
Le CAMEROUN préseiite une grande v a r i é t é  de régions 
géographiques c a r a c t 6 r i s é e s  par  des f ac$eurs cli iaatolo- 
giquos,  géologiques e t  botaniques tr&s d i f f é r e n t s ,  

ces  paramètres e t  les c a r a c t é r i s t i q u e s  p r i n c i p a l e s  des r é g i -  
mes représentés  eli soni; directement fonc t ion .  

L'Hydrologie du t e r r i t o i r e  es% intimement l i é e  B 

On re t rouve  l a  n i & m  d i v e r s i t é  dans l e  réseau  hydro- 
graphique : l e s  c o l l e c t e u r s  des cours  d 'eau  camerounais 
about i ssen t  en des p o i n t s  souvent t r è s  61oigiiés les uns des 
a u t r e s  



On peut d i s t ingue r  quatre  ensetlibles dfimportance 
t r k s  inégale  (Fig.1) : 

1") l e s  t r i b u t a i r e s  du CONGO 

2*) l e s  f leuves  se jetanant directement dans le golfe 
de GUINEE 

. 3 " )  l e s  t r i b u t a i r e s  du NIGER 

4")  les t r i b u t a i r e s  d i r e c t s  ou i n d i r e c t s  du Lac TCmD. 

I" ) - ZRIBUTNF38 .du CONGO 

Deux grands &fI.uents de l a  SAiYGHA draenent l e  
Sud-Est du t e r r i t o i r e  : l a  NGOKO e t  la KnDEI. 

a )  l a  NGOKO e s t  formée par' l a  réunion du DJA e t  de l a  
B OUMJ3E 

Le DJA prend naissance vers l a  cote  800 sur l e  
plateau s i t u 6  au Sud d'ABONG MEXNG, 

I1 se  d i r i g e  d'abord ve r s  l'Ouest e t ,  après un 
couhe très accentu6 coule vers  l ' E s t  pendant 200 km. Il 
prend alors l a  d i r e c t i o n  générale  Sud-Est jusqufk l a  
SANGKA. oÙ il se  j e t t e  sous l e  nom de NGOKO qili es t  l e  
s i e n  depuis l a  r$cept ion de l a  BOIJMEB (peu avant MOLOUNDOU) . 

Le p r o f i l  en long du DJA e s t  m a l  coimu : l a  premiè- 
r e  p a r t i e  de son cours presente  une pente générale  assez 
faible, n'excluant  pas des acc idents  locaux, A une d i s t ance  
de 180 kn de FORT-SOUFFLAY, l a  pente  ~ ~ a ~ c e n t u e ,  l e  D J A  
re jo ignant  l a  cuvettie congolaise dont il a ' t t e in l  l e  niveau 
de base, 360 m, à une vingtaine de kn B l'amont de c e t t e  
l o c a l i t é .  Dans c e t t e  s ec t ion  du c o u r s ,  on retrouve une 
se r ie  de rap ides  e t  de chutes  (chutes  CSOLET), A son 
confluent  avec l a  BOUME, son bassin versant  couvre environ 
40 4OO km2; B son a r r i v é e s d a n s  l a  SANGHA (sous le nom de 
NGOIZO), il e s t  ae 76 000 km2. 
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La BOUMEIE prend sa source non l o i n  de c e l l e  du 
DJA m a i s  son parcours e s t  beaucoup p l u s  d i r e c t  e t  son p r o f i l  
en long  beaucoup p l u s  r é g u l i e r ,  Le s e u l  aff luen% important 
de l a  BOUI\W e s t  l e  BOK dit localement TSENE I \ . N I W A  sur 
l a  r i v e  d r o i t e .  

Ces cours d 'eau f o r e s t i e r s  t r a v e r s e n t  des regions 
t r è s  peu peuplées ,  au développement 'économique encore t r è s  
l e n t .  Ils sont  u t i l i s é s  localement pour l a  peche B une t r è s  
p e t i t e  éche l l e ;  l a  NGOKO présente  un c e r t a i n  intér6-b pour 
l a  naviga t ion ;  l e u r  régime p a r t i c i p e  à l a  f o i s  du régime 
équa to r i a l  de t r a n s i t i o n  e t  du régime équa to r i a l  pur, 

prend sa source ve r s  l a  co te  1000, dans l e s  c o n t r e f o r t s  
Sud-Est de I~ADMdAOUA. E l l e  conserve l a  d i r e c t i o n  géné ra l e  
Nord-Sud jusqutà  l a  rencontre de son p r i n c i p a l  a f f l u e n t  l a  
DOUME à 50 km h l ' a v a l  de BATOURI, La  U D E I  prend alors l a  
d i r e c t i o n  gknérale Ouest-Est jusqu 'à  sa s o r t i e  du CAl\E3ROU"N. 
En ce po in t  e l l e  e s t  alimenthe par  un bass in  de 23 800 km2, 

b )  La KAD'E ( d i t e  ICLDEI) e s t  une r i v i e r e  de savane gu8 

2') - 3'LEW.S s e  JETANT dans . l e  GOLFE .de GUINEE 

t o t a l i t 6  s u r  l e  -&erx i to i r e  camerounais, 
C ' e s t  l 'ensemble l e  p l u s  étendu s i t u 6  presque en 

On y dis t ingue  t r o i s  séries de bassins dtimportance 
tres in6gale : 

a) l e s  f l e u v e s  cBt i e r s  de l 'Ouest  

b) la SANAGA 

c )  l e s  f l euves  c o t i e r s  du Sud 

a )  - Fleuves c 6 t i e r s  de l 'Oues t  MU"0. VfOURI e t  DIBRZVlBA 

Le . m W ,  prend sa source dans l e  Cfl!IB3OUN britan- 
nique a u  Nord du Mont SOUPE. Ce p e t i t  f l euve  a une t r è s  
f o r t e  pente dans 'son cours  sup6r ieur ;  t r è s  f a i b l e  B par-bir 
de l a  f r o n t i è r e .  I1 se j e t t e  dans l e  go l f e  de GUINEE e n t r e  
l e  CAP CAIdEROUN e t  DOUALA, p a r  un immense d e l t a  q u ' i l  pa r t a -  
ge avec l e  W O U R I ,  En ce p o i n t ,  son bassin versant  es t  de 
4 000 km2. 
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Le WOURI, e s t  l e  cours  d 'eau p r i n c i p a l  du Sud-Ouest 
e t  ararne Foute l a  p a r t i e  Sud des pays Bamil6lc6. I1 e s t  formé 
p a r  l a  réunion du FUSAM e t  du l\.[hKOXBE, 

Le KKAM par son a f f l u e n t  la NY3NOUX desceynd des monts 
RAMBOUT0 ( a l t i t u d e  2 600 ni) . Sa pente esl; t r è s  rapide dans son 
cours supér ieur  ofi il f sancl i i t  l e s  chutes ,  bien coanucs, 
dfEICOM au Sud de l a  rou te  de RM-ANG, p r è s  de NICONGSRNBA. La 
pente  s f a t t k n u e  un peu, s f accen tue  à nouveau e n t r e  les c o t e s  
500 e t  200, e t  diminue avant l e  confluent  de l a  MAKObBE, 

L a  B'TAKOT:il3E e s t  cons t i tuée  pm un évc:?.ta?.X de p e t i t s  
cours d 'eau B t r è s  f o r t e  pente prenaat  l e u r  source dans l e  
massif de BANA en t r e  l e s  c o t e s  2000 e t  800 m. La r i v i è r e  prin- 
ci2,ale a un cours beaucoup moins rapide.  

Le W O U R I  qui  ,&rolonge l a  iVIAIOHIBE ( d i r e c t i o n  Xud- 
Ouest) a une pente t r è s  f a i b l e , .  I1 1.asse B Y A B S S I ,  r e c o i t  
la DIBOMEIE, i r q o r t a n t  af'flr.ient r i v e  d r o i t e  a t  s e  j e t t e  dans 
l e  gol fe  de GUINEE pa r  un imxense e s t u a i r e  msfzs6 oh ont éti6 
am6nagSi.s. l e  p o r t  5-e DOUALA e t  son annexe de BONBERI. Les  
62.n!-a.i?_ds rexioj?.tent Jusqy YABASSS: . Le bass in  ve r san t  du WOURI, 
B DOTJAM, a uze s u p r f  icie d-e 11 500 k& 

_La_DIBAn@J-, e s t  form& p r  Is réunion de l'EBO, de 
lfEIG3M e t  de l a  DIBAIBA proprement d i t e .  De no-.l-lreuses chutes  
coupent l e  coaxs de ces  p t i t e s  r i v i b r e s  : 12. dern ière  t r è s  
spec taou la i r e ,  se trouve h qFLe?-qjres IrilomBtres en amon% du 
pont d-e BOITEPOUPA. La DIBAnlIBA se t e r a n e  a u  Sud de DOUALA : 
son bzssin es t  &ora  de 2 700 km2, 

La ;$che e s t  activement g ra t iquée  dans ces t r o i s  
cours d'eau dont l e  cours i n f é r i e u r  e s t  navigable.  Les cours  
s u p k i e u r s  du MUNGO e t  s u r t o u t  du W O U R I ,  pour ra ien t  permet t re  
d i dpor t an t s  amhageinents hydroklectr iques~,  

b) - La SANA(& 

C'es* l e  p l u s  grand f l euve  du CALIEROUN. Drabant 
t o u t  l e  ve r san t  sud de 1~ADAfVlLlOUh e t  l e  verscmt e s t  de l a  
chafne occ identa le ,  jusgQ*aux monts BAivPr3OUT0, il e s t  form6 
pa r  12 réunion du LOI5 e% du DJEWM. 
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Le DJl3REM prend naissanoe s u r  l e  p l a t eau  de 
l'ADAMAOUA, château d'eau l e  p l u s  important du CAMEROUN, 
vers 1100 m d ' a l t i t u d e ,  40 km au Nord de KEIGANGA. Il coule 
vers lfOLrest pendant 180 lim avec une f o s t e  pente. P u i s ,  au 
confluent  avec son p r i n c i p a l  a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e ,  le lvIEING 
ve r s  I t a l t i t u d e  750 - 800 m, i1 tourn6 brusquement v e r s  l e  
Sud-Sud-Ouest, ' t r a v e r s a n t ,  j u squfh  son coEfluent avec l e  
LOJA, des savanes presque dése r t e s .  Le DJXREhll r e ç o i t  deux 
a f f l u e n t s  importants sur sa r i v e  d r o i t e  : 

- l a  VINA du SUD, i s s u e  des montagnes B l ' E s t  de NGAOUNDERE 
v e r s  1600 m. Sa pente es t  f o r t e  e t  sa v a l l é e  peut s e  p rê t e r  
& des aménagements a g r i c o l e s  et hydroé lec t r iques  h quelques 
ki lomètres  de NGAOUNDEFtE, 

- l e  BELI ou NEXG, qui  prend sa source dans la chafne fson- 
t i è r c  vers  2000 m d ' a l t i t u d e  au Nord-1Nord-Xst de BANYO .il 
f a i b l e  d is tance  des sources  du MBAY. L a  p a r t i e  super ieure  de 
son cours e s t  d 'accès  d i f f i c i l e ,  B pente t r è s  f o r t e ;  il passe 
B TIBATI avant de se  j e t e r ,  30 km p l u s  l o i n ,  dans l e  D3*EREiM, 

Le LON prend naissance en OUBANGUI sur l a  bordure 
Sud-Est de 1'ADM;LAOUA ve r s  l a  co te  1200, au Nord-Est de 
MEIGAXGA. Il t r a v e r s e  jusqu 'à  BETARE-OYA des rég ions  presque 
a u s s i  d8ser"ccs que l a  v a l l é e  du DJEREM. Le LOM ne r e ç o i t  
qu'un a f f l u e n t  important ,  l e  PANGAR ( r i v e  d r o i t e ) ,  35 km e n  
amont de son confluent  avec l e  DJEREM, 

L a  SANAGR, après  ce confluent  gui  l u i  donne naks- 
sance,  prend l a  d i r e c t i o n  génhrale  Ouest-Sud-Ouest jusqu' A 
l a  mer, E l l e  coule d 'abord au mi l ieu  d'une a s sez  large gale- 
r i e  f o r e s t i è r e ;  sa pente  es t  f a i b l e  puisque,, dans le sec t eu r  
de NANGA EBOKO, l a  SANAGA- e s t  navigable ,  P u i s  sur  20 km en 
amont des chutes  de NACETIGAL, e l l e  s e  dén ive l l e  de p r è s  
de 100  m. Elle r e ç o i t ,  su r  sa r i v e  d r o i t e ,  le. MÍ3M à l a  c o t s  
380 e t  e n t r e  en for&.  La S&YAGA t r a v e r s e  alors le système 
montagneux a s sez  complexe qu i ,  du p l a t e a u  Bamil&lr&, re j o i n t  
ceux de l 'Ouest  de 1 'OUBANGUI en passant  par YAOUNDE e t  
BERTOUA. Du confluent  du MBAM j u s q u f à  EDEA., e l l e  descend 
de 370 m s u r  170 km par  des s é r i e s  de chutes e t  de r ap ides  
dont les p l u s  belles son t  l e s  chutes  HERBERT e t  dfEDB2. Ce 
bief  e a t  probablement le p lus  important de t o u t  l e  CAMERO'UN 
au po in t  de vue énergét iqua puisque l e  plafond th6oriqua; 
de p r o d u c t i b i l i t é  hydroé lec t r ique  e s t  de 55 m i l l i a r d s  de - 
kWh pa r  an. Actuellement, l e s  1200 m i l l i o n s  de W h  de Iramé- 
ndgcment d'IDEA al imentent  l e s  r@seaux urBains d'EDEA 6% ds 
DOUALA, ainsi que l a  puissante  i n d u s t r i e  de transf ormation 
de bauxi te ,  ALUCAM, 
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A l'aval d'BDEh, -La SABAGA entre en plains e t  se 
j e t t e  dans l e  go l f e  de GUINEE B 65 km des chutes ,  Son bassin 
versant  e s t  alors de 140 O00 km2, 

Depuis l e  confluent DJEREM-LOM jusqu 'h  l a  m e r ,  l a  
W A G A  ne r e ç o i t  qu'un seul a f f l u e n t  notable  : l e  IvBAM, qui 
roule  un volume annuel égal à 65 $ de c e l u i  de l a  SANAGA 2t 
1 f amont du confluent  ., 

Le NIBAM prend sa source vers  1900 m d ' a l t i t u d e  dans 
l e s  montagnes cons t i t uan t  la f r o n t i è r e  avec l e  NIGERIA au 
Nord-Nord-Xst de B W O ,  11 descend rapidement en su ivan t  une 
d i r e c t i o n  gén4ral-e Nord-Sua e t ,  après  un yarcours  &e 100 km, 
t r a v e r s e ,  Ouest-Sud-Ouest, l a  p l a i n e  des T I W  e n t r e  l e a  cotes, 
700 e t  600 jusqtl'au confluent  de l a  W E ,  I1 r e ç o i t  18 une 
série de p e t i t s  a f f l u e n t s  r i v e  d r o i t s  issus de l a  chafne fron- 
t i è r e ,  dont l e  DARIE. 

