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RIVIERr de TCHAl~A

à 1.:1 STLTION de la. TRIBU

- =-=-=- =- =-

l - nONITbES G=QGR..,PHIQUES

La tribu de TCHtJ''!J3;i est ac c e e s Lb Le par une route
cEnUssê1ble qui remonte 12. rivière en rive dr-o i t e , sur 11
k l Lomè trr-es environ. La ~--:tatiCJn Lâmn Lmé t r-Lr.ue a été ins-
tù.112e le 12 f:_vrier 1955 sur 1.::, rivière concave rocheuse
en anont de 1~ tribu. Les coor{onnées de l~ station sont
le s f.~ u i V ~'l1 tes :

L021gi tude

L,::,titude

18', r
02' S

~ltitudp du z~ro de l'échelle approximativeaent
5 à 6 mètres.

Le; bas s iri vers",J1t de la rivière de TCH"J'IBA à la
tribu c, lille .s uper-f Lc i e de 74 km2 • Son coefficient de forme

(Ki' = 0,28

•

Lé:'. rivière prend s: source d cn s le massif des
lIonts HLTOUI (771 m),GROSPOlLET (890 m),GROLù (824 111).

Le cours de 18 riviere a ~~e ~uinz~ine de kilo
mètres de longueur. Il se dirige d'~bord vers le Nord dcms
12. haute vc:,ll::e, ~)uis v~rs l' Estjusclu 1à la t~~ibu, par des
mcandr-e s nombr-eux et tre[; s er-r-o s , Les af'f Luen us sont nor:1
breux et très courts, tant en rive droite' qu'en rive gau
che. LI un ct' en tl~e eux ~ le Ni.POE CROl:::S"'i':J:'OU, a fait 11 objet
dl une ôtude d8t.:üllée de G'. GIR1~RD par-ue en 1957 sous le
titre "Première 8tude de cr-ue s sur tm netit bas s In de la
rigion de TCH1,HBA Il. -
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HYPSŒ.2T'lI:8

L' hyps on.i tr-Le du bassin est dter,-ünée, dl après
les cc.r-t e s ên-'i'ic,-~i.nes, -Jeèr des courbe s de n i.ve au d Ls t.an te s
de 100 i~lètl"e[J. L~~ courbe hyps ourtr Lque est très régulière
du point cu lratncn t U'Iont GROSPOILE'I' 890 m) jusqu l à la
st~tion (6 n). LI~ltitude moycill1e du bassin est de 360
mètres. Lli~dice de pente

i L l • d est ég.::cl
,

0,30= ct

S

i = 0,30

Il est Qonc nettement plus fort g~e sur la
POlŒRIHOUEN (i = 0,20) et sur la HOUAILOU t~ = 0,18) qui
ont des o8ssins versants 3 et 4 fois plus étendus.

- VEGETrlTION

Le bassin de la rivière de TCHJ,l1BI, est as sez
bois~. Cette zone forestière,qui sl~tend g;n~ralement au
dessus de 400 i',lètl"es d ' altitude d2J1s les vs.Ll.ée s en c a Le s ée s
et SUl" le ver-sarrt Ouest expos : c..ux vents d'Est dominants,
fait par~ie de l~ forêt de POrŒRIHOù~N (forêt primaire)
Gont on t~oùvcra'Gu chapitre r2serv~ à la rivier~ de
POIŒRIHOUEN ,1ê1. de s cr â rrt Lon ClU' sn donne P. Sl,RLIN dans
"Bois et Forêts de la Nouve Ll.o-eCaLedon Lev , La forêt recou
vre environ 60 7; de lL' super-f' i.c i.e du be.s s i.n , Les 40 7~ res
t::::.nts sont recouverts de sc.vane à niaoulis (He La Leuoa
Le uc aderidr-on ) •

GEOLOGIE et P~~OLOGIE

Nous reproQuisons ici ce qui est dit dans l'étude
de G. GEL,R:J sur La Giologie et lê. Pédologie de la TCHAl1BA.
"La roche l!lère, G1 é.'o]Jl"ès let légende g~nér::~le de la c.rr t e de
12 NOUV~~LL3-C.. L:::::ÙOFIE p~r i:•• ;~RNOULD, J. J, VIAS et P.
ROUTHIER, est l"e)r~'osel1tc::;e p2.r des g::."auw2.kes (pierre bleue
d t appe L'Lat i on Loc..Le ) à aug.l te plaGiocla.se et fragments
d1and{sites avec interc2.1ation de schistes arGileux non
associss à des coul~es volc2llioues. Cette roche Jyant subi
., :L. ~ ,

un de'bu't d e ül:3tdIüol"phisme c:' un Cc~l"ùct2re s ch i.s t e ux tres
nlv.rc::. ue •

•
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Sous for&t, on rencont~e dsu~ ty]es de sols

- le.. ')T""--'l' '~r 1"'0',1-1 6l·~~ect·'ï,'CnJ.. à ~)~'1-'-l'-n de La roche ~"'l(.Jr"e
, ' c. - \:; 1. ç ','" _ ll~· ..L C "~I:,, _ LI ,L '--_-'- LI -'- ' ~ L<. ,,' ~ 1:",

t:-.."es ~~ccidcnt( et recouvert (;11 sl::-.."i.=.Cê ")s~r des lits de
cr.Ll.Lcux t est ~8 couche de terë.~e br-une d e 50 cm, essen
'ciellElEl1"C )erliEccble, elle c e c onpcr-t e o o-me une vri t ab'Le
~)::mGe ~~l: cours des aver-sc e ,

- le nc cond , ;ÜU8 d _~velo2J:P::, est c .::.r~-.ct(:;risé )àr un horizon
jC:oLL"1e ~xC'Lm trèc 2.rzileux et )12,stLD,e, »cur- ::.~insi dire
i"r;er:,L 2.01e en se.i s on n or-nc.Le , Ln )criode de s'cheres,3e,
ce e oL se i'enclillc; en surfc.:ce c~_ 1 uns nan i.èr-e très pr-on on cée ,

Sur les cr~tep à ni2ouli, les hori?on~ jàunes et
0~L'2nCes de 10 3. ~5 cm d'..:p..:-.isseur, crumeleux et me ub Le e ,
r-eoo s on t ;-:LU~ le;::; z on e s s ch.ist c.te e s devenc-n-c pr~.tiÇ;,ue;nent

Li2Je:L"-':1~.?1.o1es ~~u uouen t de L. sc i s on des pluies. Ces sols
·'0'1"'" "o'''':s c" 1 C'··-U ;, cn" LlO ·ve·"s'-" e t 1· r-e s t i, t.ucn t as s e zi,.i l li 0 \.. ..!.. G ~ L ç; Ü ct.. C'~q ~......... '-J .... .J.. sz L _ ~ :... ;.;: li CJ, .....; LJ

r_.~)idcl-,lent l,)é'.r suite d e s )en"C22 Ü,l)OrtLntes des Vel1S2.l1tS."

Une s t...t l on li"miroK:t:;,,,ü.:.ue j, L, t.r-Lbu

Un :;:Jluviom:':: tre journ::.'.lier ~ 1.:-. tribu

Un :Jluviomètre jOl:rnc:.lier ti t 11 C,J.SC"
obs ez-vé ..u cours dt~ l' ~tude:: du petit
bc.~ssin de Ni,POE GRŒ~}LTOU

(f (;vriel'" 1955)

(f évr-Ler- 1955)

(J2.nvier 1956)

•

Deux p'Iuv l omè tn-e s t.o t a Lis a t eur-s à.
r-o Lcve s bi-mensuels Hc~ut et Bs.s TCEjÜ~.A

dont les relevés sont t~ès cOQvent
f an taie i c tes

Les llostec: lJluviomstj.'ic.;ye8 avoisinants
sont ceux de lL'1. tribu de GOI., dans La
v",ll'E: voisine, c oLl.e d e La POIlliRIHOUI'N
et de FOR:2T-PL~,TE cL'....l1.u le hau t bas s i,n
de 12 POlkRIHOUEN

- 3 -

Sous for&t, on rencont~e dsu~ ty]es de sols

- le.. ')T""--'l' '~r 1"'0',1-1 6l·~~ect·'ï,'CnJ.. a'" ~)~'1-'-l'-n d~ lè roche ~"'l(.Jr"e
, ' c. - \:; 1. ç ','" _ ll~· ..L C "~I:,, _ LI ,L '--_-'- LI -'- ' ~ L<. ,,' ~ 1:",

t:-.."es ~~ccidcnt( et recouvert (;11 sl::-.."i.=.Cê ")s~r des lits de
cc.illoux t est ~8 couche de terë.~e 'brune'" d9 50 cm, essen
'ciellElEl1"C )erliEccble, elle oe co r 'l)ol1te cOi,me une vri t2..ble
~)::mGe ~~l: cours des a.verSG::~.

- le 8éconc1, ;ÜU8 d _~velo2J:P::, est c .::.r~-.ct(:;risé )àr un horizon
jC:oLL"1e ~xC'Lm trèc 2.rzileux et )12,stLD,e, ~!our ::.~insi dire
i"r;er:,L 2.01e en s~~i30n norll~·.le. Ln )criode de s'cheres,3e,
ce E~ol se i'enclillc; en surfc.:ce c~_ 1 uns l',lëillière très :)rOnOnc8e.

Sur les cr~tep à ni2ouli, les hori?on~ jàunes et
0~L'2nCes de 10 3. ~5 cm d'..:p..:-.isseur, crumeleux et l'Esubles,
re~lOSel1t ;-:LU~ le;::; sones schistc.".l28S devenc-n-c pr~.tiÇ;,ue;nent

Li2Je:L"-':1~.?1.o1es ~~u l,lO'~,lent de L. s~.i8on des pluies. Ces sols
·'0'1"'" "o'''':s c" 1 C'··-U ;, cn" LlO ·ve·"s'-" e"- 1· restl' tu-n-'- ,~ssr-r-.i,.i l li 0 \.. ..!.. G ~ L ç; Ü ct.. C'~q ~......... '-J .... .J.. c; L _ ~ :... ;.;: li CJ, .....; LJ

r_.~)idcl-,lent l,)é'.r suite c~es )en"C22 Ü,l)OrtLntes des Vel1 S2.l1tS."

Une st:.. tion li"miroK:t:;,,,ü.:.ue j, L, tl"ibu

Un :;:Jluviom:':: tre journ::.'.lier ~ 1.:-. tribu

Un :Jluviomètre jOl:rnc:.lier ti t 11 C,J.SC"
obsej,"vr~ é~U cours dt~ l' ~tude:: du petit
bc.~ssin de Ni,POE GRŒ~}LTOU

(f (;vriel'" 1955)

(fivrier 1955)

(J2.nvier 1956)

•

Deux pluvi0l11ètres tota.lis2.t,:mrs à.
l-'slsv(:s bi-mensuels Hc~ut et B.:.s TCEjÜ~.A

dont les relevés sont t~ès cOQvent
f =::.n taie i c tes

Les llostec: lJluviomstj.'ic.;ye8 avoisinants
sont ceux de lL'1. tribu de GOI., dans Ll
v",ll'E: voisine, cslle dE: le1 POIlliRIHOUI'N
et de FOR:2T-PL~,TE cL'....l1.u le hc~ut bàSSin
de 12 POlkRIHOUEN



- 4 -

II - CLll1ATOLOGIZ

Lé'. rsgion de TCRHIIBA n 1 ~ta.nt lX'..8 pourvue de steJ.
tion ril~tçjorologir;u8, les vsleurs des temp~r2.tures, de l'hu
midit~'t de l'-.-iv:..'..pol"'a.tion sont na.L connues. Les mesures qui
ont ;~tt; faites de J,"~nvi(;r à. Avril 1956 au lieu dit "u.:.
C_,SG it pcr-mc t t cn t de pr(.~ciser q ue La tempcr2.ture moyenne
men sus L'Le est vo i.eLnc dG :

- 250 Gn Jclllvier, 27° en Fivrier, 25° en Mars,
24.0 en hvril.

L'iv:"'..'Joration l,1GSUr,:e sur cuves et2.i t de :

est dE:.

- 3,1 mra/jour en F8vrier 1956, 2,8 mm/jour sn YBrs
et 2,3 mm/jour en Avril.

En Ï'10Y,-:;I1...l1C, à 1;:;, P'Lc.Lne des L2".CS, l' ~vQ.:ooration

1

- 3,9 ~l/jour en Ft;vric;r, 3,2 ~ù/jour sn Mars
et 2,6 mm/jour en Avril,

soi ~ un r~:'PJJort moyen TCflAMBA - PLAINE des ,IlliCS, dé 85~ .
envrr-on , L..:. 1.:::';"1E d' e au .J.illlUC L'l.emcn t c vapor >e d2':l18 La rêglon
de TCHlil'J3A SG~:"c:'..i t, dans ces conditions, voisine d c 900 mm.

L' hurn i.d L t8 de l' .::ür avo i.a Ine 95 ~G 12. nuit et ,
pcnd~nt les heures chaudes de l~ journ{e, elle se ffisinticnt
dUX environs dG 75 %. Elle est donc de loin supsrieure à
l'hillaidit8 rGl~tive mesurée ~ux postes m2tèoroloGiques de
lL"" c ô t e Ouc s t ,

Le r~gir.lc p.LuvLomé tric:us d; 12 rc.igion de TCHJ-J"IBA
est assez complexe et 12. ccnnei.s s.cro; .::.p-;::>rofondie de la r..é
partition des ~lê~Ut,:.:urs d' e2.U tom'b:~es sur-le bassin n'2C0G-

s i tE;l"'~'.i t d c n'Y,lb:;.'" ,;ux p Luv i.omet.r-e s , L:::: bas s in é.. un c eu pcrv
ficie as s oz L"..ib12 e t OCCUl)G une position plus "continen
tc.üe", si l'on ly.:ut d i.r-o t Clue c z Lu i de'; La PONERIHOUEN par-
e xemp.Le , C'-'..:I' il es t ü~o18 de 1" zone cô t Lcr-e , paz- la. proér,ü
n cncc c~u CAP B.~YES. L'influence du rslief et d o l'oricnt:J.
tion des ver ..::::,..nts est oonc J sans .(~out8, ];")r<) ond cr-an t c , Il
en r -s uLte <lus les mesures de; yr-:.ci]Jitations, f2.i tes aux
p Luv Lomè tr-e s to"cc--.lisc:"..tsurs Hau t et Bz.s TCRJ'ItE, fournissent
des r(:;sult::..ts ine:~ploit2bles qu i, né; cz.dr-an t abs oLumen t pas
:..-..v':;c l' :".llurc g~n'~::r:J.12 d? L-.. r'~1?2.rti tion des pluies sur le
be.s s in , 2.11urc S c;11 {Talé:' a l':::'.c~lwlle nous s ornnes , »our Le
moment, c on tz... ,:'..ints de neus tenir. Il scr:..~it s ouh.ri t ab'Le
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tion des vGr ..::::,..nts est oonc J sans .(~out8, ];")r<) Ond2r2l1te. Il
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c;u'à L' oc c r.s Lon d'une ~tLède approf ond i e GU r'ghrle hydro
Log i que de 13- ':L'CfLIJ3i" un r~~sec'.u assez dense de :;Jluviomè
tres soit ir:l~')L~'1tcE et exploit/ ave c a.p~Jlication, pour Elp
pr-éc i e:r lê, v.iLi.d i t~' des ;:]t; cure s antérieures.

Ceci~t2..'1t, 1 Ci. p'Luv i.craé t r t e de L::, TCH••HBA ne n ous
est connue c~ue ï')::',r les po s t.e s journé.liers de la Tribu, à.e
FORE~-PL/LT et de GOA.

Lë~ ïJluvior.létrie noyenn e cnnue LLe de 1955 à 1961

2967 mm en
1955-56

15 ~2 mm en
1957-58

2513 mm
,

GOA ï:~~X .i.num de 2919- a avec U:1 f:1.1J

et un n in Lnura de 20?0 mm

1887
,

FORET-PL._~E avec un r12.xiP1w"J de- mm a

et 1]n mLnLmura de

est d.e

2634 [01':1 2, 12. TI'ibn '-:,'rsc 1".:.1 :"1.2ximL'!-'1 de 3108 mm en 1955-56

et L:i1 min â.mum de 2129 IrJrl en 1960-61

en 1956-57

en 1958-59

L : ,., l J ure -n ~ :rlp d u ~!~e"u d e s l' ~0'1 6tr-c--r -i;"'"'t~r(c,,'_ . g,-, \..,r,_"-,-~ '-' .1. CÜ L,' " '" c~Yç Cu .w.l te; a11-

nuelles sur le bas s tn d c 111~C'=~\1'F',est COUVel~l1Se essentielle-
ment par la zone c~ti~re ~luvicus2, comprise e2~re le Cap
de TOURO et le Cap B~YESo Les isohyètes d~c~oissent rsgu
lièrei:lent de l'Est vers l'Ot'-est. Elles con t c onc en t r Lque s
d an s la région TI'v!l.Z;,-Ll.J:Oii et se tendent de ~1L's 8:1 plus
d an s la cho în e pour d e vcn i r , vers la c ô t c Ouest, grossière
Dent parallèles \ l'~x2 &e l'11e.

Le rise2u ~r~s si@Dllfii que nous ~vons ~u tr~cer

nous 2, conduit à èé~terl-,liile~'" 2-c'. huut e ur- i-10Y8~ne~-,nnuelle de
1::;, Lame è'c"_'cu tQil~')ie S1..U' lE'; bassin de 12, S-·~_-1,;:JJ3L.

P = 2408 EJ.Tl

Par CO;-;l~X:cl"',lSOn de Le d i s t'r Lbu t i cn nen s uc Ll,e de
1~ pluie ~ux postes de l~ ~ribu et de rORET-PLhTE (aux deux
e x tr-êrn t é s (u èéLS::in) , on l)CU~ ê:.C.1netJ~rr:;7lJ01)-l'" l'ense"lble du
bas s invque le: sa i con des l'üu~_es de De cernbr-e à I~v'~_"'ll est
c ar-ac te r i s é e lJêl.r un l'"<1è:"xi;-mn p Luv Lorcé t.r i que en JZ-,llvier et

, 1.-- l ., ~'. l t' . .W1e s e cner-e s s e re __ ac i ve en l'C'7rler , que 2.'ye l ~e S,'.lS on
s è che ct lieu en Juin à l'Ouest et Cl .Iu I Ll.e t à l' ~st (,U
bas s in , que le no i s èc SS,)tcr".ol"'e reprisente bien? l'2st
la petite saison oes yluies ~ui~ à l'Ouest 1 est r~~artie
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de Juillet ~ Septe;~r8, et ~u'enfin, sur l'ensemble du
bas s in, le mois d r Octobre correspond Et la grc.nde ca i son sè
che plus com~te senble-t-il à l'Est ~u'à l'Ouest.

Les se~t plus fortes ~récipitètions journalières
observ~es de 1955 à 1961 à la Tribu de TCHhI~A sont les
suivan t es

- 244,5 mm le 9-3-58
- 214, l mm le 5-2-55
- 210,4 mm le 6-1-57
- 192,0 Pl.l'TI le 28-12-55
- 191,7 mm le 31-3-58
- 191,0 rn.m. le 7-2-61
- 187,5 mm le 31-8-56

La pluie journalière de fréquence annuelle à
TCH.-J'illA est donc de l'ordre de

187 mm.

Or, nous avons vu ~u chupitre de la PO}ŒRIHOUEN
que cette valeur était de

- 223 mm à GOA et de 145 mm à FORET-PU TE

On c onc t a t e donc bien que la haut-eur moyenne de
l~ lame d'eau annuelle tombée à GOA est inférieure d'une
centa.ine de millimètres à celle de la Tribu de TCHAHBA, les
fortes intensités pluviométriques sont plus fréquentes dans
la vallée de la PONERIHOUEN que dans celle de la TCHb}ffiA~

Cependant, en moyenne sur le bassin, on pourra attribuer la
valeur de 165 mm à la pluie ponctuelle de fréquence annuelle.
Le chiffre de 170 mm .:lvait étG retenu pour le bassin de la
POtŒRIHOUEN. La différence n'est donc pas sensible.
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III - REGll'IE de la RIVIERE

De~uis 1955, 22 jaugeages de la TCHh~mA à la
Tribu ont été effectués, dont deux jaugeages au flotteur
à 76 et 260 m3/s
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La section est instable en basses eaux. Nous
avons pu, avec cette liste de jaugeages, établir 6 bar~mes

d'étûlonnage valables:

l du 1er Juillet 1955 au 19 Hars 1956

2 - du 19 Hars 1956 s.u 6 Janvier 1957

3 - du 6 J~vier 1957 à Janvier 1958

4 - de J~nvier 1958 au 17 Janvier 1959
- du 5 l'12,rs 1960 3U 25 l'lai 1960

- du 25 Jdnvier 1961 au 30 Juin 1961

5 - du 17 Janvier 1959 au 5 Ibrs 1960

6 - du 25 Nai 1960 au 25 Janvier 1961

Ces différents t~r3ges se rejoindraient ùUX envi
rons dj la cot~ 1~00 à l~çuelle correspond un débit de
13,0 m /e ,

L'extrapolation de 12 cOQi1be d'étalonnage de
hau t e s ~2,UX a ét,~; faite à p2.r"cir du jaugeeJ,ge au flotteur
à 260 mJ/s. La plus forte vitesse superficielle nesurée au
cours de ce jauge~ge dans 12 section au droit de la Tribu
est de 3,08 m/s sur un parcours rectiligne de 80 mètres.
La section mouillée pour 12 cote de 9,73 m (maximum atteint
de Q~moire d'honune) est de 530 m2 de section utile et de
140 à 150 @2 de section de d6bordement. La pente longitu-
d InaLe n r est pas connue, ce pendr.n t lc:, pente fictive re
liant les )lans d' eélU en amon t et en -ivc.L de la Tribu en
basses edUX est de 0,4 %. ce Qui permet de juger de la vù
leur très forte de 12. -'lente g~nér2.1e de la ligne d'eau des
plus hautes eaux et par là, d2duire des vitesses importan
tes. Compte tenu de ces donnees, on peut estimer, à quel
que 15 ~~ près, que le deb i, t cor-r-es pondan t à la cote 9,73
est de 1200 m3js.

Des observations comportant trois lectures
d'echelles journalières et ~uelques lectures supplémentai
res en periode de crues ont éte faites rég~lièrement depuis
1955, mise à pa.rt une interruption de 2 mois (Janvier et
Février) en 1958. Les deb i ts moyons mensuels de ces deux
mois ont 2té estimés ~ partir de 13 hauteur moyenne de la
lame d'eau tombée sur le bc..ssin, et d'un coefficient moyen
d'C;coulemGnt légÈ;rement supérieur 3. CElui de la. rivière
voisine (PŒTERIHOUEN) pour 1], mGl~le p~riode.
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Février) en 1958. Les dtibi ts inoycns mensuels de ces deux
mois ont 2té estimés ~ partir de 13 hauteur moyenne de la
lame d'eau tombée sur le bc..ssin, et d'un coefficient ïJoyen
d'C;coulemGnt légÈ;rement supérieur 3. CElui de la. rivière
voisine (PŒTERIHOUEN) pour 1], mGl~le p~riode.
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Les valeurs des débits moyens mensuels et des mo
dules des 6 dernières années~drologiques, ainsi que les
moyennes interannuelles, sont gr-oupées dans le tableau an
nexe suiv~t. On reôarque,d'une ycrt,la grande irrégula
rité des débits mensuels notamment pendant les mois abon
dants (D~cembre à Mars) et, d'~utre pdrt, la constill1ce rela
tive du module. On retrouve dans la valeur moyenne des d~

bits la petite saison des pluies du mois de Septembre,
l'étiage en Octobre-Novembre, le maximum en Janvier puis la
fin de la saison des pluies au mois d'Avril. Le module in-
t er-annue L de la TCHi-J·IBA, caLeuLé sur 6 ans J est de 4,03
m3/s, auque L il correspond une lame d'eau ecoulée de 1721
!11illimetres.

Le bilan hydrologique de chacune des 6 années
d'observations est fixé par la hauteur de la lame d'eau
tombée sur le bassin Que l'on détermine par les cartes des
isohyètes annuelles et par la hauteur de la lame d'eau
écoulée d2ns la rivière, que l'on c~lcule à partir de la
co~~aissance du module. Les résultats sont groupés dans le
tableau suivant où P représente la pluie en millimètres,
L 12 lame d'eau écoulée, égaler'18nt en millimètres, D le
déficit d'écouleôent.

D = P - L et Ke le coefficient d'écoUlement en %
Ke = 100 L

P

==================================================..
Annees · .. ·.

%
·.· · P mm · L mm · D mm Ke ·'. · · ·. · ·.· · · · · ·-------------- -------- -------- -------- --------.. · · '. · ..· · · · · ·1955-56 3078 2198 880 71 ..·,.

2378
.. '.· 1956-57 · 1474 · 904 62

,. ' . .. ·.· · · ·,. 1957-58 2425 (1894) .: (531) ,. (78) ,.· · ·: 1958-59 1618
' .

2113 495 76 ·.. ·. .. '.· · · ·'. 1959-60 2384 .. 1488 896 62· ·,. ·.
1960-61 1994 · 1653 341 83 ·'. · '. .. ·· · · · ·-------------- -------- -------- -------- --------.. · .. · · ..· l'loyenne · 2395 · 1721 · 674 · 72 ·

==================================================
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RIVIERE de TCHXrvIT3A à la. TRIBU

DEBITS HOYENS

(m3/8)

. =========================~========================'=======~=================~====='============
'.·

'.·
'.·
'.·

'.·
5,14

3,46
(4,44)

3,79
3,48
3,E8

Module'. • D J - ': FM: J •.: Années: J . A '. S '. 0 ". N. 0 , '. • • A • M.: .
• 0 • 0 0 • 0 • • • • • •• •------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ------ ----- ----- ----- ----- -----------

-0 • .• .• • • • • • '. •• .• •• '.· . . . . . . . . . . . .. .
:1955-56: 1,02: 0,78: l,58: 0,59: 0,38: 5,94: 19,45: 4,71:13,67: 5,73: 2,28: 5,29~

'~1956-57~ 1,16~ 1,15~ 2,44; 1,27~ 1,00~ 3f55~ 11,67~14,93 ~ 2,32~ 1,35~ 0,87~ 0,62~
:1957-58: 0,48: 0,66: 0,34: 0,24: 0,25: 0,26:(19f5~:(7?03): 9,64: 7,86: 2,96: 4,21:

:~1958-59~ 1,77~ 1,00~ 2,84~ 0,97~ 0,75~ 0,59~ 16f3i~10f28 :~ 7,59~ If53~ 0,99; 1,15'~
:1959-60: 0,88: 0,89': 0,60: 0,47: l,56: 4,56: 2,36: 2,19: 8,40: 7,97: 8,86: 2,95:

,~1960-61~ 4,17~ 2r09~ 1,30,~ 0,84~ 0,82~ Of93~ 5,13,~13,32~11f28~ 3,12~ 1,71~ 2,50~
':-------: -----: -----': -----': ----- : -----': ----- : ------': ------': -----': -----': -----': -----: -----------:
:t1oyenne: 1 58: 1 09: 1 51': ° 73: ° 67: 2 64: 12 41: 8 74: 8 81: 4 59: 2 94: 2 79:· .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.· . . . . . . . . . " . . . '.·
===============================================================~============~===============~
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Le réseau des isohyètes interannuel qui nous a
conduit ~ une lame d'eau tombée de 2400 mm traduit donc
bien la répartition moyenne de 10. pluie sur le bassin. On
remar~uera dans ce tableau que le déficit d'écoulement est
particulièrement variable, qu'il a été très fort en 1955
56, 1956-57 et en 1959-60 etJ"par contre,très faible en
1960-61. On retrouve cette meme distribution sur le bassin
versant voisin, celui de la rivière de PO~ŒRIHOUEN, ainsi
que le rnânLmum marqué de 1960-61 sur presque tous les cours
d'eau calédoniens. On ne man~uera pS~tenfintde remarquer la
sinilitude des v2.1eurs moyennes du déficit d'écoulement sur
les deux rivières TCHAlffiA et PONERIHOulili (respectivement
674 et 675 mm).

Les cdractéristiques moyennes interannuelles du
bilan hydrologique de la TCH.;·dTBA peuvent donc être arron
dies aux v~leurs suivantes :

- hauteur des précipitations annuelles
- module interannuel de la rivière à la

Tribu

lame d'eau annuellement écoulée
- déficit d'écoulement
- coefficient d'écoulement

- CRUES et ETL,GE EXCEPTIONNELS

2 400 mITI

4,0 m3/s

1 720 mm

680 Dm

72 %

•

La crue maximale observée à la Tribu de TCHA~ffiA

a atteint 9,73 m à l'échelle, soit quelque 1200 m3/s de
débit de ~ointe, au cours du cyclone de 1948. D'après les
anciens de la ~ribu, cette crue est 10., ~lus forte connue
depuis 50 2nS. Elle a CàUSÉ de gLos d;gats à la Tribu,où
la plupart des cases installées sur la plate-forme ont été
emport6es par les eaux qui ont recouvert l'ensemble de la
plaine al LuvLa.Le de TCHM'mA. Plus récemment, lors du passa
ge du cyclone Béatrice le 18 J~U1vier 1959, le niveau de la
rivière a atteint la cote 8,20 m correspondant à un débit
voisin de 850 ~0/s. La dépression cyclonique du 7 Février
1961 n'a pas provoqué de crue exceptionnelle. Nous repro
duisons les hydrogra~TIes approximatifs des crues du 18
Janvier 1959 (850 m3/s) et du 7 Fivrier 1961 (386 m3/s)
sur lesquels apparaissent la r-ap i d; té de la raorrt é e (infé
rieure à 2 heures) et la brut2.1ité de la décrue. Notons
çu'à la crue de 1200 m3/s de 1948 correspond un débit spé
cifique de pointe de plus de 16 m3/s/km2• Sur la rivière de
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POIŒRIHOUEN, à la même date, le chiffre de 15 m3/s.km2
était Qépassé. Sur le creek NAPOE GROrIDATOU, affluent rive
droi te de 1.:: TCHM'IDA, de 5 km2 de bassin versant, le débit
de pointe exceytionnel atteint, d'après les estimations de
G. GEU,RD, 20 à 22 m3/s .km2•

L'~tiage exceptionnel a 2té observé en 1957.
Hal9I'é l'abond2.nce des mois de J2.nvier et Février de cette
annee 1 le débit baisse considérablement dès le mois de
Mars où S3 valeur est suatre fois inférieLITe à la moyenne
de ce mois. Le t~rissement se poursuit jusqu'su mois de
Décembre, à :D~ine perturbé par quelques chutes de pluies
en Août , Le d , bi t minimal est a tte int le 19 Août avec
200 l/s. Cette valeur découle; d' une Il cxtr-apoLaü'i on vers
le bas" de 12. courbe de ta.rage : ellE; n'est donc pas pré
cise. Le ja.uge~ge du 19 Octobre 1957, effectu8 par cons2
quent un mois Qvant cetté date,indiquait un d2bit de 245
lis à la cote 0,36. Le 19 Novembre la cote était de 0,33.

- TARIS SEl·IENT

La d8croiss~ce exponentielle des débits journa
liers en période d'étiage appar2tt sur des grdphiques en
coordonnées seni-logz'.ri thm.iques. Les vaLe ur-s les plus ap
parentes du coefficient de tarissement sont les suivantes

. ==================="======================'..
Période Ji,. --!... j 0 ure:· · '. '">(0 ·------------------- ---------- ----------· '.· ·Juillet-Aoat 1956 · 0,00673 149 '.· ·

nctob~-Novemb.1956:
..

