Les pluies  annuelles ont é t é  respectivement de 386 e t  321 mm. 
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TAB No 7: Fréquence de r u i s s e l l e m e n t  e t  é t a t s  de sur face.  -------- 
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FIGURE No 1: E v o l u t i o n  des B t a t s  de sur face .  -------_--- 
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La fréquence du r u i s s e l l e m e n t  sur les s o l s  f e r s i a l l i t i q u e s  

s ' e x p l i q u e  s u r t o u t  p a r  l a  n a t u r e  de ces sols p a r t i c u l i è r e m e n t  b a t t a n t s  e t  

t r è s  compactés en surface. Ces s o l s  o n t  a u s s i  de t o u t  temps s u b i  un f o r t  

s u r p h r a g e .  Le r u i s s e l l e m e n t  e s t  enclenché p a r  des p l u i e s  de 10 mm seulement 

e t  p a r f o i s  meme p a r  des p l u i e s  de 4 mm l o r s q u e  p l u s i e u r s  p l u i e s  se succèdent 

( p l u i e s  d ' i m b i b i t i o n  ). Les eaux de r u i s s e l l e m e n t  c i r c u l e n t  e n t r e  les t o u f f e s  

de végéta t ion  p a r  des chemins fortement tassés p a r  le passage du b é t a i l .  

3 O  L ' é r o s i o n  : _--_---_-- 

Même s i  les p l u i e s  o n t  é t é  largement  d é f i c i t a i r e s  l o r s  de l a  

campagne 89 - 90 e t  seulement 2 ou 3 évènements p l u v i o m é t r i q u e s  o n t  é t é  

é r o s i f s ,  l ' é r o s i o n  en nappe s u r  les zones marneuses a nettement dépassé les 
2 t / ha.&s; va leurs  r e s t e n t  t o u t e f o i s  i n f é r i e u r e s  au s e u i l  de t o l é r a n c e  

généralement admis ( 2 à 12 t / ha > . Seulement ces mesures f a i t e s  s u r  des 

p a r c e l l e s  de 20 mètres de l o n g  ne r e f l è t e n t  pas exactement l a  r é a l i t é  du 

phénomène au n iveau du v e r s a n t  ( e f f e t  c u m u l a t i f  du r u i s s e l l e m e n t  >. En e f f e t ,  

lors de ces év&nements, on a observé s u r  les versants  l o n g  de p l u s i e u r s  cen- 

t a i n e s  de mètres oh s o n t  p lacés  l es  p a r c e l l e s  expérimentales,l'ouverture de 

p l u s i e u r s  r a v i n e s  d i f f i c i l e s  à e f f a c e r ,  l e s  sédiments t r a n s p o r t é s  sont  t r è s  

impor tan ts .  

Donc, s i  nos r é s u l t a t s ,  d ' a i l l e u r s  conf i rmés p a r  Heusch au MAROC ( 1970 > e t  

K o u i d r i ,  A r a b i  e t  Roose à MBdéa ( 1989 >, semblent é l o i g n e r  les r i s q u e s  

l 'envasement du bar rage de S i d i  A b d e l l i  ( à c e  rythme, il f a u d r a i t  p l u s  

120 ans pour envaser c e  barrage de 110 

sens r e l a t i v i s e r  l a  s i g n i f i c a t i i n  de ces r é s u l t a t s  e t  s i t u e r  l a  c o n t r i b u t i o n  

de l ' é r o s i o n  en nappe dans l 'ensemble du phénomène du t r a n s p o r t  des sédiments: 

l ' e s s e n t i e l  des t r a n s p o r t s  s o l i d e s  p r o v i e n t  des r a v i n e s  e t  oueds mais l e  

r u i s s e l l e m e n t  de p o i n t e  v i e n t  des versants.  