I Après l a  l'&PE, il prend l a  d i r e c t i o n  générale  Nord- 
Sud jusquf au confluent  du NOUN, descendant progressivement 
Cie 650 h 500 m, il r e g o i t  deux a f f l u e n t s  impor tan ts  : l e  KIM 
sur  l a  r i v e  gauche qui  v i e n t  de la région de YOKO e t  l e  NOUN 
s u r  l a  r i v e  d r o i t e  qu i ,  i s s u  des montagnes proches de l a  
f r o n t i è r e s  Qn C.ALEROUN b r i t a i q u e  vers. 2000 .m d ' a l t i t u d e ,  
descend t r è s  rapidement du Nord au Sud jusqu 'à  1rEs-t; de 
BAFOUXSAhL Pu i s  l a  pente  diminue e t  l a  d i rec t3on  s t i n f l é c h i t  

I 

I 

l 
I vers l e  Sud-Est, 

U n  peu avant BRFIA, l e  MBAM forme un coude de tres 
grand rayon, r e ç o i t  l e  NDJIM s u r  sa r i v e  gauche e t  conflue 
avec l a  SANAGA B l a  co te  380 après un parcours  de 400 iOm, Son 
bassin versant  au corìfluent e s t  de 40 O00 km2. 

c )  - &MS. .fleuves c 8 t i e r s  du Sud du CANER.OUN 

Une s é r i e  de f l euves  c b t i e r s  d'importance très 
inégale se j e t t e n t  dans 1'0cBan At lan t ique ,  e n t r e  1 ' e s t u a i r e  
de l a  SANAGA e t .  l a  f r o n t i è r e  de la GUINEE ESPAGNOI;E, ce sont 
du Nord au Sud : l e  NYONG, fa LOKOUNDJE, la KIENRE, la LOBE 
e t  l e  XPEM.+ 

Le. NYOlTG e s t  un f l euve  important,  Ji2 prend naissance 
l'Est d'ABONG-1\dBANG s u r  l e  grand p la t eau  mtlmelonnk s i t u 6  

ag Sud-Est du t e r r i t o i r e ,  vers  l a  cote  700. II s u i t  la di rec-  
tion g6nérale Ouest-Sud-Ouest jusqu'h lllBALMhY0, s o i t  c?. peu 
prks à ai-chemin de son cours ,  D a n s  ce s e c t e u r  m o n t  , l a  
pente e s t  très f a i b l e ,  l e  f l euve  e s t  m b e  navigable ,  m a i s  la 
t o t a l i t é  du lit e s t  encombré de p l a n t e s  aquatiques,  
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Peu après &!IBALILAYO, le NYONG commence B descendre 
vers  l a  mer par  une s é r i e  de Chutes dont les p l u s  importantes 
sont  c e l l e s  de 1\IINzAK et de NJOI! : c,e bief  e s t  p a r t i c u l i è r e -  
ment i n t é r e s s a n t  pour l a  production d 'énergle  é l e ~ t r i q u e .  Puis 
l e  f leuve e n t r e ' e n  p l a ine  s f i n f l é c h i t  v e r s  l e  Sud-Ouest pour 
se j e t e r  dans l 'Océan après  un parcours  de 520 km. Son bass in  
versant  e s t  de 29 O00 km2 à l ' e s t u a i r e f  

L.a LOKOUNDJE, e s t  un p e t i t  f leuve  c 6 t i e r  (160 Ism) 
qui prend na i s sa l ce  en bordure du p l a t eau ,  E l l e  descend gar 
un4 s é r i e  presque continue de rapides  e t  de chutes  jusqu'à 
1 f Océan, 

- 

,La KIErJIZF e t  l a  LOBE, sont encore moins importantes,  
La  LOBE presente  des chutes spec tacu la i r e s  B son e s t u a i r e  au 
Sud de IZRIBI. En p l u s i e u r s  po in t s  de son cours ,  l a  LOBE dont 
l e  bass in  e s t  t r è s  a r rosé  présente  des s i t e s  i n t é r e s s a n t s  
pour des amknagements hydroélectr lques,  

Le. WE3M, p lus  important que l e  NYONG, t r a v e r s e  des  
régions bizn moins peuplées e t  m a l  connues. Il prend sa-source 
au GABON v e r s  l a  cote 1100, Sa d i r e c t i o n  genera le  Ouest-Nord- 
Ouest s * i i i f l é c h i t  vers  l ' o u e s t  t3 sa s o r t i e  du GABON avec 
lequel  il forme f ro i i t i è r e  pendai t  30 ka p u i s  q u i t t e  le pla teau;  
c ' e s t  sur ce tronçon que se t rouvent  l e s  chutes  de NYABESShM, 

p l u s  niéridional es% l imitrophe de l a  GUINEE E,SPAGP\TOLE, I ls  
se réunissent  a v a i t  de se j e t e r  dans l 'Océan, à CAMPO, après  
un parcours  de 360 kn, ayant d r a b é  un bassin de 31 000 km2* 

Il se  d i v i s e  ensui te  en deux bras BONGOLA e t  CAMPO dont l e  ! 

Parmi ses a f f l u e n t s ,  peu Importants,  l e  KOM semble 
8 t r e  ou avoi r  6 t h  en contact  avec lfAYINA.YINA, de d i r e c t i o n  
opposée (bas s in  de L'OGOVfE) par  un l a r g e  coulo i r  marécageux 
que révè len t  l e s  c a r t e s  Les p lus  récentes ;  il suggère une 
capture  q u ' i l  serai t  interessant de dé f in i r .  

3 " )  - LA BENOUE, t r i b u t a i r e  du NIGER e s t  le grand f leuve  du 
Nard. C'est  un bass in  soudanien, avec ses  c o w s  d'eau presque 
à sec pendantla longue sa i son  sèche e t  débordant largement 
pendant l e s  t r o i s  mois de hautes  eaux. L a  BENOUE a jou6 un 
r a l e  . t r è s  important d a n s  l ' h i s t o i r e  géologique de cett ie p a r t i e  
de l 'Afr ique.  Elle 8' p l u s i e u r s  f o i s  s e r v i  d 'exuto i re  t3 l a  
cuvet te  tchadienne. e t  l a  capture  t r è s  p a r t i e l l e  du LOGOm en 
e s t  une modeste survivance; les f a i b l e s  pentes ,  l a  l a rgeur  
de l a  v a l l é e ,  l t é p a i s s e u r  des a l luv ions  de l a  BENOUE e t  du 
mayo KEBI prouvent l ' importaiice passée de ce f leuve.  
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La BENOUE prend sa source au l i e u - d i t  EMM&d ADAM, 
B 1300 m d ' a l t i t u d e ,  dans l e s  Monts MBAXG, B 25 bi au Nord 
de WGAOVPDERE, i? km de la BINI q u i $  plus  loin, deviendra l a  
VINA, b rmche  mère du LOGONE, 

. C ' e s t  a l o r s  un ru i s seau  descendant presque irmédia- 
tement 1fADAMAOUA de L 3 O O  & 700 m. Elle conserve e., iqcorc une 
pente  assez  for-be avec r ap ides  e t  cascades jusque vers  l e  
v i l l a g e  Sto BOUGOUMA oÙ e l l e  e n t r e  d m s  l a  p l a ine  & l a  co te  
250 correspondant au niveau de base de I f a n c i e n n e  BENOUE. E l l o  
reçoi-l; a l o r s  une s é r i e  de p e t i t s  a f f l u e n t s  en Bverztlail : l e  . 
REY e t  l a  LISSAKA qui  dra-2nen-b l e  versaïi t  Nord de lrADAM.AOUA, 
l e  TCHINA vonaat du TCHAD, sur  l a  r i v e  d r o i t e ;  l e  WAY form6 
par  l e s  my0  SALSI. e t  BOEX s u r  IC?, r i v e  gauche. Ces r i v i è r e s  
dra tnent  l a  region encore mantngneuse s i t u é e  au Nord de I f  
ADAMAOUA, La BENOUE t r a v e r s e  a lo r s  l e s  ::orges dc, lLAGD0 e t ,  
gardant l a  cLirection Sud-Est Nord-Ouest, rencontre  s u r  sa 
r i v e  d r o i t e ,  l e  mayo ICEBI, ,mcienne v a l l e e  p r i n c i p a l e  dont 
l e  volume annuel rou le  ne correspond p l u s  qu'au l/3 de c e l u i  
de l a  BENOUE. La  pente e s t  tres fi.ible : 0,08  o/oo, l e  lit 
ma j e u r ,  l a r g e  de  p l u s i e u r s  kiloniètrcn,  comporte de nombreux 
l a c s  e t  marecages. Après un parcours  t o t a l  de 350 km, l a  
BENOUE r e ç o i t  s u r  sa r i v e  gauche l e  FARO, p u i s  quelques k i l o -  
mètres après,  en r i v e  d r o i t e ,  un a f f l u e n t  secondaire,  l e  
TIEL, e t  e n t r e  au HIGERIA; son bass in  versant e s t  a l o r s  de 
92 O00 km2, 

Les  deux aff luen%a pr inc ipaux de l a  BENOUE, au 
CAMEROUTT, sont  l e  IBBI e t  l e  FARO. 

Le 1vUg-O KEBI, e s t  un curieux oours d'eau : ancien  
émissaire  de l a  cuvet te  tchadienne,  il ne présente  pas  une 
o r i g i n e  b i e n  n e t t e .  En f a i t ,  il p a r t  du li% majeur du LOGONE 
dont il c o l l e c t e  une p a r t i e  des eaux ve r s  Le raaximum d e - l a  
crue annuel le ,  11 forme une s é r i e  continue de l ac s  e t  d f e t a n g s  
dont l e s  p l u s  importants sont  l e s  l ac s  de F U N G A  e t  de 
TIKEM (alt.330 m), e n t r e  l e s q u e l s  s ' i n s è r e  un second e f f l u e n t  
au cours  imprécis,  qui-b-Gazt l e  LOGONE B ERE e t  qu i  r e ç o i t  du 
Sud un p e t i %  COUFS d'eau, l a  KABU. C'es;; l a  d6:jrension 
d'ERE gui présen te ,  de beaucouf?, L e  p l u s  f o r t  débi t .  

A l a  s o r t i e  du Lac de TIKEM, l e  lit du KEBl devient  
p lus  ne t .  Il oblique ve r s  l 'Oues t ,  pmse  un s e u i l  granitique 
B NBOvRAO e t  re jo . int  l e  niveau de base de l a  BEPJOuEl par l e s  
c&lèbres chutes  GAUTHIOT. I1 forme ensu i t e  deux l a c s  : c e l u i  
de EBNE e t  l e  grand l a c  de LEBE, rencontre  ses t r o i s  p r i n c i -  
paux a f f l u c m t s ,  l e s  . ayo BDTDER, LOUT1 e t  OULO p u i s ,  pa r  une 
ancienne gorge B moit i8  rei-nblay&e, r e j o i n t  l a  BEROUE il. la 
cote  230, 

I '  
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Le KEBII a une t r è s  f a ib l e  pente  et; s e s  &f luents -  

p ré sen ten t  un r6gime t o r r e n t i e l  (mayo LOUTI: s i g n i f i e  riviè- 
r e  folla): & chaque crue de ces a f f l u e n t s ,  l e  f l o t ,  perpen- 
d i c u l a i r e  au lit p r i n c i p a l ,  s'y partage au confluen%( en deux 
par t ies ,  l'une a l lan t  ve r s  l'amont, l ' a u t r e  ve r s  l ' a v a l ;  dès- 
que la crue diminue, l 'écoulemcat du KF3BI redevient  nomal .  
Les  a l l u v i o n s  des mayo BINDER, LOUT1 et OUZO v é r i t a b l e s  
torrents s f  klèvext en bour re l e t s  perpendicula i res  au talweg 
du mayo mBT, gui ont  contr ibue à former le l a c  de LEFUC, 

Le FARO, r i v i è r e  c a r a c t é r i s t i q u e  de ~ ' A D J ? J ~ ~ T U B  es% 
presque au-ortûnt que l a  BXNOUE. Il prend sa source 
v e r s  l a  co te  1000, serpente  SUT l e  p l a t e a u  vers  l a  cote 900, 
p u i s  dcsccnd par des s d r i e s  de cascados e t  rap ides  spectaacu- 
l a i r e a ,  m a i s  peu connus, jusque vers  la cote  450 & 220 km 
de sa source; l a  pente  diminue; il rencontre  ensu i t e  san 
pr i i ic ipa l  affluenti ,  le DEO, se  d i r i g e  v e r s  l e  NORD, avec un 
lit t r è s  large encombr6 de bancs; de sables:, 

Ve'rs l ' a v a l ,  il se separe en t r o i s  bras qui  se 
r e jo ignen t  avant l e  confluenff avec l a  BENOUE vers  l a  c o t e  
1'70. San bass in  versaiit e s t  de 29 000 km2, Les a l l u v i o n s  
t r anspor t6es  pa r  l e  FARO per turbent  complètemen% l e  lit 
do l a  BENOm q u ' i l s  encombrent de sable s u r  environ 200 krm 
en aval. 