0,00734 · 136..· ·..
Scut.-Oct.-Nov.~95~ 0,0071 '. 141 ·· · ·.. · '. ':· Oct •.,..Novr.Dec. 1958: 0,00667 · 155,. .. ' .· · · ·Aoat-Sept-Oct.1959: 0,00705 142

=========================================

On peut donc adne t tr-e que le temps caractéris
tique de "G2.rissemcnt (1) est voisin de 145 jours. Cela

0(...

nous per~lct de confirmer la valeur de l'étiage absolu
de 1957. En effet, le 19 Octobre le dsbit était de 245
lis (jauge2.ge). Le télrissement s'est prolongé pendant 31
jours jusqu'au 19 Novembre •
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- 'X. tQ =" Q 0 e

Log Q == Log Qo - x.t

Q 0 == 245 lis

.»: l et t = 31 jours== 145

Log Q =" Log 245 31
== 5,50- 0,21 == 5,29- I45

Or, e 5,29 == 197 donc Q == 197 lis

Les 200 lis issus de l'extrapolation de la courbe
sont donc à retenir.

Remarquons sue cette valeur est assez slevée. En
effet, il lui correspond une rêpartition de 2,7 I/s.km,
ulors qu'elle est deux fois plus faible sur la PONERIHOUEN.
Cela est d~montr~ par les' jaugeages des 18 et 19 Octobre
sur chacune des rivières :

- PONERIHOUEN (250 km2 ) 426 lis

- TCfu:.EBA ( 74 km
2 ) 245 lis

- COùnBE des DEBITS CLASSES

soit 1,7 I/s.lan2

soit 3,3 I/s.km2

•

En raison du mancue d'observations en Janvier et
Février 1958, nous ne POUV~l1S pas tenir compte de l'ann~e
hydrologique 1957-1958 pour établir la courbe interannuelle
des dsbits class8s. Il est cert~in que cette année particu
lière intervient de façon primordiale dans la d8termination
des d2bits caractéristiques d~ basses eaux et d'étiage.
C'est pourquoi nous tiendrons comp t e des débits d t é t i age
de 1957 pour établir la valeur du dibit caract~ristique

d'8ti~ge D C EI O. D1ternnnuel.JOurs
Les valeurs annuelles des D C E sont les suivantes :
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=========================~=~

: Ann~e: D C E mJ/s:
:-------------': -------------- :

1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61

'.·

,.·,.·,.·,.·

0,29
0,61
0,21

0,57
0,44
0,52

,..

============================

La valeur interannuelle (sur 6 ans)
correspong au D C 10 mois de l'~ée 1957. Ce
de 0,23 fi /s.

du D C E
d2bit est

230 l/s.
On admettra donc que TI C E10 interènlluel =jours

La courbe des dibits clasE~s établie à partir
des cino anné es d ' obser-vat i ons complètes de 1955 à 1961,
conduit-2ux vsleurs particulières suivantes:

== = = == ='= ===== = ='======= ='= = = = = = = ='= = = ==== = = = = = ==''.···
DC

9 ..·
DC

6 .. DC
3

'.. DC
2

: DCC:
': 10 jours :

": -------: -------": -------: -------': -------------':

': ° 81
: '

·: 1,27·
: 2.61 ': 4 15
:' :' 24,0

,..
====~========================================

AUx deux extrémités des d~bits caractéristiques 1

co~respond la répartition spécifique suivante:

3,111/s.km2

324 1/s.km2
soit
soit

= 230 l/s
24 m3/s

D C E

DCC =

Notons enfin que Le module de la TCHD'IBA, qu i
est de 4,03 m3/s, correspond au débit caractéristique
DC62 jours.

Le débit moyen êI.U1uel de la TCH~~ffiA n'est donc
atteint ou dépassé que 2 mois 'p2,I' an.

1
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IV - CONCLUSION

Le bassin versant de la rivière de TCHi'JlBA, au bac
de la route territorial~ HOUAILOU - HIENGHENE, a une super
ficie voisine de 190 km • Le large estuaire que traverse le
bac reçoit~ à quelque deux kilomètres en amont, les eaux
de la riviere YAOUE en rive gauche et de la TCHA~rnA en rive
droitE. Une vaste plaine alluviale d'environ 20 km2 s'étend
sur une dizaine de kilomètres cm remontant la vallée. Son
r8le est capital dans l'2mortissement des crues. Le flot de
crue extrâmement vif et violent provenant du haut bassin se
lamine en arrivant dans la ~laine, c'est-à-dire que la crue
"s'étale", En effet, la pEnte de la rivière diminue et le
lit s'élargit. La vitesse du courant diminue donc et la
rivière monte et s'étale. Le temps d'évacuation du volume
d'eau qui s'accumule en amont augmente et la crue devient
plus "molle" ~ le débit spécifique de pointe s'abaisse tan
dis que la dscrue est ralentie.

Compte tenu de la réduction du débit specifique de
crue par accroissement du bassin versant et de l'effet de
laminage provoqué par l~ plaD1e alluviale (effet plus ou
moins sensible suivant le degr2 de saturation des sols)1 le
~ebit ,specifiQue de crue au bac de la TCHAMBA pourrait ~tre
evalué a 13 mj/s.km2 dans le C2S d'un cyclone comparable
à celui de l'année 1948. Le débit instantané de V0inte au
bac serait alors de 2500 m3/s. Cette valeur est a comparer
à celle du débit de crue annuelle qui ne dépasse pas 800 mJ/s •
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RIVIERE de BOGHEN

à la STATION de HAUTR-BOGHEN

- =-=- =-=-=- :::>-

r - DO~liEES GEOGRAPHIQUES

La rivière de BOGHEN prend naissance dans un vaste
c i.r-que , .dont le fond est doraân é par le TABLE-UNIO (1006 m),
vient d~boucher dans la partie S.E. de la dépression de
BOURAIL, où elle coule longitudin~lement vers le N.O et où
elle est grossie, sur sa dToite,par le TENE. Elle draine
la plus grande partie des e2UX au versant Ouest du massif
serpentineux s'avançant jusqu'à la d(pression de BOURAIL,
sa longueur est de 60 kilomètres environ.

Le Haut bassin est limité à l'Ouest par le Mont
Poué (402 m) et Kamo (498 m), GU Nord par ~~ Adéo (1098 m)~
}~ Ori (1012 m), Mé Ouié (783 m) et le Mont Koujaua (732 m),
à l'Est par le Table-Unio (1006 m), Pic Vincent (687 m),
au Sud par le Pic Orézoli (684 m), Néoué (658 m), }'lé Kounia
(269 m) et le Pic Ayme (270 m).

La station de Hl~UTE-BOGHEN se si tue en bordure de
l~ route de BOURAIL-KATRICOIN à 19 kilomètres du centre de
BOURAIL. Elle est composée de 10 éléments d'échelles posés
en Février 1955 par l'ORSTü!-i. L'::ütitude du zéro 'le l'échelle
est estimée aux environs de 30 mètres par rapport au niveau
moyen des mers.

Le bassin versant de BOGHEn, au droit de la station
de HAUTE-BOGHEN, a une superficie de 135 km2 • Son périmètre
mesure 61 km, son coefficient de forme est de :

1

Kf == 0,28 P
,/ S

== 1,48
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- ZONE de VEGETATION

Les for~ts de TABLE-illJIO sont comprises entre le
Col d'Amieu au Sud et M' OLY au Nord. A l'Est la limite des
for~ts est assez élevée, entre 400 et 600 mètres. Des for~ts

de thalwegs descendent très b0s, à l'Ouest plus ~brit2esf

la limite se situa entre 200 et 400 mètres d:altitude ; des
cr~tes de Niaoulis les sé~arent. Elles occupent le bassin de
la HriUTE-BOGHEN et de ses affluents. La ch~îne~ de TABLE
UNIO au Né Oly, abrite la plus grande partie des for~ts.

P. SARLDT donne des compositions floristiques
les descriptions suivantes

- FORET HOYENNE :

Pinacées : Agathis 1'1001"8 I , Rga this Lanc e oLata

Guttiféracees : Calo)hyllum montanum, Hontrouziera
cc.,uliflora

Lauracées CrYytoc2rya lêillcêolata, Cryptocarya
elliptica,Cryptocarya odorata

}wrtacées Piliocalyz laurifoli1zû, Syzygium sp.

Protéacses : Kermadecia sp.

Cunoniac2es : Geissois sp., Psncheria Br~~hesiii

Pancheria sp. weinmania sp~

:!'1eliacées : Dy s oxyLum macran thum 7 Dysoxylum s p ,

Araliac~e3 : Schefflera sp. r~odocarpus sp.

Sapotacées : Chrysophyllum sp.

Conifères : Austrotaxus spicata: Podocarpus
longifoliatus

- A BASSE hLTITL~E

Flindersia Fournieri

Aleurites molucc~la

Hernandia cordigera

Geissois pruinosa

Semecarpus atra

Garcinia sp •

•

- 17 -

- ZONE de VEGETATION

Les for~ts de TABLE-illJIO sont comprises entre le
Col d'Amieu au Sud et M' OLY au Nord. A l'Est la limite des
for~ts est assez élevée, entre 400 et 600 mètres. Des for~ts

de thalwegs descendent très b0s, à l'Ouest plus ~brit2esf

la limite se situa entre 200 et 400 mètres d:altitude ; des
cr~tes de Niaoulis les sé~arent. Elles occupent le bassin de
la HriUTE-BOGHEN et de ses affluents. La ch~îne~ de TABLE
UNIO au Né Oly, abrite la plus grande partie des for~ts.

P. SARLDT donne des compositions floristiques
les descriptions suivantes

- FORET HOYENNE :

Pinacées : Agathis 1'1001"8 i, Rgathis 121lceolata

Guttiféracees : Calo)hyllum montanum, Hontrouziera
cc.,uliflora

Lauracées CrYy toc2rya lêillcêolata, Cryptocarya
elliptica,Cryptocarya odorata

}wrtacées Piliocalyz laurifoli1zû, Syzygium sp.

Protéacses : Kermadecia sp.

Cunoniac2es : Geissois sp., Psncheria Br~~hesiii

Pancheria sp. weinmania sp~

:!'1eliacées : Dysoxylu:'1 macran thum 7 Dysoxylum sp.

Araliac~e3 : Schefflera sp. r~odocarpus sp.

Sapotacées : Chrysophyllum sp.

Conifères : Austrotaxus spicata: Podocarpus
longifoliatus

- A BASSE hLTITL~E

Flindersia Fournieri

Aleurites molucc~la

Hernandia cordigera

Geissois pruinosa

Semecarpus atra

Garcinia sp •



1

- 18 -

Elœcarpus per-s Lc Lf oLi.us

Montrouziera cauliflora

Albizzia granulosa
Storckiella Pill1cheri, etc •• ~

- GEOLOGIE

La nature gsologique des roches est assez diverse
formations anciennes, schistes permotriasiques plus ou
moins mé t amor-phi.que s , serpentines vers le 1'12 Oly. Les
schistes donnent à d2couvert une argile rose très spaisse,
poussiéreuse par temps sec 1 très gliss~~te par temps humide.
En for~t, le sol est moins {pais, l'argile est j~une, plus
compacte. Les serpentines donnent en for&t des sols argi
leux plus ou moins squelettiques.

- PEDOLOGIE

On peut fournir, des sols du bassin versant de
BOGHEN, l'inventaire suivemt

r - SOLS B:CIGES et GRIS :3EIGE et J,. "S CHISTE POURRI II

75 ~s environ
II - SOLS FERRmI.liGNESIENS BRUN ROUGE FONCE et NOIRS

sv~ PERIDO~ITES et SERPENTTITES 1 dans les par
ties Nord du bassin (bremo)

III - GROUPE des SOLS Fi,IBLE3:?liT ou liOYElfNErLlTT
FERRhLITIQUES, liGne de )artage des eaux
Nord-E",t

IV - GROUPE des SOLS PO?TEilENT FERnALITIOUES
(FERRALITIQUES FER~UGINEUSES), dans' le cir-
que o~ nait l'hR~:O •

Nous reproduisons ici ~e çui est dit dans l'étude
de G. TERCINIER sur IlLes sols de la NOUVELLE-CALEDOHIEll o

- SOLS BEIGES, GRIS BEIGE et SCHISTE POURRI :

Ils occuoen t de très 2Tè'::1des eur-f ac e s , aux f Lan cc
de la chaîne cen tr-aLc et le long de la c ô t e ~Tcr d-Est SQ{' teu-
tes roches ncn hyper--bas Lque s , dan s des rt':gions où 1: ~volu
tion pédologiçue pureuent climc:tic::.ue aUT3.it amen2 à l'indi
vidualisation des sols ferralitiques.

1
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Le f3cteur principal de leur différenciation
était, à l'2chelle régionale et locale, l~ morphologie,
leurs profils presentent une extr~me variabilité.

Sch~;mGt iquemen t, ils sont car-ac t c,risés par un
profil du type A (B) C, mais ,avec de telles ùiff~rences
d'aspect, de structure et d'?pdisseur de l'horizon (B) tex
tural de pseudomorphose de la roche, ~ue les bo.ses d'une
classification cl~ire et simple et les principes généraux
à suivre en vue Qe IG cartogr3phie de ces sols sont parti
culi~rement difficiles à établir.

Certaines études récentes nous ont cependant con
duit à y distinguer GU moins trois séries ou sous-groupes
principaux: ceux des sols brun beige, des sols beiges pro
prement dits et, enfin, des sols "gris beige sur jaune";
cette clas3ification, basée sur un degre de lessivage de
plus en plus POQSS~ et sur les modifications d'as~ect et
de structure de l'horizon (B), paraît valable dans les
grandes lignes et correspond à des propri8tés différentes
des terres.

Il ne f2..ut pas oependant àissimuler combien ces
distinctions ont encore un cdr0ct~re artificiel et rendent
parfois mal compte de la r8alité telle que l'on peut l'ob
server sur le terrain. C'est ainsi qUE, pour en donner un
exemple évidemment choisi, on est arnen é à cLaas er parmi
les sols beiges ceux de la région voisine de TINDEA, remar
quables par le ur cou Le ur' du plus be au rouge car-rri.n ,

a) SOLS BRUN BEIGE (à profil A C passant à A (B) C

Ils sont surtout tr~s repandus sur le fla.nc Sud
Ouest de la ch2.îne centrale où, sur Grauwackes et Phyllades,
ils occupent p2rfois de gr3ndes surfGces d'un seul tenant.
Ils forment, en quelque sorte, terme de passsge entre les
sols brun pierreux et les sols beiges proprement dits.

L' horizon A, de couleur généréller;lent brun bei9'e,
franchement humif~re, gras dU toucher, de 10 à 30 cm d'epais
seur,est limono-argileux à argileux, mo.is meuble et à struc
t ure grume le us e •

L'horizon (B), ocre ou gris foncé, est assez mince
et se distingue encore mal de l'horizon C de roche altéré,
auquel il passe progressivement et dont il conserve l'or
ganisation et en grande partie l'aspect. Bien que présen-
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tant encore, en place une certaine cohésion et ~e cer
taine duret", , il s'effrite facilement en petits d8brits
schisteux, sa g~2nde perméabilité facilitant, d'autre part,
un excellent drainage interne du sol. On y trouve, à llanè
lyse, une pr-cpor-t i.on d(C~ jà élevée d'argile et limon, mais
des réserves en bases faibles, sa ré~ction étant par ail
leurs nettement acide.

Con~e dans le cas des sols bruns, la forêt, assez
belle,s'y r,12intient facilement. Lorsque, malgl,é tout, elle
a été d é tir-u.it e , on observe son r-empLac emen t par- une brousse
arbustive difficilement pénétrable à Lant~a camara
(Lantana), puis par une puissante savane à hautes herbes
et à Légurai.ne use s du genre Puer-ar-La (magnana ) constituant
un para climc3.x assez stable. Le niaouli, par contres n'y
fait preuve que d'un pouvoir de compétition relativement
limité.

b) SOLS BEIGES PROPRErŒNT DITS Cà profil A (B) C)

On les reconnaît, sur l'lLlJ. oomne sur L' eutir-e
flanc de la. chaîn e centrale s sur pentes raod ér-é e s à assez
fortes.

D'après, entre autres choses, leur couleur réelle,
la n2ture de 12. roche mère et le sens de stratification de
celle-ci p2.r rc_pport aux surfaces, on pourrait en distin
guer lm 6'1'2_1'1.6 nombr-e de types s sous-types et familles.

L'horizon As dans llenssnble limono-argileux,
avec une borille structure grwneleuse à ]olyédrique~ est
meuble et assez riche en hlW1us e~ d;pit de S8 couleur sou
vent assez c12ire, beige ou gris beigss il apparaît cepen
dant parfoi3 podzolisé à sa base.

L'horizon (B) assez épais~ tout en conservant en
core l'org2~isation de la roche et une certai~e schisto
site, est riche en argile, assez lourd et tend à retenir
facilement l'eau. Cette règle nIa cependant rien d'absolu
et l'on peut fré~uennnent reconna~tre des sols beiges à
excellent drainage D1terne, en dépit de la richesse en frac
tions fines de cet horizon.

Le vegétation qui recouvre ces sols nlest pas
fondamentalement différente de celle des sols brun beige~

Le niaouli y est cependant beaucoup plus env~hissant et
l'on y aboutit plus facilement à un faciès de dégradation
par le feu, consti tué par urie S3V2:-ne à Helaleuca et Theméda
(herbe de nontagne).
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c) SOLS GRIS BEIGE sur JAUNE à rofil A CB) Cassant
a ABC

Ils recouvrent les surfaces en pentes douces des
flancs de let cha1ne centrale et de certains méplats des
zones de sols à ltschiste pourri". On peut également les
reconna1tre fr~Quemment en pleine chatne centrale, la dis
tinction d'avec les sols ferralitiques jaune rouge podzo
lisés en surface devenant alors 6ifficile.

La partie supérieure de 18ur profil appara1t fré
que~TIent comme podzolisée, avec formation d'un horizon Ao
gris fonc~, riche en humus brut, au-dessus d'un horizon AI
beige gris beaucoup plus clair.

L'horizon (B) ou B de couleur jaune sale, riche
en acide fulviçue, perd presque complètement son caractère
de ltroche pourrie lt pour prendre celui d'un épais pan d'ar
gile lourde et compacte, plastiQue à l'~tat humide. Sous
for~t, un certain drain~ge interne est cepend~nt assuré par
un large réseau de fentes conférant à cette couche d'argile
une structure pr-Lsma t Lque vraie, mais une fois la f cr-ê t
détruite et remplacée par une savane ou pseudo steppe à
niaouli, ce réseau de fentes s'obstrue et le sol devient
totalemen t Lmper-ué abLe ,

On passe directement de l'horizon (B) à la roche
mère altér8e, ce qui permet, en principe, de les distinguer
des ferrali tiques jaune rouge, d' autres' critères de diffé
renciation ét~nt fournis par l'analyse: c3pacité d'échange
minérale nettement plus élevée des sols gris beige sur jaune
en particulier.

ANNEXE à lIIHVEI'T'l\.IRE des SOLS BEIGES et GRIS BEIGE

Comme d~jà indiQué, on pourrait en d~finir un
gr-and nombr-e de types et sous-types.

Nous nous contenterons de signaler ici l'existence
sur le flanc Sud-Ouest de la chatne centrale, et tout parti
culièrement danc la région de FARINO-TnmEA, de sols que
leurs caractéristiques ~dologiques et structurales, comme
d'ailleurs leurs propriétés physicochimiques et leur voca
tion, amènent à classer comme sols brun beige et beige à
très bon dr3inage interne, mais de couleur grenat à rouge
carmin. Ils se forment aux dépens de Phyllades manganési
fères.
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P2,r c:illeurs, il Y 2- très, probablement synonymie
entre les sols "gris beige sur jaune" et les "f er-r-a'l Ltiques
ja.unes" de l)Seudomorphose de la r-oche cités en ann exe à
l'inventaire des sols podzoliques. infin, dGlls certa~s
sols gris oeige très lessivés en surface, on a trouvé une
accunulation d'~lements échangeables et de réserves en pro
fondeur, ill2gnésie en particulier, ce ~ui, entre autres cho
ses~ permet de penser ~u'ils dérivent, Glors, par lessiv2Ge 1

de sols bruns, gris ou noirs tropic2ux.

- SOLS FERRm'1~GNE3IENS BRUN ROUGE FONCE et NOIRS sur PERIDOTITES
et SERPEHTnffis

En :;.Jremière <J.pproximation, on peut dire qu'il
s'agit d'un groupe de sols formés sur roches hyperbasiques,
homologue des sols bruns et beiges de mont2gnes.

Ils recouvrent de vastes surfaces, mais leur
étude n'a été qu'à peine abordse jusçu'ici.

Ln rec:L1it-., il semble bien qu'il y c.Lt deux sé
ries de sols brun rouge foncé parfois associés, mais à pro
uriét8s très différentes. Les sols noirs de très fortes pen
tes ne sont en génér21 que des lithosols.

a ) SOLS J3:RUN ROUGE F OlT CE

Cert~ins d'entre eux correspondent certainement à
des sols ferr~litiçues profond~ment érodés en ravins et
"lavak2,". On se trouve alors en J)r8sence d'un pays age chao
tique où des ~)lacL,ces et r-empLi.s s age s de terre brun rouge,
d 1,;:'1)2i3SeLü1 var Lab Le , laissent entre GUX de larges zones
de ~ochell:,l "J ou, tout' au :plus 1 recouvertes de li thosols noirs
ou jeJ-wle Yerc~âJcre. j;u pied des massifs montagneux érodés
slaccw~ulent, SUi~ parfois plusieurs cent:,ines de mètres de
lal"'g2 ~ de prof onde s formations colluviales de terre couleur
rouge f on co r

lIais des sols brun rouge f on cc , de n a t ur-e très
diff~rente, }euvent se former directement à partir de la
roche.

Leur profil, du type A CB) C, comprend alors Q~
horizon tcxturc;,l de pseudomorphose de la roche, ayant d~jà

pris la couleur rouge propre aux sols contGn~nt une forte
proportion d'oxyde de fer libre. Cepend~t, leur étude
montre Qu'ils contiennent aussi une quantité importante
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d'argile du gr-oupe de la Hontrnor-ti LLonf te (vraisemblablement
Nontronite). Coffi.tl1e élément minéra.l absorbé sur lé complexe
d'échange, on ne trouve guère que de la magnésie, mais
cette dernière en très gro. .s e quanti té, ce qui permettrait
de considêrer ces sols comrae hypermagnésiens.

Un maquis à nombreuses essences arbustives ou
sous-arbustives très spéciales s les espèces endémiques
ét~t nettement en majorité, occupe le plus souvent ces
sols. Cependcn t , sur sols brun rouge formés directement
aux dipens de l~ roche, on peut trouver de belles for~ts,

particulièrement entre 300 et 600 m~tres d'altitude.

b ) SOLS NOIR~;

Ils se forment directement, par- s.impLe pseudo
morphose de ld roche serpentinisée en une mince couche
d'argile gris noir très foncé, riche en matière organique
très peu décoTlposêe. Dans csrt2.ins C2S, on )eut observer
l'individualis~tion de talc comme minéral intermédiaire.

Leur appr-of ond Lssement conduit à des sols noirs
tropicaux hyper l'üagnési~m?~ souvent riches en matière
org~ique assez ~~l humlflee.

Ils portent, le plus souvent, un maquis à
Acacia s.Qirorbis poussant serré ma Ls m.sL développé et à
port plus ou moins buissonneux.
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GROlTPE des SOLS Fl.IBLEiIENT ou HOYENNEl~NT FERnALITIQUES

~) Sous-groupe des sols rouge clair ou rosâtres, très
faib18ment ratériti~ues

On ~ourrait y distinguer plusieurs séries et de
nombreux type~ et sous-types présentent, conrrùe caractéris
tiques cowllmes, leur lessivage poussé en bases, leur forte
ac i.d i t ,' et l' Lmpor-t an t dc vc Loppcmcn t de leur horizon B
profond ros~tre ou rouge clair on~tueux, frais et assez
meuble, mais d~ns lequel les racines ne pénètrent pas.

Une des séries les plus rép3ndues et les plus ca
r-ac t-ir-Ls t Lque s est celle reconnue sur Or-auwacke s et Phylla
des de la ch~c~~c centrale et du versant Est, en dehors des
zones à relief trop accusé. Son profil complet comprend un
horizon A humifère brun à beige, meuble, à consistance assez
grasse et structure grumeleuse instable 7 s2paré de l'horizon
B ros~tre ~~r un petit horizon jaune rouge plus compact,
très lessivé et môme podzolisé en ce qui concerne la dyna
mique de l'hwnus, en même temps qu'à texture très argileuse.
A plusieurs mètres de profondeur, on atteint une zone de
dspart, bariolée de couleurs vives, bien développée là où
nous avons eu l'occasion de l'observer.

En fait, bea.ucoup de ces profils sont tronqués
jusqu'à un nivea.u ~uelconque de l'horizon B qui appara!t
alors en surface. Aux dépens de celui-ci, peut se reformer
un nouveau profil1 à horizon AI,ou parfois Ao d'hum~s brut
gris ou gris noiratre, et un nouvel horizon jaune.

b ) Sous-groui)e des sols jaune, rou..E.e très profonds,
faiblement latér1!cîques

Ils se différencient des prscidents par l'impor
tant développenent et la structure pri~ma.tique nette que
prend l'horizon jaune sale reconnu immédiatement au-dessous
de la couche hlli1ifère, elle-m~me de couleur grise ou gris
noirâtre, plutôt que brune ou beige.

On peut vaLab l.emen t en distinguer deux séries :

1 0 ) sols du sous-groupe précédent rendus s~niles
psr accent~Jtion du lessivage et de l'acidification: l'ho
rizon j9,une s' LndLvi.dua.Lâ s e de mieux en mi eux et devient de
plus en plus:~pais. Ces sols d'altitude :peuvent ê tr-e recon
nus sur les lanbe.:::.ux de la vieille pén2plaine et sont cou
verts, à l'it~t naturel~ d'une forêt vivant sur elle-même,
dont l'aspect est tout a fait c~ractéristique.

1

- 25 -

GROlTPE des SOLS Fl.IBLEiIENT ou HOYENNEl~NT FERnALITIQUES

~) Sous-groupe des sols rouge clair ou rosâtres, très
faib18ment ratériti~ues

On ~ourrait y distinguer plusieurs séries et de
nombreux type~ et sous-types présentent, conrrùe caractéris
tiques cowllmes, leur lessivage poussé en bases, leur forte
acidit~ et l' Llport.3.rlt d2veloppement de leur horizon B
profond ros~tre ou rouge clair on~tueux, frais et assez
meuble, mais d~ns lequel les racines ne pénètrent pas.

Une des séries les plus rép3ndues et les plus ca
ract'~ristiClues est celle reconnue sur Grauw3ckes et Phylla
des de la ch~c~~c centrale et du versant Est, en dehors des
zones à relief trop accusé. Son profil complet comprend un
horizon A humifère brun à beige, meuble, à consistance assez
grasse et structure grumeleuse instable 7 s2paré de l'horizon
B ros~tre ~~r un petit horizon jaune rouge plus compact,
très lessivé et mCiïle podzolisé en ce qui concerne la dyna
mique de l'hwnus, en même temps qu'à texture très argileuse.
A plusieurs mètres de profondeur, on atteint une zone de
dspart, bariolée de couleurs vives, bien développée là où
nous avons eu l'occasion de l'observer.

En fait, bea.ucoup de ces profils sont tronqués
jusqu'à un nivea.u ~uelconque de l'horizon B qui appara!t
alors en surface. Aux dépens de celui-ci, peut se reformer
un nouveau profil1 à horizon AI,ou parfois Ao d'hum~s brut
gris ou gris noiratre, et un nouvel horizon jaune.

b) Sous-groui)e des sols jaune, rou..E.e très profonds,
faiblement latér1!cîques

Ils se différencient des prscidents par l'impor
tant développenent et la structure pri~ma.tique nette que
prend l'horizon jaune sale reconnu immédiatement au-dessous
de la couche hlli1ifère, elle-m~me de couleur grise ou gris
noirâtre, plutôt que brune ou beige.

On peut v.:üc:~blGIi1ent en distinguer deux séries :

1 0 ) sols du sous-groupe précédent rendus s~niles
psr accent~Jtion du lessivage et de l'acidification: l'ho
rizon j9,une s' individuê,lise de mieux en rl1ieux et devient de
plus en plus:~pais. Ces sols d'altitude :peuvent gtre recon
nus sur les lanbe.:::.ux de la vieille pén2plaine et sont cou
verts, à l'it~t naturel~ d'une forêt vivant sur elle-même,
dont l'aspect est tout a fait c~ractéristique.



•

- 26 -

2 0 ) sols sur "forma.tion à charbon" séricitoschis
tes quartzeux et Micaschistes.

- GROUPE des SOLS FORTEI':ENT FERRALITIQUES (s ous-igr-oupes de .
ferralitiques ferrugineuses brun rouge foncé)

D~s la classification anglo-sa.xonne, ce sont les
latérites typi~ues. Etant donné leur faible teneur en alu
mine contrastant Gvec leur très gr2~Qe richesse en oxyde de
fer, leur pLac e dz.ns la classification française des sols
est assez douteuse ; cepend~tf les capacités d'échange
nulles de lem1 fraction minérale et l'~limination complète
de lB silice de toute lJ partie su,érieure des profils nous
conduisent à les considérer comne des sols fortement ferra
litiques.

Désign~s d~s le 18ng2ge local sous le nom de
"sols miniers", ils recouvrent,comme un épais manteau de
couleur rouge s8nbre, la plus grande yartie des massifs de
Péridotites et Serpentines, soit 20 %environ de la surface
totale du territoire. Bien que connus da~s diverses régions
du monde, te L'Le s que les Grandes Antilles où ils sont dÉ
signés sous le n om de Nipe Clay, Cc Lé bo s et la Nouvelle
Guinée, c'est probablement en Nouvelle-Calédonie ~urils

occupent proportionnellement les plus vastes surfaces.

On pourrait, surtout d'après le caractère cui
rassé ou gravillonnaire de leurs horizons supérieurs, en
distinguer plusieurs séries et d'assez nombreux types,
étant cepend~nt bien précis8 que les profils ne comportant
pas d'horizon superficiel cuirass0 ou gravillofulaire sont
cert~inement tronçués.

Un de ces profils les plus courants comporte un
micro-horizon A superficiel, légèrement humifère, beige
rougeâtre, riche en gr0villons ferrugineux, un horizon BI
de 50 cm à l fi d'~~aisseur, rouge fonce, et également
gravillonnaire, Qui passe progressivement à un horizon B2
brun jaune, de plusieurs mètres de puissance, non gravil
lonnaire~ renlar~uable par sa très forte porosité lui confé
rant une haute cGpacité de rétention pour l'eau. Au contact
de la roche alt2ree, on observe une zone de dipart de cou
leur souvent verd2trc, en principe très peu ~paisse, mais
qui,dans certaines conditions d'hydromorphisme, peut pren
dre une plus gr2.Tlde importance et au niveau de Lacue Ll,e le
nickel se concentre plus ou moins sélectivement. .

•
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Dùns l'ensemble, ce sont des sols très lessivés
en bases sans pour cela pr?senter une réaction fortement
Rcide (absence d'alwnine libre et échangeable)~ Ils sont
gravement carenc~s en tous éléments mineraux utiles, mais
contiennent du nickel, du cobalt et du chr-ome en quan t ï té
cer-t a Lneruent toxique pour la plupart des pLan t e s ,

Les prospections et exploit~tions minières provo
quent l'2rosion intense et le dépet dans certaines vallées,
depaisses oouches de limon rouge brun.

A la suite du lessivage oblique de la silice et de
la magnésie, ces é Lemcnt s viennent s t ac cumuLer- en contrebas
au niveau des plaines de piedmont.