Sur les s o l s  d ' 6 r o s i o n  e t  f e r s i a l l i t i q u e s ,  l ' é r o s i o n  v a r i e  de 3, 3 à 5, 2 t / h a  

J 

de ' 

de 

m i l l i o n s  de m3 >. I1 f a u d r a i t  à n o t r e  

sur 

cu l iè rement  f r a g i l e .  

les p a r c e l l e s  nues. Le défr ichement de ces p a r c e l l e s  a rendu l e  s o l  p a r t i -  
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A G O U R A R I  c e t t e  année, il e s t  tombé 555 mm de pluie avec une 

p lu ie  maximale journal ière  d e  205 mm ( 14 mars 1991 

male en 30 minutes a a t t e i n t  

a t t e i n t  80 unités . 
La fréquence des pluies  érosives e s t  f a i b l e  en zone marneuse ( seulement 

2 pluies  érosives ). Pour l a  même campagne 89 - 90 on a enregis t ré  7 p lu ies  

érosives à MADJOUDJ. A G O U R A R I ,  c e t t e  année 90 - 91 l e  nombre de pluies  

érosives a é t é  

oÙ l ' i n t e n s i t é  maxi- 

70 m m  / heure. L' indice d ' é r o s i v i t é  RUSA a 

de 20. Ceci représente une fréquence d e  40 7;. 

' 20 Le ruissellement : ---------------- 

Le coef f ic ien t  .de ruissellement 

1 ,  1 7; sur matorral à MADJOUDJ e t  de 5,  3 à 

neuse. I1 e s t  supérieur à G O U R A R I  ( 15, 2 à 

moyen ( KRAM ) varie de O ,  9 à 

7, 5 X sur cu l ture  en zone mar- 
15, 8 % ) c e t t e  année, oÙ l e  s o l  

e s t  compacté e t  bien fermé ( tableaux-5, 6 e t  7 1. 
La l imi te  du déclenchement du ruissellement e s t  var iable  e n  fonction d e  l a  
hauteur e t  de l ' i n t e n s i t é  de l a  pluie ,  de l 'humidi té  du s o l ,  des é t a t s  de  

surface du s o l  ( f i ssura t ions ,  cai l loux,  mottes ... ); du couvert végétal e t  

des propriétés physiques du s o l .  

A i n s i ,  en zone marneuse, c e t t e  l imi te  a a t t e i n t  80 mm sur s o l  sec e t  seulement 
25 mm sur s o l  humide; cec i  s 'explique par l e  rôle de l 'humidité dans l a  ferme- 
t u r e  des f i ssures  e t  l a  formation de croûtes de battance favorisant l e  ruis- 
sellement. 
Sur  l e s  sols\/d'érosion, en général, toutes l e s  p lu ies  dépassant 20 mm déclen- 
chent I 

rablement rédui t  si l e  s o l  e s t  gorgés d'eau e t  ba t tan t .  A i n s i  on a pu enre- 

g i s t r e r  l e s  ruissellements pour des pluies  de 

Sur ces premiers r é s u l t a t s ,  on ne remarque pas u n e  amélioration d e . l ' i n f i l t r a t i o n  

sur l e s  parcel les  II améliorés CA3, CB3, H3 e t  H4 par rapport aux parce l les  

t rad i t ionnel les !  cec i  e s t  du au f a i t  que les 2 ou 3 p lu ies  érosives enregis- 

t r é e s  sont su rvenues  a l o r s  que l e  s o l  é t a i t  pratiquement sans couverture végé- 
t a l e .  On s ignale  néanmoins que  s u r  les parce l les  témoins absolus l e  KRMAX e s t  

r e s t é  élevé ( 25 à 39 X ): l 'amélioration n ' e s t  pas encore t r è s  s i g n i f i c a t i v e  

bien que l e s  rendements so ien t  meilleurs. En e f f e t ,  s u r  l es  parcel les  "améliorés" 

( semences sélectionnées,  f e r t i l i s a t i o n  raisonée e t  t r a v a i l  du s o l  favorisant  

l ' i n f i l t r a t i o n  ) l e s  rendements o n t  a t t e i n t  34 e t  35 quintaux à l ' h e c t a r e  a l o r s  
q u ' i l s  n 'ont guère depassé l e s  23 qx/ha sur l e s  parce l les  t rad i t ionnel les .  

La biomasse a augmenté de 15 X e l l e  aussi .  

On note enfin que l a  pente ne semble pas favoriser  l e  ruissellement maximum 

comme l ' o n t  déjà  s ignalé  Heusch ( 1970 >, Roose ( 1971 ) e t  Arabi ( 1991 ). 

shtW& 
. 

un ruissellement même si l e  s o l  e s t  sec.  Ce s e u i l  peut ê t r e  considé- 

2 e t  4 mm seulement. 

. 