La F;ENOUE' e s t  navigable pendant 55 jou r s  on moyenñe 
depuis  GAROUA. BENOUE e t  XEBI offrene des p o s s i b i l i % &  int8- 
r e s s a n t e s  de r6gu la r i sa t ion .  Les inond'ations dans le lit 
majeur permettent dfimportantes c u l t u r e s  d la rachides  e t  
de m i l  repiqu6, 

& O )  - TRIBUTAIRES du LAC TCHAD 

Ces cours  d'eau forment t r o i s  groupes aux carac tè -  
res t r è s  d i f f é r e n t s  : le LOGONE, l e s  mayo de l a  région de 
MAROTFA, 1" EEIb. 

a) Le LOGONE : sa branche mère e s t  l a  VINA qui, SQUS 
le nom de fiiiNl, prend sa source non l o i n  de c e l l e  de l a  
BEbTOTJE, au Ford de NGAOUNDERE, Par un rég ion  t r è s  peu connue, 
e l l e  descend Est-Nord-Est ver s  l a  p l a i n e  du TCIW par des 
rap ides  ou cascades &parant des biefs calmes, jusqurau 
confluent  avec l a  ME3EFB ( c o t e  l+78)@ 

1 
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L a  TEIERE, a f f l u e n t  t r è s  important dd l a  r i v e  d ro i t e ,  

prend Bgalement sa source s u r  le pla teau  de ltADAMAOUA, e n t m  
NGAOUIJDERE e t  lUEIGA2TGA. vers 1200 m, Elle s f i n s t a l l e  p l u s  l o i n  
dans un fos s6  d'effrondrcment,  vers  la cote  7 0 0 ,  en recevant 
B d r o i t e ,  l e  NGOU, qui descend par de très b e l l e s  casqades,  
les chutes  EI";IUCmON (150 m de d & n i v e l l a t i o n ) ,  

Beaucoup p lus  B l ' a v a l ,  le LOGONE m n t 6 r i a l i s e  l a  
f r o n t i è r e  jusqu.' au confluent avec l e  CHARI (FORT-FOUREAU) 
qu 'e l le  s u i t  au  d e l a  jusqu'au T C W ,  LOGOBIC et CHARI sont 
bord& de zones rgar6cageuscs t r è s  é tendues,  sur tout  alimentdes 
pa r  les af f luents  ou l e s  débordements en nappe des cours  
d 'eau, A l ' a v a l  de YAGOUA, deux a f f l u e n t s  du LOGONE, l e  
GUERLEOU e t  l a  LOGOMATIA, a l imentent  pour l a  majeure p a r t i e  
une immense nappe d'eau : l e  Grand YAERE, 

b )  Les p e t i t s  mayo de l a  r6gion de MILROUA sont des 
t o r r e n t s  analogues aux a f f luen t s  r i ve  d r o i t e  du mayo KEBX, Le 
p lus  important e s t  l e  TSLNAGA qui v i en t  de MOICOLO ë t  passe 
MAROUA, k sec en saison sèche, ils coulent  en hautes eaux dans 
des l i t s  de sab les  de largeur démesurée c t  vont se  pe rd ra  dans 
des marécages g u i ,  généraleluent, cornmuniquent avec l e  Grand 
YfxExE . 

Un sous-écoulement important peut y p c r s i s t c r  cm 
saison sèclie : il cons t i t ue  alors une nappe phréat ique t r è s  
i n t é re s san te  . 

c )  L'EL €?ED e s t  un dra in  n a t u r e l  du grand YAXRE vers 
l e  Lac TCHAD. Sapente est %res fa ib le ;  son li% encombré d ' a r -  
bres t r ave r se  unk p la ine  d ' a r g i l e  g r i se  imperméable. I1 pr6- 
sente deux crues; l a  première e s t  due au ruissel lement  des 
p l u i e s  de J u i l l e t ,  AoQt e t  Septembre, l a  seconde B l a  crue 
du LOGONE gui gonfle le YAERI3, 

Four 6 t r e  complet, il convient de s igna le r  à l ' e x t r 8 -  
me Nord, le Lac TCIIAD, dont l a  r i v e  camerounaise e s t  basse e t  
marécageuse. 
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Le f a c t e u r  condi t ionnel  p r i n c i p a l  du régime es t  l a  
pluviom6tri.e. Les isohybtes  s e  confondent souvent avec l e s  
f r o n t i è r e s  q u i  séparent  l e s  régimes-types, 

On d i s t ingue  du Nord a u  Sud deux principaux rBgimes : 

1 - Le régime t r o p i c a l  : pluviométrie annuel le  de 

2 Le régimb Q q u a t o r i a l  : pluviométrie annuel le  
1,800 à 3,OOO mm e t  plus .  

Enbre eux s ' i n t e r c a l e n t  des régimes de t r a n s i t i o n  e t  
ceux des  grands f l euves  correspondant 5 l a  superpos i t ion  de 
p l u s i e u r s  régimes (régimes mixtes)  ; il e x i s t e  e n f i n  de nom- 
breuses  s i n g u l a r i t é s  l oca l e s .  

deux saisons sèches r e l a t i v e s  en é t é  e t  e n  h i v e r ,  e t  deux s a i -  
sons des p lu ie s  abondantes au printemps e t  e n  automne. La  vé- 
g é t a t i o n  dominante es t  c a l l e  de l a  fori% dense humide (moist  
f o r e s t ) ,  souvent d6gradée p a r  l e s  c u l t u r e s  anciennes ou ac- 
t u e l l e s  ( c u l t u r e s  v i v r i è r e s  ou d 'expor ta t ion) .  

600 5. 1.500 - 1.600 m. 

a )  En régirne é q u a t o r i a l ,  il y a quat re  sa i sons  : 

b )  Le régime t r o p i c a l  e s t  c a r a c t é r i s é  par deux sai- 
sons, égales ou inéga le s  se lon  l a  La-t;itude, e t  d-tautaiit p lus  
con t r a s t ées  que l'on monte v e r s  le Nord. La f o r ê t  f a i t  a l o r s  
place à l a  savane e t  aux g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  de plus  en p lus  
minces. Le peuplement arboré évolue ve r s  l e s  espèces  r é s i s t a n t  
l e  mieux 5 l a  chaleur  : baobabs, gpineux, e tc . . .  Les m i l s ,  
sorghos e t  a rachides  remplacent l e  manioc e t  l e  bananier  e t ,  
p lu : s . au  Nord, l e s  champs de coton a l t e r n e n t  avec l e s  c u l t u r e s  
v i v r i è r e s .  

CARACTERISTIQUES GENZRALES DES DIVERS REGINES HYDROLOGIQUES - 
La courbe d.e v a r i a t i o n  des d 6 b i t s  d'une r i v i è r e  res- 

semble & l a  courbe des hauteurs  pluviométriques. Les a u t r e s  
f a c t e u r s  condi t ionnels  du regime : dimensions, forme, exposi- 
t i o n  des  bas s ins  ve r san t s ,  r e l i e f ,  c a r a c t è r e s  g&ologiques,  , tempéeature e t  humidité r e l a t i v e  viennent pa r fo i s  

r e l a t i o n  plu+d6bit ,  mais l a  c o r r é l a t i o n  existe 
tou jours .  
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Sur un p e t i t  b a s s i n  versant  peu perméable, l e s  deux 
courbes sont t r è s  comparables; l e s  crues suivent  immédiatement 
l e s  p l u i e s  qu i  l e u r  donnent naissance,  

Un grand bass in  ne r é a g i t  pas de l a  même façon : 

- d'une p a r t ,  s e u l e s  des  p l u i e s  importantes en t r a înen t  
des  crues s e n s i b l e s  aux s t a t i o n s  aval ,  

- d ' a u t r e  p a r t ,  un grand bass in  e s t  doué v 9 d T i n e r t i e  
hydrologique?? e t  c l e s t  p a r f o i s  p l u s i e u r s  j ou r s ,  vo i r e  p l u s i e u r s  
semaines après  une p l u i e  impor-tante, que l ' o n  e n r e g i s t r e  l a  
crue correspondante e 

Au cours de l ' année ,  l e s  d é b i t s  suivent des  v a r i a t i o n s  
sa i sonn iè re s  : une ou deux pér iodes d t e t i a g e  encadrées p a r  des 
pér iodes de hautes  eaux correspondent aux sa i sons  sèches e t  
humides. 

Le développement annuel  du cyc le  est  basé s u r  les 
déplacements du Front i n t e r t r o p i c a l  de convergence (F.1.T .), 
a i n s i  que l e s  r appe l l e ,  dans ce t  ouvrage, l ' a r t i c l e  sur l a  
cl imatologie  

Au CALEROUN, l e s  d i f f é r e n t s  régimes hydrologiques se 
r é p a r t i s s e n t  géographiquement a i n s i  (Fig.  1) : 

Les bass ins  du NTEk, de l a  LOBE, de la  KIENKE, de  l a  
LOKOUNDJE, sont  soumis a u  régime é q u a t o r i a l  ; t o u t  l e  b a s s i n  de 
l a  BENOUE e s t  c a r a c t é r i s t i q u e  du régime t r o p i c a l  ; l e s  'aassins 
au Nord de  NAROUA sont du type sahél ien.  Les a u t r e s  b a s s i n s  
f luv iaux  appar t iennent ,  s o i t  à. des  types  de t r a n s i t i o n ,  s o i t  B 
des types  mixtes, s o i t  à des régimes a l t é r é s  par  des  pa r t i cu -  
l a r i t é s  l o c a l e s  

La SANAGA, l e  plus grand f l euve  du CAiuEiZOUN, possede 
un régime mixte p a r t i c i p a n t  aux régimes t r o p i c a l  de t r a n s i t i o n  
e t  6qua to r i a l  de t r a n s i t i o n .  Le NYONG est  du type 6qua to r i a l  de 
t r a n s i t i o n .  

Le VlOURI: e t  l e s  r i v i è r e s  du pays Bamiléké sont du type 
t r o p i c a l  de t r a n s i t i o n  avec c e r t a i n e s  p a r t i c u l a r i t é s  locales. 

La VINA, l a  BENOUE supér ieure ,  l e  FARO, l e  DJEREN 
supér ieur  sont  soumis au regime t r o p i c a l  de t r a n s i t i o n  de 
1 f A D A l U O U A .  

On analysera  successivement pour chaque régime : 

- l a  s i t u a t i o n  géographique e t  l e s  ,Rivières typiques,  
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- l e  module, c ' es t -à -d i re  l e  d é b i t  moyen annuel r appor t é  au 
ki lomètre  c a r r é  de b a s s i n  v e r s a n t ,  

- l e s  v a r i a t i o n s  sa i sonn iè re s  d e s  d é b i t s  -..- 2 par l 'étude des  
é t i a g e s ,  des  c rues  e t  plus  généralement du graphique annuel 
des déb i t s .  

Il conviendra de d i s t i n g u e r  e n t r e  p e t i t s  e t  grands 
bas s ins  ; des études de ruissel lement  sur bass ins  expérimen- 
taux ont en e f f e t  permis de c o n s t a t e r  des  d i f f ê rences  t r è s  
importantes  e n t r e  ceux de quelques k m X  e t  ceux de p l u s i e u r s  
mi l l ie rs  de km2. 

.I l e s  crues except ionnel les .  Dialgré l ' i n s u f f i s a n c e  de rense i -  
gnements dans ce domaine, l e s  d6bits l e s  p lus  forts observés 
ou est imés se ron t  ind iqués ,  soul ignant  18 encore la d i f f é r e n c e  
profonde e n t r e  grand e t  p e t i t  bassin. 

- L f i r r 4 g u l a r i t 6  in t e rannue l l e .  

Elle se ra  d é f i n i e  i c i  p a r  l e  c o e f f i c i e n t  
module maximum 
module minimum K 3  = 

- l e  d é f i c i t  dg6coulement 

C'est l a  d i f f é r e n c e  en t r e  l e  volume pr6cAp t é  ( P )  
e t  l e  volume déthi-bé ( V )  ; il correspond aux p e r t e s  de t o u t e s  
na tu res  intervenant  dans l e  cycle de l ' e a u  : p e r t e s  p a r  6vapo- 
r a t i o n  e t  consommation des  végétaux (E), p e r t e  d d f i n i t i v e  par 
i n f i l t r a t i o n  (1) compenske par t ie l lement  par  La condensation 
( C )  ; il e s t  donc t r a d u i t  par  l a  formule : 

D = P - V = E + I - C. 

- l'6rosion 
Le problème de 1 '6ros ion  es t  t r è s  d i f f i c i l e  & ana- 

lyser. Les mesures en r i v i è r e  nécess i t en t  un m a t é r i e l  impor- 
t a n t ,  e t  pour 6 t r e  p r é c i s e s ,  doivent ê t re  cont inuss ,  Une grand? 
crue peut t r a n s p o r t e r  à e l l e  s eu le  l e  quar t ,  sinon p lus ,  du 
volume s o l i d e  t o t a l  annuel. La l u t t e  cont re  1 ' Q r o s i o n  e s t  
v i t a l e  dans l e  pays Bamiléké e t  sur tout  dans l e  Nord-Cameroun 
oh il devient ndcessa i re  de prot6ger  l e  sol con t re  l e s  e n t r a î -  
nements de t e r r e  a rab le .  Des mesures de t r a n s p o r t  s o l i d e  ont  
Q t é  f a i t e s  dans l e  Nord gui  f o n t  r e s s o r t i r  l t importance des 
dégradat ions observées. 
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I * REGII~L3S EQUATORIAUX 

. A >  Régime équa to r i a l  

I1 e s t  représenté  au CAl\iEROUN par l e s  r i v i è r e s  du 
Sud : NTEN, LOBE, .LOICOUNDJE e t  KIEMKE, dont l e s  bas s ins  ver- 
s a n t s  son t  couverts  p a r  l a  grande f o r ê t  équa to r i a l e ,  

La bande couverte e s t  théoriquement assez  % r o i t e .  
Très v i t e ,  quand on s ' é c a r t e  ve r s  l e  Nord de l ' é q u a &  eur .c l í -  
matique, la durée de l a  s a i s o n  sèche de  Juil let-Août diminue, 
rompant l a  symétrie p a r f a i t e  qui  c a r a c t é r i s e  l e  régime éyua- 
t o r i a l  pur. La LOKOUNDJE (Fig.  2 )  déborde légèrement en zone 
6quator ia le  de t r a n s i t i o n .  Le graphique est très é q u i l i b r é ,  
mais l e s  é t i a g e s  sont  légèrement d i f f é r e n t s  : c e l u i  du mois 
d'Août e s t  moins b a s  que c e l u i  du premier t r i m e s t r e .  