Pour terminer, indiquons que no~s ne partageons
pas l'opinion dG LL. GR"1NGE sur le car-ac t èr-e non climatique
des sols de ce sous-groupe. L'évolution actuelle des Péri
dotites et Serpentines dzns les régions les moins humides de
La NOUVELLE-C.~ŒEDONIE conduit à la f cr-ma'ti.on de sols noirs
hypermagn2siens y les ferralitiques ferrugineuses reconnues
alors s',,::." les même c roches mères devant être considérées
c omme des paLé os oLs ,

- ANNEXE à l' DTVEnT",IRI: des SOLS FERRA1ITIQUES

De nombreux sols de Dentes mod~r~e à moyenne de
la ch~îne c2ntr~12 et du versant Nord-Est, à l'horizon B ou
(B) jaune s r.Le , )ré;sent:int une structure prismatique nette,
pourraisnt être r.=-..pprochés des sols faiblement ferralitiques
dont ils sont difficiles à distinguer cartographiquement ou
même lors d'un exz.men r-ap i.de sur place. Il para1t néanmoins
plus 10giqQG de les r~ttacher aux sols gris beige et à
"schiste pour-r-f," dont,en fait, ils dérivent. La place exacte
à leur attribuer dans une classification générale est d' au
tant plus difficile à situer qU'ils présentent des carac
tères podzoliques sur certains points •
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PROFILS S_CHE1IATIQUES de QUELQUES TYPES de SOLS FERRALITIQUES
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- HYPSOI'1ETRlE

L'hypsométrie du bassin est d~finie d'après le
carte 1/50.0000 de l'I.G.N.

6C's de 0
,

100 mètres d'altitude/ a

12% de 100
,

200 " "a

16% de 200
,

300 Il "a

24% de 300
,

400 Il "a

20% de 400
,

500 " "a

ll~~ de 500
,

600 " "e.

5% de 600
,

700 " "a

37~ de 700
,

800 " "a

2r; de 800
,

900 " "a

1% > 900 " "
Le plus gr:~d pourcentage du terrain est situé

entre 300 et 400 nètres, et 400 à 500 m~tres d'altitude res
pectivement à 245; et 20%. Le point culminant est le Mé
Adéo (1098 m). L'altitude moyenne du bassin est de 390 mè
tres.

L'indice dG pente, défini par la formule

i = 2:.L x
s

TI est de 0,27

•

- L' EQUIPI:1ILNT du BiiSS n~ COI'lPRElill :

- l st~tion li~lim8trique à HAUTE-BOGHEN (1955)

- l pluviomètre journalier à HJ\UTE-BOGHEN
(Janvier 1955)

- l pluviomètre journGlier à TABLE-Ul~IO

(Novembre 1954)

Les pluviomètres avoisinants sont ceux de

- Col d'Al-IIEU (station météorologique)
- BOURnIL (station météorologique)
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II - CLIMATOLOGIE

Le Service Météorologique en NOUVELLE-CALEDONIE
a publié pour l'année 1961 la température mensuelle' de la
s t a t i.on du Col d'.!,lHEU dont voici les valeurs (oC) :

==========,========'========J========'================= ==============='
,.·'.·

Mois m '.·'.• M
: m + 11 : IUNIj IUN ABS OLU: HAXIlIUM ABSOLU:

2: VALEUR et DATE: VALEUR et DATE':
':----------: -------': -------': -------: --------------_.: ---------------':

··

··

'.·'.·

'.·

'.·

'.·

'.·
'.·

'.·

'.·

'.·
29,9 le 31

31 f 8 le 25

30,0 le 2

30,3 le 15

29,0 le 6

29,5 le 30

24,5 le 15

25,2 le 3

26,9 le 18

: 27,9 le 15
'.3 ,: 28,8 les17&18.
A •

8 ': 29,8 le 28

'.17 •'.·15 ':'.30:·9 :'.16 •'.·27:'.19:·21:'.15 ,:·

le

le

le

le

le

le

le

le

le

le 1er

le

le

··

··
'.·
'.·

12,6

14,0'.• 13,1

10,1

9,3

6,5

6,0

7,1

6,1

7,2

13,0

15,0

22,9

21,6

21,6

22,8

25,1

26,3

27,0

'.26,5 ': 22,3·28,0 ': 23,9
·26 f 9: 22,9·25,4 : 20,7'.23,2; 17,9

: 18,2'.• 16,4

': 16,8'.• 17,2

20,1

21 f 9

': 23, l

'.18,1 ,;

19,8:'.18,9:·16,0
'.12,6 ,;

13 ,6 ':'.11,2 .:·12,0 '.11,7 ,:·15,1 ':
, .

17,6;

19,1

, .·

··

'.·

'.·

'.·

'.·

'.·

·: Novembre·':Décembre

: Juin

,:Juillet·':Ao(H

:Septembre:· .
:Octobre

:Avril
':l'kd'.·

': Janvier'.·':Février

:Mars'.·

:----------':-------':-------':-------:---------------':---------------:
:HOYENNE
·

,.· 15,5 ': 24,8: 20, l-· .
'.···

=~===================================~============================

m = Moyenne nensuelle des minimales

11 = 110yenne mensuelle des maximales

Ces v~leurs correspond2nt,à quelques pourcents
pr~s, à la température à laquelle est soumis le haut du
bassin verS2l1t de BOGHEN, sinsi que le montre le tableau
ci-dessus. Le minLmun journalier a été enregistré le 19
Juin avec 6°0 et le max imun le 25 Février ave c 31°8. Quant
aux valeurs e x tr-êrae s des moyennes mensuelles, on aboutit
aux ve.Le urs max iraaLc de 19° 8 en Février et Plin.inw.1e
de 11°2 en Juin.

1
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Lu pluviométrie moyenne interannuelle est déter
minée, sur le bassin versan t de La BOGHEI'T! en f on ot i.on des
valeurs pluviowétri~ues que l'on a observées aux postes sui
van ts :

- BOGHEN Echelles de 1955
,

1961a

- TABLE UNIO de 1955
,

1961a

- BOUR1,IL de 1955
,

1961a

COL c~ , liI'IIEU de 1957
,

1961- a

COL des ROUSSETTES de 1955
,

1961- a

- A BOUR~I~, la pluviométrie moyenne D1ter~~uelle de
huit é.mn6es (1954-1961) est de 1 390 mm

-avec une valeur minimale en 1957-1958 de 1 065 ~l

-et raax.iria.Lc en 1955-1956 de 1 924 mm

- A BOGHEN Echelles f la moyenne in t.ar-annue Ile
sur sept années d'observations est de 1 573 1'1111

-e-'..vec une valeur mLn Lraa.Le en 1957-1958 de 1 089 mm
-Gt max i.nc.Le en 1955-1956 de 2 443 IT'.xJ.

- A TABLE-UlnO, 12- pluviométrie; moyenne interan.-
nue Ile 1955-1961 est de 1 823 mm

-2vec des 2C3.rts n.in Lrnaux en 1959-1960 de 1 437 IT1I'l.

-et !:l.élximaux en 1955-1956 de 2 700 mm

QU?J1 t 2.,U poste p.luv i omé t.r-Lque du COL d' AI'-IIEU,
nous disposons sculenent de qua t r e anné s s de bonnes obser
vations (1957-1961), dont les vslGurs sont les suivantes:

- Hcycnne in t er-annue L'Le

- lIiniriL~èl en 1957-1958
- IDxLr.:':'" en 1960-1961

La huu t eur- moyenne inter.J.l1l1uel1e
tions 1955-1961 est de 1795 ~~

1 685 mm
1 500 rem

1 698 mm

des précipita-

•

Le;s 6carts maximaux à cette moyenne ont ét~ ob
servés en
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- 1955-1956 avec une pluviométrie moyenne
annuelle de
1959-1960 avec une pluviométrie moyenne
annuelle de
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2 675 mn

l 425 mm

•

Le cycle saisonnier est le mgme pour les diffé
rentes stations.

Les hGuteurs d'eau recueillies au poste de BOGHEN
Echelles sont inférieures à celles de TiiBLE-UNIO et supé
rieures à l~ st3tion de BOURAIL, ce qui nous permet de dir8~e

la pluvioffistrie de TABLE-UNIO est soumise ~u régime du mas-
sif montagneux et celle de BOGHEN Echelles et
BOURAIL, au régime littoral.

Les diagrammes comparatifs des hauteurs de pluie,
moyennes mensuelles de BOURAIL, BOGHEN Echelles et de TABLE
UNIO, sont semblables et croissent dans le sens Ouest-Est.
La plus fo~te lame d'cau tombée aux t~ois stations est
celle èu mois de Janvier, le mois le plus faible est aelui
d'Octobre. On note une décroissance de la pluviosité d'Avril
à Octobre, ~~e légère saison de pluie au cours d'Aoat et
SelJtembre.

Les hauteurs de pluies journalières exceptionnel
les observées à BOURAIL au cours des huit années (1954-1961)
sont les suivantes :en ~m) :

==========~=========~====================''. '. '. '.· Dc'.te · P D/ITE · P •· · · '. '.· · · · ·---------- --------- ---------- ---------,. · '. '.· · · ·'. 1-4-55 '. 211,2 7-2-61 '. 112 ,3 '.· · · ·
18-1-59 '. ' . '.· 192,1 14-3-59 · 97,0 ·'. '. '.· · ·'. 28-12-55 '. 187,3 7-4-56 '. 88,5 ·· · · ·'. '. '.· 5-3-55 · 139,3 6-1-57 · 85,3

=========================================

On peut estimer ainsi la pluie journalière de
fréquence annuelle voisine de 85 mm à BOURAIL.

ABOGh~N Echelles, au cours des 7 dernières années
(1955-1961), les hauteurs exceptionnelles de pluies jour
nalières sont les suivantes (en ~J~) :

- 1955-1956 avec une pluviométrie moyenne
annuelle de
1959-1960 avec une pluviométrie moyenne
annuelle de

- 32 -

2 675 Wl

l 425 mm

•

Le cycle saisonnier est le mgme pour les diffé
rentes stations.

Les hGuteurs d'eau recueillies au poste de BOGHEN
Echelles sont inférieures à celles de TiiBLE-UNIO et supé
rieures à l~ st3tion de BOURAIL, ce qui nous permet de dir8~e

la pluvioffistrie de TABLE-UNIO est soumise ~u régime du mas-
sif montagneux et celle de BOGHEN Echelles et
BOURAIL, au régime littoral.

Les diagrammes comparatifs des hauteurs de pluie,
moyennes mensuelles de BOURAIL, BOGHEN Echelles et de TABLE
UNIO, sont semblables et croissent dans le sens Ouest-Est.
La plus fo~te lame d'cau tombée aux t~ois stations est
celle èu mois de Janvier, le mois le plus faible est aelui
d'Octobre. On note une décroissance de la pluviosité d'Avril
à Octobre, ~~e légère saison de pluie au cours d'Aoat et
SelJtembre.

Les hauteurs de pluies journalières exceptionnel
les observées à BOURAIL au cours des huit années (1954-1961)
sont les suivantes :en ~m) :

==========~=========~====================''. '. '. '.· Dc'.te · P D/ITE · P •· · · '. '.· · · · ·---------- --------- ---------- ---------,. · '. '.· · · ·'. 1-4-55 '. 211,2 7-2-61 '. 112 ,3 '.· · · ·
18-1-59 '. ' . '.· 192,1 14-3-59 · 97,0 ·'. '. '.· · ·'. 28-12-55 '. 187,3 7-4-56 '. 88,5 ·· · · ·'. '. '.· 5-3-55 · 139,3 6-1-57 · 85,3

=========================================

On peut estimer ainsi la pluie journalière de
fréquence annuelle voisine de 85 mm à BOURAIL.

ABOGh~N Echelles, au cours des 7 dernières années
(1955-1961), les hauteurs exceptionnelles de pluies jour
nalières sont les suivantes (en ~J~) :



•
IJJOCllANNéf ('OHPOQ6Tlff

Dtt//oUTtUIlf Dt PllHff MOYfNNtt HfNtutllff Il UOUIlAIL _DOGIIfN-trJltLLff JJ 7i!DLf UNIO.

200

1110

I" .

1
1
1

1

1 1
1 1

1- _ ~

- - - - flpriodP 8o/lf

r--

IIrJClltN !rvtLlft
70111

lt/111

TIluu _
Tom

JFN4NJJA'OND JfNJJNJJ410NO JFHAMJJIJ~OND

•
IJJOCllANNéf ('OHPOQ6Tlff

Dtt//oUTtUIlf Dt PllHff MOYfNNtt HfNtutllff Il UOUIlAIL _DOGIIfN-trJltLLff JJ 7i!DLf UNIO.

200

1110

r .
1
1
1

1

1 1
1 1

1- _ ~

- - - - flpriodP 8o/lf

r--

IIrJClltN !rvtLlft
70111

lt/111

TIluu _
Tom

JFN4NJJA'OND JfNJJNJJ410NO JFHAMJJIJ~OND



•

- 33 -

. ==========~====================.=========='. · '.· Date P ·. Date · P
,. '. · '.· · · ·---------- --------- ---------- --------'. '. '. '. '.· · · · ·1-4-55 219,8 7-1-57 '. 127,5 ' .· ·'. '. '.· 5-3-55 · 205,0 23-3-61 · 112,2
,. '. '. '.· · · ·'. 18-1-57 '. 179,3 14-3-59 '. 104,8 '.· · · ·'. '. '. '. '.· 7-2-61 · 137,0 · · ···=========================================

La pluie de fréquence ~uelle serait de 105 mm.

A TilBLE-UNIO, les plus f'or t es valeurs observées
de 1955 à 1961, sont ~en mm)

. =========~==============================.
,. '.· Da-te · P Date P
,. · · '. '.· · · · ·--------- --------- ---------- ---------· · '.· · ·18-1-59: 283,8 1-4-55 '. 170,6 ·· ·'. 28-12-55: 24-2-58 '.· 223 15 · 150,0, . '.· · ·,. 6-1-57 220,0 8-2-61 '. 140,8 ' .· · ·'. 187,6

' .· 2-7-61 ·· ·· ·========================================

L0 pluie journ~lière de fr2~uence annuelle serait
donc voisine de 140 mra.

En moyenne, sur le bassin de BOGHEN, la pluie
journalière moyenne ponctuelle de fréquence annuelle serait
de 122 mm. L~ connaissance du coefÎicient d'abattement,
le plus prob~ble sur le bas3in, conduirGit à estimer la
lame d'eau tombée sur le bassin au cours d'une averse de
fréquence annuelle o

•
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III - REGI}Œ de lJ RIVIERE

Depuis l'ouverture de ls st~tion, en Février -
1955, 25 j~ugeages au moulinet et 1 au flotteur - 214 m3js
ont été effectués à la station de EOGHEN Echelles. Les
courbes d'~t21oru1ages font l'objet d'un gr2phique en
annexe.

------------------------------------~----------------.
--------fut;---------------H-;------------Q-;3ï~-----':

e ". '. '.· . . .

,.·

,.·
'.·

'.·

,.
e

,.·

,.·

'.·

,.
o

0,66

4,27

1,91

1,02

0,96

0,347

10-11-54

21-2-55

30-3-55

11-5-55

18-10-55

18-10-55

30-5-56

19-7-56
21-11-56

22-11-56

7-1-57

0,97 1:'.0,62:·0,75:'.0,718:·0,683 ':
,.

0,11 II :, .au r-eoers°,545 -'- ,: 5 ,40·0,348: 1,04'.0,29: 0,706·0,42: 2,73

3,70. 2,14(flot:
: t cirs]

7-1-57 1,03· 27,15 .

27-5-57 0,233 ': 0,49:
'. . 0

8-7-57: 0,22 III ,; 0,38 .

8-7-57 0,22: 0,356:
'.22-10-57 °,18 8 ,; °,189

7-5-58 0,26 ': 1,04
,.

18-10-58 0,213 ,: 0,715·6-2-59 0,444 4,82
,.

23-4-59 0,265: 1,64·23-9-59 0,14: 0,46. '.4-12-59 . 0,115 ,: 0,35·23-8-60 0,215 ': l,20

22-11-60. 0,137 '. 0,387. .
24-7-61 : 0,19: 1,09

'. '0

15-11-61 : 0,165 : 1,06
===================~================~============~===

,.·

,.·

,.·

,.
•

··

,.·

'.·

,.·
'.·

•
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2U droit du site de barrage

3 km en amont des échelles.

r

II

III

hauteur par r2pport au-dessus
des échelles

jaugeage effectué

jauge2ge effectué

du rocher près

1

L2 section est très instable. Cepend8nt, il est
possible, à 1!2idc de ces jE~ugeaGes, d'étcblir sept bar€mes
d'8talonn3ges ~pproxin~tifs pour les basses et moyennes
e~ux, va12:1es successivement

du 1er Juillet 1955 QU 23 Janvier 1956

- du 23 Jal'lviGr 1956 au 11 Se]Jtenbre 1956

du 11 SeptembrG 1956 au 7 J2nvier 1957

- du 7 J~1vier 1957 au 23 Janvier 1958

- du 23 Janvier 1958 au 17 Janvier 1959
- du 17 Jê'.llvier 1959 au 6 Acû t 1961

- du 6 AoÜt 1961 ûU 3 Décembre 1961

Ces différents tarages se rejoignent aux environs
de la cote l,60 m à la~uelle correspond un débit de 60,0
m3/s.

L'étalonnage des hautes eaux 2 ~té fait à partir
du jaugeage au flotteur à 214,0 m3/s, par l'intermédiaire
d'extrapo12tion des vitesses. Il est très approximatif
et ne constitue qu'un ordrB de grùndeur des débits corres
pondant à ces cotes. CGpendant, il est nécessaire de no
ter que 1(; t.ô1Tage des hz.u't es eaux est si tué, probablement,
dans sa lilili tG ll'lIérioux-c 0

Les v.t.Lcur-s des débits moyens mcnsue Ls et des
modules de 6 années hydrologiques (1955-1961), ainsi que
les noyenne s inter~mnuelles 1 sont gr-oupées dans le tableau
annexe. On rc~arque la grande irr~gu12rité des débits men
suels.

Le nodule annuel varie du simple au quintuple,
7J63 m3/s en 1955-1956, pou~ descendre à 1,39 m3/s en
1';;157-1958.

Cette variation ressemble de beaucoup aux dif~

férents modules annuels obtenus sur le bassin du DIAHOT.
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- 3,74 m3/s en 1957-1958
-15,01 m3/s en 1955-1956

Le module interannuel de la BOGHEN, calculé sur
6 ans (1955-1961) est de 3,24 m3/ s ~uquel correspond un
module spécifique de 24 1/s.km2 •

Le bilan hydrologique des 6 années d'observations
est condensi ci-apr~s :

===============~=======================~===============
.. ..

% ·Anné e s P H L · D · Ke ·· · · .. · ·· · · · · ·--------------- ------- ------- ------- ------- -------· · · · ·· · · · ·1955-1956 2675 7,63 1786 889 67 ..·
1956-1957 1760 2,89 676 .. 1084 38·1957-1958 1465 1,39 .. 325 ' . 1140 22· ·.

2,38
..

1188. 1958-1959 1745 557 · 32

1959-1960 1425 1,66 389 1036 27
819 851

..
1960-1961 1670 3,50 49 ·· · · · ·· · · · 0--------------- ------- ------- ------- ------- -------· · · .. · '.

Noycnne · 1790 · 3,24 · 759 · 1031 · 42 ·· · ··
===~===================================================

D = P - L et Ke le coefficient d'écoulement, en ~ourcents:

Ke = 100 ~

M = 13 v~leur en m3/s de d2bit moyen annuel.

Les moyennes Ln t cr-c.nnuo L'Les pluviométriques obte
nues ~ux diffircnts postes ont les v~lcurs suivantes :

BOURAIL 1397 mm (1955
,

1961)- a

BOGHEN Echelles 1498 mm (1955
,

1961)- a

T.i,BLE-UNIO 1830 ram (1955
,

1961)- a

COL dl MIIEU 1685 mm (1957
,

1961)- a

Le r(se,J,u des isohy~tes interc:nnuel nous conduit,
une 1.::'.x.1C d'cau Doyenne tombée sur l' cn s embLe du b:::.ssin .a 0

P = 1795 nm

•
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B ° G H E N

====================~=================~~~====.=========~==========='=================='==========

· · .. ·· hnn:'CS · J r. S ° N D J F rI .
'\ 1·'1 J l~u(lu1(; ·ü· · .. : : ~ : : : : : : : : ·· ·-------- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ------ ------ ------ ----- ----- ----- ---------: : · : : · : : · : · : :· · · ·1955-56: 1,14~ 1 93 0: 5,68: 0,93 : 0,92 : 13 ,31 : 17,55: 17,25: 1~ ,0;'. : S, 96 : 3,77: 8,16: 7,6'5 ..·· · : ° o8~ 2,68~ ·1956-57: 1,39; ° (~q. 5 , ';·3 1,45; 1:/ ,70; 3 r: 5 . 2,/;·9: 2,00: 0,69: 0,52: r 0q

· ' ,./ ,./ . ~ : , ';) : ' '- : · té. 1 ü-'

1957-58: 0,43 : 0, /~9 : 0,33 : ° cl4' o ,;~ 2 : 0,3 8: 4,1/-6: 3 .; 6 : 3 ,55: 1,35: 0,97: 1,09: 1,39, c: •

19513-59:
. .

!J. , 78 : · ·1,64; 0 979; 1 t 23 ; 1 11· 0, TT; ° 70· 9 , (ù; 4,27: 1,3 1 ; 1 10· 1,39 : ~,38, : ' : 7 •· ·1959·-60 : 0,86~ 0,95: 0,61: 0,48: 0,99: L, 6L~: 0,75: 0,64: 1,7c): :2,;'7: 6,39 : 2 ,52 : 1,66
4 , 8tt ~ 1 t68~

.
O,84~ · : . · . · · ·1960-61: 1,12 ; ° 61· o ~ 53 0,7/~; 10,77; 11,41: 5 t Ir 1 ; <~ ,50 : ') 11· 3,50, : : · 1- , :

:--------g-----:-----:-----:-----:-----:------:------: - - - - - - :- - - - - - : - - - - - : - - - - - : - _ ._- - : - - - - - - - - - :
· : .

2, ·tO ~ 0,31;. : 0,75:
.

7,63: 6,66: · · 2 ,63 :: 1\1:)~rcnl1E.: 1,72 : 1 03· 3,21: 5,92 : 3 ,72 : ~l ,57: 3 ,24
~ 9 : . . · ·

~=~====~==========~======~========~=======~~========~=~===============~==~=======~============

•

B ° G H E N

====================~=================~~~====.=========~==========='=================='==========

· · .. ·· hnn:'CS · J i, S ° N D J F rI .
'\ 1·'1 J l~u(lu1(; ·ü· · .. : : ~ : : : : : : : : ·· ·-------- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ------ ------ ------ ----- ----- ----- ---------: : · : : · : : · : · : :· · · ·1955-56: 1,14~ 1 930: 5,68: 0,93 : 0,92 : 13 ,31 : 17,55: 17,25: 1~ ,0;'. : S, 96 : 3,77: 8,16: 7,6'5 ..·· · : ° o8~ 2,68~ ·1956-57: 1,39; ° (~q. 5 , ';·3 1,45; 1:/ ,70; 3 '; 5 . 2,/;·9: 2,00: 0,69: 0,52: r 0q

· ' ,./ ,./ . ~ : , ';) : ' '- : · té. 1 ü-'

1957-58: 0,43 : 0, /~9 : 0,33 : ° cl4' o ,;~ 2 : 0,3 8 : 4,1/-6: 3 ,;~ 6 : 3 ,55: 1,35: 0,97: 1,09: 1,39,,- .
19513-59:

. .
!J. , 78 : · ·1,64; 0 9 79; 1 t 23 ; 1 11· 0, TT; ° 70· 9 , (ù; 4,27: 1,3 1 ; 1 10· 1,39 : ~,38, : ' : 7 •· ·1959·-60 : 0,86~ 0,95: 0,61: 0,48: 0,99: l, 6L~: 0,75: 0,64: 1,7c): :2,;'7: 6,39 : 2 ,52 : 1,66

4 , 8tt ~ 1 t68~
.
O,84~ · : . · . · · ·1960-61: 1,12 ; ° 61· o ~ 53 0,7/~; 10,77; 11,41: 5 t Ir 1 ; <~ ,50 : ') 11· 3,50, : : · 1- , :

:--------g-----:-----:-----:-----:-----:------:------: ------:------:-----:-----:-_._--:---------:
· : .

2, ·tO ~ 0,31;. : 0,75:
.

7,63: 6,66: · · 2 ,63 :: 1\1:)~rcnl1E.: 1,72 : 1 03· 3,21: 5,92 : 3 ,72 : ~l ,57: 3 ,24
~ 9 : . . · ·

~=~====~==========~======~========~=======~~========~=~===============~==~=======~============



- 38 -

Les c..r- __.c ti.r Le t Lquc s moycnnc s ân t.cr-annuc L'Les du
b i Lin hyd:colo,aic uc de :30GHEN nous cl onnr.n t des v,--10urs 3ui-

U CL

V2~tOS

759 mm
1031 mm

42 r;

h::.ut:cu.:r des pr é c Lp i t a t Lon s lilO~TUll1eS

intc:r~"l.1nu:_llGS 1790 ITh'Tl

- l'.i~F~ulc: Ln t.c r-cnnuc L :,u droit des é chc Ll.c s 3,24 m3/ s

- L_-jl1C~ d' c',U::J1l1 UG Ll.cmcn t 2coulé e on
Ïi10ycnnG

- D~ficit dl~coulcmcnt

- Coeffici~nt dl~coulcment

DnETTe' (". R' CmERI S,"';1 T(-:U"'C'- -~---~-~~~~-~----~=~-~~

L.:~ c otrbc Ln t cr-annu oLl.e des d:;bi t e o Las sé s ne
peut ~)_1.S etrc tr:,c8e ,,;,V2C précision, surtout à ses oxtrG
mi tdS, à. c __ ueo de l' instc,bili t2 de L-, section, d e la mé
diocre c onn c,:issd1ce des d,;bits d e s bGsSG::': ct hc.ut e s 62-UX ..
C~pc:nd.::..n t, on. conna î t c~p~::œOXÜ1':~tiv~m(;nt les vc.Lc urs des
d~'bits C:,:L'2_Ct .:rietiquos pour 6 2111122:", d' obs er-va t Lon s , ciuin::::us
conduisent c:-ux vaLc ur-s s uLvan t e s :

========~========'========='=========~==========
'..
... ...
:--------":--------:--------:--------':----------:

0,7 1,0 2,0 3,4 21,5
...

=============================================~

Les d,bits caract2risticucG dl{ti~ges et de crues
aur-..Lcn t les vc.Lour-s suiv..n tes :

DCEI O jours

DCCI O jours

250 lis

21,5 m3/s

soit

soit

1,85 1/s.km2

159 lis .km2

Il est à rc:m2_rC-,-uer Clue
de 3,34 [.13/s correspond J.U d cb i t
Le d.,:bi t moyen ann ue L nt est donc
2 mois l)ar 2..l1.

le module intcr~nnuel
.i.> • t' DCc~~r<..,c l.>2rl8 la ue 60' •

CL JOurs
2ttcint ou d6p2ss~ que

1
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pOl1Q ~u moêu13 Slli1

diff.:rsnts r,·jgL1Gs
que s e xcmpLe s :

- 39 -

eus 16 d sb i t cc:,r.:.ct~:risticJUG DC,... corl"es-- - ~

d' O-utres beJ,sf'ins c a.Lédon i.cn s s ou.,ns à
c Li.m.r.toLog i.que s i nous en ü onn onc c:ucl-

=================================

DC
·0
o

'.·

1

:--------------:-------- ---------:
0

,. :JI",HOT 8,12 58 jOlTS.:
0 0

POlTERIEOUEN 10,9 64 Tl

'0 '0
0 TCILl.l2u-I 4,03 62 Tl 0

'0·BOGHLN 3,24 60 " '0·0
0

=~===============================

- CRUES et 2'J.'I. Gj~S =J~CEI '';:'1 ONlT LS

L.. cl"u::;,L:'~:=i~·L:lc obs er-v .c le 15 J2.Jlvier 1955, ~~

1:: stc..:.tion de BOGH2N Echelles, 0.. atteint 9,50 n il l'2chelle.
Elle c or-r-c spond , d"~cil<;E:: Le r e s t Lma t i on s Clue l'on peut fê"i-
"" ~ d': b . t r'!" '. • J. '0 ~ ...... " 1C'! ~ l,'" "~ l 000 .. 3/.le, .' un .~ l ~, .. _-,)lnl,,~ Cf; C.LUC mlnl.._. '-- Cc .,1 s,
soit un o r:::;:>2.rtitiol1 s:xcific.l.ue de plus dG 7,4 m3/sokm2 •
Plus r _CG1111:1cn t, Le 28 D-, c cmbr-e 1955, le niVC2.U d.-, la ri
vière ,]. atteint L'. c ote ('.6 5 s80 rn cor-r-e s pond.in t i un dr~bit

mLni.mc.L de 400 m3/s 0 L~,,- d;;>ression du 20 F";vrier 1956, for
mr;;e à l'Oues",:; G.0( Fidji, s'est c é pLace e var-s l'Ouest, con
t our-n.:n t L'. NOLJv:'=LLE-C".L:;::DOlTIE et les Bc Le p :)2,r le Nord et
Cl .- .J-/; -" .> «, :~'1 l "'" c "t.o c- l r 1. d L" Bor-r-":'l.T '" a t t ~. .J-,-" fi:.; lJ_ r_v,-.g __ .l _ç" c:) ",--, cu .,,:ueens on 0_' _ iLl'l c , c..lJ e111lJ
~èU COErs de CG cyc Lon e son maz i.mum le 21 FjVl"ici." vers 18h 30

"ave c , COi.:l1i1C d e b i t; dG ~?ointe min tmc.L, 320 IiI/S. Plus r8colil
ruen t ~ le 7 F~v:-ciGr lS61, Le n Lvc au de lè, rivi8re a. atteint
le. c ote de 4,79 Til r- ~r:i:'es:)ond2.nt à un d ,~bi t de 325 m3/s.

Lec: ..tic:..sef:.: ont lieu d . ..i'18 l'ens0,',lblc, en Novembre,
quc Ll.c que ro i t le.. )luviOi.~t'trie de l' "..nn éc ,

On 11 0 + C"" -' '~:') l'OA~- l'~vl·c:t--:·')c~ C~IW1 ~tl'~p'e qecon-u,-,.l.~" 1. n U.U \...:..1'.......... \..:...1_ t".. _J L-
ü

l,,>

d c.Lr-c cor::"0s1io.ncl,-jlt .:..u i'ünblUl'l de p'Luv i omé tr-Lc en Juil1::,t.
L' tL"ge e~:c2~I-cion.h:l _è ~:t,-' observe en 1957. Le d eb i, t cc
~:t,~: en b.i i.es e de:,uis 12 mois de lï2.rs. Le t:"rissement se
·' .... ursu i t "'S- l'~-l·· 1'-~_ ' ..,. vl'e-1 ~; .. .;" ··-'--b";; - ':.1-_JV ,~l JL-" (... L __ ,,'"_ J-~.i1 .1., ~ .l.)ClnC ::1er lJl:..c <.' ...)c..r ClU,--
c~ues chutes de :Jl:..:.ie en "~otlt et De c enbr-e , L-, c ot c i'.liniï:Ble

pOl1Q ~u moêu13 Slli1

diff.:rsnts r,·jgL1Gs
Clues ex,::::m:)lGs :

- 39 -
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On 110 +C""-' '~:') l'OA~- l'~vl·c:t--:·')c~ C~IW1 ~tl'~p'e qecon-u,-,.l.~" 1.-" __ n U.U \...:../'.......... \..:...1_ t".. _J L-
ü

l,,>

d~drc cOr::"0S1io.ncl,-jlt :.:..U i'ünblUl'l de plu.viom~triG en Juil1::,t.
L' tL"ge e~:c2~I-cion.h:l _è ~:t,-' observe en 1957. Le cLibi t cc
~:t,~: en b.~isse de:,uis 12 mois de lï2.rs. Le t:"rissement se
·' .... ur""ll·t "'S- l'~-l·· 1'-~_ ' ..,. vl'e-1 ~; .. .;" ··-'--b";; - ':.1-_JV ,~l JL-" (... L __ ,,'"_ J-~.i1 .1., ~ .l.)ClnC ::1er lJl:..c <.' ...)c..r ClU"
c~ues chutes de :Jl:..:.ie en "~otlt et D-~cenbre. L-, cotG i'.liniï:Ble
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est :é!.tteinte entre le 11 et le 14 J:m.vier, 17 m avec tm
d~bit de 120 lis, la valGLœ spécifi~ue est de 0,89 1/s.lan2 •
Cette valeur risulte d'w1G extr~polation vers le bas de la
courbe de tGrGge, en se référwnt au j2u~e2ge èu 22 Octobre
1957 à 0,188 Til ~)our un débit de 0,189 m..5/s.
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CON C LUS ION

L'il!mort:mce de La BOGHEN est cons Ld ér-ab'Le du L:..it
que son cours lnf~rieur traverse Q~e des ~lus gréüldes plai
nes d<=; 12. Nm.N:2LLE-C.':LEDONIE. LGS inondations sont as s ez
f'r-é quen t as n ot anmen t dan s ICI. par t i,e c.v2.1 où les e.::.ux en dé
bordant de lcur lit couvrent toute la pleine, sinsi que la
route Terl~i"i:;JrL.le N° L, interrompo..nt 12. Li a i s on entre le
Sud et le Norè du territoirG pend2nt plusieurs heures,
voire plusi€ure jours.