Par a i l l e u r s ,  l a  végétation ( couverture e t  architecture ) joue un  rô l e  
intéressant  dans l a  protection du s o l .  L'érosion varie de 2924 356 kg / ha 

s o u s  matorral à base de chêne ver t  ( couverture végétale: 50 à 85 %, cai l loux:  

48 5'; ) e t  de 1 ,  9 
végétale: 30 à 80 %, cailloux: 50 à 80 % 1. 

à 2 t / .ha s o u s  matorral à base de I' d i s s  I '  ( couverture 

4 O  Conclusion: ----------- 

Ces premiers r é su l t a t s  s u r  l ' é ros ion  en nappe dans l ' O u e s t  a lgér ien 

confirment l a  fa iblesse de l ' é ros ion  en nappe mesurée s u r  des p e t i t e s  parce l les  

i so lées  en zone méditerranéenne ( Clauzon e t  Vaudourl(1971),, Heusch ( 1973 )', 

Kouidri, Arabi e t  Roose ( 1989 ) ). 

La campagne 1989 - 90 a été '  d é f i c i t a i r e  en pluies  érosives ( RUSA = 15 e t  25 ) , 
l ' é r o s i o n  en nappe a dépassé 2 t / ha s o u s  cu l ture  céréal ière  sur s o l  vertique.  

Cette érosion à l ' é che l l e  du versant peut ê t re  importante e t  aussi  à l ' o r i g i n e  
de l a  naissance de nouvelles ravines. Ces s o l s  une fo i s  gorgEs d'eau e t  l eu r  

limite de l i q u i d i t é  a t t e in t e  ( NL = 51, 6 7; 9 
fo r t e s  pluies ,  ce q u i  explique une érosion d e  5, 7 t / ha lors  d'une p lu ie  de 

80 mm l e  4 janvier 1990 à l a  parcel le  HI. 
En année sèche, l e  ruissellement annuel e s t  globalement fa ib le  pour  l 'ensemble 
des parcel les  s u r  s o l  vertique, même s ' i l  e s t  engendré s u r t o u t  pa r - l a  pluie . 'du,  

4 janvier .  Le coef f ic ien t  de ruissellement maximum a t t e i n t  38, 6 9 6 ,  ce q u i  est  . 

s o n t  facilement entrainés  l o r s  des 

appréciable. Ces ruissellements alimentent l e s  crues des ravins q u i  s o n t  capables 

de créer  de gros dégâts 

ravinement, inondation, envasement des barrages ... 
en aval: glissement de  t e r r a in ,  -sapement d e  berges, 

Sur  les s o l s  d 'érosion, l e  ruissellement e s t  modeste sous matorral: 

l e s  touffes  de végétation i n f i l t r e n t  u n  maximum d'eau. Ce n ' e s t  pas l e  cas de l a  
végétation éparp i l lée  e t  dégradée de G O U R A R I  sur l e s  s o l s  f e r s i a l l i t i q u e s  sur- 

pâturés.  Le s o l  e s t  i c i  beaucoup p l u s  
q u i  o f f r e  un chemin pr ivi légié  pour l e  ruissellement. $e;i*c humectés, ces ' so ls  se 
referment rapidement par des croûtes de battance réduisant énormément l ' i n f i l t r a r - . G -  
t i o n .  L'érosion sous matorral e s t  f a ib l e ,  mais l e s  parcelles nues Ml e t  GI o n t  

données respectivement 3, 3 t / ha e t  5, 2 t / ha. Les pluies ont é t é  p l u s  agres- 

sives sur l a  parcel le  GI e t  l e  sol semble p l u s  f rag i le .  
La végétation na ture l le  réduit  beaucoup l ' é ros ion  en protégeant l e  s o l ?  par contre 

l e  défrichement peut accélérer legprocessus d'érosion. 

Au jourd , ' hu i ,  avec l a  mise en valeur des t e r r e s  de montagne e t  l ' i n t e n s i f i c a t i o n  
de l ' ag r i cu l tu re ,  n ' y  au ra i t - i l  pas l e  risque de réduire l a  végétation na ture l le ,  

q u i  protège bien l e  s o l  au p ro f i t  d'une agr icu l ture ,  favorisant l ' é ros ion  e t  d ' u n  

élevage q u i  dégrade l e s  s o l s  déjà assez f r a g i l e s  ? 

compact en t re  l e s  touffes d e  végétation ce 
4 
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