Le régime é q u a t o r i a l  pur e s t  ìnoins homogène que l e  
regime t r o p i c a l  par exemple, c a r  il n ' e s t  pas d é f i n i  par deux 
l imites  pluviométriques, mais pa r  une symétrie dans l a  répar-  
t i t i o n  des  p l u i e s  ; il syBtend à c e r t a i n e s  s t a t i o n s  recevant 
plus de 4 rnètres d*eau par  an e t  d ' au t resà  peine 1.800 mm 
su ivant  l a  d i s t ance  à l a  c6te.  

- I  

ïGodule - Les modules suivent grossièrement l a  pluviométrie en 
accentuant l e s  é c a r t s ,  e t  l e s  c h i f f r e s  que l ' o n  peut rencont rer  
vont de 60 à peut-être  15 l/s/krn2. On obserye a i n s i  55 l/s/km2 
SUT l a  LOBE e t  22 l/s/km2 sur l a  LOKOUNDJE. 

I1 convient de soul igner  qu'en Afrique, l e s  modules 
l e s  plus f o r t s  appart iennent  générûlement au régime équa to r i a l .  

Var ia t ion  sa i sonn iè re  des  d é b i t s  - Le graphique annuel des  
d é b i t s  se decompose en qua t re  p a r t i e s  d i s t i n c t e s  : 

D e  Décembre à Fgvrier  : première sa i son  sèche 
De íLiars B J u i n  : première s a i s o n  des p l u i e s  
En J u i l l e t ,  Aoflt : seconde s a i s o n  s6che 
De Septembre à Décembre : seconde sa i son  des  p l u i e s ,  

on remarque l a  p a r f a i t e  symétrie des  d6bi t s .  Les poin tes  sont 
d 'limportance équivalente e t  les é t i a g e s  ident iques ,  ce  q u i  
semble ê t r e  l e  c r i t è r e -  l e  plus s i g n i f i c a t i f  

l f a v e r s e  ndxima annuel le  détermine une pointe  de d é b i t  t r è s  
n e t t e ,  de 300 à 800 l/s/km2, suivant  l a  dimension du bassin., 
Les d é b i t s  r e s t e n t  'é leves  ent;re l e s  averses ,  l e  ta r i ssement  
n 'a  pas l e  temps de s'amorcer. Les é t i a g e s ,  p lus  d i f f i c i l e s  à 
évaluer ,  dépendent des çqnd i t ions  l o c a l e s  : It &paisse  couver- 

Sur l e  graphique de l a  LOBE (Fig,  31, par  exemple, 

Sur 'un p e t i t  bas s in  ve r san t ,  il e s t  probable que 

1 t u r e  végé ta le  diminue 1' évaporat ion e t  l a  couche humifère 

- 
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r e t i e n t  une q u a n t i t é  dPeau  apprt5ciable. Au cours des  deux s a i -  
sons d i % e s  sèches d e  nombreuses p e t i t e s  p lu i e s  gonflent  l e s  
d-ébits,  dirformant l a  courbe de tar issement .  

La LO3E e t  l e  NTWi sont  l e s  s e u l s  bas s ins  no tab le s  
qui so i en t  typiquement équatoriaux. On note  sur l a  LOBE des  
d é b i t s  de crue annuel le  de 210 l/s/km2 e t  des é t i a g e s  de 
8 l/s/km2. La qgdentelleFP d e s  crues  s u b s i s t e  : l e  bas s in  n ' e s t  
pas assez important pour q u ' e l l e s  s e  conjuguent. Ce t r a i t  
c a r a c t é r i s a n t  l e s  fPgrands bassinsFP d o i t  s 'observer  en régime 
é q u a t o r i a l  pour des su r faces  de r6cept ion p lus  modestes de 
l'ordre de 20,000 km2 en e f f e t ,  l a  l en teu r  des  f l euves  équa- 
t o r i a u x  e t  l e s  p l u i e s  kréquentes de grande ex tens ion  dont l e  
ru isse l lement  est f r e i n é  p a r  l a  véggtat ion permettent l e  
recouvrement des ondes de crue e t  leur f u s i o n  en 'LUI phénomène 
unique après un parcours beaucoup p lus  s é d u i t  qu'en régime 
t ro p i c a l  par exemple. 

Crues e x m p t i o n n e l l e s  - Les observat ions sont  encore t r o p  
récentes pour en déduire des c h i f f r e s  sQrsT On peut admettre 
cependant que, pour un p e t i t  bass in ,  l a  pointe  de crue se situe 
e n t r e  0,8 e t  2 m3/s/km2 (fréquence décennale) .  

Pour un bass in  de dimensions moyennes, if f a u t  in -  
sister sur l e  f a i t  que des p l u i e s  géné ra l i s6es  peuvent s t y  
a b a t t r e  e t  provoquer une crue considérable ; l e s  d é b i t s  spé- , 
c i f i q u e s  maxima-, mais noq exec t i o n n e l s ,  a t t e i g n e n t  alors 
p r è s  de 300 l/s/km2 ( s u r  5 ans  P ; l a  crue décennale ne d o i t  
guère dépasser 400 l/s/km2, 

l 'augmentation de l a  sur face  : pour l e  NTEk (18,500 km2 5 l a  
s t a t i o n  d 'observat ion)  on ob t i en t  45 l/s/km2 de crue maxima en 
qua t r e  ans. 

Ces d e b i t s  spéc i f iques  diminuent rapidement avec 

I r r é g u l a r i t é  i n t e rannue l l e  - Les r & s u l t a t s  obtenus sont  ici 
encore t r o p  peu nombreux pour que l ' o n  puisse  avancer des 
c h i f f r e s  sbrs. Après quatre  ann6es d 'observat ions sur l a  LOBE, 
l e  coe f f i c i en t  K 3 ,  peu élevé,  es t  de 1,36, valeur  comparable 
2 c e l l e  des r i v i è r e s  vois ines .  

On peut s ' a t t e n d r e ,  pour des r i v i è r e s  moyennes et  
des pluviométries annuel les  i n f é r i e u r e s  2 2 m ,  2 des i r r é g u l a -  
r i t é s  i n t e rannue l l e s  de 1,5 5 2 au maximum s u r  une longue 
période. 

Déf i c i t  d'écoulement. Son appréc ia t ion  e s t  d i f f i c i l e ,  car si 
l e s  d 6 b i t s  sont connus avec une bonne approximation, il n'en 
es t  pas  de même des pluies, l e s  pluviomètres é tan t  r a r e s  en 
zone f o r e s t i è r e .  



L'influence du f a c t e u r  &va o r a t i o n  e s t  r6du i t e  dans 
l e  cl imat  équa to r i a l .  E n  e f f e t ,  1 + ygrometrie e s t  é levee  e t  
proche de l a  s a t u r a t i o n ,  principalement sous forêt. Les mouve- 
ments de l ' a i r ,  au voisinage du s o l ,  sont f r e i n é s  p a r  l a  vég& 
t a t i o n .  La f o r t e  pluviométrie r é p a r t i e  sur  t o u t e  l'année en- 
t r a h e  une nébu los i t é  i n t ense  e t  une f a i b l e  i n s o l a t i o n .  biais 
l a  consommation dreau par  l a  vCig6tation es t  certainement i m -  
por tan te  ( fo rê t  e t  p lan te s  a g r i c o l e s ) .  Le d é f i c i t  es t  de 
l'ordre de  800 à 1.200 a m .  

Erosion - On n'a f a i t  au CAid3ROUN aucune mesure de t r a n s p o r t s  

f a i b l e ,  grsce & 17 épaisse  couverture  vég6tale. 
e n  r i v i è r e  Bquatoriale ; mais l ' é r o s i o n  d o i t  ê t r e  

B)  R6gime é q u a t o r i a l  de t r a n s i t i o n  

On a v u  que l a  zone purement équator ia le  e s t  t r è s  
é t r o i t e  : e l l e  d6borde sur la LOKOUNDJE sans l a  r e c o u v r i r  t o t a -  
lement. Dès l e  4" p a r a l l è l e  Nord, une dissym6tr ie  appa ra f t  
dans l e  graphique annuel. 

Au CALVBROUN, l e  régime é q u a t o r i a l  de t r a n s i t i o n  e s t  
l i m i t é  au Nord par  l e  bas s in  de  l a  SANAGA dont c e r t a i n s  afflu- 
e n t s  Sud l u i  sont vraisemblablement soumis. 

SANGHA : l a  DOUNE e t  l e  DJA.  

é q u a t o r i a l ,  var ie  de 1,800 a 1.500 min environ. 

blodule - Le NYONG a un module de 7,5  l/s/km2, ch i f f re  anorma- lement bas pour l e  régime consid&é, mais qui peut s 'expl iquer .  
En e f f e t ,  l e  bassin du MYONG a une forme très allongée d'Est  
en Ouest e t  sa pente long i tud ina le  e s t  très faible .  Ces deux 
c a r a c t é r i s t i q u e s  sont l i é e s .  La végéta t ion  aquatique recouvre 
totalement l e  f leuve  SUI' de grandes d i s t ances  e t  en t rave  l a  
naviga t ion ,  pas s ib l e  cependant de MBAUiAYO 3 A30NG LBANG, 

On y c la s se  : l e  NYONG e t  deux a f f l u e n t s  de l a  

La pluviométrie, plus faible que pour l e  régime 

I 

Pour des  r i v i è r e s  à pente plus f o r t e ,  il f a u d r a i t  
t en i r  compte de modules plus  é leves  : 10 i5 15 l/s/km2, suivant 
dans une lqrge  mesure les v a r i a t i o n s  de l a  hauteur pluviomé- 
t r i q u e  annuel le ,  

Var ia t ions  sa i sonn iè re s  des d 6 b i t s  - Les ca rac t è re s  généraux 
sont proches du ' c l ima t  é q u a t o r i a l  (F ig .  4 ) .  Les deux poin tes  
de crues sont  t ou te fo i s  d i f f é r e n t e s  e t  les & t i a g e s  inegaux. 
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Les qua t re  sa i sons  subs i s t en t  mais l a  s a i son  sèche de J u i l l e t -  
Août e s t  p lus  cour te  ; l a  grande saison sèche commençant f i n  
Novembre s ra l longe  au dtitriment de  l a  s a i s o n  des p l u i e s  de 
Kars à Ju in ,  qu i  s'amenuise. L 'é t iage  dure de Décembre à Mars7 
e t  l ' o n  note  s u r  l e  NYONG (14.300 km2) 2 l/s/km2 au minimum ; 
on a u r a i t  3 A 4 l/s/kni2 sur un b a s s i n  mieux arrosé. Les p l u i e s  
ne d i spa ra i s sen t  pas a l o r s  complètement e t  i n sc r iven t  des 
po in t e s  i s o l e e s  qui viennent pe r tu rbz r  l a  courbe de  t a r i s s e -  
ment ; e l l e s  sont  suffisamment importantes pour augmenter 
nettement l e s  d é b i t s  j o u r n a l i e r s  du NYONG pendant l e  l e r  
t r i m e s t r e .  

1 

Des l a  f i n  du mois de k a r s ,  l e s  p l u i e s  se f o n t  plus 
f réquentes ,  l e s  premières crues  se dessinent  : l a  p e t i t e  sai- 
son des  p l u i e s  va durer  jusqu*en Juin.  

Sur un gran6 bass in ,  l e s  maxima de printemps sont  
moins élevés guten Novembre. Sur un p e t i t  bas s in  qui r é a g i r a  
non pas A un t o t a l  hebdomadaire ou mensuel, mais B une averse,  
l e s  crues  seront  du même o rd re  de grandeur qu'en Novembre 
mais moins frtiquentes. 

En Ju i l le t -Aoct ,  on no te  un t r è s  n e t  ra lent issement  
dans l e s  p r é c i p i t a t i o n s  : cvest  l a  p e t i t e  s a i son  sèche. Les 
d é b i t s  r e s t e n t  sup6r ieurs  Q ceux de l f é t i a g e  de Févr i e r  : i ls  
sont de 5 l/s/km2 s u r  l e  NYONG. 

La sa i son  des p l u i e s  p r inc ipa le  debute en Septembre. 
L e s  d 6 b i t s  augmentent rapidement jusquren Octobre e t ,  si l e  
bas s in  e s t  assez  grand, i l s  r e s t e n t  é t a l e s  jusqu'à l a  f i n  
Novembre ; l e s  d é b i t s  sp5c i f îques  de crue p r inc ipa le  sont de 
20 l/s/km2 sur l e  iNYONG ; on a u r a i t  50 & 60 l/s/hi2, peu taê t r e  
plus ,  s u r  un bass in  niieux dra îné .  