D' c.~')rès 1G s dires des hë~bit:.nts, 3.U pont traver
s an t 18. BOGE:2N pr-es du centre c~c B01.T.RhIL, les eaux montent
démesurémGnt diJl1s CGtte région, situ~e à 7 km en amont de
l'embouchure, les fils télGphoniClues sont submergés, ce
qu i nous pe rme t de dire que le pLan Cl' E2.U sur LI. route au
droit du pont peut atteindre 4,5 m.

Cette r.c cumuLotion des ec.ux est due cert2.incment
au f::'.it que Le bras droit de l'embouchurG est barré par une
dune de sci.ble cl' environ 70 111 de L:.rgc et de l,50 m de haut.
Le br-as g.vuche do; t ~tre certainement bouchc ,

DGns les ~h2pitres précédGnts, nous avons retenu
la vaLeur- de 135 km pour l'ensemble du bz.s sin au dro i t des
échelles. Ccpenddnt, les jauge3ges des basses e3.UX ont été
effectues à l km en umon t de La station. De ce fait lu
superficie ser2.it dininuee de 18 km2 et portée à 117 km2
dG surface. -

Au c~s où une étude de dét~ils devrêlit ~tre

entreprise sur le bassin de BOGHEN, il serait nécessaire
d'installer L--.. station de mesure environ l km en amont
par r2.pport à l'habitation MaL~ezac, à l'em)lGcement d'un
lit rocheux, GU droit de 18 section des j~ugeages des
bnsses e2.ux •
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Faisant suite à une première publication en AoOt 1962 des extraits
TCHAMBA et BOGHEN de l'Aperçu Hydrologique de la Nouvelle-Calédonie, nous
présentons ici les extraits DIAHOT, PONERIHOUEN et HOUA1LOU de la m8me étude.

Le nombre restreint d'années d'observationS du régime des cours d'eau
calédoniens, et le caractère strictement élémentaire de ces observations ne
permettent pas de prétendre à une connaissance approfondie et rigoureuse des
caractéristiques hydrologiques des rivières. Pour ce faire, il est nécessaire
d'entreprendre et de poursuivre pendant plusieurs années des études de
détails. Cela a été fait sur les rivières de la PLAINE des LACS et de la
(lJAIE~, faisant l'objet de publications antérieures. C'est pourquoi, le
seul but poursuivi dans cet aperçu hydrologique est de faire le bilan de
nos connaissances actuelles en la matière, si imprécises et rudimentaires
soient-elles, d'en mesurer les lacunes et d'en tirer quelques conclusions.

Pour illustrer cette remarque, on trouvera en t'te de la présentlf
notA, un tableau groupant les caractéristiques médianes dJ régime dB. cours
d'eau calédoniens. Ce tableau est provisoire et incomplet. Il est _né Il
etre chaque année COf.lplété et révisé. La période d'observations s'accroissant,
il n'est pas impenuatle de voir se stabiliser les _dianes et les moyennes,
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(araet'ristiquis midianers. du rigimer dis cours d',au
calidonims. '

Bassins Vtrsants AnMfS Modul" mcdicJns (rua annu,lI,s Etiag.. midians fnagcs moy,ns Etio!JfS Cru.s
Rivifl"fS ln km2 d'obs.rvations fn m~/f

Modul. ma"," médianes en mY, Der lojoars OCr lajours fXt'lptionncrfs CXt'fptionllfl/,S

1.,78 mys 0)220 mys 0,2" m'jr 0,08 mys 400 my's
~Alnf 'fS LACS ,," 287" '7"-GI

18)4 yr/b12 j)' Yo/km2 j,8 ,/s/km2 1,'j4 yykmz b,6myo/'kmz

21,41 m,.,s 1,10 mys l,J' mys o,'jmy, 4000 mr'

OUAlfMt '7,' 1700}14 11"-·'0
",0 YrJmr2 i,4 y'/knP ~,u YYkm, i)O YYkmz 12,4'"fo/kmz

410} mYr 0,520 mys 0,2}0 mys 0,20 mys J100 mys

T'UrtPA 74 11"-" j,AB 110
7,01 yykm2 }.2 yykm2 1,7 Yrkm, """o/km.~4,' Yr km7

),2'·rs 0,480 mys o,2~ mys 0)2 mys J000 mys
poQUe" IJ' 17~~-61 jJo 168

j,b Yrkm2 1,8~ yykm2 0,87 Yr""" 7,4mrrkm•11.,0 Yrkm7

8,J2 mys 0,'10 mys 0,1.8 my s 0,40 my's 8j' my.
PIAJlOT Joo 11"-'7. ~,o'

2'h0 Yrkmz Jj' 1,7 Ijs/km: I,b ys/km' l,}' yykm2 2,8 mrs/ km2

10,7·mys o,U m'is 0,20 à 0,'0 m~ '7~0 mils
POnfQIUOUfn 11001'0 '1~5- GI 8.8

4j~o Yrkm2 J,75 yykm2 0,8 à 1,2 ys/km 1~,o mYikm,

12)om~s J,}2 mys 0,80 in'I' o,,~ mys

UOPAIOU jlJ '1"-GI ± I,~ mys 4,1 ys/km, 1,~ yykm, 1,0J V~km2

(oraet,rïstiqUfS midiants. du rlgimt dis cours d',au
calidonims . '

Rassins V"rsants AnMfS Modults mcdicJns (rua annu.lI.s Etiag.. midians fnagu moy"ns Etio!JfS Cru,s
Rivifl"fS ln km2 d'abstrvaHons crn mys Madul, ma",n médianes fil mY, Der lojoors OCr lojours fXt'lptionncrfs eXNptionl1fllfS

1.,78 "'Ys 0/220 "'Ys 0,2" "''1s 0,08 "'Ys 400 myS'
'LAiné ,t5 LACS ','1 287" 17"-GI

78/4 YS/kal2 j/' yo/km2 j,8 ,/s/km2 1.]4 Vrkmz b,6myo/'km2

21,41 mrs 1,10 mys l,l' myS' 0,7}mys 4000 mr'

OUAlêtlt 17,' 1700}14 11"-·'0 ",0YrkJn2 i,4 Y'jknP ~,u YYkm2
l/o Yr lunz l2,4myo/kml

4t o} "ys 0,520 my, 0,2jo mys 0,20 mys 1200 mys

T'UrtPA 74 11"-'1 j,AB 110
7,01 yykm2 yykm2 1,7 yykm2 ",}"o/km2

~4,' Yr km7 j,2

),l'·rs 0,480 mys 0,2~ mys 0,12 mys 1000 "'Ys

POQUE" IJ' 17~~-61 j,~o 168
},G Yr kml 1,8~ yylua2 0,87 Yfkm2 J,4mrrkml21.,0 Yr krn7

8"J2 mys 0,"0 "'ys 0,48 "'ys 0,40 "'ys 8j' "'y.
PIAUOT )00 '1"-'7. ~,o,

21,0 Yrkm2 Ji' 1,7 I/s/kml J,' ys/km2 l,J' Yikm2 2,8 mys/km7

lo,,·mys 0,44 m'is 0,20 à 0,'0 m~ '7~0 "'ilS'
POnfQIUOUfn 11002'0 '1~'- GI 8.8

4J/o Yrkm2 1,75 yykm2 0,8 à 1,2 ys/km 1~,0 mYikm2

12/om~s 1,)2 mys oJ80 mtls 0,'5 mys
UOUAILOU }ll 11~'-GI

± I,~ mys 4,1 ys/km2 1,~ yykmJ 1,01 Vykm2
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f LEU V E DIA HOT

ALA

S T A T ION DE BON D E

1 - DOMJEE5 GEOGRAPHIQUES.

Au fond de la Baie d'Arcourt se jette à la mer un important cours
d'eau de l'Ile, le seul fleuve Calédonien, le DIAHOT, qui coule longitudina
lement par rapport à l'Ile.

La distance rectiligne de ses sources à son embouchure est d'une
soixantaine de kilomètres, mais sa longueur réelle avec tous ses méendres
ne doit guère etre moindre d'une centaine de kilomètres.

Il prend naissance chez les Ouébias, dans un cirque dont le fond est
dominé par l'Ignambi (1310 m.), le CDlnette (1514 m.>, le sommet 0u6nite
(1026 m.>, et celui bien moine élevé et plus accidenté du Cabioué {815 m.).

A la sortie de ce cirque, sa vallée est resserrée entre les contre
forts de la haute chaIne c6tière étroite au Nord Est, et les sonunets moins
élevés et très rapprochés qui limitent son bassin au Sud Ouest è une alti
t~de voisine de 400 mètres.

La vallée s'élargit dès BONDE, et le fleuve vient s~ivre de plus
près le pied de la chaIne orÎ:-entale.

Le bassin du DIAHOT a~ droit des échelles à BONDE a une s~perficie

d'environ 300 km2.

La station est située per - 1640 25' 52" longitude E,

et - 200 26' 42- latitude S.

L'EQUIPEMENT HYDROLOGIQUE DU DIAHOT C~~PREND 1

- Un poste pluviométrique journalier à BONDE (Juillet 1955)

..
Un posta pluviornétri~e journalier è PAH·1BOA (AoOt

4

1955)
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Les postes pluvi~T.étriques avoisinants sont 1

-Le poste pluviométrique de PAGOU (Septembre 1957)

Ls poste météorologique de POUEBO (Janvier 1956)

-Le poste météorologique de OUEGOA (Janvier 1955)

-Ls totalisateur de TINCHETT (Janvier 1958)

Une station limnimétrique située sur la route coloniale KOUMAC
BONDE à l'amont du radier installée le 7 Juillet 1955 par l'OR5TDM.

L'HYPSOMETRIE

est définie d'après la carte dressée au mois de ~~i 1942
par l'Armée Américaine.

36 % de 0 à 200 m. dl altitude

19 '}{, de 200 à 400 m. "
Hypsométrie 15 % de 400 à 600 m. "

du
bassin 13 c' de 600 à 800 m. "/"J

11 % de 800 à 1.000 m. "
6 % de 1.000 à 1.500 m. "

En observant la courbe physométrique, on constate qu'elle pr~

sente une concavité permanente sur tout son trac~, alors qu'en gén~ral

elle présente sur les autres cours d'eau un point d'inflexion. Cette
perticularité est due à des plateaux en pente douce, d'une assez grande
étendue, situés en amcnt de BONDE.

- L'altitude moyenne du bassin est de 400 mètres.

- Coefficient de pente de 0,23.

II - REPARTITION GEOLOGIQUE DU TERRAIN.

- Gneiss

- Micaschistes et Gneiss

- Micaschistes et Chloritoschistes

6

1S c'
i .,

10 c'
1-

25 c'
IG
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- L'altitude moyenne du bassin est de 400 mètres.

- Coefficient de pente de 0,23.

II - REPARTITION GEOLOGIQUE DU TERRAIN.

- Gneiss

- Micaschistes et Gneiss

- Micaschistes et Chloritoschistes
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Séricitoschistes

Schistes argileux noirs avec
concrétions siliceuses

Formations fluviatiles non
ferrugineuses.

III - ZONE DE VEGETATION.

- Foret primaire sur la partie
supérieure du bassin

Niaoulis (~~laleuca Leucadendron)
sur la partie inférieure

Zone dénudée.

IV - CLI~~TOLOGIE.

35 ~;

10 ~:

22 cf
,'0

54 0'
,,1

24 ~~

L'étude pluviométrique du bassin ver~ant du DIAHDT s'avère actuel
lement délicate. Les raisons en sont les suivantes 1

- Peu de postes pluviométriques d l'int~rieur du bassin, postes
avoisinants peu ~OMbreux.

Nombre restreint d'années d'observations.

Les isohyètes interannuelles sont à peu près ~arallLles au réseau
hydrographique au bas du bassin, pour se reèresser vers le milieu et
cro!tre perpendiculairement au réseau hydroçraphique.

La hauteur Moyenne des précipitations annuelles 1955-1959 est de 1

1.620 mill~ètres.

Les écarts maximaux à cette moyenne ont été observés en :

- 1955-1956 avec une pluviométrie moyenne
ann~elle de •••••••••••••••••••••••••••

et 1957-1958 avec une pluviométrie
moyenne annuelle de •••••••••••••••••••

- li DOr:r:E la pluviomdrie moyenne inter
annuelle ces quatre années est de •••••

- avec un minL~um en 1957-1958 de
et maximum en 1955-1956 de

9
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A PAIMBOA la moyenne interannuelle sur
6 années d'observations est de 1

un minimum de 1

1957-1958.

et un maximum de 1

1955-1956.

1.110 mm en

1.922 mm en

La répartitian de la pluviométrie annuelle sur l'ensemble du bassin
est 80lIDIisa à deux influencea distinctes.

1 - Les hauteurs d'eau recueilli8 au poste de PAIMBOA, légàrement infé
rieures en "yenne à cellas de OUEGOA et supérieures à celles de BONDE, sont
conditionnées par le reli8f aux limites très élevées à l'Est et au Sud du baes ir-

2 - Lee valeurs obtenues au poste de OUEGOA sont supérieures à celles
de BONN:. Cette 8J'1OIII81ie est dOs certainement à la rotation des vents du Sud
Est autour des derniers chaînons InOntagneux du Nord de l'Ile. Ces vents
regressent en reROnt8nt la vallée du DIAHOT. Il en résulte qu'à la station
de BONDE, la plwi.cmétrie interannuelle est inférieure à celle des deux
auUse stations.

La comparaison des hauteurs de pluies mensuelles à OUEGOA, BONDE et
PAIMBOA montre clairement le minimum du mois de Juillet suivi immédiatement
de le petite saison des pluies mieux marquée sur la c8te qu'à l'intérieur
du bassin. Après le second minimum d'Octobre la grande saison des pluies
se prolonge jusqu'au mois d'Avril. Le mois de Janvier est nettement le plus
ebondant et ce maximum s'accentue au fur et à mesure que l'on remonte vers
l'intériaur du basein. Le mois de Mars, par contre, semble n'apporter que
des précipitations c8tières. Le mois de Février est systématiquement moins
abondant, -.ais ce minimum relatif s'atténue au fur et à mesure que l'on s'é
loigne de la c8te. Puis au cours des mois d'Avril, ~.ai et Juin, la pluviosité
dlicro!t irri9uliArsJent jusqu'au miniJaum de Juillet.

En 1962, le pluviométrie llO~nne mensuelle oscillait entre 1

25,4 lIIIl en Octobre et 312,5 mm en Janvier à WEGOA.

32,5 .. en .Ad1let et 335,8 mm en Janvier à BONDE.

- 47,9 _ en ...lJin et 329,3 mm en Janvier à PAIMBOA.

Les plua fortes valeurs de la pluviométrie journalière, relevées
à OUEGOA. sont les suivantes 1
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1

1 DATE P DATE P
1 1

i i i 1

1 1 1 1

12-3-59 1 135,9 1 17-1-59 1 119,7 1

i 1 1 1 1

1 28-12-55 1 123,0 1 5-1-57 1 107,8 1

1 1 1 1 1

- PAI~UIDA pour 6 années d'observations, 1955-1961 1

• 1 1 1 •
1 ' 1 1 1 1

f DATE 1 P 1 DATE 1 P •
1 : 1 •
: : 1 1

1 26-5-60 : 167,2 1 2-3-60 110,5 1

: : 1 :
17-1-59 : 152,0 : 5-1-57 100,2 1

1 : 1

7-2~61 1 126,0 1 20-5-60 1 100,1 1

: : 1

: : :

Il ressort 'de ces chiffres que le hRUt8ur de plde journal.i.ère
de fréquence annuelle est voisine de f

- 141 mm à OUEGOA
- 1OB lIII ~ BONDE
- 100 llIlI à PAIMBOI
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v - BEGlHE DU DIAHQT.

La station est ccnposée de quinze 61_nts de 1 lnêtre. Les cinq
premiers sont posés à quelques _t.res en amont du radier, sur œs buses en
béton arm6. Les dix éléments supérieurs sont instal~és sur des érythrines
120 œtres en 8Il1CInt du radier.

Le dm des échellae est à la cote 0,39 mètres eu-deasue du niveau
lIIJyen des _ra. Il est a. 6 cm eu-dessus du point le plus· bas de la section
de mesure des échelles, ce point étant le niveau de base de l'intérieur des
buses.

Le tarage est essuré par 21 jaugeages réguliers au moulinet, 6che-
lonnés da 0,4 m3/•• • 147 m3/•• Il est considéré corrme provisoire pour les
hautes eaux.

-: 1 1 1 1 1
1 DATE 1 te 1

Q m3/s.
1 DATE 1

th
1

Q m3/s.
1 1 1 1 1 1

• 1 °_0

: 1 1 1 1
10-8-55 1 0,30 1 1,63 1 16-2-57 : 2,69 : 147,0

20-10-55 1
0,227

1 1,025 1 17-2-57
1 1,425 1 60,6 1

t 1 1 1 1 1
25- 5-56 1 0,628 1 5,55 1 18-2-57 1 1,112 : 31,15 1

25-11-56
r

0,3~3
1

1,96
1

7-3-57
1 0,603 1 5,10 1

1 1 1 1 : 1
14-2-57 1 0,83 1 14,6 1 5-12-57 1 0,104 0,400 1

1 15-2-57
1 1,15 1

27,5 1 24-10-58 1 0,259 1,21 1
1 1 1 1 1 1 1
1 16-2-57 1 1,625 1 74,2 1 8-12-59 :0,61-0,351 3,65 1
1

16-2-57
1

1,72
1

75,3
1 27-8-60 1 0,420 1

2,7
:

1 1 1 1 1 1 1

1 16-2-57 1 2,32 1 120,8 1 28-11-60 1 0,23 1 1,07 1
1 16-2-57

1 2,53 1
133,4

1 27-7-61 ' 1 P,3B5 1 2;39
1

1 1 1 1 1 1

1 : 1 1 20-11-61 1 0,42 1 2,49 1

1 1 1 1 1 1 1, ; 1 1 , 1 1

~ eectacn de mesure en basses et moyennes eaux, située en amont du
radier, qui est const!tué par une série de 17 buses de 40 cm de dimnètre et
par une bande de rou1e1llBnt pratiquement horizontale de 40 mètres de longueur
au dm; +: des échelles, est stable °

Avant tout déversement sur le radier, c'est-à-dire pour toutes cotes
~nférieures à 0,48 m., la portion de courbe d'étalonnage, d'allure parabolique
est définie par 9 jaugeegss, et le point débit fiul. En très basses eaux, quels
que soient les chariages antérieurs, les débits sont parfaitement connus avec
une grande p~cision.
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La partie de la courbe relative li des cotes supérieures li 1,65 m ne do~t

pea subir des modifications profondes malgré les importants ~p8ts et creU8&
ments qui s'opèrent aux sections de contrele des hautes eaux, en &Val du radier.

Las deux jaugeages li 1,42 m et 1,62 m ne se trouvent pas sur la courbe
cie raccordement des portions basses et hautes eaUl< du tarage. Leur écart est
de l'ordre de 6 li 8 %par excès des débits. Las deux jaugeages effectués en crue
et décrue sont peut-8tre errtecbéa d'une erreur du mime ordre que l'écart précé
dent. Il est cependant possible qu'en raison de la présence du radier submersible
qui entra1ne li partir d'une certaine cote une modification du r6gime de,1'6cou
lement,. la courbe cie tarage présente, en cet endroit, une 8I'lOINÙie. ~is, n'ayant
pas de preuve euffissnment fon~e pour affUmer l'existence de cette anamalie,
il. ast préférable d'adopter, sous toute réserve, une courbe de raecordenent a.r-
bitraire, ne tenant pas compte des deux jaugeages précités et aussi si.lllple et
régulière que possible.

L'extrapolation, très forte, n'intéresse qu'un nombre restreint de
débits journaliers.

REMARQUE.

Les débits journaliers de hautes eaux sont approximatif. en raison dB
l'absence d'appareils enregistreurs, et du nombre, toujoure assez restreint,
de lectures de cotes lors du passage de l'onde de crue.

Dans le tableau annexe figurent les valeurs des débits Jnensuel. et
des modules annuels des quatre années hydrologiques. On retRarquera les valeurs
extr!rnes des débits mensuels, valeurs dont le rapport atteint 125.

0,48 m3/s. en Novembre 1951

- 60,58 m3/s. en Mars 1956
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FLEUVE 1 DIA H 0 T à BONTLE

DEBITS MOYENS EN M3/S.

955 - 1 9 5 9

1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 t 1·
1 ANNEES IJUIL. 1 AOUT 1 SEPT.: OCT. 1 NOV. 1 DEC. 1 JANV. : FEVR. It'1ARS IAVRIL 1 MAI 1 JUIN 1 HODULE 1

1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 · 1 1· ·
1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 i i 1 . 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1·1 1955-1956 1 2,26 1 1,78 1 3,54 : 1,08 1 1,44 1 17,94 1 33,98 1 9,52 1 60,581 22,68 i 16,30 1 9,31 i 15,01 1

1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 · i 1 1· ·
i 1956-1957 1 1,12 1 9,26 117,10 1 1,94 1 2,24 1 14,75 1 25,01 i 20,72 1 4,931 3,BO : 2,49 1 1,72 1 8,68
1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 : i 1·1 1957-1958 1 1,25 1 2,30 :1 ;0 1 0,69 1 0,48 1 2, 30 1 14,72 : 8,28 1 4,471 4,81 : 2,13 1 2,69 1 3,74 i

1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1

.... 1 1958-1959 1 3,28 1 1,05 1 3,76 1 2,19 1 2,19 1 1,43 1 17,64 : 3,86 1 17,011 3,21 1 2,18 1 2,51 1 5,06 1
C'\ 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1

i 1 i i
. ,

1 i i i1 . . · · · .
1

MOYENNE 1 1 97 1 3 59 1 6 35 1 1 47 1 1 58 1 9 10 1 22 (JJ 1 10 59 1 21 74
'

B 62 1 577
1 4 05 1 8,12

1 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' l' 1':'1 ' . , . , .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1

1 1 ~ : 1 L 1 -------'- __1 : : 1 1 1
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1 , 1 , 1 1 , 1 1 1

1 1956-1957 1 1,12 1 9,26 117,10 1 1,94 2,24 1 14,75 , 25,01 1 20,72 4,931 3,BO 2,49 1,72 8,68
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1957-1958 , 1,25 1 2,30 1;0 1 0,69 0,48 1 2,30 , 14,72 8,28 1 4,471 4,81 2,13 2,69 3,74 1, 1 , , 1 1 1 , 1 1

.... 1 1958-1959 1 3,28 1 1,05 3,76 1 2,19 2,19 1 1,43 1 17,64 : 3,86 1 17,011 3,21 2,18 2,51 5,06 1
C'\ 1 1 , 1 1 1 : 1 1 1

1
. ,

1 MOYENNE 1 1,97
1 3,59 6,35 1 1,47 1 1,58 1 9,10 1 22,(JJ 10,59 1 21 74

1 8,62 5,77 4,05 8,12
1 1 1 1 1 , 1 ' 1

1 , 1 , 1 , 1 1

1 1 1 1 , 1 1 1

1 , , , 1 1 J 1



Le module annuel varie pratiquement du simple au quintuple 1

3,74 mJ/s. en 1957-1958

- 15,01 mJ/s. en 1955-1956

La ~yenne interannuelle du module est da 8,12 m3/s. correspondant
li un module spécifique de : 27 L/s/Km2.

Les caractéristiques hydrologiques du DIAHOT sont condensées ci-après 1

1 1 : : 1 1 :
1 ANNEES 1 P 1 M : L 1 D 1 K e % 1

1 1 1 1 : 1 1

1 1 : 1 1 1

·1 1955-1956 t 2200 1 15,01 1 1580 : 620 1 12
1 1 1 : 1 1

1 1956-1957 : 1645 : 8,68 1 9111 : 731 56 ..
1 1 1 :
1 1957-1958 1 1310 1 3,74 1 393 1 917 30
1 : 1 :
1 1956-1959 : 1350 1 5,06 1 533 217 39

• 1

1 1 1 : 1

1 1-1OYENNE 1 1626 1 8,12 1 855 1 771 1 52
1 1 1 1 : 1

- P a hauteur en millimètre de pluie annuelle sur le bassin.

- M• module annuel en m3/s.

L = hauteur en millimètre de la lame d'eau écoulée.

- D = déficit d'6coulement D • P - L.

- Ke %• coefficient d'écoulement V~ = 100 L
P

Las moyennes interannuelles pluviométriques obtenues aux différents
postes ont les valeurs suivantes :

1514 IIIJI à OUEGOA
1476 mm à PAH~BOA

- 1377 mm à BONDE
- 1866 mm à POUEBO
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Le tracé des 1sonyètes interannuelles sur 4 années nous conduit à
une lane d'e~u Do~~nne tODbée ~ur l'ensemble du bassin :

- P = 1620 mm.

On conservera donc les c~ractéristiques hydrologiques suivantes :

hauteur des précipitations moyennes
interannuelles

module interannuel à :sm:DE

1626 mm

8,12 rn3/s.

lame d'eau annuellement éccu16e en
moyenne CSS mm

déficit d'écoulement 771 mm

~ coefficient ~'écoulelfent 52 %

La dédudicn du mocule par la pluviométrie nous senble inpossible
sur ce bassin où le coefficient d'écoulenent varie en quatre années entre
les valeurs extrt!rncs de 72;: en 1955-1956 et de 30 ~; pour l'année 1957-1958.

Les d2bits des années hydrologique~ 1959-1960 et 1960-1961 ne sont
pas connus en raison de l'interruption des observations.

C~UES ET ETIAGES.

Au cours des années d'observations, les crues ont pu fttre relevées
p3r plusieurs lectures d'échelles journalières. La plus forte crue observée
fut celle du 27-12-55, provoquée par de fortes pluies, (240 mm en moyenne),
qui se sont abattues pendant 48 heures sur le bassin. Le débit de pointe de
la crue a atteint 836 m3/s. soit 2790 L/s/km2 correspondant à la cote de
10,07 à l'échelle, le volume écoulé 42,6. 106 m3 et le coefficient de
ruissellement 60 ~~.

No~s reproduisons ci-contre l'hydrogramme approximatif de cette
crue.

L'observation de cette crue importante nous conduit à conclure que
le pourcentage de ruissellenent sur le bassin du DIAHDT est faible, relati
venerrt aux autres bas::;ins du Nord, notenmerrt celui de la OUAIHlE, où le
coefficient de ruisselle~ent pour une crue importante atteint 95 ~.

La crue de 19~8 a été la rlus violente sur toutes les rivières à
grQnd b3ssin versant. A BONDE, le DIAHOT est monté à 16,9 m.

Les 6tiaces les plus sévères ont été observés au cours des mois
d'Octobre, Novembre et Décembre 1957.

19

Le tracé des 1sonyètes interannuelles sur 4 années nous conduit à
une lane d'e~u Do~~nne tODbée ~ur l'ensemble du bassin :

- P = 1620 mm.

On conservera donc les c~ractéristiques hydrologiques suivantes :

hauteur des précipitations moyennes
interannuelles

module interannuel à :sm:DE

1626 mm

8,12 rn3/s.

lame d'eau annuellement éccu16e en
moyenne CSS mm

déficit d'écoulement 771 mm

~ coefficient ~'écoulelfent 52 %

La dédudicn du mocule par la pluviométrie nous senble inpossible
sur ce bassin où le coefficient d'écoulenent varie en quatre années entre
les valeurs extrt!rncs de 72;: en 1955-1956 et de 30 ~; pour l'année 1957-1958.

Les d2bits des années hydrologique~ 1959-1960 et 1960-1961 ne sont
pas connus en raison de l'interruption des observations.

C~UES ET ETIAGES.

Au cours des années d'observations, les crues ont pu fttre relevées
p3r plusieurs lectures d'échelles journalières. La plus forte crue observée
fut celle du 27-12-55, provoquée par de fortes pluies, (240 mm en moyenne),
qui se sont abattues pendant 48 heures sur le bassin. Le débit de pointe de
la crue a atteint 836 m3/s. soit 2790 L/s/km2 correspondant à la cote de
10,07 à l'échelle, le volume écoulé 42,6. 106 m3 et le coefficient de
ruissellement 60 ~~.

No~s reproduisons ci-contre l'hydrogramme approximatif de cette
crue.

L'observation de cette crue importante nous conduit à conclure que
le pourcentage de ruissellenent sur le bassin du DIAHDT est faible, relati
venent aux autres bas::;ins du Nord, notal'lment celui de la OUAIHlE, où le
coefficient de ruisselle~ent pour une crue importante atteint 95 ~.

La crue de 19~8 a été la rlus violente sur toutes les rivières à
grQnd b3ssin versant. A BONDE, le DIAHOT est monté à 16,9 m.

Les 6tiaces les plus sévères ont été observés au cours des mois
d'Octobre, Novembre et Décembre 1957.

19



OIAJKJT .1 l/oNDt
rOlJlJlJf /KTtIJ4NNlltU.t Of, /Jtg"t futtt1

l'IIffJJ1YDtJolfJGl()(JtJ 19~ -1959

fD

t

4t-----------------------------~
~

OIAJKJT .1 l/oNDt
rOlJlJlJf /KTtIJ4NNlltU.t Of, /Jtg"t futtt1

l'IIffJJ1YDtJolfJGl()(JtJ 19~ -1959

fD

t

4t-----------------------------~
~



Le jaugeage du 5 décembre 1957 accusait un d~bit de 0,400 m3/s.

Ce jaugeage a été effectué à la cote 0,10 m, la plus basse observée
à ce jour. Il lui correspond un débit spécifique de 1,33 L/s/~m2.

la courbe interannuelle des débits classés a été t"('ê'C'~2 en tenant
compte des quatre années d'observ~tions 1955-1959, les valeurs des débits
caractéristiques sont les suivantes 1

DCE
10 jours

DC
9

DC
6

DC3

DCC
1D jours

Le rr.odule interannuel de
DCS6 jours.

0,48 m3/s. soit 1,60 L/s/V~2.

1,25 m3/s.

2,2 m3/s.

4,8 m3/s.

50,0 m3/s. soit 167 L/s/Km2.

8,12 m3/s. correspond au débit caractéristiquE

VI - BASSIN EXPERHiENTAl DE EONDE.

Pendant la campagne d'étalonnage du DIAHOT à BONDE, de Février à
Avril 1957, un petit bassin expérimental a été observé, dont voici les
caructéristiques 1

A. SITUATION - CmlFIGURATlON ET RELIEF DU BA5SH1.

le bassin étudié est situé à 2 Km de la r·'ission CathaEque de EmmE
à proximité de la propriété GUERIN.

Sa surface est de 0,250 Km2 à 1 %près, la topographie du bassin
ayant été déterminée avec nos appareils.