Crues except ionnel les  - La d i s t i n c t i o n  e n t r e  p e t i t  bas s in  e t  
rand b a s s i n  est importante : il e s t  probable que l e s  d é b i t s  

f p e c i f i q u e s  sont  d 'environ 1,5 à 2 m3/s/km2 su r  un b a s s i n  de 
quelques d i za ines  de  km2 pour une crue décennale. La même 
frequente sur l e  NYONG donne 30 l/s/km2 pour près  de 
15.000 km2 : c h i f f r e s  assez f a i b l e s  e t  t r 6 s  comparables A 
ceux o b s e r v h  en r6gime équa to r i a l .  

régimes peu con t r a s t é s .  R l ' E s t  du t e r r i t o i r e  vers  ZATOURI, 
l e s  premières savanes doivent accentuer  la d i f f é rence  e n t r e  
é t i a g e s  e t  h u t e s  eaux e t  augmenter l e s  d é b i t s  spéc i f iques  de 
crue.  

La grande f o r e t  e s t  l a  p r inc ipa le  responsable de c e s  



I r r é g u l a r i t é  i n t e rannue l l e  - Les c o e f f i c i e n t s  calculés  montrent 
une bonne hoiïiog6néitê dans l e s  r é s u l t a t s .  Sur dix annees, il 
f a u d r a i t  envisager un c o e Î f i c i e n t  i13 de  l . ,5  s u r  un b a s s i n  d'une 
s u p e r f i c i e  au moins égale à c e l l e  du NYONG e t  de 1,5 à 2 pour 
des  bas s ins  plus  p e t i t s .  

I 

Le d é f i c i t  dtécouleriient e s t  un peu p lus  important qu'en régime 
ê q u a t o r i a l  à pluviométrie ligale. La sa i son  sèche est plus lon- 
gue e t  l 'huni idi té  r e l a t i v e  moyenne moins f o r t e .  On observe 
1,250 mm sur l e  NYONG pour une pluviométrie moyenne de 1.500 mm, 
d e f i c i t  supérieur  à l a  normale pour l e s  r a i sons  c i t é e s  plus 
haut . 
II - REGIiGS TROPICAUX 

A )  Régime t r o p i c a l  de t r a n s i t i o n  
I 

L'opposition e s t  très n e t t e  e n t r e  le régime t r o p i c a l  
de t r a n s i t i o n  e t  l e s  régimes équatoriaux : l e s  graphiques an- 
nue l s  des  d é b i t s  n*ont  qu'une poin te  de crue en Septembre- 
Octobre e t  des  é t i a g e s  p l u s  longs e t  plus s6vères. La végéta- 
t i o n  passe de l a  grande f o r ê t  aux g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  e n t r e  
l e s q u e l l e s  s t6 tend  l a  savane. Ce p y s a g e  typique du regime 
t r o p i c a l  de  t r a n s i t i o n  s 1 observe par t icul ièrement  b ien  B 
p a r t i r  de NANGA EBOKO. A l 'Ouest l a  f o r ê t  s u b s i s t e  p lus  
longtemps c a r  les p l u i e s  sont plus importantes. 

Toutes l e s  r i v i è r e s  s i t u é e s  au Nord du f l euve  SANAGA 
lui-meme e t  au Sud de l a  f a l a i s e  de NGAOUNDERE p a r t i c i p e n t  5 
ce régime. Elles forment t r o i s  groupes géographiques : 

a )  - Les a f f l u e n t s  Nord. de l a  SANAGA : régime t r o p i c a l  de 
t r a n s i t i o n  de l l E s t  au Nord. 

b )  - Les r i v i è r e s  de l 'Ouest  (Pays Baniil6kS) ; r6gime t r o p i c a l  
de t r a n s i t i o n  de l 'Ouest .  

c )  - Les r i v i 4 r e s  du p la teau  de l ' A D k 4 A O U A  : régime t r o p i c a l  
de t r a n s i t i  on de 1 ' ADAKAOUA . 

a)  - Régime t r o p i c a l  d.e % r a n s i t i o n  de l'Est au Nord ( a f f l u e n t s  
Nord de l a  SANAGA) 

Il e s t  représenté  p a r  l e  IQ3AIflï e t  l e  LOK i n f é r i e u r  ; 
l a  pluviométrje moyenne annuelle y es t  comprise e n t r e  1.900 
e t  1.400 m. 

&es modules sont importants : 15 à 20 l/s/km2. 
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Varia t ions  sa i sonnières  des  d e b i t s  (Fig.  5 )  - Les premiers inois 
de l t année  ne reçoivent que peu ou p a s  de p r é c i p i t a t i o n s .  Les 
d é b i t s  décroissent  suivant une courbe de tar issement  assez 
pure. Quelques p l u i e s  i s o l 6 e s  à p a r t i r  de Févr i e r  viennent  
remonter l e s  d é b i t s  dT é t i a g e  e t  interrompre l e u r  décroissance 
r égu l i è re .  Les ê t i a g e s  sont  abondants : 3 5 5 l/s/km2, 

En Avril-Xai, l e s  p l u i e s  s v i n s t a l l e n t  e t  l e s  d é b i t s  
augmentent rapidement. On observe souvent un ralent issement  
des  unes e t  des  a u t r e s  au mois d'Août, qu i  r a p p e l l e  l a  proxi- 
mité de l t 6qua teu r .  

W .  

Le maximum de d é b i t  se produi t  en Septembre ou 
Octobre. Les d é b i t s  spéc i f iques ,  de 70 5 100 l/s/km2 pour l a  
crue annue l l e ,  sont v a l a b l e s  pour dea b a s s i n s  versants  de 
quelques d i za ines  d e  mill iers de km2. 

Sur un p e t i t  bass in  l e s  é t i a g e s  sont p l u s  sévi?res 
e t  dépendent des  condi t ions l o c a l e s .  Pendant les hautes  eaux, 
chaque crue e s t  rapidement évacuée : l e  mis se l l emen t  est 
moins f r e i n é  en savane qu'en f o r ê t ,  l e s  d e b i t s  de  poin te  sont 
p lus  importants,  l a  crue annuel le  s t é t a b l i t  ve r s  l , 5  5 
2 m3/s/km2 pour un bass in  de LO 5 40 kw2. 

l ' o r d r e  de 60 à 70 l/s/lm2. La montée des eaux e s t  r é g u l i è r e  
e t  l e s  crues  s e  composent pour donner des v a r i a t i o n s  cont inues 
de déb i t .  

d é b i t s  sont  comparases 5 ceux d f é t i a g e .  

Crues except ionnel les  - Les averses  ne sont pas plus  v i o l e n t e s  
qu'en 'cl imat équa to r i a l ,  mais l e  ruissel lement  e s t  beaucoup 
nioins f r e i n é  pa r  l a  végêtat ion.  Aussi les crues  maxima obser- 
vées SIAL" l e  &iBAlUi e t  l e  LOILï son t - e l l e s  respectivement de 77 e t  
63 l/s/km2. I1 e s t  prudent de majorer c e s  c h i f f r e s  vraiment 
proches de l a  crue annuel le  : c e l u i  de 100 l/s/km2 n ' e s t  cer- 
tainement pas  exagér6 pour l a  crue décennale, 

Remarquons que l e  h.BAl~is pour une s u p e r f i c i e  qua t r e  
f o i s  supér ieure  à c e l l e  du LOX, donne des  d é b i t s  spéc i f iques  
p lus  forts. Cer ta ins  a f f l u e n t s  de d r o i t e ,  l e  NOUN e t  l a  NAPE 
ont un régime t r o p i c a l  de I f o u e s t  e t  l e u r  abondance v i en t  
r en fo rce r  c e l l e  du IGMlh. 

I r r é g u l a r i t é  i n t e rannue l l e  - E l l e  e s t  du même ordre  quten 
c l imat  équa to r i a l .  Il e s t  probable que l e  c o e f f i c i e n t  IC3 peut 
a t t e i n d r e  2, s inon l e  dépasser légèrement. I1 ne peut  p l u s  y 
a v o i r  compensation d'une s a i s o n  des  p l u i e s  sur 1Vautre au 
cours  de l ' année ,  l e s  p lu i e s  son t  p lus  groupées : autan t  de 
f a c t e u r s  qui acc ro i s sen t  l f i r r é g u - l a r i t 6 .  

Sur l e  IvíBAï'4 e t  le LOBï l e s  d é b i t s  de crue sont de 

Les p lu ies  cessent  f i n  Octobre ; f i n  Décembre, l e s  
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Le d é f i c i t  d'écoulement a t t e i n t  i c i  des va leu r s  maxima : 
1,300 à 1.400 nini pour l e  LON e t  l e  IU3AlL. &e d é f i c i t  dyécoule- 
ment passe i c i  par un maximm : s ' i l  p l eu t  moins qu'en régime 
é q u a t o r i a l ,  l e s  p l u i e s  sont plus  groupées, l a  sa i son  sèche 
p lus  longue, l a  durée d 'ensolei l lement  p lus  importante e t  l e s  
températures d iu rnes  p lus  f o r t e s .  Tous ces f a c t e u r s  concourent 
à diminuer l 'hygrométrie moyenne e t  2 augmenter l e  p o t e n t i e l  
d évaporation, 

L'érosion - Les g a l e r i e s  f o r e s t i e r e s  ne f r e i n e n t  qu ' imparfai te-  
ment les eaux de ru isse l lement .  Sous ce régime, l e s  t r a n s p o r t s  
s o l i d e s  sont  apprGciables mais encore b i e n  l o i n  des c h i f f r e s  
qu'on obt iendra 'p lus  au PJord. 

b) - Régime t r o p i c a l  de t r a n s i t i o n  de L'Ouest (WOURI e t  
r i v i è r e s  du pays Bamiléké-) 

Resultant d e - l a  proximité de l t o c é a n ,  des  m n t s  
CAiLEROUN et KANENGOUBA, c 'est un &gime, de  montagne aux p l u i e s  
abondantes ( 2  5 3 ra de moyenne annuel le )  e t  v i o l e n t e s  (Cer- 
t a i n e s  averses  apportent 3 à 400 mm en 24 heures)  ; l e s  ri- 
v i è r e s  y ont des pentes  t r è s  f o r t e s .  

L f a i r e  géographiclue n ' e s t  pas  tres importante mais 
l e s  c a r a c t è r e s  propres à c e t t e  région sont  t rès  accusés. 

Les modules f igurent  parmi l e s  p l u s  r iches  du CAKEROUN. On 
note 35 l/s/km2 pour l e  \JOUR1 pour un ind ice  pluviométrique 
de 2.160 mm. 

Var i a t ions  sa i sonnières  des d é b i t s  - Le  régime e s t  d 'aspect  
t r o p i c a l  malgré l a  très f o r t e  pluviometrie car on n'observe 
qu'une poin te  de d é b i t  p a r  an. I l  y a deux sa isons  p r inc ipa le s :  
l a  sa i son  sèche longue de 4 mois ,  e t  c e l l e  des p lu i e s .  Au 
mois dfAoQt on note c e r t a i n e s  années un ralent issement  des 
p r é c i p i t a t i o n s  qui en t r a îne  une ba i s se  r ap ide  des d é b i t s .  Ce 
rappel é q u a t o r i a l  e s t  acc iden te l  e t  ne correspond pas B une 
p e t i t e  s a i s o n  sèche pomme en  régime e q u a t o r i a l  de t r a n s i t i o n ,  

La saison sPsBche'P s ' & t a l e  de l a  mi-Novembre 3 Kars. 
Les p l u i e s  y sont  tou$efois  assez nombreuses, en t ra fnant  de 
p e t i t e s  crues qui def igurent  l e  tar issement  e t  relèvei-rt l e s  
é t i ages .  Ceux du VJOURI (Fig.  61, le plus  grand f l euve  de ce 
régime, sont  s e n s i b l e s  B des crues de sa i son  sèche. Il en est  
donc de meme pour les r i v i s r e s  plus  p e t i t e s .  Les é t i a g e s  sont 
r i o h e s  de 7 l/s/km2 5 YABASSI et  1Qgèremen.t; i n f é r i e u r s  & ceux 
des f l e u v e s  équatoriaux dont l e s  bass ins  reçoivent une hauteur  
annuel le  de p l u i e  Qquivalente .  
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Des l e  mois d 'Avr i l ,  la pluviométrie augmente e t  ne 

s e  r a l e n t i r a  qu'après l e  mois d'Octobre, l e  p lus  a r r o s é  avec 
cel-üi de Septembre. Le s o l  e s t  a l o r s  pratiquement s a t u r é  e t  
c ' e s t  l a  Dériode des crues  l e s  d u s  v io l en te s .  Les d é b i t s  
sp6c i f iques  s o n t  en moyenne asskz élevés : 125 l/s/km2 sur l e  
iJOURI. 

Sur l e  bass in  du %OURI,  q u i  approche 10.000 km2, une 
c e r t a i n e  compensation i n t e r v i e n t  e n t r e  l e s  d i v e r s  a f f l u e n t  s. 
La crue la plus  v i o l e n t e  observée e s t  de 130 l/s/km2. ïl e s t  
probable que l a  crue décennale e s t  proche de 200 l/s/km2. 

crues .  En climat équa to r i a l ,  l a  f o r e t  e s t  l e  grand élsment 
modérateur . Dans l 'Ouest du t e r r i t o i r e ,  l a  zone f o r e s t i è r e  
e s t  encore iniportante SUI: l e  b a s s i n  i n f é r i e u r  du V O U R I ,  e t  
l e  bas s in  supérieur  e s t  dqminé p a r  l e s  p r a i r i e s  e t  l e s  plan- 
Cat ions q u i  f r e i n e n t  encore quelque peu l e s  eaux de r u i s s e l l e -  
nient. L ' i n f i l t r a t i o n  e s t  f o r t e  dans c e t t e  region aux sols 
volcaniques perméables e t  l e s  sources  sont f r équen tes  sur 
l e s  l i g n e s  de contac t .  

La I vége ta t ion  joue son r ô l e  dans l e  déroulement des 

Les élciments font  dé fau t ,  g u i  permettraient  de con- 
parer  l e  régime Ouest a u  rêgifiie & q u a t o r i a l ,  mais semble- t - i l ,  
les crues du premier ne sont p a s  p lus  f o r t e s  que c e l l e s  du 
second, grâce sur tout  à l ' i n f i l t r a t i o n  dont l e  r ô l e  es t  né- 
g l igeab le  dans l a  zone de régime équa to r i a l .  

I r r g g u l a r i t é  i n t e rannue l l e  - La f o r t e  pluvipmétrie e t  sa 
r e l a t i o n  Gt ro i t e  avec l a  mousson en t r a înen t  une i r r é g u l a r i t é  
i n t e rannue l l e  f a i b l e ,  probablement la plus  f a i b l e  du- te r r i -  
t o i r e  ; IC3 e s t  de l,l9 en qua t re  ans pour le IIJOURI. Sur une 
période de LO ans,  il ne do i t  pas dépasser  1,5e 

Le défici 'c d'écoulement du TdOuRI e s t  de 1.200 mm pour une 
pluviométrie moyenne super ieure  à 2 m ,  La lame d'eau écoulée 
es t  donc importante,  L ta l t i%ude ,  en reduisant  l e s  températures  
moyennes, r ê d u i t  a u s s i  l e  p o t e n t i e l  d 'êvaporation. Les rosées  
mat inales  sont  f réquentes .  Notons également que l a  s a i son  
sèche r e ç o i t ,  malgr6 son nom, de nombreuses averses .  Ces 
f a i b l e s  p e r t e s  j o i n t e s  à 1PBcoulement rapide des  eaux d é t e r -  
minent des  d é f i c i t s  i n f é r i e u r s  à ceux du LOILï e t  du biEWï, 

L'érosion est t r è s  a c t i v e  en pays Bamiléké. Les éléments favo- 
r a b l e s  sont nombreux : les pentes sont fo r t e s  en g8n6ral e t  
l e s  t e r r e s  volcaniques de l a  plus r i c h e  province du t e r r i t o i r e  
sont  facilement e n t r a h é e s  p a r  l e s  eaux. La f o r ê t  j o u a i t  j a d i s  
son r a l e  modérateur, mais e l l e  a dû r e c u l e r  devant lthomme. 
La f o r t e  poussée démographique des  Bamiléké les conduit & 
augmenter sans cesse l e s  sur faces  c u l t i v ê e s  au d4triment de 
l a  f o r ê t .  D'importantes mesures de conserva t ion  des s o l s  sti" 
posent d'urgence : r e f o r e s t a t i o n  st modif icat ion de c e r t a i n s  
modes de c u l t u r e .  
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c )  - Régime t r o p i c a l  de t r a n s i t i o n  de lTAD&~lA0UA ( r i v i è r e s  du 
p l a t e a u  de 1' ADMdWUA). I I  

La V I N A  (Fig.  7 ) ,  l e  DJEREM, l e  LON supér ieur ,  l e  
NENG, l e  HAUT-FARO probablement sont  soumis à ce régime que 
l ' o n  peut comparer à c e l u i  de l 'Ouest .  

d f a l t i t u d e ,  ce qu i  r édu i t  température e t  évaporation, e t  les 
pent es moyennes sont f o r t e s .  La d i f fé rence  p r inc ipa le  e n t r e  
l e s  deux régimes porbe sur l a  hauteur  pluviométrique annuel le ,  
qu i  e s t  de 1.500 mm au l i e u  de 2.000 r ì ,  e t  sa r é p a r t i t i o n  
dans l 'année.  Dvautre p a r t ,  l a  s a i son  sèche e s t  p lus  longue 
e t  p lus  rigoureuse qutà  l 'Ouest ,  la végéta t ion  n ' e s t  donc pas  
l a  même. La grande f o r ê t  n f e x i s t e  p lus .  Les plateaux sont 
couverts  doune savane monotone coupée de g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  
e t  parcourue en sa i son  sèche p a r  les feux de brousse ; a u s s i  
l e s  eaux de ruissel lement  ne r encon t ren t - e l l e s  que de f a i b l e s  
o b s t a c l e s  , 

Le module de l a  V I N A  e s t  é levé : 22 l/s/km2. Il var i e  c e r t a i -  
nement avec l a  hauteur p réc ip i t  êe c a r  1' êvaporation devient 
très a c t i v e ,  s u r t o u t  durant l a  s a i s o n  sèche e t  l a  p a r t  q u t e l l e  
przlève sur l e s  p l u i e s  va r i e  peu d'une année sur l ' a u t r e .  

En e f f e t ,  les plateaux de 1tADAPiAOUA sont 5 1.200 ni 

Var ia t ion  sa i sonnière  des d e b i t s  - La s a i s o n  sèche augmentant 
de durée du Sud v e r s  l e  Mord, e s t  en moyenne de 5 mois 5 
MGAOUNDERE (Novembre à Mars) i Les phénomènes météorologiques 
sont  moins r é g u l i e r s  qu'au Sud. Il  a r r i v e  que l e  mois d 'Avr i l  
ne s o i t  pas plug a r rosé  que l e  mois de Mars, mais en 1954, au 
c o n t r a i r e ,  l e  t o t a l  de Nars é t a i t  proche de 200 mm. 

mois de Janvier ,  sauf dans l e  cas, assez  fréquent sur 
lrADAI4CXJA, où i l s  sont a l imentés  par  une source, 

Un grand bassin conserve un é t i a g e  apparent t r è s  
appréc iab le  : l a  VINA d é b i t e  4 l/s/km2, ce qui l a  c lasse  
parmi l ek  r i v i è r e s  r i c h e s  du t e r r i t o i r e ,  Sa p la ine  mar6ca- 
geuse , au Sud-Est de NGAOUNDERE, concourt vraisemblablement 
à renforcer l f é t i a g e ,  

Les p e t i t s  COWS d*eau sont presque à sec dès  l e  

Les premiers orages é d a t e n t  en Avr i l  ou Slai, su i -  
vant les années. Les averses  sont  cour t e s  mais i n t e n s e s  et 
accompagnées d'un vent v io l en t .  Les mois les plus arrosés sont 
J u i l l e t  e t  Ao& en moyenne. Les p l u i e s  cessent  totalement en 
Octobre ou Novembre suivant les annths,  
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Sur un p e t i t  bass in ,  chaque averse en t r a îne  une crue 
v io l en te  e t  brève.  Les d é b i t s  spéc i f iques  de po in te  sont  é levés ,  
de l ' o r d r e  de 1 B 2 m3/s/km2. Entre  deux averses ,  l e s  d e b i t s  
de base sont  f a ib l e s ,  de quelques l i t r e s  pc?r seconde, 

Sur l a  VINA, bass in  moyen de 1,690 km2, l e s  crues  
des  a f f l u e n t s  s e  composent pour donner une montée r é g u l i è r e  du 
plan dyeau. Le déb i t  maximum e s t  a t t e i n t  en Septembre ou 
Octobre : B l a  s t a t i o n  du LAHORE, de WAKV?A près de NGAOUNDERE, 
il e s t  de 75 à 80 l/s/km2 en moyenne, mats l a  grande p l a ine  
d ' inondat ion en amont de c e t t e  s t a t i o n  é c r & t e  l e s  po in t e s  
marcma. A l'entrée de l a  p l a i n e ,  l a  VINA d o i t  r o u l e r  en crue 
150 2. 160 l/s/km2. 

Dès l a  mi-Octobre, l e s  eaux ba issent  ; l a  courbe de 
récess ion  e s t  t r è s  pure ca r  les p l u i e s  sont pratiquement 
n u l l e s  dès Novembre e t  sans inf luence  sur l t6coulement ,  

Crues except ionnel les  - Tout po r t e  B c r o i r e  qufefles sont 
assez Ql'ëvées : 1 ' i n t e n s i t Q  des  p l u i e s  qu i  peut a t t e i n d r e  
60 mm/h pendant p lus  d'une heure, les  pentes  f o r t e s  e t  l a  
vhg6tation maigre favor i san t  un écoulement rapide,  e n t r a h e n t  
des  d é b i t s  de poin te  dépassant 5 m3/s/lmi2 sur un b a s s i n  de 
quelques km2. 

Sur des bass ins  de quelques centa ines  de km2, l e s  
c a s  de %ornades!? s t a b a t t m t  simultan6ment en d i v e r s  po in t s  
du bass in  ne son t  pas  r a r e s  e t  l e s  crues seront  encore élevées.  
Pour l a  V I N A ,  une compensation s t é t a b l i t  e n t r e  les d i f f é r e n t s  
a f f l u e n t s  e t  l e  déb i t  spgcif ique maximum observé es t  de 
93 l/s/km2. La crue décennale ne d o i t  guère dépasser  110 & 
120 l / s / k m Z .  Kais l técrêtement  des  crues  p a r  l a  p la ine  d'ínon- 
d a t i o n  e s t  maximum à ce moment. I1 f a u d r a i t  donc envisager ,  
pour l e  cas  généra l ,  d e s  dBbits t r è s  supér ieurs  e t  v o i s i n s  de 
200 l/s/km2. 

I r r é f f u l a r i t é  i n t e rannue l l e  - On a dé jà  no té  que l a  s a i s o n  des 
p l u i e s  ne se reprodui t  plus  avec l a  même rigueur qu'en c l imat  
équa to r i a l  ; l a  s a i son  sèche e s t  de durée inegale  dfune  année 
à l ' a u t r e  : ces f a c t e u r s  ne peuvent qu'augmenter I r i r r é g u l a -  
rit6 i n t e rannue l l e .  Le c o e f f i c i e n t  K3 e s t  de 1 51 après  6 ans 
drobservat ions sur l a  V I N A .  I1 e s t  nettement pius f o r t  que 
ceux déjà rencont rés  : sur une longue pér iode,  il d o i t  
a t t e i n d r e  aisément 1,8 ou même 2 sur un b a s s i n  de 1.500 km2, 

Le d 6 f i c i t  d'écoulement colizmence 5 d é c r o f t r e  par rapy;ort au 
régime de t r a n s i t i o n  précédemment examiné. Il est a s sez  f z i b l e  
pocr l a  V I N A  (820 mm)-à cause d e s  condi t ions  de température 
e t  d*évaporat ion dues $ l ' a l t i t u d e  moyenne Blevée des plateaux 
de 1'ADAZVIAOUA ; cependant, l a  présence de zones marécageuses 
augmente sensiblement l e s  p e r t e s  t a n t  par  évaporation d i r e c t e  
que par  l a  consommation des p l an te s  ; une r i v i e r e  mieux 
drafnée accuse ra i t  un d é f i c i t  d'écoulement de 750 5 800 mm. 
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Brosion - On ne possède encore aucun c h i f f r e ,  mais l a  vQgéta- 
t i o n  pauvre, l e s  pentes  re la t iver ien t  f o r t e s  e t  l e s  p l u i e s  vio- 
l e n t e s  ne peuvent que f a v o r i s e r  cles dégradations spéc i f iques  
élev6es.  

REGI&BS 1i.iIXTES - cas  p a r t i c u l i e r  de l a  SANAGA 

5 l'embouchure, ce bas s in  v e r s a n t  de forme assez  ramassée, 
sauf à l f a v a l ,  s 'étend de NGROUHDEIZE à YAOUNDE e t  de DOUALA 
5 YGIGANCA. 

Avec ses 135.000 kin2 à EDEA e t  p l u s  de l4O.OOO km2 

Quelques a f f l u e n t s  Sud ont un régime é q u a t o r i a l  de 
t r a n s i t i o n ,  l e s  a f f l u e n t s  de I f E s t ,  du N o r d  e t  de l 'Oues t ,  un 
régime t r o p i c a l  de  t r a n s i t i o n .  

Le  régime de l a  SANAGA e s t  donc un régime de t r a n s i -  
t i o n  e t  p lus  précisément t r o p i c a l  de t r a n s i t i o n  : l a  grande 
f o r ê t  couvre t o u t  l *Oues t  e t  l e  Sud du b a s s i n  ; au Nord e t  à 
l'Est de NANGA-EBOKO, e l l e  f a i t  place progressivement 5 l a  . 
savane dont l e s  f o r ê t s  g a l e r i e s  diminuent d'importance v e r s  
l e  Nord sans tou tefo- i s  d i s p a r a î t r e .  

versant  e s t  de 1.650 mm environ. Le module e s t  de 16 l/s/km2, 
s o i t  un d6bisY moyen annuel de 2.162 m3/s  5 EDEA (5  t i t r e  de 
comparaison, c e l u i  du RHOlJE, en a v a l  de VALENCE, e s t  de 
1.600 m3/s) . 
Variati ,ons sa i sonn iè re s  des d é b i t s  (Fig.  8 )  - Le c a r a c t è r e  
t r o p i c a l  du &gime se t r a d u i t  par un graphique simple. Les 
mois de Janvier  e t  de Décembre sont  l e s  p lus  s e c s  de I tannee.  
Sur l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  du bass in  on note quelques p l u i e s  
sans inf luence  s u r  l e s  d é b i t s  q u i  d-écroissent Celles de 
Févr i e r  e t  Mars produisent quelques p e t i t e s  crues  qu i  dé- 
forment l a  courbe de tar issement .  

c ' es t -à -d i re  de 400 à 500 m 3 / s  A EDEA, s ' aba i s san t  300 m 3 / s  
environ en année sèche. La s a i s o n  des p l u i e s  débute en  Avr i l  
dont l e  t o t a l  pluviométrique est t r o i s  f o i s  supér ieur  à c e l u i  
de Mars. Les d & b i t s  augmentent lentement. Le b a s s i n  absorbe 
les eaux de p lu i e  e t  r 6 t a b l i t  l e  volume de s e s  réserves .  Les 
p l u i e s  augmentent pendant l e s  niois su ivants  e t  l a  SANAGA 
presente  alors des c rues  de p lus  en p lus  v io l en te s .  

des  d é b i t s  au mois d'Août, mais ce  phénomène n ' e s t  pas  systé-  
matique .et d i spa ra€ t  drune moyenne de p lus i eu r s  années. 

La pluviom6tri.e moyenne annuel le  sur l e  bas s in  

L 'é t iage  se produi t  en biars. 11 est  de 3 .% 4 l/s/km2, 

O n  note c e r t a i n e s  années une ba i s se  brès sens ib l e  



Les d é b i t s  c ro issent  jusqu'au mois d'Octobre. La 
crue maximum annuel le  a t t e i n t  en moyenne de 50 B 55 l/s/km2 
s o i t  6,OOO à 7.000 m3/s. 