Son coefficient de forme, exprimé par la relation 1

Kf • 0, 28_-=P=--__
V"S

où P est le périmètre, et 5 la surface, est égal à 1,18.

Son altitude moyenne est de [;5 mèt:::es (rr:'veller:12r-l: I.G.N. dGfinitif).

Son point culminant est ~ 179 ~ètres, et le pQin~ de base à
28 mètres.

Son coefficient de pente, ex~riMé par la relation 1

Kp a:: L.d
5
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L e longueur totale des courbes de niv~au

d • distance des courbes de niveùu

S = Surface du bassin

est de 62 ~;. Cette valeur est très approximative - i = 0,62.

La plus grande distance parcourue par une goutte d'eau pour atteindre
la station de jaugeage, est de l'ordre de 700 mètres.

B. RESEAU HYDROGRAPHIQUE.

Ce réseau est assez dense dès l'origine des thalwegs. Les eaux de
ruissellement s'écoulent d'abord en nappes sur la partie élevée du bassin,
mais elles ne font rarement pas plus de quelques dizaines de mètres sans
rencontrer une rigole, d'ailleurs peu marquée.

Le bras principal a une pente essez faible dans la partie aval -1-.
Il reçoit de nombreuses rigoles aux pentes très élevées -l[. 100

1DO

c, GEOLOGIE.

La~che-mère est visible sur l'ens~mble du bassin, elle est souvent
en voie d'altération.

Sur les parties basses du bassin, rares sont les points où les allu
vions de terres argileuses noires mllées à de petits graviers de quartzites
ou de plaques de schistes modelés~ dépassent 0,50 m. Ces alluvions reposent
sur la roche-mère.

Le lit dü creek est très BOuvent coupé par des bancs rocheux,
derrière lesquels s'a~, en mares plus ou moins importantes, un certain
volLne d'eBu qui finit par s'évaporer pendant la période de sécheresse,
après que tout écoulement ait cessé.

Sa perméabilité an profondeur Bst presque insignifiante, le débit
des sources s'annule epris 15 jours de sécheresse.

D. VEGETATION.

L'ensemble hDmogêne est la brousse typiquement Calédonienne,
Niaoulis clairaem6s,.petits sur les crfttes, bien développés dans les fonds
de thall!lBgs toujours plus humides, avec végétation herbecée, développée
à la saison des pluies et détruite à la saison sàche par les feux de brousse.

L'érosion de ce fait est variable selon les saisons, mais toujours
importante •
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E. HYDROLOGIE.

Ce bassin expérimental a été soumis à une courte durée d'observation,
(mi-février au 15 avril 1957), pendant laquelle aucune crue importante n'a
été enregistrée, le creek étant la plupart du temps à sec. Il est impossible
de dégager différentes données hydrologiques à part quelques intensités pluvio
métriques.

Cependant, après l'abandon des observations pluviométriques et hydro
métriques, il a été permis de mesurer, à certaines époques de l'année, le
volume solide charrié qui s'est déposé dans la fosse en amont du micro barrage.
Le charriage a été mesuré dans la fosse non bétonnée, dent le fond et les
parois sont constitués par cie la roche en place, d'une longueur de 7 mètres,
largeur 2,5 mètres et d'une hauteur de 0,20 mètre en moyenne, limité à l'aval
par un barrage à déversoir en triangle ayant les parois minces et lisses. Le
volume des matériaux déposés a été mesuré aux dates ci-après :

du 15 - 4-57 au 24~10-58 1.180 litres

du 24-10-58 au 8-12-59 3GO " (mesure partielle)

du 8-12-59

du 27- 8-GO

du 27- 7-G1

au 27- 8-GO

au 27- 7-61

au 20-11-61

7.300

640

"

"
"

Le total du volume charrié 13,3 m3 pendant les quatre années, nous
donne une répartition annuelle moyenne de 3,3 .3 sur l'ensemble du bassin,
d'une superficie de 0,250 Km2 pour une pluviométrie interannuelle de l'ordre
de 1.400 mm, ce qui nous conduit à penser que le cha~iage des débits solides
annuel par Km2 serait de l'ordre de 13 m3/Km2, soit d'environ 25 tonnes
pour un bassin ayant les m!mes caractéristiques.

Il reste à noter que le charriage, mentionné ci-dessus, ne représente
que le charriage de la roche-mère, broyée, transformée en galets et sable,
allant d'un diamètre de 2 mm à 20 cm.

La partie du débit solide, composée de limons et de boue emportée
par dessus le déversoir pendant les crues, doit 8tre Bssez imp~rtante.

VII - CONCLUSION.

De par son module interannuel et la superficie de son bassin-versant,
le fleuve DIAHDT à BONDE se classe parmi les cours d'eau de quatrième caté
gorie en r~uvellB-Calédonie.

Navigable sur 34 kilomètres environ, de son embouchure à la Mission
de BONDE, par de légères embarcations à faible tirant d'eau, le DIAHOT eet
une voie de communication permettant la liaison entre les colons et les
collectivités autochtones installés le long de ses berges, et le ravit8ille.ent
en produits de mer, de ces populations.
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une voie de communication permettant la liaison entre les colons et les
collectivités autochtones installés le long de ses berges, et le ravit8ille.ent
en produits de mer, de ces populations.
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R 1 VIE R E DE P 0 N E R 1 HOU E N

ALA

S T A T ION DE GOA

l - DONNEES GEOGRAPHIQUES.

La station hydrologique de GOA est située à la Tribu de GOA, à
une dizaine de kilomètres en amont du pont de PONERIHOUEN. Elle se com-
pose d'une station limnimétrique implantée quelques centaines de mètres en
aval du confluent des rivières NERIHOUEN et NDUNIN, et d'un poste de pluvio
métrie journalière.

La NERIHOUEN au Nord et la NOUNIN au Sud, qui se rejoignent à GOA,
et drainent des superficies sensiblement équivalentes, constituent donc les
deux branches principales du réseau hydrographique de la rivière de
PONERIHOUEN. Ces deux cours d'eau coulent à peu près parallèlement vers
l'E.N.E •• La NOUNIN, dont le cours a 28 kilomètres de longueur environ,
draine une superficie approximative de 115 km2 et la NERIHDUEN, avec 22
kilomètres de longueur, collecte les eaux d'une superficie de 135 Km2. A GOA,
le bassin versant de la rivière de PDNERIHOUEN s'étend au total sur 250 km2
environ. Ce chiffre est approximatif, sa précision est de quelques pour-cents,
car il a été tiré des cartes dressées en ~ai 1942 par l'Armée Américaine. Le
périmètre de ce bassin, ouvert aux vents d'Est dominants, est de 78 km. Son
coefficient de forme (Gravellius) est de 1

Kf • 0,28 --E..- •
VS

c 1,38

Hypsm·ETRIE

Kf "" 1,38

L'hypsométrie du bassin est définie, sur les memes cartes, par des
courbes de niveau équidistantes de 100 mètres. L'altituce de la station de
GOA est de 30 mètres environ au-dessus du niveau de la mer. Le point cul
minant du bassin atteint 1.006 mètres au ~bnt APINIE. La courbe hypsomé
trique est très régulière et conduit à une altitude moyenne du bassin de
400 mètres.
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L'indice de pente, défini par la formule a

i x
5

D

où L est la longueur des courbes de niveau

D l'équidistance de ces courbes

S la superficie du bassin

est voisin de 20 %.

VEGETATION.

i = 0,20

L'a végétation de la région de PONERIHOUEN a été décrite par p. SARUN
dans son ouvrage "Bois et Fo~ts de la Nouvelle-Calédonie".

ForBts de PONERIHOUEN (51.938 hectares).

Elles fODTlBnt (avec la Foret des LE'JRES) un massif assez découpé re
couvrant les crBtes limitées par les rivières A~IDA, TCHAMBA, PDNERIHDUEN,
r~NEA. Des bouquets isolés se rencontrent dans ces.vallées, avec prédominance
de Bancouliers. Le massif devient continu vers le centre de la chaine.
Ainsi se réalise l'unité de cet ensemble profondément pénétré par les cr@tes
de Niaouli, en raison de l'altitude assez faible, ne dépassant généralement
pas 700 mètres.

Le sol de cette reg~on comprend en certains points des épanchements
de serpentine. La végétation est alors comparable en plus pauvre à celle du
Sud (Ericacées, Alphitonia néo-Calédonica, Canariellum oléiférum, etc ••• ).
Les Tamanous (Cato~hyllum montanum) sont fréquents sur les crBtes et les
expositions E., les Keoris sont rares, limités aux thalwegs d'altitude
suffisamment abrités.

Composition Floristigue.

Easse altitude:
f·1angrove.
Méliacées (Carapa moluccensis).
Légumineuses (Serianthes calucina).
Loganiacées (Fagraea Schlechteri).
;'oracées (Ficus sp.), etc •••

Tha.lwe çs
Euphorbiacées (Aleurites moluccana).
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Crt!tes
Myrtacées (Melaleuca leucadrendron).

Altitude :
Guttiféracées : Calophyllum montanum. ~~r,=ouzier

cauliflora.

Cunoniacées': Cunania sp. Weinmania sp.

Protéacées : Kermadecia sinuata.

Pinacées : Agathis moorei.

Hernandiacées : Hernandia cordigera.

Araliacées : 5chefflera Gabriellar.

Eloecarpacées : Eloecarpus persicifolius.

En certains points, une essence peut devenir dominante

Kermadecia sinuata, Agathis Moorei.

GEOLOGIE.

Maurice PIRDUTET, dans son étude stratigraphique de la tIDuvelle
Calédonie, ne pouvant, dit-il "ni affirmer, ni nier l'existence des
schistes anciens" dans la région comprise entre PONERlHOUEN et POYA,
écrit au chapitre réservé au Permotrais de la chaîne et de la cOte Orien
tale s "Entre le cap BAYE et l'estuaire de la TCHAMBA, les schistes
permo-triasiques réapparaissent le long du rivage, de là se poursuivent
jusqu'aux serpentines qui apparaissent à l'embouchure de la MOU. Ils se
poursuivent ensuite derrière le barrière littorale formée par celles-ci et,
là 00 elle est intarrompue, le long de la baie de ~, derrière une bande
crétacée et nummulitique, pour venir buter au S.E. contre le massif serpen
tineux de KOUADUA. Du cOté de l'intérieur, il semble que la formation cons
titue, au moins en très grande partie, le bassin de la TCHAMBA et celui de
PONERIHOUEN. Les schistes à Aphania gigantéa se retrouvent m8me tout à fait
dans le haut de la NOGRONOU.

Dans toute cette région, les dépOts permo-triasiques sont fort sem
blables à ceux que nous avons vus de la TIWAKA à PDINDIMIE. Toutefois, les
poudingues sont peu visibles et sont associés à une puissante série de schistel
durs gréseux et d'arkoses schisteuses. De plus, les schistes graphiteux
disparaissent dès avant PONERIHOUEN."

Equipement du Bassin.

Le bassin versant de la rivière de rDrJERIHGUErJ est équipé :

- d'une station limnimétrique à la tribu de GOA où les lectures
journalières sont effectuées depuis l'ouverture de la station,
en Octobre 1954•
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d'un pcs te de pluviométrie journalière 3 GOI\, en servd.ce deru::'::;
Dctcbre 1954.

Les postes pluviométriques avoisi~ants sont :

le poste météorologique de PONERIHOUEN (i952)

le poste de plL.:viorr1étr:.9 journalière de TCHAi-~BA (Février 1955)

- les totalisateurs ce Hau t et Bas TCHM·:BA (Juillet 1956)

- le poste de pluviométrie journalière de FORET-PLATE (Octobre 1954)

- le poste de pluviométrie journalière de GOAPIN (Mai 1955).

Il - CLIMATOLOGIE.

Le service de la météorologie publie depuis 1952 les valeurs des tem
pératures à la station de HOUA l LOU qui, bien qu'assez éloignée de GOA, n'en
reste pas moins caractéristique du centre Est du territoire.

Les valeurs de la température moyenne mensuelle à HOUAI LOU, sont les
suivantes :

J F .. A r·' J J A 5 0 N D
;r ioycn

l~ :

ne ":-:

:26 0 :26 6 1 26 0 :24 1 · :21 0 '19 8 · :21 3 :22 3
. · :23 2"22 4 °20 0 ·24 1 ·25 4

: ' : ' , ' : ' · , : ' : ' · , : ' : ' : ' : ' . ,· · .
: ··

Le poste pluviométrique de POr.t:RIHDlJEN, du service Météorologique, ex
ploité régulièrement depuis 1952, présente 10 années d'observations journa
lières. La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de : 2.703,7 mm
Les écarts maximaux à cette moyenne ont été observés en :

1953 avec une pluviométrie annuelle de 1.414,5 mm

et en 1954 avec une pluviométrie annuelle de 3.645,3 mm.

-~ la pluviométrie moyenne des 7 années d'observations
est de •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 2.538 mm'

aveo un maximum en 1956 de
et un minimum en 1960 de

3.247 mm
2.254 mm
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A FORET-PLATE la moyenne interannuelle des pré
cipitations établie sur 7 ans est de ••••••••••••

l'année la plus sèche connue est 1957 avec
et la plus humide 1956 avec

1.904 nwn

1.037 lJIIl

2.924 lTIlI

Les isohyètes annuelles sont, d'une façon générale, perpendiculaires
au réseau hydrographique et décroissent régulièrement de l'aval du bassin vers
l'amont. A l'échelle de l'ensemble du Territoire, ces isohyètes sont celles
d'un mont de pluviométrie dont le sommet se situerait à l'embouchure de la
rivière AMOA et avoisinerait 3.000 mm en année moyenne.

La répartition mensuelle des pluies est en tous points semblable à
PONEfUHOtJHJ, GOA et FORET-PLATE. Les mois de Décembre, Janvier, Février et
Mars sont très humides, avec un maximum en Janvier. Les pluies diminuent à
partir d'Avril pour atteindre le minimum en Octobre, cette décroissance est
cependant moins régulière à FORET-PLATE qu'aux deux autres stations.

Les plus fortes valeurs de la pluvio~étrie journali~re relevées à
PONERIHOUEN sont les suivantes, pour les 10 années d'observations.

DATE P DATE P
1 1

1 1 1

1 18- 1-59
: 250,0 1 4-3-55 198,0
1 1

1
7- 3-58

1 244,6 1
17-1-59 196,0

1 1 1

1
5- 3-52

1 221,4 1
5-~-5S 189,2

1 : 1

17-12-52
1 221,3 1 5-1-57 188,2
1 1

JD- 0-56
1 202,0 1 29-2-60 1C5,U
1 1

1

- A FORET-PLATE pour les 7 ennéE:s cl' ob sn rve t Lens 1955-1%1

DI\TE P D''. TE F

17- 1-59 388,0 26-5-60 15':', C

2-12-61 22C,u 29-1-SC 1 . ï , ~
1 1

1 4-3 -55 1 220,0 18-1-59 1'~5,~

1 r
1 27-12-55 1 200,6
1

33

A FORET-PLATE la ~yenne interannuelle des pré
cipitations établie sur 7 ans est de ••••••••••••

l'année la plus sèche connue est 1957 avec
et la plus humide 1956 avec

1.904 nwn

1.037 lJIIl

2.924 lTIlI

Les isohyètes annuelles sont, d'une façon générale, perpendiculaires
au réseau hydrographique et décroissent régulièrement de l'aval du bassin vers
l'amont. A l'échelle de l'ensemble du Territoire, ces isohyètes sont celles
d'un mont de pluviométrie dont le sommet se situerait à l'embouchure de la
rivière AMOA et avoisinerait 3.000 mm en année moyenne.

La répartition mensuelle des pluies est en tous points semblable à
PONEfUHOtJHJ, GOA et FORET-PLATE. Les mois de Décembre, Janvier, Février et
Mars sont très humides, avec un maximum en Janvier. Les pluies diminuent à
partir d'Avril pour atteindre le minimum en Octobre, cette décroissance est
cependant moins régulière à FORET-PLATE qu'aux deux autres stations.

Les plus fortes valeurs de la pluvio~étrie journali~re relevées à
PONERIHOUEN sont les suivantes, pOl.'r les 10 années d'observations.

DATE P DATE P
1 1

1 1 1

1 18- 1-59
: 250,0 1 4-3-55 198,0
1 1

1
7- 3-58

1 244,6 1
17-1-59 196,0

1 1 1

1
5- 3-52

1 221,4 1
5-~-5S 189,2

1 : 1

17-12-52
1 221,3 1 5-1-57 188 ,2
1 1

JD- 0-56
1 202,0 1 29-2-60 1C5,U
1 1

1

- A FORET-PLATE pour les 7 ennéE:s cl' obSFn:v'3t iGns 1955-1%1

DI\TE P D''. TE F

17- 1-59 388,0 26-5-60 15':' , C

2-12-61 22C,u 29-1-SC 1 . ï , ~
1 1

1 4-3 -55 1 220,0 18-1-59 1'~5,~

1 r
1 27-12-55 1 200,6
1

33



~~

S
Q~

§
""")"")

l:~~'l."")

~..,~~

_
_

_
_

;r;:~lit

J
~"~.,"')

1

~

.;
~

a

~

~

.....

~

"')

~~

S
Q~

§
""")"")

l:~~'l."")

~..,~~

-
-
-
-
~

~lit

J
~"~.,"')

1

~

~

~

a

~

~

.....

~

"')

400

JFH4/t1JJ.I'ONO JFNANJJI1,OND Jf-N.lNJJI11DNO



- lLJillil pour les 7 m8mes années

i•
i DATE : P DATE P i

: i . i i.
i i i i i
i 6-1-57 i 360,6 i 2-12-60 i 250,0 i
i i i i 1
i 16-1-59 i 351,7 i 21- 3-61 i 225,6 1
: i i i i
: 14-7-60 1 283,6 i 27-12-55 1 222,7 1

i 1 1 i

: 4-3-55 1 271,4 i 1 :
: i i i :

Il ressort de ces chiffres que la hauteur de pluie journalière de
fréquence annuelle est voisine :

188 mm à PONERIHGUEN

223 mm à GOA

145 mm à FORET-PLATE.

On peut par conséquent admettre que la hauteur moyenne de la plu
viométrie journalière ponctuelle de fréquence annuelle sur le bassin
versant de la rivière de PONERIHOUEN est voisine de 170 mm. L'étude de
l'abattement des averses sur le bassin condüirait à la connaissance du
coefficient d'abattement le plus probable par lequel il faudrait multiplier
la valeur 170 pour obtenir la hauteur de précipitation journalière moyenne
sur le bassin, de fréquence annuelle.

III - REGIME de la RIVIERE.

Les échelles de la station limnimétrique de GOA sont implantées
à la tribu, en rive droite de la rivière, quelques centaines de mètres
en aval du confluent des deux bras princiraux. Les deux premiers éléments
sont fixés sur des massifs de béton et le2 é16ments supérieure, jusqu'à
9 mètres, sont fixés sur de vieilles érythrines qui bordent la rivière.
Ces échelles ont été observées avec beaucoup de soins, depuis leur pose,
par le Pasteur de la tribu.

Depuis 1954, vingt jaugeages de moyennes et basses eaux ont été
effectués en une section de la rivière située à 3 kilomètres en aval dee
échelles (ce qui ne modifie pas sensiblement la superficie du bassin
versant).
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- lLJillil pour les 7 m8mes années

i•
i DATE : P DATE P i

: i . i i.
i i i i i
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i i i i 1
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: i i i i
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i 1 1 i

: 4-3-55 1 271,4 i 1 :
: i i i :
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•

1 DATE 1 Hm 1 lJ m3/s.
1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 17- 4-55 1 0,635 1 9,21 1

1 29- 5-57 1 0,46 1 1,56 1

1 1 1 1

1 B- 9-55 1 0,489 1 2,7B 1

8-11-55 1 0,426 1 0,835 1

1 1 1 1
1 19- 5-56 1 0,527 1 4,08 1

1 12-12-56 1 0,578 1 7,125 1

1 1 1 1

1 B- 1-57 1 0,835 24,4 1

1 25- 5-57 1 0,493 1,4 1

1 1

1 21- 7-57 a 0,475 0,758 1

1 1B-1()..57 1 0,465 0,426
1

1 1 1 1

1 1D- 4-56 1 0,60 1 5,43 1

1 19-1[...58 1 O,53R 1 1,44
1 1

1 5- 2-5~ 0,74 12,9
1 30- 9-59 0,46 0,720

25- 'J I,,;n n,545 4,05-:.-'-1

7- 0-60 n,55 4,:3r:

?1-1 I-~ ~j 0,44 1,06

11- 4-G 1 0,61 1
6,6~

1

18- 7-61 0,50 1 2,12

22-11-61 0,64 9,00

La section est inl;tiJble. Il est cependElnt rossihle, È'.l l'ide de ces
jaugeages, d'6tùblir cinq barP.mes d'~talonnages Drproximatifs v~lables

successivement 1

- de Novembre 1954 à Janvier 1957
de Janvier 1957 à Janvier 1958

- de Janvier 1958 li Janvier 1~J9

- de Janvier 1959 à r'1ars 1960
- de r·iars 1960 à Décembre 1961 •

L'étalonnage des hautes eaux peut @tre estimé par l'arrlication de
la formule de 5trickler, gr~ce ~ deux profils en trAvers effectués à
121,5 mètree de distance, et en fonction de l'hypothèse suivante: les
tracés des sections mouillées utiles en fonction des cotes permettent
d'estimer que la perte d'fnergie (par extension la pente de la rivière
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entre les deux sections de mesure) est égale à la différence des cotes pour
la meme valeur de la surface mouillée. Cela Buppose en effet que les vitasses
moyennes dans les deux sections sont égales.

Profils en travers 1 et II.

1 co 1 SI 1 Rh 1H cote ;:JI! !!12 m2 m.
1 1 1 1

1 1 1 1

1
O,SO 1 19,95 1 10,64 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 53,2 1 39,9 1 0,78 1

1 2 1 121 1 105,0 1 1,74 1

1 1 1 1 1

t 3 1 191,9 1 168,1 1 2,60 1

1 4 1 265, f1 1 248,2 1 3,4.1 1

1 1 1 1 1

1 5 1 341,3 1 326,5 1 4,12 1

1 6 1 426,0 410,15 1 4,26 1

1 1 1

1 7 526 519,2 1 4,66 1

1
B 649,3

1 4,86 1

1 1 1 1

1 9 795,3 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

a) flin:ôi pour 5 c 200 1":12 on a

HI c: 3,40 HI! c 3,11 et Rh .. 2,7

Donc ~H .. 0,29 et i .. AH .. 0,22 .,. 2.4
1 121,5 1000

En fixant à 23 la valeur du coefficient V. de SrRICKLEil, en obtient
le débit 1

,
2/J

Q = 23 • ( 2.4 )< • ( 2,7 ) • 200 .. 438 m3/s.
1000

Pour K .. 26 ,.., .. 495 m3/s.-.1

" c: 28 Q .. 533 m3/e.,~,

3P.
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-h) Pour une surface mouillée de 400 m2 on a

HI • 5,80 HII • 5,69 et Rh • 4,2

Donc H • 0,11 et i • H • D,II • 9
1 125,5 10.000

En fixant à 30 la valeur de K on obtient le débit :

Q • 30, 0,03 • 2,6 • 400 Il: 937 m3/s.

c) Pour une surface de 1.200 m2 estimée correspondant à la cote 12,94, on
obtient une pente de 6.7 • Le rayon hydraulique est estimé à a mètres et,

10.000
avec un coefficient de 5trickler de 30, le débit s'évalue à 3.750 m3/s.

Cette estimation des débits des hautes eaux est très approximative
et ne constitue qu'un ordre de grandeur des débits correspondants à des cotes peu
souvent atteintes.

Nous disposons à l'heure actuelle, d'observations effectuées sur
6 années hydrologiques complètes, de Juillet 1955 à Juillet 1961. Ces obser
vations élémentaires consistent essentiellement en lectures journalières de la'
pluie ct bi ou tri-journalières des échelles, les débits journaliers que l'on
peut établir en fonction de ces lectures et des bar@mes approximatifs d'éta
lonnage, ne sont pas d'une rigoureuse exactitude, principalement en période
de crue. Les débits moyens mensuels que l'on calcule sont déjà plus exacts.
Quant aux modules et au module interannuel, il semble qu'on puisse s'approcher
.à moins de 10 %de la valeur réelle. .

On trouvera dans le tableau annexe les valeurs des débits mensuels et
des modules annuels des 6 années hydrologiques. On remarquera les valeurs
extrêmes des débits mensuels :

et

0,4 m3/s

60,1 m3/s

en Novembre 1957

en Janvier 1959.

Le module annuel varie du simple au double avec

et

a,a m3/s

16,3 m3/s

en 1959-60

en 1955-56~

La moyenne interannuelle du module est de 1 10,9 m3/e. correspondant
à un module spécifique de 1

43 l/a/km2.
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Les caractéristiques hydrologiques de la rivière se trouvent rêsumées .
dans le tableau suivant où :

- P est la hauteur de pluie annuelle sur le bassin-versant,
exprimée en millimètres.

- Mla valeur en m3/s. du débit moyen annuel.

- L la hauteur en millimètres de la lame dteau écoulée.

- D le déficit d'écoulement D a P - L

et Ke %le coefficient dtécoulement Ka • 100 L
P

ANNEES 1 P t·, L 1 D 1 Ke % 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1955-56 1 2.800 1 16,3 2.050 1 750 1 73 1

1956-57 1 2.065 1 9,0 1.135 1 930 1 55 1

: 1 1 1 1

1957-58 1 1.825 1 10,0 1.257 1 568 1 69 1

1958-59 1 1.915
1 10,3 1.305 1 610 1 68 1

1 1 1 r
1959-60 1.860 1 8,8 1.11 5 1 745 1 60 1

1960-61 1.830
1

10,9 1.372
1 458 1

75 1

1 1 1 1 1

1 r 1

: ~1OYENNE 1 2.050 10,9 1.372 678 67

. On peut estimer la valeur interannuelle de ces caractéristiques en
se basant sur le fait que le rapport des pluviométries moyennes annuelles
à PONERIHOUEN des 6 dernières années aux 10 dernières années est de 1

2.669.4
2.703,7

Ce m@rne rapport appliqué aux différents postes pluviométriques
conduirait à des hauteurs de pluies moyennes interannuel1es de 1

2.530 nvn à GOA
1.900 lMl à FORET-PLATE
1.550 mm à GOAPIN
2.640 mm à TCHAMEA.
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DEBITS MOYENS en m3/e.

RIVIERE de P 0 N E R I HOU ENA GOA

i F
- '. .- .,---- -------.- - .- ~- .- - ----r • • , . •1

1 ANNEES 1 JUIL. 1AOUT 1 SEPT 1 OCT 1 NOV 1 DEC. 1 JANV 1 FEVR 1 MAI~S 1 AVRIL 1 ~lAI 1 JUIN 1 MODULE 1
1 1 1 1 • 1 • 1 • 1 1 • •• • • • 1 1

1
1 i i i i 1 • i i : 1 • 1 i:• 1 1 1 • 1 • • 1 i • 1 i 1

1955-56 1,9 1 1,6 1 3,4 1 1,0 1 1,0 • 22,6 1 49,9 1 19,5 1 5,1 1 12,7 16,31 • 47,7 1 27,8 • i 1
1

1 1 : 1 1 1 • • 1 i 1 • 1 1

1956-57 2,7 : 2,1 1 12,0 1 3,2 • 1,6 9,2 1 35,2 1 33,1 • 5,5 t 2,5 1,9 t O,B 9,0:.. 1 1 • • 1 1.. i
1 1 1 1 • • 1 1 1 i • r 1 1

1957-58 O,B 1 1,8 1 0,4 1 0,5 1 0~4 1,9 1 48,3 • 17,4
1 4,9 t 10,01 1 1 18,4 1 16,2 t a,B 1 1
i

: • . 1 • 1 i 1 1 i 1 1 i 1.
1958-59 3,8 1 1,7 1 B,7 1 2,3 1 1,2 0,5 i 60,1 1 10,1 1 2,5 1,7 t 2,1 10,31 • 1 28,6 1 1 1 1:

1 1 : 1 1 1 • t 1 1 1 t 1 i

1959-60 1,4 1 2,6 1 0,9 1 0,7 1 3,9 i 10,3 3,3 3,6 1 25,5 t B,4 a,a1 1 1 • 19,0 1 26,0 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 •
196~61 17,8 1 7,4 1 2,9 1 1,7 1 1,9 2,3 1 12,1 1 35,0 1 6,7 3,4 t 4,2 10,91 1 1 36,7 t t i i

i
1 1 1 1 1 1 t 1 • i t •• 1 1

1
i i i i i i • i i i • 1 1 1

1

MOYENNE 1 4 7' i 2 9 1 4 7 1 1,6 1 1 7 1 7,8 1 34 a i 19 a 1 t 7,1 1 6,2 1 10,9 1
1 26,0 13,6

1 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 ' _ 1 · ' 1 ' i • • 1 i
1

1 _1 ~ : 1 1 1 -' J 1 i 1 i •
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RIVIERE de P 0 N E R 1 HOU ENA GOA

il j î ,
1

1 ANNEES JUIL. 'AOUT 1 SEPT. ' OCT. 1 NOV. 1 DEC. JANV. 1 FEVR. MAI~S
1 AVRIL 1

~lAI
1 JUIN MODULE 1

1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1•• i 1 1 1

1• • • 1 1 1 1 • 1 1 1 • 1 1

1955-56 1,9 1,6 3,4 1,0 1,0 22,6 49,9 19,5 1 47,7 27,8 5,1 12,7 16,3• 1 • 1 1 • 1 1 1 • 1 1 1 •1
1 1 1 1 • 1 1 • 1 1 1 1 1 1

1956-57 2,7 2,1 12,0 3,2 1,6 9,2 35,2 33,1 1 5,5 2,5 1,9 0,8 9,0:.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1.. 1
1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1957-58 0,8 1,8 0,4 0,5 0,4 1,9 48,3 17,4 1 18,4 16,2 4,9 B,e 10,0• 1 1 • 1 1 1 1 • 1 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1 • 1 1 • 1 1

195B-59 3,8 1,7 8,7 2,3 1,2 0,5 60,1 10,1 1 28,6 2,5 1,7 2,1 10,31 1 1 • 1 1 • 1 1 1 • 1 1
1

1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 •
1959-60 1,4 2,6 0,9 0,7 3,9 10,3 3,3 3,6 1 19,0 26,0 25,5 e,4 8,81 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1

1• 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1

196~61 17,8 7,4 2,9 1,7 1,9 2,3 12,1 35,0 1 36,7 6,7 3,4 4,2 10,91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1 1 • 1 1 • • 1 1 1 1 1 1
1

1

MOYENNE 4 7' 1 2,9 4,7 1 1,6 1 1,7 7,8 34,B 1 19,B 26,0 1 13,6 t
7,1 6,2 1 10,9 1

t
1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1 1 1 J 1 i 1 1



Le réseau des isohyètes interannuelles que l'on peut ainsi tracer sur
le bassin de la PONERIHClJEN, conduit à une lame d'eau tombée en moyenne sur le
bassin dB 1

P •

En conservant un coefficient d'écoulement moyen de 67 %, on aboutit
aux valeurs suivantes 1

- Hauteur des pr~cipitations annuelles

- Module interannuel de la rivière de GOA

lame d'eau annuellement écoulée

- Déficit d'écoulement

- Coefficient d'écoulement

CRUES et ETIAGES EXCEPTIONrJELS.

1C,~ 1:':3/s.

1.370 mm

675 mm

67 %.

L'absence d'appareils enregistreurs installés sur le bassin-versant,
ne permeb pas de faire une étude précise des crues et de définir l'hydro
gramme type de la rivière. Cependant, on peut se rendre compte d'après les
quelques observations qui ont été faites, que deux types de crues peuvent
se produire suivant que les ondes de crues des deux branches, r~OU;~IN et
NERIHOUEN, parviennent simultQné~cnt ou non à lù zt2ticn ce [DA. Le 3Econd
cas est le plus fréquent, la pointe de crue est alors moyenne et le temps
de ruissellement est très long, la crue étant complexe. Par contre, lorsque
les deux ondes de crues atteignent simultanément la station, ce qui est
assez rare puisque cela nécessite des conditions particulières de l'averse,
le niveau de l'eau monte considérablement à la station. C'est ainsi qu'en
1948, vraisemblablement le 27 Janvier, l'eau 8 atteint 12,94 mètres corres
pondant, d'après les estimations que l'on peut faire, à un d~bit de pointe
de crue de 3.750 m3/s. soit une répartition spécifique de plus de
15 m3/s/Km2 de bassin-versant. Plue récern~~nt, le 1~ Janvier 1959, lors-
du passage du cyclone Béatrice, la cote de la ~ivière a atteint 10,10 m.
représentant un débit de pointe de 2.400 m3/s. soit 9,5 m3/s/Km2. Nous repro
duisons ci-contre l'hydrogramme approximatif de cette crue.

Les étiages les plus sévères ont été observés au cours des mois
d'Octobre et rJovembre 1957. Le jaugeage du 18 Octobre 1957 accusait un dé
bit de 0,426 m3/s. à la cote 0,465. Or, le tarissement s'est prolongé
jusqu'à la fin de Novembre o~ le niveau de l'eau était descendu à la cote
0,440. L'extrapolation des faibles débits n'est pas possible en raison de
l'instabilité de la section. On peut seulement dire que le débit instantané a
été inférieur à 400 l/s. et vraisemblablement descendu entre 200 et
300 l/s. c'est-à-dire entre les débits spécifiques de 0,8 et 1,2 l/s/Km2
de bassin-versant.
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bassin dB 1

P •
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67 %.
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Pour les mftmes raisons que nous avons plusieurs fois évoquées plus

haut, la courbe interannuelle des débits classés p ne peut pas 8tre tracée
avec précision, surtout à ses extremités. Cependant, on cannait approxima
tivement les valeurs des débits caractéristiques:

tenant compte des 6 années d'observations, leurs valeurs sont les suivantes 1

nC
9 1,13 m3/s.

nC6 2,45 m3/s.

DC
3 6,9 m3/s.

Les débits caractéristiques d'étiage et de crue auraient, sous toutes
réserves, les valeurs suivantes :

1,751/s/Km2.

240 1/s/Km2.

•

60 mJ/s.

0,44 m3/s.DC E
10

jours

DC C
10

jours

Il est à remarquer que le module de 10,9 m3/s. correspond au débit
caractéristique DC

64
jours. Le débit moyen annuel n'est donc atteint ou

dépassé que 2 mois par an.

IV - CONCLUSION.

De par son module interannuel et la superficie de son bassin-versant,
la rivière de PDNERIHDUEN à GOA, se classe parmi les "rivières de troisième
catégorie de la Nouvelle-Calédonie. Son originalité provient de la particu
larité de son réseau hydrographique qui se compose de deux branches d'égale
importance. Cette disposition a pour conséquence que 1

1/ si l'on remonte l'une ou l'autre branche de la rivière en amont de
GOA, qui se trouve à basse altitude (30 m.), en vue de rechercher une chute
relativement importante et un stte d'implantation d'un ouvrage quelconque,
on abandonne au départ la moitié de la superficie du bassin-versant, soit, à
priori, la moitié du volume d'eau écoulé.

2/ suivant la nature des précipitations, la pointe de crue à GOA peut
8tre modérée si les ondes de crues des deux branches de la rivière ne par
viennent pas simultanément à la station, ou très forte dans le cas contraire
si les ondes de crues viennent s'ajouter. Il en résulte qu'une des méthodes
de la protection contre les crues pourrait consi~ter b augmenter d'une façon
quelconque, et sensiblement, le temps de parcours des eaux sur l'une ou'
l'autre branche de la rivière, ce qui conduirait à l'étalement important
de l'onde de crue dans la branche principale en aval de GOA.
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~ 1 VIE R E DE HOU AIL 0 U

A LA

5 T A T ION DE NEP E ROU

.1·- DOr~EES GEOGRAPHIQUES.

La riviè~ de HOUAI LOU prend ses sources dans le massif serpentineux
du r·I:l·~AOYA (1.441 m.) et du r·f: nOA (802 m.) au Sud-Ouest. Après une trentaine
de kilomètres d'un cours aux nombreux méandres, la HOUAI LOU se jette dans la
mer par un vaste delta, peuplé de palétuviers, qui reçoit également la Tu au
Nord et le NEAOUA au Sud. Les principaux affluents qu'elle reçoit sont, en
rive droite, la rivière de Coula et en rive gauche, la rivière de Komendo,
la rivière de Gondé qui descend du Ve Kanin (1.013 m.), la rivière de Kouiné
qui descend du Sphinx (978 m.), et la rivière de Pbué qui prend sa source au
sommet Arago. (929 m)

Le bassin-versant de la rivière a une superficie de 325 Km2. Cette
valeur a été mesurée sur les cartes américaines. Son périmètre mesure 85 Km
et son coefficient de forme est de r

Kf • 0,28 P 1,31

Le bassin est asaez peu boi.sé , La forl!t du sorme t Arago, au Nord,
se prolonge eur la ligne de crete- du Sphinx, du ~e Kanin, du ~bnt Mindoua
et rejoint BU Mont Apinie la foret de PDNERIHOUEN. Au Sud, la foret cie
ME MAOYA se prolonge sur le Me Boa puis le Mont Proboconou et s'étend,
~ l'Est, sur la haute vallée de la r~AOUA. L'intérieur et l'Ouest du
bassin ne sont pas forestiers. Quelques lambeaux d'une foret primitive
restent seulement en place, dans quelques thalwegs.

p. SAI~LIN donne de ces for~ts les descriptions suivantes

for~t au SOr~T ARAGO (7.900 hectares).
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L'état boisé n'est bien d~veloppé que sur les flancs du sommet ARAGO .
et les collines qui l'entourent de toutes parts, s'étendant à l'W jusqu'au voisi
nsg& de la baie de Ba. Les Ta~anous sont répandus sur les cr~tes; la for!t
possède la plupart des espèces courantes; les sujets sont de taille assez
restreinte.

Composition floristigue.

Sommet Sapin et plateau environnant 1 for!t mélangée.

Guttiféracées : V~ntrouziera, Garcinia.
Cunoniacées : GeisBois, Cunonia, Weinmania.
Proteacées : Kermadecia.
Pinacées 1 Agathis ~borei, etc •••

Pied et flancs du Sphinx, serpentineux.

En altitude, dominance de Calophyllum montanum.

A basse altitude:

Aleurites moluccana.
Hernandia cordigera.
Eloeocarpus, persicifolius.

For~t de BoURAIL - HoUAILOU (16.680 hectares).

Entre la route de BoURAIL à HOUAI LOU - qui franchit la Chaîne au Col
des Roussettes - et le r-le Aoui, elle n'est pas séparée des massifs voisins
de Table-Ùnio et de Doqny, L'altitude varie entre 350 m. et 850 m. (i-~e Aoui
896 ml. Le relief est relativement peu accidenté, carùctère remarquable.
L'unité topographique est fournie par le cirque de la haute Kamoui et de ses
nombreux petits affluents. Exposée à l'Est gr~ce à la faiblesse du relief et
à l'altitude favorable, cette for@t est à peu près continue. Elle comporte
quelques cr!tcs à Niaouli de surface insignifiante. C'est le massif le plus
continu de la grande Terre.

Le terrain comprend des roches cristallophylliennes au N.W., des
schistes au N.E. et des épanchements serpentineux au S.

Le sol est d'argile jaune généralement mince.

Composition floristigue.

Dominantes 1

Proteacées (Kermadecia sinuata).
Cunoniacées 1 Geissois racemosa,

Geissois Dalansae.
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Fréquentes 1

~di8Cées (Hernandi.a cordigera).
Lauracées 1 Crytocarya odarato, Cryptocarya

lanceolata.
~racées s Sparattosyce dioica, Ficus.
~liacées (DysoxylLlll sp.).
Sapotacées (Chrysophyllum sp).
Santalacées (Santalum albun).
Guttiferacées (Garcinia Puat), Garcinie Spa

Rares 1

Légumineuses (Albizzia granul.cma).
Eloeocarpacées (Eloeocarpus persici'olius,

Couthovia-néo-Caléclonica) •
Cunoniacées (Cunonia Weinnanie).
Araliacées (Schefflere Gabriellas).
Anacardiacées (SemecerpuB atra).

Peuplements spéciaux 1

la sur serpentine, dominance de Calophyllum
calédanicum,

20 un peuplement de Agathis Moorei,

3D un peuplement d'Araucaria Balensae.

HYPSOt-1ETRIE.

L'hypsométrie du bassin Dst trèa réguli~J.'S. Le point culminant est le
r-le r·ooya, au Sud-Ouest, avec 1.t'tlllètres. L'altitude moyenne du bassin, déter
minée d'après las cartes améric8ires, est de 346 mètres. les pentes les plus
fortes se situent sur le versent Nord et Sud-Ouest. L'indice de pente du
bassin, défini par la formule i • L x D est de 18,6 ~, lég~rement inférieure
~ celui du bassin de la PO~ERIHOUEN 5

GEOLOGIE.

Dans son étude stratigraphique sur la Nowelle-Calédonie, r--.eurice
PIROUTET précise d'abord r -Très importante est la HOUAIlDU. Constituée par
la réunion des eaux de la moitié méridionale de la dépression dominée par le
Sphinx du c8té oriental, et par la ~ Maoya du c8té occidental, ainsi que
par la presque totalité de celles du versant oriental dés siSricitQ..achi,stes
dont un lambeau est ici visible entre BDURAIL et HOUAlLOU, elle coule
ensuite dans un étroit boyau qui ne s'élargit qu'un instant, avant son
entrée dans la vallée qu'elle s'eàt creusée, sur une longueur d'environ
1 Km, à travers la bande serpsntineuse cat~re·.
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Plus loin, dans son chapi tre réservé aux schistes anciens, l'euteur
décrit la région comprise entre HOUAllOU et BOURAIL 1 -Dans la tra~ersée de
l'Ile, entre HOUAlLOU et BOURAIL, on rencontre successivement trois bandes
de schistes anciens.

1°/ - la première bande que l'on rencontre entre les confluents avec
le rivière de HOl.IAILOU de creek de DEA et celui de MCllE, présente là une lar
geur de 1.500 m. ou un peu moins. C'est elle qui, sur la rive droite, cons
titue le Mont Olau. Je ne sais si elle se prolonge du c8té du N.W., mais
en tout cas, elle ne semble pas se poursuivre bien loin du 08té du S.E.
car à peu de distance déjà, dans la vallée de la rivière de ~EA, son prolon
gement MOntre surtout des dép8ts attribuables au Permotrias.

cette bande présente principalement des schistes quartzeux foncés
avec quelques lits de phyllades plus argileuses. Il existe aussi des
88sises de schistes très quartzeux verdAtres, compacts et non fissiles. Les
couches relevées presque verticalement, plongent vers l'intérieur et sont
fréquemment très plissotées.

2°/ - La deuxième bande, large de moins de 1 Km, se montre immédia
tement après la station de CARDVIN.

On veit là des schistes verts quartzeux extr8mement plissotés et
contournés. Parfois, sur une longueur de quelques mètres seulement, dans le
lit de la rivière, on voit la m8me couche, relevée presque verticalement,
changer plusieurs fois le sens de son pendage.

Si cette bande se prolonge vers le N.W., elle ne semble pas avoir
là une hien grande importance, car l'aspect des formations visibles sur
le versant gauche de la vallée de la rivière de GO~ par8tt ette~out uni
quement celui des dépets permo-triasiques. Il n'en est pas de même du ceté
S.E., où les couches semblent se relever et où, auprès de rlEA, ~ quelques
kilomètres, les schistes anciens prennent une prédominance marquée et
paraissent se montrer seuls plus haut que r·1EA.

3°/ - Dans la bande permo-triasique de GONDE se voient des lambeaux
de schistes anciens qui, ainsi que je viens de l'indiquer, envahissent
de plus en plus vers le S.E. Ils se montrent de plu~ :n plus fréquents à
mesure que l'on s'avance vers l'intérieur.

4°/ - Vers COULA, débute une nouvelle ser1e de schistes anciens
dans laquelle se montrent cette fois, et finissent par dominer, les séri
citoschistes, sur une grande largeur, jusque sur le versant occidental de
la chatne, dans la région tout ~ fait haute des rivières de la DDUENCHEUR
et de la POUEO, auprès de BDURAIL. Toute cette série est constituée par
des schistes durs, souvent quartzeux, de plus en plus sériciteux et de
teintes sombres, verte dominante, avec, parfois, apparition de schistes
argileux, sériciteux et talqueux, souvent rouge-violacé, ,~tamment la
grande masse de beaux séricitoschistes, véritables quartzites pylladiens,
sériciteux le plus fréquemment, qui constituent le sommet de la chatne de
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des schistes durs, souvent quartzeux, de plus en plus sériciteux et de
teintes sombres, verte dominante, avec, parfois, apparition de schistes
argileux, sériciteux et talqueux, souvent rouge-violacé, ,~tamment la
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la pente occidentale. le tout est extrêmement plissoté. Sur le flanc du
~E BOA, j'ai recueilli, dans ces séricitoschistes quartziteux, une empreinte
de piste, très probablement d'annélide. Au ~rne endroit on constate la pré
sence de cinabre et m8me, para!trait-il, de mercure liquide (je n'ai pu en
voir moi-mt!!me).

Il semble que ce lambeau est limité, du caté de l'W, par la vallée
:e KARAGREU, puis par les serpentines du ME BOA. Il occupe encore le haut
Jes vallées de la Douencheur et de la Poueo et, ici, il se bute au prolongement

de ce ceté, du grand massif serpentineux de KOUAOUA. Vers l' E, il paratt
s'étendre aux dépens de la bande, à Trias dominant, de GONDE, car toutes les
montagnes entre Mea et Ni paraissent constituées par ces schistes anciens.

les séricitoschistes dominent et se montrent presque seuls dans toute
la partie du lambeau limitée vers liE par le cours inférieur de la Coula et
son prolongement, jusqu'aux serpentines du ~e Aoui. Toute la partie à liE de
cette limite est surtout constituée par la série ~m~ciatement supérieure.
Du ceté du N.W., c'est-à-dire au-delà de la HOUAILOU, il ne semble pas que
les séricitoschistes, tout au moins, s'étendent à quelque distance. Les
schistes qui les surmontent paraissent beaucoup plus au loin dans cette di
rection.

On y rencontre toujours les m8mes roches qu'auparavant.

Toute cette série ancienne présente dans ce lambeau, des directions
et des pendages très variables; aussi est-il très difficile de se rendre
un compte exact du sens général réel de ces derniers; en effet, ceux que
l'on peut observer peuvent fort bien provenir d'un déversement tout local
ou d'un reploiement des couches dans le sens vertical. Cependant, le pen
dage le plus fréquent, ainsi qu'un lambeau nummulique, pincé en synclinal
dans la région des sources de la DOUENCHEUR, et dont l'allure est très
nette, indiquent un déversement des plis vers la cats orientale .!Etudiant
le permotrias de la cate orientale, l'auteur cite notamment 1 "Depuis la
cSte Est, en s'avançant vers l'intérieur, on rencontre successivement plu
sieurs bandes".

10
/ - Une série de petits lambeaux peu ~portants apparaissent entre

les serpentines de la bande côtière et la bande synclinalecrétacée située
de ce c6t~. Les assises visibles appartiennent à la série supérieure et
sont fort se~blablss à celles qu'on observe à POINDlr'IE. Un de ces lambeaux
sc ~ontre entre la TU et la HOUAlLOU et un autre voisinage de ~ERE. Entre
ce~x-ci, il en est quelques autres absolument insignifiants.

2D/ _ Dans le vallon de Nindia, sur la rive d=oite de la HOUAILDU,
ap, araissent dè s schistes phylladiens, de la base èe 1<::1 sé r Le, renfermant
quelquc3 lentilles de calcaire cristallin émergeant en massifs ruiniformes
et c;ui jalDnnent un axe anticlinal au "lilieu des dépêt.s crétacés.

3 0 / - Le long du caté interne de la bande synclinale crétacée,
vient la continuation des dépats triasiques les plus orientaux rencontrés
déjà depuis pmJERIHOUEN. VeTé" r'10NEO et depuis là, vers le S.E. ce sont
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d'abord des schistes ardoisiers, grossiers, des arkoses et grés schisteux,
appartenant à la base de la fonnation, qui bordent le crétacé. En arrière,
vient la série des schistes argileux que l'on voit, un peu plus loin,
pendant un certain temps, venir au contact de celui-ci. Ain~i donc, la
direction du synclinal crétacé vient couper très obliquement celle des plis,
triasiques. Dans la portion à droite de la HOUAILOU, on voit des schistes
argileux faire place, sur le flanc du KABE HARA, aux formations inféri~ures.

4 D/ _ Séparée de la précédente, dans la vallée de la HOUAILOU, par
un lambeau de .chistes anciens qui par"tt peu étendu en longueur, vient .
une bande permo-triasique a'étalant, dans sa traversée par la HDUAILOU,
depuis le confluent de celle-ci avec la ~~E jusqu'à CARDVIN. A la base,
viennent lea schistes phylladiens, les grès et arkoS8s schisteux, souvent
quartzeux ici, de couleur sanbre, su:nnontés par une puissante série de
schistes argileux semblables en tout à ceux de la TIWAKA et de PDINDIMIE.
L'argile rouge, formée par la décomposition de ces derniers, passe sur
le flanc occidental de la montagne du Sphinx, dont le sommet inaccessible
est peut-fltre bien constitué par des calcaires cristallins, à moins qu'il
ne soit fonné par les grès et arkoses schisteux durs, de la base de la
série qui, sur le bord même de la HOUAlLOU, ont donné naissance à des
pyramides ou obélisques rocheux. De ce ceté, la base du Permo-Trias
renferme également des poudingues à petits éléments.

saI _ Au-delà d'une bande de schistes anciens, traversée par la
HOUAILOU entre CAROVIN et GONDE, on retrouve des schistes permotriasiques
mais très plissés, avec des lambeaux de schistes anciens se montrant dans
des axes anticlinaux.

6-/ - Enfin, il sBmble que les couches permotriasiques du haut de
la rivière de PONERIHOUEN se poursuivent jusqu'au voisinage de KARAGREU,
du ceté occidental des schistes à séricite du Pro boconou, car j'ai vu
des Pseudomonotis Richmondiana, provenant ~ .. , ~ un ~iste absolu
ment différent de tous ceux de la ceta Cl.Jest et identique à certains
du niveau des schistes argileux permotriasiques de la chaîne. Enfin,
dans son chapitre réservé aux roches éruptives et plus spécialement aux
roches plutoniques, M. PIROUTET écrit : "Les gabbros paraissent ne pas
!tre rares. Dans les schistes du permo-trias du haut de la vallée de
KOUAOUA, appartenant à un niveau assez inférieur (quoique n'étant plus
tout à fait à la base), se montre une masse de gabbro.

D'autres existent très probablement aussi, au milieu du Permo
trias dans le haut de la HOUAILDU, ou plutôt dans les vallées des
affluents de celle-ci, et se montrent à l'état de cailloux roulés dans
cette rivière à pàrtir de GONDE •••• "

L'EQUIPE~~NT DU BASSIN COMPREND 1

- 1 station limnimétrique à NEPEROU (1954)
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1 pluviomètre du service météorologique à CAROVIN (1950)

- 1 pluviomètre journalier au COL des nCUSSETTES (1954)

1 pluviomètre journalier à BOREARE, qui a da 8tre abandonné en
raison du peu de sérieux que rev8taient les lectures.

Les pluviomètres avoisinants sont ceux de :

- HOUAILOU (station météorologique)

- GOAP!N

- NERIN, dont les lectures sont la plupart du temps erronées.

cur.'iATOLOGIE.

Le service de la météorologie en Nouvelle-Calédonie publie depuis
1952 les valeurs de température à la station de HDUAILOU. Les valeurs de
la température moyenne mensuelle et annuelle à HOUAI LOU, dfj~ mentionnées
dans le chapitre réservé à la rivière de P[]NERlHOUEfJ, sont les suivantes :

: i

:JAMI.: FEV. :f·1AHS :AVR. :MAI :JUIN :JUIL.:AOUT : SE PT • : OCT • :NOV. :DEC.
~'oyen

: :ne
: :
: 26 0: 26 6: 26 0: 24 1: 22 4: 21 0: 19 8: 20 01 21 3: " 24 1: 25 4: 23 2:22 3", : ' : ' : .' : ' : ' : ' 1 ' : ' : ' 1 ' : ' : ' :

: 1 : : : : : : :

Les années 1956 et 1951 ont été marquées par les valeur~extremes de
la température enregistrées au cours des neuf années d'observations. En effet,
la valeur moyenne du maximum journalier atteignait en février 1956 34°1 et
celle du minimum journalier s'est abaissée en Juin 1951 jusqu'à 11°1.

En 1956, la température moyenne annuelle était maximale avec 23°1
et en 1957, elle était minimale avec 22°4. Comme on le voit, l'écart entre
les extrêmes est très faible (1°3).

Le poste pluviométrique de HOUAI LOU , du service météorologique, ex
ploité régulièrement depuis 1952, présente 10 années d'observations régu
lières. La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 1.856,3 mm.

Le~ écarts maximaux à cette moyenne ont été observés en 1953 avec
une pluviométrie annuelle de 1.061,5 mm et en 1954 avec une pluviométrie
annuelle de 2.393,5 mm.

Le poste pluviométrique de CAROVIN, également du service météorolo
gique, présente 6 années d'observations régulières depuis 1956. La hauteur
nôyenne des précipitations annuelles, calculée sur ces 6 années est de
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2.000 mm avec un maximum de 2.325 mm (chiffre approximatif) en 1956, et un
minimu~ de 1 .382 ~n en 1957. La nnyenne ùes prtcipitations des 6 dernières
années à fiClJJ'.ILOl! est de 1.015 ~T'1, celle des 1[) dernières ennéas de 1.05G mu,
On peut donc adopter com~e noyenne interannuelle des précipitations à
CA'\CVI~; la valeur de :

2~OOO x 1,856 = 2.045 mM

1.815

Le pluviomètre journalier du COL d~s rWLJSSETTES a été conservé régu
lièrement depuis 1955. Nous disposons donc des hauteurs d'eüu relatives aux
7 dernières années. Leur valeur noyenne est de 1.775,7 nm. Le maximum a [té
observé en 1961 avec 2,198,1 mm et le minimum en 1960 avec 1.314,8 mm, La
moyenne des précipitations dos 7 dernières années à HOUAILCU est de 1.031 mm.
On admettra donc que la valeur de la pluviométrie interannuelle au COL des
ROUSSETTES est de 1

1.176 x 1.856 = 1.0CO mm.
1,031

En fonction de ces valeurs, le trücé du réseau des isohyètes inter
annuelle~ sur le bassin-versant de la rivière de HOUAILCC conduit ù une
pluvior.étrie mo~~nne annuelle de 1.913 r.lm,

La forr.a du r~seau des isohyètes est commandé principale~cnt par la
pr~sence au rJord Ouest du mont de pluviom;':trie de la région TWAKA-A:'~OA,

à l'Est par l'Océan, au Sud-Est par le creux pluviométrique de la région
de CANALA, au Sud-Ouest par l'écran montagneux qui abrite la cete Ouest du
Territoire •

~es diagrammes comparatifs des hauteurs d3 pluie moyenne [;~nsuelles

à HDLlAILDU, CP,ROVHJ et au COL des ROUSSETTES, ne sont pas eussI ressemblants
qu'on aurait pu le penser, La rérartition mensuelle de la pluie à HOUAILOU
diffère de celle des d8UX autrec stations par le fait que d'une part le mois
de Janvier est faiblement pluvieux, alors que les précipitatio~s de ce mois
sont importantes ailleurs, et d'cutre part la décroissance de la pluviosité
est progressive d'Avril à Octobre tandis qu'elle présente un palier de ~ai

à Septer-:bre 2UX deux autres postes. Il est cependant remarquable d'observer
le mininum très accusé qui se produit aux trois stations en Octobre. Ce mini
mum d'Octobre, bien marqué, s'observe en règle générale sur tout le Terri
toire,

Les hauteurs de pluie journalière exceptionnelles que l'on a observées
à HC~AILCU-~u cours de 10 dernières années (52-61) sont les suivantes 1

•
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On admettra donc que la valeur de la pluviométrie interannuelle au COL des
ROUSSETTES est de 1

1.176 x 1.856 = 1.0CO mm.
1,031

En fonction de ces valeurs, le trücé du réseau des isohyètes inter
annuelle~ sur le bassin-versant de la rivière de HOUAILCC conduit ù une
pluvior.étrie mo~~nne annuelle de 1.913 r.lm,

La forr.a du r~seau des isohyètes est commandé principale~cnt par la
pr~sence au rJord Ouest du mont de pluviom;':trie de la région TWAKA-A:'~OA,

à l'Est par l'Océan, au Sud-Est par le creux pluviométrique de la région
de CANALA, au Sud-Ouest par l'écran montagneux qui abrite la cete Ouest du
Territoire •

~es diagrammes comparatifs des hauteurs d3 pluie moyenne [;~nsuelles

à HDLlAILDU, CP,ROVHJ et au COL des ROUSSETTES, ne sont pas Dussi ressemblants
qu'on aurait pu le penser, La rérartition mensuelle de la pluie à HOUAILOU
diffère de celle des d8UX autrec stations par le fait que d'une part le mois
de Janvier est faiblement pluvieux, alors que les précipitatio~s de ce mois
sont importantes ailleurs, et d'cutre part la décroissance de la pluviosité
est progressive d'Avril à Octobre tandis qu'elle présente un palier de ~ai

à Septer-:bre 2UX deux autres postes. Il est cependant remarquable d'observer
le mininum très accusé qui se produit aux trois stations en Octobre. Ce mini
mum d'Octobre, bien marqué, s'observe en règle générale sur tout le Terri
toire,

Les hauteurs de pluie journalière exceptionnelles que l'on a observées
à HC~AILCU-~u cours de 10 dernières années (52-61) sont les suivantes 1
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DATE 1 P DATE P 1

1

18-1-59 1 250,0 1 1 31-12-53
: 168,5 1

1 1 1 1 1

18-12-52 1 210,5 1 1 9- 6-58
t 163,0 1

1 1 : : 1

1 s- 1-57
1 282,0 1 1 20- 7-52 1 159,0 1

1 1 1 1 1 1

1
17- 1-59

: 2UD,0 1 1 S- 3-52 1 157,5 1

1 1 : 1 1 1

:
4- 3-55 1 182,0 1 1 13- 3-59 1 150,0 1

t : 1 t 1

1 1 t

On peut donc estimer que la pluie journalière de fréquence annuelle
est voisine de 150 mm à HOUAILOU.

A CAROVIN, au cours des 6 dernières années (56-61), les hauteurs ex
ceptionnelles de pluies journalières sont les suivantes :

DATE P DATE P

:
18- 1-59 276,0 10- 6-56 1 177,5 t

t 1 t t 1

1
7- 2-61

t 209,5 1 t 8- 3-5B : 175,0 1

1 1 1 t
t

29- 1-59
t 185,0 : 21- 3-61 1 174,0 1

t t : t ,
t : :

La pluie de fréquence annuelle serait alors de 175 mm.

AU COL des ROUSSETTES, les 7 plus fortes valeurs observées de 1955
à 1961 sont:

DATE P 1 DATE P t
1

t
17- 1-59

t 220,3 1 t 13- J-S9 1 135,2 1

1 1 t t 1
1 27-12-55 t 205,0 1 t 26- 5-60 t 126,6 1
t 1 1 t 1 1
1 3-12-61 1 161,3 1 t 31- 3-55 1 125,0 l-

I t t t t 1
t·

6- 2-61 1 152,1 t t t 1
t t 1 t t 1

1 : , 1 1

•
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•
La pluie journalière de fréquence annuelle serait donc voisine de

125 mm.

L'ordre de grandeur de la pluie journalière moyenne ponctuelle de fré
quence annuelle sur le bassin de HOUAILOU serait de 150 mm. La connaissance du
coefficient d'abattement le plus probable sur le bassin conduirait à estimer
la lame d'eau wlbée sur le bassin au cours d'une averse de frbquence annuelle.

III - REGnE DE LA RIVIERE.

de la route Territoriale
HOUAILOU. Elle se compose
la station est de 6 mètres

se situe en bordure
en amont du pont de
1954. L'altitude de

de l'I.G.N.).

La station de NEPEROU
nO 6 BOURAIL-HOUAILOU, à B Km
d'éléments d'échelle posés en
(d'après la carte au _~I;;....__

50.000

Depuis l'ouverture de la station, en septe~bre 1954, 24 jaugeages ont
été effectués à la station de NEPEROU •

•
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1 1

DATE H m Q m3/s.
1 1 1

1 1 1

1 27-12-54 1 0,65 1 5,23

15- 1-55 1 0,555 3,23 1

1 16- 1-55 1 1,05 1 15,2 1

c- 6-55 1 0,63 f 4,35 1

3-10-55 0,54 1 3,37 1

10-11-55 0,45 f 1 ,71
,

19- 5-56 0,573 1 6,80 1

20- 7-56 0,48 4,59

12-1.2-56 0,57 8~25
f

18-12-56 0,346 1 3,10 f

8- 5-57 1,295 f 35,4 f

27-5 -57 1 0,218 2,32 f

10-1(.1-57 f 0,145 0,964 f

10- 4-58 0,385 1 5,B2 •
1 21-10-58 1 0,175 f 2,41 1

J 29- 1-59 1 0,97 f 14,95 1

29- 5-59 0,448 f 3,67
1

1 24- 9-59 1 0,258 1,73 1

f 25-3 -60 0,41 f 4,12 f

f 8- 8-60 1 0,505 1 5,09 1

21-11-60 f 0,22 1 1,72 1

1 11- 4-61 f 0,655 1 9,5 1

18- 7-61 0,30 1 4,0 1

1 22-11-61 0,428 1 5,79 •
1 f f 1

1 :
1

La section est très instable. Le jaugeage du 8-1-57 à 35 mJ/s. ne peut
pas se rattacher à toutes les courbes de tarage. On peut en conclure qu'à le
cote 1,30, la JRDdification' de la section après chaque crue I!l8t encore impo~

tante. II en réaulte que l'extrapolation du tarage vera les débite dII CruB

n~est pas possible, on ne peut 8tre que fantaisiste IDIÙgré le relevé qui •

•
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été fait d'un profil en travers au droit de la section. En amont des échelles r
le lit de la rivière se presente, li l' heure actuelle, sous la forme d'un chenal
de 1,50 m. de profondeur environ, creusé dans un vaste li~ mineur relativemenl.
plat et encombré de petits galets. Il est donc probable que la penta de la ri
vière dans la section dB In8sure croisse rapidement en période de .crue jUSQu'è
la cote qui correspond au débordement du chenal dans lequel les vitesses doiver
'tre rapides. Au-dessus de cette cote, la pente doit sans doute brusquemem
présenter une croissance beaucoup moins rapide qui, an très hautes eaux, doit
devenir régulière et uniforme lorsque la rivière occupe tout son lit. Un
étalonnage très serré est donc indispensable à'la connaissance des débits de
crue et partant,' du module de la riviàre. Cet étalonnage ne serait d'ailleurs
pas suffisant en raison de l'extrlme instabilit~ de la section. Les sections
stables que l'on rencontre, sur le seuil rocheux en amont de CARDVIN, n'ont pu
'tre 'équipées en raison de l'absence de lecteur chargé d'effectuer les relevés
journaliers. L'étude complète du régime de la rivière de HOUAILOU nécessiterait
l'implantation d'un limnigraphe il une dizaine de kilomètres en amont de NEPEHOU •

A l'aide des jaugeages effectués, des bar8mes d'étalonnages des basses
et lIIOyennes eaux ont pu ttre établis.