Les p l u i e s  diminuent très rapidement au moi s  de 
Novembre. Les d 6 b i t s  qu i  ne sont  plus  a l imentés  par les eaux 
de ruissel lement  s 'effondrent  avec r6gular i tB e t  en Décembre 
sont d6jà  nettement i n f e r i e u r s  au  module. 

Crues except. ionnelles - La crue maximurìi observée (1943) e s t  
de 8,500 m3/s, depassant de peu l a  crue moyenne annuel le .  I1 
e s t  probable qu'une crue de $0 l/s/km2, s o i t  près  de 
~L,OOO m3/s, es t  t r è s  rare .  En e f f e t ,  les  p l u i e s  importantes  
de grande extension ne sont  pas f r6quentes ,  surtout sur la 
p a r t i e  amont du bass in ,  

I r r é g u l a r i t 6  in t e rannue l l e  - Le coe f f i c i en t  K 3  est  de l,& 
pour une pér iode d*observat ions de 1 5  années. I1 est assez 
6levé compte t enu  de l a  supe r f i c i e  du bassin, mais ne contre- 
d i t  pas l e s  r ê s u l t a t s  obtenus pour des  b a s s i n s  p l u s  p e t i t s  
sous l e  même régime, 

D é f i c i t  dvécoulement - Il est  de 1.140 mn par  an e t  correspond 
bien à une moyenne pond&& e n t r e  l e  ï&Uí, le LON e t  l e s  
r i v i è r e s  du cours i n f é r i e u r ,  in f luencées  par  le régime équa- 
t o r i a l .  

Erosion - Aucune mesure ne permet actuellement d 'es t imer  l e s  
hénomSnes dPérosion sms doute  plus importants au Nord P havanes et pentes  f o r t e s )  qu'au Sud (zone f o r e s t i è r e ) ,  

B)  Régime t r o p i c a l  pu- 

Les plateaux de ItADAYAOUA se t e m i n e n t  brut alemen% 
au Nord e t  & l ' E s t  p a r  une descerite rapide sur l e  bassin de l a  
BENOUE e t  se  raccordent B l 'Ouest  aux monts ALrlNTIKfl. Au Nord 
de NGAOUNDEm, de l a  c o t e  1.200, on a t t e i n t  en quelques d i -  
za ines  de km l a  c o t e  500 au pied de l a  f a l a i s e .  La t r a n s i t i o n  
e s t  brusque Q tous les po in t s  de me : température,  hu&iit6 
r e l a t i v e ,  vég6tation. 

Nord. On note  encore l.400 mm au pied de l a  f a l a i s e  mais il 
e s t  probable que a r  l a  f a l a i s e  elle-même les  p r 6 c i p i t a t i o n s  
a t t e i g n e n t  des  c h i f f r e s  supé r i eu r s  en de nombreux po in t s ,  
par t icul ièrgment  b ien  exposés. On retrouve au Nord, d a m  les 
monts dg lII?bJlAR&, des  p l u i e s  de relief a t t e i g n a n t  1,400 mm au 
c o l  de i G R 1 ,  pa.r exemple ; l a  pluvigmétrie riioyenne e s t  cepen- 
dant de l'ordre de 1.000 mm e t  l e  régime t r o p i c a l  pur es t  
observé au CiUGEROUN e n t r e  l e s  i sohyètes  1.200 e t  850 mm. 

Les isohyGtes vont en décro issant  du Sud vers.  l e  
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Les r i v i è r e s  t r o p i c a l e s  du ClW3ROUN composent l e  

bass in  de la BENOUE (64.000 km2 à GliROUA) . L e s  a f f l u e n t s  Sud 
sont moins c a r a c t é r i s t i q u e s  que ceux du Nord : l e  FARO en 
p a r t i c u l i e r  pr6sente  des M a g e s  p lus  r i c h e s ,  un module plus 
abondant e t  s u b i t  une s a i s o n  cles p l u i e s  un peu p lus  longue que 
les  a u t r e s  r i v i è r e s  de l a  r ég ion  grâce à un séjour prolongé 
sur les  plateaux. I1 n ' i n t e r v i e n t  d ' a i l l e u r s  pas dans l e  
régime de l a  BEMOUE & GAROUA p u i s q u ' i l  conflue 90 km en ava l  
de c e t t e  v i l l e .  

I1 faut soul igner  également que l e s  d é b i t s  du mois 
de Novembre s u r  l a  BENOUE sont  p a r f o i s  soutenus pa r  l e s  débor- 
dements du LOGONE lorsque l a  s a i son  des p l u i e s  es t  abondante 
en A.E.F. Les eaux du LOGONE: empruntent a l o r s  l e  cours du 
mayo KEBI, lui-même r ê g u l a r i s é  par  l a  t r ave r sée  de l u s i e u r s  
l a c s  : dépression TOUBOURI, l a c s  de TIKEDi e t  de LERE P Ces 
déversements s a i sonn ie r s  des  eanx du LOGONE dam l e  bass in  de 
l a  BENOUE ont f a i t  redouter  une capture  du LOGONE p a r  l a  
BENOUE. fL l a  s u i t e  des études f a i t e s  p a r  l a  Mission LOGONE- 
TCHAD, il ne semble pas que l e  phhomène tende & sPaggraver .  

Nodules - Ils sont i n f e r i e u r s  B 10 l/s/km2, sauf pour l e  FAR0 
e t  l a  t r è s  haute BENOUE qui  subissent  l * i n f l u e n c e  des plateaux 
d? lPI?DAIvLZOUA. On observe 7,5 B/s/km2 sur la BENOUE 5 R I A 0  e t  
6 B GAROUA. Les va leurs  corrcspondantes sont plus  fa ib les  
pour les a f f l u e n t s  Nord : 2,9 pour l e  KEBI 2i FANOU, 

Var iz t ions  sa i sonn iè re s  cles d e b i t s  (F ig ,  9 )  - La s a i s o n  sèche 
occupe une p a r t i e  de l'automne, l ' h i v e r  e t  un mois du pr in-  
temps bor6a l .  Les d 6 b i t s  sont  t r è s  fai 'oles e t  s u r  un p e t i t  
bas s in ,  sviznnulent dès l e  m o i s  dv Octobre. Un sous-écoulement 
p e r s i s t e  dans l e s  a l luv ions  dont l a  s e c t i o n ,  jusqu'au bed rock, 
peut ê t r e  très importante.  I1 semble que l 'humidi té  s o i t  per- 
manente dans l e  talweg d'un m i s s e a u  de quelques km2. I1 es t  
évident que l a  Irature géologique e t  pédologique du b a s s i n  
joue a l o r s  un grand rô l e .  S i  un s e u i l  rocheux obl ige  l e s  eaux 
à cheminer en surface pendant un temps appréc iab le ,  l e  t a r i s -  
sement e s t  a l o r s  t o t a l ,  l f 6 v a p o r a t i o n  absorbant sur ce  s e u i l  I 

le f a i b l e  d é b i t  qu i  c i r c u l a i t  dans l e s  sab les .  

Sur un b a s s i n  moyen l a  courbe de r eces s ion  se  pro- 
longe de Novembre & Janvier-Fevrier .  Les d é b i t s  apparents  
s Pannulent généralement ou sont  i n s i g n i f i a n t s ,  mais ltécoule- 
mer& e s t  pérenne dans l e  lit de sab le  p a r f o i s  très Bpais. 

Sur un grand bass in  conme c e l u i  de l a  BENOUE, l e s  
d é b i t s  apparents  subs i s t en t  jusqur5 l a  sa i son  des  p lu i e s .  I ls  
sont très migres et ne dépassent pas 0 , O l  l/s/km2, mais 
supposent un écoulement dans l e s  s a b l e s  probablement t r è s  
important. 
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Ltévaporation n ' e s t  pas t r è s  élevée,  c a r  en DBcembre, 
Janvier  e t  Févr ie r ,  les températures maxima sont  modêrées. Des 
l e  mois de biars, l e s  teriip8rztures remontent, l 'huinidit é r e l a -  
t i v e  diminue pour  passer  pa r  un minimum en Mars ou Avril.  
L*évaposation dépasse facilement 5 mm par  jou r  su r  une nappe 
clteau l i b r e .  Au iiiois d 'Avri l ,  l e s  premiers gra ins  orageux 
s ' aba t t en t  sur l a  région : les p l u i e s  sont r a r e s  ou n u l l e s  
au début ,  mais l e  vent e s t  v i o l e n t  e t  1 7 6 l e c t r i c i t 6  atriiosph6- 
r ique a c t i v e .  C'est  l a  pér iode l a  p l u s  pénible  de l ' année  c a r  
l a  température e s t  ritlevée e t  l ' humidi té  r e l a t i v e  a s sez  f o r t e .  

En Nai, les averses  sont p l u s  noriibreuses s u r t o u t  
dans l e  Sud. Le dêplacement Sud-Nord du F.I.T. explique ce 
r e t a r d  des  bas s ins  du Nord s u r  ceux du Sud. La fréquence des 
g r a i n s  augment e jusqu' en Août, diminue à nouveau jusqut en 
Septembre ou Octobre. L e s  p l u i e s  cessent  totalement en 
Novembre. 

Les premières tornades  ne r u i s s e l l e n t  généralement 
pas sur un p e t i t  b a s s i n ,  sauf s i  lo sol est  impermêable e t  l a  
pente très f o r t e  comne sur les monts des environs de GUIDER 
et de FIGUIL, p a r  exemple. Le lit s ra s sèche  après  chaque crue 
c a r  l e s  p l u i e s  sont espacees de 5 à 10 jours .  Sur des t e r -  
r a i n s  p lus  permeables il faudra a t t e n d r e  l a  f i n  de Ju in  ou l e  
début cle J u i l l e t  pour observer  l e s  premières crues,  L p  évapora- 
t i o i i  e s t  encore f o r t e  e t  l e  s o l  desseché peut absorber des  
hauteurs  clteau considérables  durant  l e s  premières semaines de 
18. s a i s o n  des  p lu ies .  La végéta t ion  r e n a î t  e t  consoime e l l e  
a u s s i  une p a r t  appréciable  des  eaux de ru isse l lement .  Au mois 
de J u i l l e t ,  l e s  crues sont  2,ssez f r equen tes  (une averse tous  
les t r o i s  ou qua t r e  jou r s )  pour qu*un écoulement de base 
s u b s i s t e  e n t r e  deux crues.  Cet écoulaient 'permanent se main- 
t i e n d r a  jusqupà l a  f i n  Octobre. Les d e b i t s  l es  p l u s  êlev& 
se rencontrent, indistincteinent en J u i l l e t ,  Août ou $ep-t;embre 
avec une concentrat ion plus  grande pendant l e s  deux premiers  
mois c a r  l a  végé ta t ion  n * e s t  pleinement développée qu'au 
débu$ de 'Septembre, réduisant  a l o r s  l e  coe f f i c i en t  d r  écoule- 
ment. Les d 6 b i t s  spécif iques maxima peuvent a t t e i n d r e  5 Q 
6 m3/s/km2 pour des  b a s s i n s  de 30 à 50 km2. 

Sur un grand bassin corinie c e l u i  de l a  BZNOUE, l es  
premières p r é c i p i t a t i o n s  d 'Avri l  e t  Idai sont sans e f f e t .  L e s  
eaux commencent & monter en Juin.  La crue se  développe a s sez  
rapidement e n  J u i l l e t  pour a t t e i n d r e  son maxiinum en Août ou 
Septembre. E l l e  r e s t e  6 t a l e  avec de brusques poussées dues B 
des coïncidences d ' ave r ses  sur l e  basskn e t  l a  décrue starnoree 
en Octobre ; aucune p l u i e  ne vient  pe r tu rbe r  la courbe de 
ta r i ssement .  Le déb i t  moyen de iJovembre e s t  5 f o i s  glus f a i b l e  
que c e l u i  d'Octobre. On observe a s sez  souvent en Aout, cor- 
respondant au passage du s o l e i l  au zén i th ,  un ra len t i ssement  
des p l u i e s  e t  des  déb i t s .  Survenant en p le ine  periode navi- 
gable ,  ce  creux g6ne considérablement l e  mouvement des  navires .  
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Les d é b i t s  spéc i f iques  de crue sont  modCires, 

50 l/s/km2 pour l a  BENOUE, mais bien p l u s  &lev& sur l e s  bas- 
s i n s  p lus  p e t i t s  comme c e l u i  du LOUT1 (1.000 à 2.000 km2). Le 
ca rac t è re  monta neux prépondhrant explique une crue annuel le  
depassant 500 l$s/km2 : c ' e s t  un v e r i t a b l e  t o r r e n t  qui  s e  
calme d ' a i l l e u r s  dans l a  p la ine  un peu avant son confluent  
avec l e  mayo IZEBI : sa pente en  amont e s t  d-e 1 à 2 o/oo .  

Crues except ionnel les  - D'après des etudes e f f ec tu6es  SUT 
n e t i t s  bas s ins  e t  dont l e s  r é s u l t a t s  sont  t rès  d i f f é r e n t s  de .. 
ce que l ' o n  mesure sur des r i v i è r e s  plus  grandes, il seiiible 
que pour quelques hec tares  on a t t e i g n e  30 m3/s/km2, 1 5  à 
20 m3/s/km2 pour 4 5 5 km2 e t  probablement 5 à 10 m3/s/kni2 
pour 25 à 50 km2 ; ces c rues ,  extrêmement v i o l e n t e s ,  sont dues 
à des  p r é c i p i t a t i o n s  i n t e n s e s  (70 mi en 1 heure pa r  exemple) 
e t  cen t r4es  s u r  l e  bass in .  La surface a r rosée  pa r  une averse 
importante nves t  pas très grande, quelques d i z a i n e s  de km2 au 
rìiaxiinw ; au-delà,  s ' i l  p l e u t ,  l a  hzuteur pluviomêtrique e s t  
Seaucoup p lus  f a i b l e  . 