1 - d'Octobre 54 au 5 Mars S5

2 - de Mars 5S au 5 Sertembre 55

3 - du 5 Septembre 55 au 27 Septembre 55

4 - du 27 Septembre 55 au 11 Septembre 56

5 - du 11 Septembre S6 à Janvier 57 {jaugeage à 35 m3/s.>

6 - de Janvier 57 au 19 Décembre 57

7 - du 19 Décembre 57 au 17 Janvier S9

B - du 17 Janvier S9 du 1er Mars 60

9 - du 1er Mars 60 au 7 Février 61

10 - du 7 Février 61 au 2 Décembre 61.

Des débits journaliers de basses et de moyennes eaux, que ces bar!mes
d'étalonnages permettent de connsttre, on peut tirer d'une part la valeur du
coefficient de tarissement de la rivière, et d'autre part la valeur des dé
bita carecUrisUques, at l'allure du bas de la courbe interennuel1e des
débita c.laes's.

TARIS5(~NT.

./

La prisence de .lB petite saison des pJ.uies, plus ou ..,ine -.rquée,
qui 88 ~it d' habitude au mis de Septewlbre, perturbe BOUvem la dé
croi.ss8nca g6n6rale des débits journaliers. Le valeur de ces d6bita de
saison sèche portée ew: des graphiques an coordonnées 88IIli-logerithmiques
pezmet, certairea années, de déceler une déc.roissance exponentiall.e tre
du!te graphiquement par une dro.ita dont 111 pante est le coefficient de ta
rissemem.
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Log Q = Log r~ 0 -0( t

0< Log CI. a Log Q

t

Ainsi, pour l'étiage de 1954 on trouve

of., = 0,0111 = -L.
90

ou encore

...L •
ci-

90 jOLJrs •

En 1955 et en 1956, les droites de tarissement n'arporaissent pas de
façon précise, la période sèche n'étant pas auf'f'Lsermerrt longue.

En 1957, la déc.rod saence est très régulière du r-oi s de r'~ars au
mois de Juin. La valeur dw coeffici~nt est de :

0< = 0,011 "'-L.
91

ou r--;;z:- '" 91 jours.

En 1958, on observe une décroissance exponentielle des débits durant
50 jours aux mois de Juille~ ei à:Août. ~. cu~fficient a pour valeur:

0<... 0,00935 '" l
107

ou encore l = 107 jours.
-;;:-

En 1959, sur 80 jours, on peut estimer à 0,00945 la valeur de

ou r • 106 jours.

En 1960, au cours des mois de Septembre, Octobre et Novembre, le
tarissement est régulier et uniforme, le coefficient a pour valeur 0,0115,
soit :

~=...L
87

ou r • 87 jours.

•

..

En résumé, on peut donc admettre que lorsque le tarissement se pro
longe durant une période assez longue de2 ou 3 mois sans que des pluies
accidentelles viennent perturber la décroissance des débits, la valeur du
coefficient de tarissement est voisine de • D,OrO ou encore que son
inverse l représente une période d'une centaine de jours.

oZ

DEBITS CARACTERISTIqUES •

""'~ur des raisons que nOUS avons exposées plus haut (étalonnage

65
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En 1958, on observe une décroissance exponentielle des débits durant
50 jours aux mois de Juille~ ei à:Août. ~. cu~fficient a pour valeur:

0<... 0,00935 '" l
107

ou encore l = 107 jours.
-;;:-

En 1959, sur 80 jours, on peut estimer à 0,00945 la valeur de

ou l • 106 jours.

En 1960, au cours des mois de Septembre, Octobre et Novembre, le
tarissement est régulier et uniforme, le coefficient a pour valeur 0,0115,
soit :

~=...L
87

ou l • 87 jours.

•

..

En résumé, on peut donc admettre que lorsque le tarissement se pro
longe durant une période assez longue de2 ou 3 mois sans que des pluies
accidentelles viennent perturber la décroissance des débits, la valeur du
coefficient de tarissement est voisine de • D,OrO ou encore que son
inverse l représente une période d'une centaine de jours.

oZ

DEBITS CARACTERISTIqUES •

""'~ur des raisons que nOUS avons exposées plus haut (étalonnage
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i,ncaaplet et instabilité de la section), la valeur des débits moyens annuels
et des dêbits de crues de la rivUre de HOUAlLOU ne sont pas connus. Cepen
dant, il est possible de tirer des observations sur cette rivi~re, la valeur
des débits caractéristiques, pour les années hydrologiques 1955-56 -
195~59 - 1959-60 et 1960-61. L'absence d'observation en Janvier, Juillet,
AoOt et Septembre 1957, ne p81'11let pas d'ébaucher les courbes de d4§bits
classés des années hydrologiques 1956-57 et 1957-5B.
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Nous avons groupé dans le tableau suivant les valeurs annuelles des
débits caractéristiques jusqu'à la valaur maxim8le telle qu'ella résulte
des limites d'application du barême des débi~s.
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A l'aide des 4 ~s hydrologiques complètes (5SrS6,-5a-59, 59-60,
60-61), nous avons tracé une courbe interannuel1e des débita classés, valable
jusqu'su DCi ~. Les valeurs des débits caractéristiques sont les suivantes ,

DC
II

DC
6

DC
3

DC
2

1,82 2,55 4,10 7,60 12.0

..

Noua insistons sur le fait que les débita journaliers de l'année 1957,
inconnue eh partie, ne aont pas intervenus dans l'établissement de cette courbe.
U!ts cons6quences en sont importantes car l'étiage de 1951 s été exceptionnelle
IIIl!Snt long st sév~re. lorsque l1 wsnnêe moyenne" résulte des observations effee
tu6es eur 6 améee, chaque jour de l'anntie rooyenne représente 6 jours d'une
8nn6e psrticuliars ou encore 1 jour d'une année particulière se transforme en
1/6 dB jpurn6e dB l'année mayenne. En conséquence, le DCE

IO
jours mo~n des

6 .... doit Itre le 6œ- débit journalier de la classification
par ordre dB cmi.ssance des 6 fois 365 débits journaliers. Il se trouve dans
le ce. ~nt que le. 90 preaiers débits de cette classification appartiennent
toua à l t.",. 1957, de sorte que le DŒ10 joure moyen se trouve 8tre le DCE

60
jours de l'ann6e 1957-58. Cette valeur est comprbe entre 0,74 et 0,90
.J/•• Caapte 'tenu de ce1;1;e~, an peut adnettre que le DCE10 joure
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interannuel vrai est VO~S1n de BOO l/s. et qu'il lui correspond une réparti
tion spécifique d'environ 2,5 1/s/Km2.

ETIAGES ET CRUES EXCEPTIONNELS.

Comme pour toutes les autres rivières calédoniennes, l'étiage le plus
sévère qui a été observé fut celui de 1957. le débit a atteint le 10 Décembre
la valeur de 350 l/s., soit è peine plus de 1 l/s/Km2. le débit caractéristique
d'étiage DCE IO jours est de 470 l/s. en 1957.

Par contre, la crue la plus violente observée a été celle du 1B
Janvier 1959 provoquée par les chutes de pluie qui ont accompagné le
passage du cyclone BEATRICE.

Le niveau de lq rivière a atteint la cote maximale de B,80 m. corres
pondant à une surface mouillée de la section de 700 m2. ~rous ne pouvons
malheureusement donner que le limnigramme de cette crue, qui est défini
par 12 lectures effectuées pendant les 4 jours de crue. Notons que cette crue
a été provoquée par des précipitations très abondantes des trois jours,
16, 17 et 1B Janvier.

4B6 mm à HOUAILOU 461 mm à CAROVIN

360 mm au COL des ROUSSETTES

395 mm à GOAPIN 405 llID approximativement
à BOREARE.

Si l'on peut ac2nettre que la hauteur moyenne de ces précipitatione
sur le bassin fut voisine de 410 mm, il serait très audacieux de fixer
arbitrairement la valeur du coefficient de ruissellement correspondant
à cette crue. Il est difficile de préciser la valeur du volUIJIB d'eeu
ruisselé autrement qu'en le situent entre 65 et 115 millions de rnJ.
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,
IV - Cr:~:çLU~Im~.

La rivière de HOUAILOU 2 NEPEROU présente un dos plus grands bassins
caEdonions. Il est en effet équivalent à celui de la OUAIE:'E dont le module
de 21,5 r;;J/s. place cette rivière immédiater.>ent derriùre la YATE. Cependant,
12 rluviométrie r;;o~~nne annuelle ~ur le bassin de la HOUAI LOU est relativement
faible pour une rivière de la c6te Est. La moyenne des lames d'eau tombées
sur le bassin au cour3 des 6 dernières années hydrologiques 1955-56 à 1960-61
ost de 1.eSS nm. Il semble que cette ~yenne doive atteindre, sur un plus
grand nG~bre è'a~nées d'observations, une valeur voisine de 1.910 mm.

Selon toute probabilité, la lane ~'eau moyenne écoulée est comprise
entre 1.0eO et 1.300 mm, CC qui corresrcnd ~ un d6ficit moyen d'écoulement
compris entre 600 et 900 mm, et un coefficient d'écoulement compris entre
52 ~; et 60 ~~. Dans ces canditians, on peut situer le module interannuel
de la rivière de HGUAILGU entre 1ü,4 m3/s. et 13,5 m3/s. Cet intervalle
est r:J'd.llaurs confimé par le fait que uC:nériJler.>ent, le module d'une rivière
cù16donienne est voisin do la valeur du d[bit caractéristique DC

2
mois.

- Pour la rivière de PONERIHOUDJ

- Pour le DIAHOT

r·; s:: DC 64 jours

r~ ~. ne 58 jours

D'après l'ébauche de la courbe interannuelle des débits classés,
le DC de la rivière de HGUAILGU est de 12 m3/s. Ce chiffre se place
effcc~ivement dans l'intervalle défini plus haut. On peut donc admettre :

r·j lE 12 m3/s + 1,5 m3/s.

Dans le Cé:::S où une étude de dé tui.Ls devrait etre entreprise sur
16 :-:-ivE:-e de I!CL'rdLflU, 5.l serait oouhc i tcb.le de r-ouvoir installer la
s"'.:2ticro de r csu rc antre r..'IRDVIrJ ct le conf:!.uent de la rivière de GONDE,
et (!"<r;l'~pr:;:, GG pllvior.lstres journa:!.icrs et totnlüiatcurs le versant
Ouest du bassin.

AOUT 1962.
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Faisant suite aux deux preniers volumes parus en 1962
et 1964, l'Aperçu Hydrologique de la Nouvelle Calédonie se pour
suit avec trois nouveaUx chapitres:

- La Tontouta à la Mine Liliane
- La Faténaoué à Témala
- La Ouen Koh au Col d'Amieu.

Ces trois rivières n'ont à peu près pas de points com
muns, sinon que leurs bassins sont soumis à un climat semblable.
La Tontouta draine 380 km2 de péridotites et le sommet de son
bassin est le Mont Humboldt, point culminant de l'1le. La Faté
naoué, de 113 km2, coule presque exclusivement sur des grauwackes,
et la Ouen Koh (575 km2) est un torrent de montagne, au coeur de
la chaine calédonienne. Si ces trois rivières, m~lgré leur dis
parité, figurent c~te à c8te, c'est d'abord pour que les cours
d'eau de la cOte ouest ne soient pas systématiquement délaissés
dans l'Aperçu au profit de ceux de la c~te est, plus abondants,
plus nombreux. C'est aussi parce qu'il s'est présenté qu'au cours
de notre travail de dépouillement et d'interprétation, ces trois
rivières ont fourni les premières les éléments nécessaires à l'éla
boration de ces chapitres.

Il est probable qu'à l'issue de ce long travail d'ana
lyse que nous menons systématiquement, les caractères communs et
les caractères originaux du régime des cours d'eau du Territoire,
mis alors en évidence, permettront de présenter un Aperçu assez
complet synthétisant de façon plus harmonieuse l'ensemble de nos
connaissances dans ce domaine.
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La Tontouta draine 380 km2 de péridotites et le sommet de son
bassin est le Mont Humboldt, point culminant de l'1le. La Faté
naoué, de 113 km2, coule presque exclusivement sur des grauwackes,
et la Ouen Koh (575 km2) est un torrent de montagne, au coeur de
la chaine calédonienne. Si ces trois rivières, m~lgré leur dis
parité, figurent c~te à c8te, c'est d'abord pour que les cours
d'eau de la cOte ouest ne soient pas systématiquement délaissés
dans l'Aperçu au profit de ceux de la c~te est, plus abondants,
plus nombreux. C'est aussi parce qu'il s'est présenté qu'au cours
de notre travail de dépouillement et d'interprétation, ces trois
rivières ont fourni les premières les éléments nécessaires à l'éla
boration de ces chapitres.

Il est probable qu'à l'issue de ce long travail d'ana
lyse que nous menons systématiquement, les caractères communs et
les caractères originaux du régime des cours d'eau du Territoire,
mis alors en évidence, permettront de présenter un Aperçu assez
complet synthétisant de façon plus harmonieuse l'ensemble de nos
connaissances dans ce domaine.
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LAT 0 N ~ 0 U T A

A L A MIN E L ILl A N E

l - Don née s g é 0 g r a phi q li e s

A 55 km de Noumé~, l~ route Territoriale nO 1 traverse
au pont de la ~ontouta un des plus importants cours d'eau calé
doniens. En rive droite de la rivière, une route minière, au
trafic intense, remonte la vallée et se partage dans le bassin
pour desservir de nombreuses mines d'extraction de nickel.

La Tontouta prend ses sources dans le massif du Mont
Humboldt, point culminant de la Nouvelle Calédonie. Deux impor
tants affluents de rive gauche la grossissent : la Kalouéhola à
Galliéni et la Koealagoguamba à Liliane. La Tontouta coule alors
vers le Sud-Ouest dans une vallée encaiosée où un site de barrage
a été reconnu aux environs de la cote 27. Puis la vallée débouche
sur la plaine côtière où a été construit l'aérodrome de Tontouta,
et rejoint la mer dans la baie de St Vincent qui reçoit également
la Ouaméni, la Ouenghi et la Tamoa.

La station limnimétrique de l~ mine Liliane, à la Ton
touta se situe à un kilomètre environ en aval du confluent de
Koealagoguamba, par conséquent au voisinage du site du barrage.
La superficie du bassin versant de la Tontouta en cette section
est de 380 km2, son périmètre est de 91 km. La Kalouéhola au
confluent draine une superficie de 104 km2 et la Koealagoguamba
au confluent a un bassin versant de 141 km2. L8 coefficient de
forme de la Tontouta à la mine Liliane est de :
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Kf
P

= 0,28 ,-;'"S
91

= 0,28 x y3S0 1 ,31

Kf = 1,31

HYPSONETRIE

L'hypsométrie du bassin est définie sur les cartes
1 •

I.G.I~. au 1/50 000 par ùes c0urbes de niveau equidistantes de
20 mètres. L'altitude de la station est de 30 mètres au dessus
du niveau de la cere Le point culminant du bassin est le Nont
Humboldt (1 618 fi). Les lignes de crêtes qui limitent le bassin
sont a une altitude presque partou supérieure à 1 000 mètres.
La courbe hypsométrique est régulière et elle conduit à une alti
tude moyenne du bassin de 542 m. La répartition des surfaces s~i

vant l'altitude s'établit co~me suit:

entre 30 et 100 m 3,3 ;0

" 100 et 300 m = 19,4 70

" 300 et 500 m = 24,1 >à
" 500 et 700 m = 24,0 j'a

" 700 et 900 m 19,0 i J

" 900 et 1 1 00 m = 7 , 1 ~c

" 1 1 00 et 1600 m 3 , 1 ~o

La moitié du bassin se trouve donc placée entre 300
et 700 mètres d'altitude.

PEi'TTE.

L'indice de pente que l'on a l'habitude de calculer par
la formule :

. 11 x dt· . , l'
l = Ses le l e ga a

1671 ,5 x 0,1 _-- - 0,44381 -

Cette formule fait intervenir la longueur des courbes
de niveau, quantité qc:'il n'est pas possible de mesurer avec
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précision. N. ROCHE, pour tenir compte de la forme de la courbe
hypsométrique, propose un indice de pente 1 qui est la somme
des racines carrées des pentes moyennes de ghacun des éléments
compris entre deux courbes de niveau consécutives, pondérées par
la surface intéressée

1
p

= 1
L

n-->
i=1

o~ L est la longueur du rectangle équivalent du bassin.
a. l'altitude de la courbe du niveau d'ordre i
x~ la distance qui sépare les courbes a. et a. 1 sur le rec-

tangle équivalent. l l -

Le rectangle équivalent est un rectangle qui a la même
superfici~ et le même périmètre que le bassin versant. Dans ce
rectangle, les courbes de ~iveau sont transformées en droite~ pa
rallèles à la largeur et séparées l'une de l'autre par une dis
tance proportionnelle à la surface qu'elles découpent dans le
bassin.

Pour la Tontouta à la mine Liliane, la longueur du rec
tangle équivalent mesure L = 1,76vr380 = 34,3 km

et la largeur l =~ = 3 J 8 0 = 11,1 km. Le tableau
L" 34,3

suivant nous permet alors de ca~culer I
p'

Remarquons que l'indice de pente 1 de la Ouaième à l'em
bouchure (bassin versant de 324 km2, coeffic~ent de forme 1,47) a
également pour valeur 0,19 tandis que ceux de ses affluents sont
compris entre 0,30 et 0,45.
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"":tudes 1
s

x·va.x. = a. - a. - a.
S km2 1

s km2 l l l l - 1 l - 1
km

l l

kIÎi x. x.
l l

0,030 °0,100 t2,6 12,6 1 , 135 0,0617 0,281
0,200 44,5 31 ,9 2,875 0,0348 0,535
0,300 86,5 42,0 3,780 0,0264 O,612
0,400 133 46,5 4,190 0,0238 0,645
0,500 178 45,0 4,050 0,0247 0,636
0,600 223 45,0 4,050 0,0247 0,636
0,700 269 46,0 4,150 0,0241 0,643
0,800 310 41 , ° 3,690 0,0271 0,609
0,900 341 31 , ° 2,790 °,03 58 0,527
1 ,000 360 19,° 1 ,71 ° 0,0585 0,414
1 , 10O 368 8,0 0,720 0,139 0,269
1 ,20O 372 4,0 0,360 0,278 0,189
1,300 376

1

4,0 0,360 0,278 0,189
1 ,40O 378 2,0 0,180

1

0,555 0,134
1,500 379

1 1 , ° , 0,090 1 , 11 1 0,0941

1 ,61 8 380 1 , ° 1 0,090 J 1 ,3 1 1 i 0.103
Total .... 6,516

r 6.516
0, 19== 34,2 =

P

GEOLOGIE.

Le bassin versant de l~ Tontouta est découpé dans le
massif de péridotites et serpentines du sud de la Nouvelle Calé
donie. Il a fait l'objet de multiples prospections géologiques et
minières qui ont conduit à l~ mise en oxploitation de nombreux
gisements de minerais de nickel ~t de chrome. On compulsera avec
intérêt le Bulletin Géologique de la Nouvelle Calédonie nO 1 qui
traite dans les détails de la nature de différents minerais. Le
bassin de la Tontouta est co~posé presque exclusivement de harz
burgite. Une séri8 de failles, observées ou supposées, sensible
ment parallèles aux vallées des deux principaux affluents, se
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rencontrent dans la chaine du mont Mou, dans la vall~e de la
Koealagoguamba et dans la haute Tontouta. Sur les l~vres de ces
failles, on obs8rve des formations de dunites et gabbros dans
lesquels se placent des concentrations de chromites. D'autres
failles perpendiculaires aux preoi~res se rencontrent dans la
région du mont Kokoréta et du mont Ouin. Dans la région du
Dzumac et, d'une façon générale dans la tr~s haute vallée de la
Koealagoguamba se situ8ht des zones cobaltif~res. Plus précisé
ment ~ "fraternel 7" (flanc du Dzumac), on observe des affleu
rements de granite. Cette roche feldspathique est postérieure
~ la mise en place de la chromite dont 2118 renferme des en
claves. C'e~t également le cas des affleurements de gabbros,
beaucoup pi~s répandus dans 10 bassin.

VEGBTATION .

. Ni culture, ni élevage ne se développent dans le bas
sin de la Tontouta. Si l'on excepte quelques petites for~ts

galeries dans les thalwegs très humides ou sur des crêtes par
ticuli~rement bien exposées, la végétation de cette région se
limite au maquis serpentineux. A l'occasion, il est frappant
d'observer la limite impérative ~ la forêt humide que constitue
la chaîne du mont Humboldt au Dzumac. Les vents dominants du
Sud-Est se déchargent de leur humidité sur le versant oriental
de la chaîne où se développe une abondante végétation fores
tière. Le versant occidental, bien moins arrosé, se recouvre
d'une végétation beaucoup plus pauvre: le naquis serpentineux.
Il est composé d'esp~ces tr~s nombreuses d'aspect pourtant homo
gène : les tiges de 1 ~ 2 m~tres sont ligneuses, dressées et les
feuilles dures (Dracophyllum verticillatum, Nepenthes vieillardii,
des guttiferacées, des protéacées, etc.). C'est une végétation
stable.
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EQUIPEMENT DU BASSIN.

Le bassin de la Tontouta est équipé de :

- Une station limnimétrique implantée 1 km en aval du cam
pement de la 2ine Liliane, le 1er juin 1954

Un pluviomètre journalier au camyement de la mine Liliane
entré en service en décembre 1~54 ;

Un pluviomètre totalisateur à la mine Galliéni depuis le
15 février 1957

Un pluviomètre totalisateur à la mine Canon depuis le
3 janvier 1958

Un pluviomètre totalisateur au mont ilou depuis le 27 jan
vier 1957.

Les observations journalières de la station de la mine
Liliane ont été effectuées par un employé de la mine. Ces obser
vations ont été intermittentes en raison des interruptions et ùes
reprises de l'exploitation minière.

Les totülisateurs sont relevés deux fois par an par le
personnel de la section hydrologique de llORSTOH. Des passants
et chasseurs éventuels, par insouciance ou malveillance, ontfré
quemment détérioré ces appareils, détruisant ainsi, outre le ma
tériel, toute possibilité de mesurer la pluviosité.

II - C l i mat 0 log i e

La station météorologique de Tontouta aérodrome, si
tuée dans Id plaine côtière, apporte tous les renseignements
météorologiques dont on peut avoir besoin. On se bornera à re
produire ici les val~urs moyennes interannuelles de la tempéra
ture, de l'humidité relative et de l'évaporation Piche (moyennes
établies sur 11 années d'observations).
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J F M A M J J A S 0 N D ~1oy • et
total

TO c 25,8 26,2 25,2 23,4 21 ,7 20,1 18,3 19,0 20, 1 21 ,6 23,6 25,1 22,5

H. % 73,7 75,1 75,8 76,5 76,1 76,3 76,8 75,0 74,0 72,3 71 ,5 72,3
B.P. 4,5 4,2 3,8 3,2 2,7 2,8 2,7 3, 1 3,5 4,4 5,3 4,8 1 368
mm/j

E.P. = Evaporation Piche.

L'évaporation Piche indique généralement des valeurs
différentes de celles obtenues sur des surfaces d'eau libre.
G. CASTANY, dans sen Traité Pratique des Eaux Souterraines, écrit
"Le rapport de correction entre les mesures effectuées par les
bacs flottants et l'évaporomètrede Piche est très variable, il
oscille entre 0,45 et 0,6 ; COUTAGNE l'estime ~ 0,7". En corri
geant donc de 30 ~ les résultats obtenus ~ l'évaperomètre Piche,
on obtiendrait une hauteur de lame d'eau évaporée annuellement
voisine de 1 050 mm. Les oesures effectuées ~ la Plaine des Lacs
sur bac Colorado conduisaient ~ une évaporation annuelle moyenne
de 1 060 mm. Dans les vallées de la Ouaième, de la Ouinné, de la
Dumbéa, l'évaporation annuelle mesurée sur bac Colorado garde
une valeur assez constante et voisine de 1 mètre.

1. PLUVIOMETRIE JOURNALIERE.

Les observations journalières au pluviomètre de la mine
Liliane ont été effectuées trop irrégulièrement et de façon trop
incomplète pour que l'on puisse en tirer des renseignements d'or
dre général. On pourra cependant noter qu'entre autres valeurs
maximales (qui n'ont peut-être pas été mesurées effectivement),
on a observé 170 millimètres de pluie le 5 mars 1955 précédés de
160 millimètres tombés la veille, 130 millimètres ont été re
cueillis dans la journée du 13 mars 1959.

Les renseigneQents qu'apporte le pluviomètre de Ton
touta aérodrome sont beaucoup plus précieux puisque les relevés
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geant donc de 30 ~ les résultats obtenus ~ l'évaperomètre Piche,
on obtiendrait une hauteur de lame d'eau évaporée annuellement
voisine de 1 050 mm. Les oesures effectuées ~ la Plaine des Lacs
sur bac Colorado conduisaient ~ une évaporation annuelle moyenne
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Dumbéa, l'évaporation annuelle mesurée sur bac Colorado garde
une valeur assez constante et voisine de 1 mètre.

1. PLUVIOMETRIE JOURNALIERE.

Les observations journalières au pluviomètre de la mine
Liliane ont été effectuées trop irrégulièrement et de façon trop
incomplète pour que l'on puisse en tirer des renseignements d'or
dre général. On pourra cependant noter qu'entre autres valeurs
maximales (qui n'ont peut-être pas été mesurées effectivement),
on a observé 170 millimètres de pluie le 5 mars 1955 précédés de
160 millimètres tombés la veille, 130 millimètres ont été re
cueillis dans la journée du 13 mars 1959.

Les renseigneQents qu'apporte le pluviomètre de Ton
touta aérodrome sont beaucoup plus précieux puisque les relevés
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sont r~guliers et po~tent sur 12 ann~es d'observation 1952-19E3.

La plus forte précipitation journàlière a été enre
gistrée le 6 janvie~ 1957 avec201,~mm. Dans l'ordre, nn trQuve
ensuite 128,6 le 7 février 1961, 120,5 le 3 janvier 1963, 111,0'
le 29 mai 1962, etc. Une classification élémentaire des 'plus
fortes précipitations journalières permet de définir avec une
bonne approximation les hauteurs de précipitation correspondant
à une 'fréquence donnée. On trouve en particulier: '

88 mm pour la pluie de fréquence annuelle ( 1 fois par an)
98 mm Il 11 11 biennale ( 1 fo is par 2 ans)

120 mm Il 11 11 quinquennale ( 1 fois par 5 ans)
135 mm Il Il 11 décennale ( 1 fois par 10 ans)

Il semble donc que la pluie du 6-1-57 soit d'une fré
quence très rare. Ces valeurs ne sont pas applicables au bassin
de la Tontouta. Il est probable qu'elles croissent considérable
ment lorsque l'on se rapproche de la chaîne centrale: on peut
en effet penser qu'une pluie de 200 mm en une journée est de fré
quence annuelle sur le versant du Humboldt.

2. PLUVIOJ:vIETRIE Jj!;;NSUELLE.

Les remarques qui ont été faites pour la pluviométrie
journalière sont également valablaspour la pluviométrie men
suelle. A partir des valeurs connues, trop incomplètes, on a
cherché à établir pour chaque mois uh coefficient moyen de corré
lation entre les précipitations à l'aérodrome et à la mine
Liliane. Les précipitations mensuelles aux deux postes, sont dans
les rapports suivants :

R t R
Hauteur de précipitation mensuelle à la mine Liliane

appor = --
Hauteur de précipitation mensuelle à l'aérodrome
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l i
Année J F N A l·I J J A S ° N D

1955 2,5 2,4 2,8 0,5G 1 ,17 0,42 C,50 1 , 10 0,74 0,85 1 ,45 1 , 18

1956 0,S5 0,70 1 ,.54 0,.:56 O,ô1 0,82 1 ,45 1 , 17 Î ,03 0,.54 1 , 55

1957 0,84 Î ,9 c 1 ,03 4,3

1958 0,93 1,60

1959 1-,27 1,28 0,071°,90 1 , 14 1 , 06 0,67 4,6 0,58 0,59 0,87

1960 1,34 3,65 0,83
1

1 ,28! 1 ,44 1 , ° (J 1 , Î 2 0,93 0,55

1961 1 2, 1 0,92 0, 16 0,28 1 ,70 1 ,83

1962 1 ,36 1 ,66 ° 0
1 1 ,64 2,8, ';)"J

lMédiane
1 ,35 1,65 1 ,3°11 , 1°11 ,0 Q 1 0, 9°11 , 5° 1 , 1° 0,80 0,60 1 , 1° 1 ,2O

iretenue

Les moyennes é t a b Li o e sur 11 années d'observation de
la pluviométrie mensuelle à l'aérodrome sont consignées ci
dessous. En leur appliquant les coefficients que l'on vient
d'établir, on obtient les r~sultats suivants

Moyenne interannuelle des pr~cipitations illensuelles
mesurée à l'aérodrome, estimée à la ôine Liliane

J F M A 1'1 J J A S ° N D Total

Aérodrome t39 98 123 10O 99 71 77 75 67 48 41 -94 1 032

Liliane 188 162 160!110\100 i 64 11 5 82 54 29 1 45 103 1 222, ;

On retrouve les caractéristiques saisonnières cl as-
siques

- saison des pluies de décembre à mai
- petite saison des pluies en juillet-août
- saison sèche en octobre-novembre
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Il sellicle, sans que l'on puisse l'aifir~er en toute
rigueur, oue les Gxtr~ces soient mieux dif:érenci~s lorsqu'on
s'~loigne de la cete : la saison des rcluies serait plus abon
dante et la saison sèche plus sévère.

3. PLUVIOM~TRIE ANNUELLE.

Les chiffres bruts dont on dispose aux quatre postes
pluviométriques de la Tontouta sont les suivants

Année Liliane Galliéni Canon Nt Mou

1954-55 1 482 2 096

55-56 1 435 2 108

56-57

57-58 903

58-59 1 20G 1 51 '1 1 746

59-60 1 062 ( 1 100) 'j 176 1 630

60-61 1 182 1 283 1 500

61-62 1 400 1 556 1 881 2 315

62-63 1 601 1 819

63-64 i 1 569 1 1 573

Etant donné le peu de signification que prenàrait la
moyenne arithmétique de ces données, il sewble préférable d'adop
ter les valeurs estimées suivantes :

Moyenne interannuelle des précipitations annuelles

Liliane Galliéni Canon .Lü Hou

1 250
1

1 500 1 650 1 900

1 6
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Compte tenu de l'orientat~on, du relief du bassin qui
le met d l'abri des vents dominants, da ce que l'on peut con
naître de la répartition des pluies dans les bassins voisins de
Ouinné et Dumbéa et des estimations que l'on vient de faire, on
peut tracer un réseau d'isohyètes interannuelles dont l'allure
est sans doute assez voisine de la réalité. La valeur absolue
des précipitations est surement beaucoup @oins exacte, mais l'er
reur commise n'influe ras considérablement sur la hauteur moyenne
des pr~cipitations annuelles sur l'6nsaDble du bassin. On peut
retenir à ce propos, la valeur de 2 000 illm qui ne devrait pas
s'écarter de plus de 10 ~ de la moyenne vraie.

On remarquera que Id chaîne du Humboldt, au relief
élevé, commande la forme des isohyètes très ~esserrées sur le
relief et beaucouf plus espacées daEs la partie basfe du bassin.
Ainsi, bien que le uaximum pluviométri~ue dépasse certainement
5 000 mm au Humboldt et que chaque Joint du bassin reçoive plus
de 1 200 mm, la hauteur moyenne sur le bassin n'est pas élevée:
800 mm de plus, seulement, que le ~oint le Doins arrosé, mais
3 000 mm ~e moins, et sans doute davantage, que le point le plus
arrosé.