Sur l e  grand bassin de l a  BENOUE, l e s  crues sont 
produi tes  p a r  des add i t ions  de c rues  êlémentaires e t  l a  l o i  
des  grands nombres montre q u f i l  e s t  improbable que t o u t  l e  
b a s s i n  soit a r ra sé  par  des  ave r ses  de  50 à 80 mm en 1 heure. 
I1 en r é s u l t e  une pondgrntion des c rues  klémentaires : l a  
plus f o r t e  crue depuis p l u s i e u r s  dbcades e s t  de 6.700 m 3 / s ,  
s o i t  105 l/s/km2. 

Sur un bass in  comme c e l u i  du LOUTI, l e s  cozncidences 
sont  p l u s  f r équen tes  e t  les d6b i t s  spéc i f iques  peuvent a t t e i n -  
dre  1 & 2 m3/s/kni2. ' 

On cons ta te  que l e  regime t r o p i c a l  f a v o r i s e  l e s  
m u e s  les p lus  s6vères  : l e s  éléments q u i  l e u r  sont f avorab le s  
loemportent de beaucoup,dans le bass in  de la BENOUE, s u r  l e s  
Blcfments modérateurs : l e s  p l u i e s  sont  t ou jou r s  v i o l e n t e s ,  les 
pentes  généralement f o r t e s  e t  l a  végé ta t ion  clairsemée . Les 
d é b i t s  sont assez SlevBs pour c r é e r  un r6seau hydrographique 
clense, su r tou t  dans l e  b a s s i n  supérieur .  i d s  dès  l f e n t r e e  
dans l a  p l a ine ,  les premiers symptômes de degradat ion appa- 
r a i s s e n t .  Le franchissement du bour re l e t  de r i v e  p a r  chaque 
a f f l u e n t  pose un problhme : les cours  d'eau r e s t e n t  p a r a l l è l e s  
e t  confluent en un point correspondant à une depression natu- 
re l le .  Les eaux se  re jo ignent  e t  inondent 6es su r faces  impor- 
t a n t e s  pendant l e s  crues en perdc?nt de leur vigueur : dtoù 
6es débits spéc i f iques  t r è s  importants  sur l e s  p e t i t s  bas s ins  
e t  des  d é b i t s  sp6c i f iques  moderés sur l e s  grands bass ins .  
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I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  - On peut supposer a p r i o r i  q u ' e l l e  
s e r a  f o r t e .  La pluviomêtrie annuelle n ' e s t  pas très importante 
et l a  s a i s o n  des p l u i e s  e s t  cour te .  'Sur 25 ans ,  on a t rouvé 
2 ,2  pour l a  BENOUE, c o e f f i c i e n t  e levé  pa r  rappor t  B l a  grande 
s u p e r f i c i e  du bass in .  I1 depasse vraisemblablement 3 pour l e s  
bas s ins  de 1,000 ou 2.000 km2, 

Le d é f i c i t  dtécoulement, t r è s  i n f é r i e u r  zu o t e n t i e l  d'êvape- 

sur l a  BENOUE. Ce n ' e s t  pas excessif pour p l u s i e u r s  r a i s o n s  : 
les 616bits s f écou len t  rapidement sur l e  t e r r a i n  e t  clans l e  
f leuve  é v i t a n t  a i n s i  une longue Qvaporation ; i l s  sont t o t a l e -  
ment écoulés lorsque la sa i son  sèche s ' i n s t a l l e  e t  que l'humi- 
d i t é  r e l a t i v e  descend à quelques 5 avec des  températures 
d iu rnes  de 40" ; l a  consommation v&g&tale,  appr6c iab le  c e r t e s ,  
nvest  pas comparable Q c e l l e  des  a u t r e s  régimes où l a  f o r ê t  
c r ée  une r é t e n t i o n  très importante ; pendant la sa i son  sèche, 
l e  sol e s t  déshydraté sur p lus i eu r s  dQcim6tres e t ,  malgré 
Lthumidit6 t r è s  f a i b l e ,  l ' évapora t ion  e s t  r ê d u i t e ,  dooù l a  
d i f f é rence  e n t r e  l e  d é f i c i t  dvécoulement e t  l e  p o t e n t i e l  
d 'évaporation mesuré sur nappe d'eau l i b r e  ; le d e f i c i t  es t  
aggravé dans l e  cas  où l e s  p l a ines  d ' inondat ion e t  l e s  l a c s  
s o n t  nombreux . 

r a t i o n  de 1 P a i r  (2.500 mi env i ron ) ,  e s t  de $ 90 mm en moyenne 

Erosion - Come on l'a vu, l a  dégradation des v a l l é e s  e s t  d e j a  
m e .  Les r i v i è r e s  rongent l e u r s  berges f r i a b l e s  e t  basses  
e t  s ' 6 l a rg i s sen t  clémesur6riient en  d'immenses l i t s  de sable .  Les 
f o r t e s  pentes s u r  l e s  p e t i t s  bass ins  e t  l 'absence de vegeta- 
t i o n  dense f avor i sen t  une é ros ion  a c t i v e  en t ê t e  d-e bass in .  
Des mesures r écen te s  ont donné des dhgradations spéc i f iques  
de 6 à 700 tonnes par a n  e t  p r  km2. Ces a l l u v i o n s  se déposent 
dans la pla ine ,  remblaient l e s  l i t s ,  forment des b o u r r e l e t s  
de r i v e ,  ce qui climinue d 'au tan t  l e s  t r a n s p o r t s  s o l i d e s  e n  
aval : a u s s i  la dêgradat ion spêc i f ique  s u r  l a  BENOUE mesurée 

KINADA en a v a l  de GAROUA ne semble-t-elle pas dGpasser 4 .!i 
6 tonnes par an e t  par km2, c 'es t -à-dire  beaucoup moins que 
l a  SEINE ou l a  LOIRE. 

C )  Régime Sahelien 

C f e s t  une va r i an te  du régime t r o p i c a l .  Il s e  carac- 
t é r i s e  par une degradat ion beaucoup plus prononcée du réseau  
hydro raphique, e t  par  une p l u v i o s i t é  annuel le  i n f6 r i eu re  
7 ou 8 O0 mm. Ces c a r a c t 6 r i s t i q u e s  s 'appl iquent  aux r ivières  
s i t u é e s  au Nord de  KíROUA. 

r i v i è re - type  
Le TSANAGA (Fig. lo), B 130G0, peut e t r e  p r i s  come 



Modules - En régime t r o p i c a l ,  e t  a f o r t i o r i  en regime sahé l i en ,  

dent évidemment pas compte : l e  "'débit moyenPP n ' e s t  observé 
que quelques jours  par  an. Le module du TSAbJAGA, de 3,5 I/s/km2 
B BOGO est  glus  important qu'on a u r a i t  pu l e  penser ,  compte 
tenu  de l a  pluviomêtrie moyenne du Nord CAhEROUN. ïdais l e s  
monts du W N D A R A  culminent Q 1.000 m e t  I n  pluviomêtr ie ,  n i d  
connue d ' a i l l e u r s ,  y e s t  assez f o r t e  ; on a mesuré L 4 O O  im 
au c o l  de biER1. Ces rég ions  montagneuses prhsentent  toutes  
l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  des  zones à f o r t  ru i sse l lement  : t e r r a i n  
imperméable, f o r t e s  pentes  e t  végé ta t ion  clairsemêe ; l e  
réseav hydrographique y e s t  bien t r a c é  e t  l e s  crues  s e  pro- 
pagent rapidement. Les d 6 b i t s  spec i f iques  sont  é l evés  e t  ana- 
logues à ceux du régime t r o p i c a l  pur ; mais quand l e  mayo en t re  
en p la ine ,  l a  d6gradation du r4seau y e s t  beaucoup p lus  n e t t e  ; 
les  appor t s  du bass in  in te rmédia i re ,  négl igeables  ou nu l s ,  ne 
compensent pas l e s  p e r t e s  p a r  Qvaporation e t  i n f i l t r a t i o n  dans 
les immenses v a l l é e s  a l l u v i a l e s .  On cons t a t e  donc un amoin- 
drissement des d é b i t s  Clfamont v e r s  l ' a v a l ,  Sur l e  TSANAGA, l e  
d é b i t  moyen annuel passe de 7 m3/s à PiAROUA pour 930 km2, Q 
5 m3/s Q BOGO pour 1.630 km2 ; $1 y Q souvent d i s p a r i t i o n  
complète des d é b i t s  apparents .  En sa i son  des p lu i e s ,  l e  
TSANAGA s e  perd dans une zone d ' inondat ion,  ou YAERE, q u i  
borde l e  LOGONE, mais son apport  e s t  f a i b l e  e t  s e n s i b l e  uni- 
quement en € i n  de saison.  

Var ia t ion  sa i sonhière  des  débits - La sa i son  sèche &.re 
dYOctobre à Nai. Les qua t r e  premiers  mois sont entièrement 
secs e t  l e s  d é b i t s  nu l s  avant l a  f i n  de Novembre. Durant t o u t e  
c e t t e  période, l e  sous-6coulement clans l e s  s a b l e s  es t  perma- 
nent pour un b a s s i n  de quelques centa ines  de km2. Les tempéra- 
tures  sont  é levges,  l ?humid i t é  r e l a t i v e  rhdu i t e  & quelques $ : 
l9 êvaporztion est  donc in t ense .  

.= i L a d i s s y m é t r i e  e s t  très importante e t  l e s  moyennes n 'en ren- 

Les premieres %ornadesfP sèches appara issent  en 
Avr i l  b 

La s a i s o n  des p lu i e s  commence pratiquement en Mars. 
Les gra ins  sont v i o l e n t s  mais leur frBquence ne dépasse pas 
une averse t o u s  l e s  2 à 3 j ou r s  au plus f o r t  de l a  s a i son  
humide, en Août par  exemple. Les premiers mois n ' en reg i s t r en t  
que de p e t i t e s  crues i s o l é e s  qui  d i spa ra i s sen t  peu à peu v e r s  
lvaval absorbées par  les sab le s .  L Bcoulernent pernmnent ne 
s ' é t a b i i t  qu'en Ju i l l e t  e t  l e  maximum de dQbi t  s e  s i t u e  gén6- 
ralement e? Ao&, ou Septembre, Chaque averse i n s c r i t  une pointe  
t r è s  acérée sur l e  graphique des  d e b i t s  atteignan.1; facilement 
100 l/s/km2 ; après  chaque crue les  d é b i t s  retombent t rès  v i t e  
Q l e u r  va leur  i n i t i a l e .  A u  mois d'Octobre, l e s  p l u i e s  cessent : 
les d é b i t s  diminuent immédiatement e t  d i spa ra i s sen t  quelques 
semaines p lus  t a rd .  
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Crues except ionnel les  - Pour un p e t i t  bas s in ,  l e s  c h i f f r e s  sont 
analogues à ceux qui ont $ t é  donnés pour l e  régime t r o p i c a l  
p?r, c a r  les phénomènes méteorologiques générateurs  sont l e s  
memes. Les f a c t e u r s  pente ,  c o n s t i t u t i o n  du s o l ,  v é r Q t a t i o n  e t  

é r iode  de LfannBe viendront modifier l e s  c h i f f r e s  proposés ,  
{?est-Q-dire  15 & 20 m3/s/km2 pour 5 km2 e t  5 
pour 25 5 50 km2. 

10 m3/s/km2 

supérieur  
s ib l e ,  on 

Sur 1.000 ou 2.000 km2 e t  A condi t ion que l e  b a s s i n  
s o i t  montagneux, c ' es t -à -d i re  sans  dégradat ion sen- 
observe encore des d é b i t s  de poin te  de 1 m3/s/km2. 

En plaine, l e s  crues sont t r è s  rapidement amort ies  e t  les dé- 
b i t s  dependent essent ie l lement  du point oz1 sont  f a i t e s  l e s  
me  sures .. 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  - Les observat ions sont encore t r o p  
récentes  pour -que l ' o n  puisse  annoncer des  c h i f f r e s  p réc i s .  
L * i r r é g u l a r i t é  d o i t  ê t r e  f o r t e .  On peut supposer que l e  coef- 
f i c i e n t  K3 a t t e i n t  4 ou peut -ê t re  même 5 : il augmente quand 
l a  hauteur pluviométrique annuel le  diminue. 

Le d e f i c i t  d*Bcoulement , si l ' o n  considère  un f l euve  de p l a ine ,  
dépend l u i  auss i  de l ' e n d r o i t  où les  mesures sont f a i t e s .  En 
montagne l e  ruissel lement  es t  important : s o l  im?erm@able, 
averses  in t enses ,  f o r t e  pente e t  vég6tat ion pauvre ; l e  clé- 
f i c i t  e s t  plus f a i b l e .  

mais pour une pluviom6trie de 900 mm environ, c 'es t -à-dire  4 

supér ieure  à l a  pluviométrie du régime typique sahé l ien .  

1 
1 4  

1 
c Il e s t  cle 600 5. 650 m ~ ~ O U P "  l e  TSANAGA B XUiROUA, 

L'érosion e s t  t r è s  a c t i v e  d-ans ces  régions.  Des mesures de 
t r a n s p o r t  s o l i d e  donneraient certainement des  c h i f f r e s  Blevés 
en montagne où Lf6coulement; es t  important; l a  végé ta t ion  ra re  
e t  ne protégeant pas l e  sol. En p la ine ,  au con t r a i r e ,  les 
dégradat ions spBcifiques sont modérhes puisque 19 écoulement, 

' f a i b l e  lui-mêm, d$cro€t d'amont en ava l ,  ce qu i  expl ique en 
p m t i e  l a  c rda t ion  de l a c s  e t  de  mar6cages. 

H. PELLERAY 

Ing6niew I.E.T. A ELECTRICITE DE FRANCE 

Chef de l a  Sect ion d'Hydrologie 
de 1' INSTITUT de RECHERCHES 

SCIENTIFIQUES du CAPJ3ROUIU 

(0.a.s .T. O.M. ) 
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