III - H y d roI 0 g i e

A 260 mètres de distance, sur une partie rectiligne
du lit de la rivière, un kilomètre environ en aval du confluent
de Koéalagoguamba, le service d8S Travaux Publics a placé deux
échelles limnimétriques le 1er juin 1954. Les zéros des échelles
étaient calés à la c~~e cote (jO u~tres environ) permettant ain
si, par lecture simultanée, de Desurer la pente de la rivière
et d'appli~uer la formule de Bazin pour l'estimation des forts
débits dans le cas où 18s jaugeages s~rai8nt difficiles. Cha
cune dbs échelles était graduée jusqu'à 4,20 0 et montée sur
rail d'un seul tenant. Cette installation a été ~mportée par
la crue du 3 mars 1955. L'échelle amont seule a été reposée.
Son zéro est calé à 5 cm au dessous dG celui de l'ancie~ne

échelle.
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Une mes~re d~ pent8, à l'occasion de la crue du 3 mars
1955, a perDis d'évaluer un débit de 3 000 ~3/s pour une cote
voisine de 6,45 mètres à l'échelle.

Un employé de la Dine Liliane était chargé d'effectuer
quotidiennement une lecture d'échelle. D'autres impératifs, liés
aux conditions de l'exploltation minière ont malheureusement
trop Bouvent nui à la régularité des lectures à tel point qu'en
novembre 1962 les lectures étalent abandonnées.

Depuis 1954, dix-n8uf jaugeages de la Tontouta ont été
effectués, au droit des échelles, entre 1,9 et 125 m3/s. Ce sont

Date H m Q. m3/ s

4-6-54 0,99 j 7 , 1
24-6-54 0,56 11 ,3
4-11-54 0,70 21 ,4

18-12-54 0,32 5,7
2-4-55 1 ,62 125,2
3-4-55 1 ,29 76,1

26-8-55 0,266 4,3
10-~-55 0,413 8,24
1~-7-56 0,355 6,40
19-9-56 0,853 35, 1
21-9-56 0,683 22,0
15-5-57 0,245 j,69

17-10-57 0,147 1 ,90
18-10-58 0,239 3,54
3-12-59 0,16') 2,:57
23 -8-6 c. 0,3':;:5 7,65

24-11-60 0, 195 2,80
24-7 -61 0,31 6,02

14-11-61 0,42 10,7

L'estimation du débit de crue du 3 mars 1955 permet de
préciser la courbe d'étalonnage vers 3 000 m3/s.

La section est stab10 et serait susceptible d'être
équipée d'un limnigraphe dans le cas où des études de détails
seraient entreprises sur la Tontouta.

On dispose de 8 années d'observations sur la Tontouta.
Malheureusement, ces observations sont très incomplètes et seules
les années 1954-55 s 1955-56 et 1959-60 sont exemptes de lacunes.
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- TONTGUTA -

Débits moyens mensuels et annuels

Armé e 8 J A S 0 N D J F M A M J Module

1954-55 9,9 6,0 4,9 4 , 1 q ~ 10,4 15,7 8,4 116 , 1 25,6 Ci '") 9,4 19 , 2.- ,) J , c:

195':>-56 3,9 3,2 9,5 3,8 4,3 67,5 57,5 30,7 50,0 67,9 8,3 15,4 26,9

1956-57 8 "/ 5,5 21 ,6 7,9 5, 1 (10,0) (30,0) 13 , 1 7,2 4·,8 3,9 3,4 (10,1 ), .J

1957-58 3,0 3, 1 2,5 1 ,9 2,0 1,8 9,0 7,0 26,7 ( 6,0)

1958-59 13,7 13,3 6,3 4,5 6,3 (9, 0)

1959-60 4,3 4,5 3,3 2,5 2,5 4,6 5,5 4,6 9,5 10,8 16,7 13,3 6,85

1960-61 (14,5) 7,0 5 , 1 "5,8 3,0 2,5 (12,2)

1SG1-G2 (7,8) 10,2 5,2 6,5

1962-63 4,8 3,3

Les valeurs estimées sont entre parenthèses.
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Le tableau précédent rassemble les valeurs des d;bits œoyens
mensuels, calculés GU estioés quand cela étai~ ~0ssible. On re
marquera les v~leurs ~xtrô~cs des d~~its mensuels :

1,9 03/s en octobre 1S57
1 16 ,1 D.j / s a r; :.iars 1 <.:J 5 5

Le module annuel varie aussi dans des proportions
impressionnantes :

6,0 cj/s estiné
26,Cj D)/S "

en 1'057-58
e ;; 1 955 - 56

En faisant la Doyenne eur 5, 6, 7 ou 8 ans suivant le
cas, des d~bits ~8neu~ls, on obtient la répartition suivante

i Ho i si J A S 0 ,,'" D J F Iii A N J i'Iodulel'
Q

7,4 4,9 7,7 4, 1 4,7 16 , 1 23,5 12,9 37,1 23,0 8,5 9,5 13,3
1m3/s i 1 ; :

qui, sans prétendre à oeaucoup de précision, doit cependant
s'approcher de la rsalité. Il semble en effet qu'en arrêtant la
valeur du module interannuel, au chiffre rond de 13 m3/s, on se
tienne ~ l'intérisur des liDites compatibles avec ce qu'en géné
ral on connait du régime des cours d'eau calédoniens et avec ce
qu'en particulier on a pu retenir de la pluvioDstrie sur le bas
sin de la Tontouta. Les caractéristiques du régime de la Tontouta
devraient alors s'établir CODDe suit:

Précipitations Doyennes annuelles
nodule
LaDe d'eau écoulée
Déficit d'écoulccent
Coefficiant d'écoulement

2 000 ~r:.

13 m3/s, soit 34 1/s/km2
1 080 mw

920 mm
54 /0

La valeur aS0CZ élevée du déficit d'écoule@ent n'est
pas spécialement surprenant~. On pourra rappeler en effet que
le déficit atteint en moyenne 1 0)1 mw pour la Boghen. Il semble
d'ailleurs apraraltre en Neuvelle Calédonie que le déficit d'é
couleoent augment~ lorsque la pluviomét~ie dioinue. On conçoit
en effet qu'une région peu pluvieuse est plus ensoleillée et que
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l'évaporation y est plus aC~lve que dans une ré~ion humide qui
reçoit de fréquentes averoes : la tr&nspiration des plantes ne
doit pratiquement pas intervenir car la végétation n'est jamais
luxuriante comme aux ~ouvelles Hébrides par exemple. L'impo~

tance de chaque averse est aussi capitale: une petite averse
de moins de 10 mm tombant sur un sol sec est entièrement rete
nue dans le sol superficiel et absorbée en quelques jours par
l'évaporation. ~ans une r3Gion humide, cette averse de 10 mm
viendra s'ajouter presque chaque fois à l'averse de la veille,
ou sera com~létoe ~ar une averse plus abondante le lendemain;
ainsi, le débit d'infiltration sera plus continu en région
humide et les pertes par évaporation moins importantes.

DEBITS CLASSES.

Les courbes des débits journaliers classés des années
1954-55, 1955-56 et 1959-60 sont définies par les valeurs sui
vantes :

1
i

Année' Mini DC E DC 11 DC<j DC 6 DC
3 DC 1 DCC Haxi Observe

1954-55 4,0 4,0 4,5 6 , 1 8, 1 14 23 46 1750 forte

1955-56 2,3 2,9 3,0 4,0 9,0 23,2 67 125 800 forte

1959-60 1 , 6 1 ,9 2,3 3,2 4,3 i 6,6 14,8l
28 145 faible

On peut noter que les faibles débits varient dans des
proportions moindres que les débits élevés : du simple au double
pour les débits plus faibles que le DC

6
, du simple au quadruple

pour les débits plus forts. On adoptera en toute première appro
ximation la définition suivante de la courbe interannuelle des
débits classés:
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DCE DC 11 1 DC g DC
6

De DC~ DC1 DCC 1

1 3 c:.

2,0 2,5 1 3,5 5,5 1C 15 25 60
:

Remarque sur le débit caractéristique d'étiage.

Les observations que l'on possède sur les étiages de
la Tontouta permettent de connaître le DC~ de 8 années.

156-57

~

1 i
Année 54-55 55-56 57-58 59-60 60-61 61-62 62-63

DCE 4,0 2,9
1

3,3 1 , 5 1 ,9 (2,0) 4,3 (3,0)

La moyenne de ces valeurs est de 2,86 m3/s. Il est
donc possible que le DCE interannuel soit su~érieur à 2,0 m3/s,
mais rien ne permet d'accorder plus de foi a l'une qu'à l'autre
de ces valeurs. On retiendra par conséquent 2,0 m3/s sans per
dre de vue que cette évaluation est peut-être pessimiste. La ré
partition spécifique s'élève à 5,3 1/s/km2, ce qui représente
un débit assez élevé en comparaison d'autres cours d'eau.

Crues et étiag~s exceptionnels.

La crue la plus violente observée sur la Tontouta est
celle du début de mars 1955. Il n'est pas possible, faute de
renseignements, de restituer même approximativement l'hydro
gram~e ou le lionigramme de cette crue. On sait que le niveau
de l'eau à la station a atteint la cote 6,45 m. Le débit corres
pondant a été évalué à 3 000 m3/s. La répartition spécifique du
débit de crue était donc voisine de 8 m3/s/km2. Depuis 1955, il
ne senble pas que la Tontouta ait atteint un tel niveau. Mais on
ne saurait l'affirmer, car on a pourtant relevé la cote de 6,20 m
le 18 janvier ~959 à 12 h et on ne possède aucun renseignement
sur la crue du 7 février 1961 qui s'est produite lors du passage
d'un cyclone à proximité du Qud-ouest du Territoire. Quoiqu'il
en soit, le débit spécifique de 8 m3/s/km2 ne constitue certai
nement pas un record: s'il fallait avancer un chiffre qui situe
l'ordre de grandeur de la crue exceptionnelle de la Tontouta,
il serait plus prudent .et sure~ent plus exact de parler de 5 000
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~j/s en débit de pointe, c'est-à-dire d'une r~pârtltion de
13 m3/s/km2.

L'étiage de 1957 représente les conditions les plus
severes que l'on &it observées i ce jour. Un jaugeage a été
effectué le 17-10-57 à la cote 0,147 m, indiquant un débit de
1,90 m3/s. L8 tarissement s'est prolongé jusqu'au 13 janvier
1958 perturbé par des petites crues de 7,20 mS/s le 9 novembre
et de 2,70 m3/s entre le 16 et le 22 décembre. La cote mini
male atteinte était de 0,110 mètre. Il lui correspond un débit
de 1,37 m3/s, soit 3,6 1/s/krn2. Cet étiage absolu connu de la
Tontouta est élevé comparativement à d'autres rivières. Sa va
leur corr~spond presque à celle d'un éti~ge annuel. liais il est
fort possible qu'on puisse expliquer cette anomalie par le fait
que le massif du Humboldt, n'occupant sans doute qu'une petite
partie du bassin, est tres arrosé même en saison sèche en rai
son de son altitude élevée. Le haut bassin de la Tontouta est
donc susceptible d'alimenter en relative abondance la rivière
qui ne doit son débit de basses ea~x et d'étiages qu'à cette
seule partie de son bassin. Des jaugeages d'étiage sur le cours
supérieur de la Tontouta apporteraient sans doute la vérifica
tion de cette hypothèse.

IV - Con c lus ion

La Tontouta est une des plus importantes rivieres
de la Nouvelle Calédonie. Cependant, son vaste bassin versant
de 380 km2 est abrité des vents domin~nts du 6ud-Zst par le
massif du Humboldt, et n'est en conséquence ~UG moyennement
arrosé. Les débits moyens de la rivière, et notamment le module,
ramenés à l'unité de surface sont faibles. Par contre, les dé
bits d'étiages sont plus abondants qu'on pourrait s'y attendre
en raison illême du relief élevé de son haut bassin.
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Dans le cas o~ la n6cessit6 d'une conn3issance appro
îondie du r~giTIe hydrologique de la Tontouta se ferait sentir,
il serait indispellsable d'iœplanter un limnigraphe à la station
et de disposer Qe nombreux pluviomètres totalis3~èurs dans la
haute vallée d~ 12 Tontouta et sur le relieî. Hais la mise en
place d'un tel équipesent et son e~?loitation présent2raient de
sérieuses diîficultts soulevées ~ar l'étendue et le relieî du
bassin ainsi que par l'absence ou la précarité des moyens d'accès.
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L A FAT ~ N ._ 0 U E

A L A S T .il. 'I l 0 H T .r:i HAL A

l - Don née s g é 0 g r a p h l que s

A 322 km d c ::"oUI:',és., la ro u t e terri toriale n? fran-
chit la rivière de Témala. Quel~ues kilomètres en aval du pont,
la rivière se jette dans la ~~ie Ch~sSGloup ~ travers de vastes
zones marécageuses peuplées de ~alétuviers. La rivière de Témala
est formée de deux bras qui confl~Gnt au village de Témala. Le
bras principal e~t la rivière Ouango qui reçoit sur sa rive
gauche, la rivière iaténao~é. Le lit de ces rivières Ouango et
Faténaous est ~ très basse altit~de dans la r~gion du village
de Témala et il a été nécessaire dl imr-12nter les échelles lim
nimétriques assez loin en amont du confluent en dehors de la
zone d'action de l~ ~ar~e océanique. ~insi, la station limni
métrique de la Faténaoué a été inst~llée au droit de la crête
descendant du mo~t Cavanda, d proximité àe l'habitation Leconte.
Le zéro de l'échell~ est à la cote ~2 8 environ. Plus précisé
ment, les coordonnées de la station sont les suivantes :

longitude Bst 164° 44' 47" 20° 53' 51" latitude Sud.

On peut signaler qu'~ cet enàroit, la Faténaoué coule
à moins de 1,5 km de la riviere de Voh dont elle n'est séparée
que raI' une crête de 150 mètres d'altitude.
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CARACl'~itIST L~:'ibS '.~SOGF..APHIQuES.

Le bassin versant de la Fat&naoué limité aux échelles,
a une suuerficie de 113 kn2 et un uérim~tre de 49 km. Son coef
ficient ~e forme (Gravellius) a po~r valeur

P
= 0,28 V ;) 0,28 49 1 20- X V 113 = , J

Le bassin a une forme recta~bulaire de 7 km de large
sur 16 km de long. La rivi~re coule d~ns la d~rection du grand
axe de ce rsctangle du Nord-~st vers le Sud-Ouest. On peut si
gnaler cependant que le cours supérieur de la rivi~re prend une
direction sensijlcmant Est-OU8st, sur 5 km environ.

Le r~seau hydrographique est simple. Dévalant les
pentes perpendiculairement ~ l'axe du bassin~ des creeks viennent
se jeter dans la Faténaoué alt2rnativement en rive droite et en
rive gauche. Ceux de rive gauche, plus abondants, ont reçu des
noms: Vaoyane, Ouagatch, Yandane. 1e lit de la Faténaoué est ex
trêmement sinueux dans son cours moyen : les boucles sont courtes
et tr~s ferle es dans une val~ée bien encaissée. Le profil en long
du lit de la rivi~re est régulier : aucune chute importante ou
cascade ne vient rompre la continuité du profil. On peut distin
guer d'aval vers l'amont) tronçons principaux:

1°. de l'al~itude 22 m ~ l'altitude 50 m dénivelée de
28 ~ sur 10 km ; pente ccyenne = 2,8 %0

2°. de l'altitude 50 m à l'altitude 130 m : dénivelée de
80 m sur 13,5 km pente mo y e n n e = 6 )00

3°. au dessus de l'altitude 130 m : dénivelée de 100 D

sur 3,5 km ; pente moyenne = 30 %0

HYPS 0 ilETR r s ,

Les crêtes qui limitent le bassin versant de la Faté
naoué culminent ~ 1 179 mètres d'altitude. On remarquera 1ue ce
massif montagneux élevé n'occupe que la moitié de la limite sud-
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est du bassin et que, be2uc0up plus gén ralemeEt, les ~ ô~es

sont limitées à l'ciltitude de 6 ~ 700 ~ tres. La courbe hyp
sométrique est donc ré~ulière et ~c redresse très fortement
au dessus de 600 ~Gt~es d'altitude. Le tab18~u da r~partition

hy p s oraé t r Lqu e est le sv i.va n t :

de 22 m a 100 fi 6,3 /0
10C m à 200 fi 22,4
200 m à 300 fi 21 ,3
JOO ID à 400 m 1S, 6
400 m à 500 li 1 -i- , 5
500 m à 600 m 7,3
600 In à 700 fi 4,6
700

,
800 1 ,3m "'- ill

800 m cl ')00 rn 0,9
900 m à i ~'OO fi 0,9

10CO m à 1100 m 0,4
110,C m à 1179 m 0,3

L'altitude moyenn.e du b.c:.ssin e~+ de 328 mètres.o v

La longueur du rectangle équivalent du bassin mesure
18,4 km et l'indice de pente l de Roche a pour valeur:

p

l = 0,212
p

GEOLOGIE.

La carte géologique de la Nouvelle Calédonie, feuille
nO 3 Hiengh~ne-Voh, dont on trouvera reproduite la région du
bassin de la FatGnaoué permet de faire lèS constatations sui
vantes :

Les ~oches constituant le bassin de la Faténaoué sont,
en tr~s grande majorité des grauwackes (5a-1). La formation est
légèrement métamorphisée. ~lle contien~ be~ucoup dl intercala
tions de schistes noirs phylladiens. A l'extrémité nord du bas
sin, cette formation rencontre celle des "schistes de Hd e ngh è n e "
(7a) sans feldspath, aS2BZ peu sériciteux, dans la formation à
charbon. La bordure sud-est du bassin, qui porte les somüets
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les ~lus élevés est constituée par un massif de peridutites à
harzbur~istes plus ou moins serpentinisfas dominantes. Aux som
mets se trouvent qLe11ues alluvions latéritiques ferrugineuses.
Ce massif de péridotites se proloLge far quelques petits îlots
de serpentines. La sone de contact entre les ~~ridotites et les
grauwackes est soit franche soit constituée par des terrains mé
taQorphiques comprenant des phyllades, des s~ricitoschistes

ohloriteux rés~lt~nt du métamorphisee de la formation des grau
wackes. L'aval du oassin est constitué par un~ étroite bande de
formation de3 con31omérats (6) qui se situent entre les grau
wackes et la for~ation à charbon non m~tamorphis6e (7). Les for
matiollS fl~viatiles n'apparcis~ent qu'en aval de la station pour
se i6volop~er dans la région du villace Je Témala sur des ~pan

chements paléog~nes sous-marins (basaltes). On peut enfin préci
ser que, d'arras PIROUTET (1917), la Faténaoué empruntait primi
tivement la cluse de la rivisre de Voh. ~lle aurait, par la suiee
été captée dans la formation à charbon, au voisinage de la sta
tion, par ua affluent Je la T~mala. liais A. ~R~OULD et P. RCUTHIER
n'ont trouvé aucune trace d'un ancien lit entre ?aténaoué et ri
viere de Vo~ (Con~o).

VEGETATIOH.

L'exaQG~ de la carte I.G.N. au 1/50 000 permet d'éta
blir la répartitio~ approxi~ative Euiv~nte :

savane à niaoulis, brouffiaillos et terrains dénudés = 21 ~

for@t s~che = 56 ~

forêt humide = 23 ~

Le centre du bassin est, en grcnde partie, d~nudé ou
couvert de savaD2 Gtde brou$ailles. La for~t humide se présente
sur 1uelqucs cr~te5 ~levéas et en minces galeries dans les petits
talwegs humides. La for~t s~clie fait la transition entre la fo
r~t humide et la savane.
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EQUIPEMENT ~U aA~~I~.

ileuf 61éments ~'~c~elleE ont ét~ iuplantés I1D i~54

a proximité c~::; l'h.s.bit2.tion de it o n s i.e u r ~douard Leconte, en
rive ~aucje de la rivi~re. Le z~ro de l'schelle ost ~ une cota
vOlsi~2 ~e 2~ fl~tres au dessus du nivoau de la Der.

A la ~êIDO d~te é~~leIDent un poste pluvioID~trique jour
nalier a éte install~ au voisina~e de l'habitation Leconte.
Depuis janvie= 1~5j, les lectures d'échelles et les relev6s
pluvio2~tri~ues ont j~; effectucis régulièrecent chaq~e jour.

A 20 k~ au Nord, d~ns le bassin de l~ Sien~hène, se
trouve le poste pluvioIDétrl~ue journalier de Tende mis en ser
vice en juin 1~55. Celui de Con~o, installé en d~ceIDbre 1~54 se
situe à 5 km ~ l'Est. Celui de Cuayacuett, ~ 25 k~ au ~ord-OueBt,

fonctionne depuis 1955. Les ~ostes météorologi~ues de Ouaco et
de Kon~ se situént respectivewent ~ JÙ kb cl l'Ouest et à 21 ko
au Sud-E3t.

II - C l i ~ a toI 0 g i e

Le seul poste pluvio2étri~ue install~ da~s le bassin
de la Fat~naoué es~ celui de la station, d l'exutoire. C'est
donc dire q u e la rGp3.rtiti0~i CL.clS lece;<,s et d a n s l'espace des
precipitations qui aifect8nt le bassin versant est mal connue.
Cep end an t , Ile x a ID e !""~l 8 l a l' cS };3. l' t i t ion annue 11 e des :r :r 0 c i P i ta··
tiens s~r l'ensemble du nord du territoire permet de dégager
certaines d on n é e s applicables au b a s s i n de la F~ètén&0ué. Ce sont

- Un OOllt de pluviom~trie important dans la régicn Panié
Oua ième . ;

- Un trou de pl~viométrie iLportant, de l'autre c6té de
la chaine, dans la région de üuaco ;

- La direc~ion générale des isohy~tes, p~rallèle ~ l'axe
ce l'île;
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- La r.Lu vLo m.i t r Le o r o i a s a n t e (..LU littoral vers la chaîne
centrale.

1. PLUVIOHBTRIE ANNUELLE.

L~s hauteurs de pr~cipitations annu~lles ~esur6es aux
divers postes pluviom~triquBs situ~s aux alentours du bassin de
la Faténaou~ SOLt indiqu~es dans l~ tableau ci-conëre.

Le g~adlent ~luv~ométriq~e ~ est très éleve 2ur l'axe
dl

Ouaco-Ouaiè~e. En particulier, il est en moyenne de 150 mm/km
entre Ouayaguett et Haut CouIna, de 1 300 à 2 500 mm annuels.
Le faisceau d'isohyètes s'~vaso vers le Sud, dans l'axe de la
chaîne. Dirigé du Nord-Ouest vers le Sud-Est, il traverse le
bassin de la Fat;naou~ en diver~eant encore l~gèrement. Le gra
ùiont pluviom~trique n'est plus alors que 50 mm/km.

Les postes pl~viométriques de Kon~ et de 7~mala sont
s e n s a b Le ra e n t sur 18. ;_.ê:~,e isohyète. ?émala enregistre en moyenne
96 >" des j.r é c Lp Lt a t Lon s reçues à Ko n é , Le poste p Lu v i.o n é t r Lq u e
de Roné est observé par le service de la météorologie depuis
1945. L'échantillon des ~G valeurs de la pluviofu~trie dnnu~lle

à Koné présente une h0Qo;énéité rewarquable et son ajustement
sur la courbe de Gauss est très satisfaisant .• Cette répartition
statistio~e est définie par la valeur noyen~e de la pluviométrie
a n n u e Ll e PK = 1 231 mTIJ. et par L' é c a r t typec-:: = 299 mm.

Le cOéfficient de variation de la série est :

c-x
CK~ = .,.

.t'K
~

= 128'1 == 0, 2) 3

L'ann~e la plus abundante a ét~

quantenaire hUQide, avec une hauteur de 1
1956, f r é q u e n c e
891 will.

cin-

L'2nnée la plus sèche a été 1953, ;réquence quaran
tenaire sèche, avec une hauteur de 712 mm.

Le r é e e a u des
a conduit ~ estimer à 1

iso~yètes intGrannuelles de Fat~naoué

5'::;0 2I!: la h a ut c u r mOY81"L1e des précipi-
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Hauteurs pluviométriques annuelles

mesurées en quelques stations du nord de la Nouvelle Calédonie

54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 Noyenno

Koné 1394,0 1eG2,0 1209,0 856,0 992,0 1286,0 855,0 1583,0 1,299,0 1306,0 1264

Témala 1554,0 1121,5 1008,8 1171,0 1220,0 1076,0 1470,0 1117,0 1188,0 1214

Congo (1218) 1609,0 9 t35 , 1 1253,0 1265,0 (1194,0) 1508,0 1495,0 1290,0 1313

Ouen-Cout 2874,0 2315,7 2242,6 j,81 0,0 2253,0 2089,0 2335,0 2401,0 2025,0 2261

Tendo (2820,0) 2528,6 2573,1 2309,0 2450,0 2575,0 2176,0 1440,0 2359

H'i e n g h e ne t e3 2,0 2645,0 2247,0 2349,0 1938,0 2199,0 1720,0 2763,0 2414,0 2274,5 2238

Ht CouIna 3243,0 2322,2 202.2,4 1963,0 2660,0 2569,0 2928,0 2619,0 2071~, 5 2489

Bas CouIna 291 5,0 2312,1 2120,3 1817,0 2243,0 2277,0 2736,0 2705,0 2136,3 2362

Ouaieme Emb 3305,0 3538,0 3226,0 (3950,5) 3673,0 3538

Ouayaguett 2015,0 781,0 1062,0 91 8,0 1849,0 1251,0 1313

Ouaco 893,0 1268,0 804,0 526,0 705,0 929,0 530,0 1139,0 795,0 640,6 823

Hauteurs pluviométrigues annuelles

mesurées en quelques stations du nord de la Nouvelle Calédonie
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Témala 1554,0 1121,5 1008,8 1171,0 1220,0 1076,0 1470,0 1117,0 1188,0 1214

Congo (1218) 1609,0 985,1 1253,0 1 265,0 (1194,0) 1508,0 1495,0 1290,0 1313
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tations annuelles sur le bassin. En faisant l'hypothèse que les
valeurs annuelles des préciritations sur le bassin de la Faté
naoué suivent l~ loi de répartition st~tistiQue de Gauss car~c

térisée rar 10 ~gDe coefficie~t de variaticn qu'~ Koné, on peut
calculer

le coefficient de variation CF = CK = ü, 233

500 = 350 mn

et, ~ l'aide de ces donncies, rechercher 183 valeurs des fréquences
moyennes et ~ar8G. Cela conduit aux risultats suivants:

cinquantenaire sèche 780 mû
dé c e n n a Lc sèche 1 050 mm
quinQu8nnale sècho 1 200 m'",-
b i e r, ~} 3.1 e 1 500 m::.
quinquennale humide 1 800 m2
décsnnJ.le humide 1 950 mm
cinq U2.n t e .ia .i r e humide 2 220 mm

L'hypothèse audacieuse sur laquGlle est bdsé ce raison
nenent impose de n'accorder à ces chiffres qu'une valeur indica
tive.

2. PLUVI01.':;TRI.2 jli.;l'TSUELLE.

Les valeurs moyennes de hauteurs de précipitations men
suelles sont les suivantes : celles de Koné ont été calculées
sur 20 ans (1945-1S64), celles de Témala sur 10 ~ns (1955-1964),
celles de Tendo sur 10 ans (1955-1964).

Lee chiffres relatifs au bassin de la Faténaoué ont
été choisis de telle sorte que ~eur total atteigne 1 500 EID et
que chacune des valeurs mensuelles r8pr~s8nt8 un pourcentage de
la pluviom~trie annuelle compris entre celui de T~mala et celui
de Tendo correspondants.

Or. cé:~_state que les n.o Ls U0 .j e.n v i.e r , février et ma r s
sont les plus abGndants, c'est le cor s de l~ saison des pluies.
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le coefficient de variation CF = CK = ü, 233

500 = 350 mn

et, ~ l'aide de ces donncies, rechercher 183 valeurs des fréquences
moyennes et ~ar8G. Cela conduit aux risultats suivants:

cinquantenaire sèche 780 mû
dé cennaL; sèche 1 050 mm
quinQu8nnale sècho 1 200 m'",-
b i e !~ ~} 3.1 e 1 500 m::.
quinquennale humide 1 800 m2
décsnnJ.le humide 1 950 mm
cinq U2.n t e ~l2. ir;:; humide 2 220 mm

L'hypothèse audacieuse sur laquGlle est bdsé ce raison
nenent impose de n'accorder à ces chiffres qu'une valeur indica
tive.

2. PLUVI01.':;TRI.2 jli.;l'TSUELLE.

Les valeurs moyennes de hauteurs de précipitations men
suelles sont les suivantes : celles de Koné ont été calculées
sur 20 ans (1945-1S64), celles de Témala sur 10 ~ns (1955-1964),
celles de Tendo sur 10 ans (1955-1964).

Lee chiffres relatifs au bassin de la Faténaoué ont
été choisis de telle sorte que ~eur total atteigne 1 500 EID et
que chacune des valeurs mensuelles r8pr~s8nt8 un pourcentage de
la pluviom~trie annuelle compris entre celui de T~mala et celui
de Tendo correspondants.

Or. cé:~_state que les (',ois U0 .janvier, février et wars
sont les plus abGndants, c'est le cor s de l~ saison des pluies.
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Les mois de décembre, avril et mai sont moyens, prémice
et traine de la saison des pluies. De juin à novembre, la pluvio
métrie est faible (voisine de 80 mn par mois), à peu près cons
tante avec cependant un minimum bien marqué en octobre. La petite
saison des pluies de saison fraîche (août-septembre) est à peine
sensible. Il est possible que les 40 mm admis pour le mois d'oc
tobre soient surestimés. Des mesures effectuées au centre du bas
sin seraient utiles p0ur préciser cette valeur.

3. PLUVIOMETRIE JOURNALIERE.

La pluviométrie journalière n'a pas grande significa
tion en Nouvelle Calédonie car~ principalement en saison des
pluies où elles sont les plus abondantes, les périodes pluvieuses
s'échelonnent sur plusieurs jours (une semaine, dix jours). Le
découpage de chaque période subissant l'évolution d'un m~me phé
nomène, est arbitraire. Ccpendan~, les valeurs maximales de la
pluviométrie journalière donnent une idée, approximative certes,
des plus fortes intensités de précipitations.

A Koné, le maximum journalier a été enrègistré le 13
mars 1948 avec 352 mm. C'est là une valeur tout à fait exception
nelle. On trouve en effet, loin derrière, 181 mm le 26 janvier
1948, 163 mm le 8 décembre 1956, etc. Il appara1t qu'en moyenne,
la hauteur de 110 Lm soit atteinte ou dépassée une fois par an,
celle de 130 mm une fois tous les deux ans, celle de 150 mm une
fois tous les 4 ans. 2~2 mm en deux jours consécutifs n'ont été
atteints ou dépass~s que dcu~ fois en janvier et en mars de la
même annee 1948. On peut penser qu'une fois tous les 4 ans seu-
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lement, la pluviométrie de deux jours consécutifs dépasse 210 QG.

~ T6mala, dix ans d'observation de la pluviom~trie

permettent d'indiquer que la fr~~uence annuelle de la pluie jour
nalière est voisine de 93 mm, la fréquence biennale de 114 mm.
Le maximum observé est 243 mm le 1er avril 1955 avec 304 mm pour
deux jours consécutifs, puis 210 m~ le 7 décembre 1956.

A Tendo, les observations sent Loins régulières. On
relève pourtant 270 wD le 27 décembre 1955, 262 mm le 30 janvier
1958, etc. En deux jours consécutifs, on relève plusieurs fois
450 à 500 mm.

Il est délicat d'étendre au bassin de la Fatenaoué ces
quelques constatations. On a seulement certaines raisons de croire
qu'une pluie journalière de 140 mm en moyenne sur le bassin doit
se produire une fois par an, un8 pluie de 230 mm ne doit se pré
senter que t~us les dix ans. ~uant aux chiffres record, on sait
seulement qu'ils peuvent d~pas3er 350 mm pour atteindre 400 à
500 mm, peut-~tre dav&ntage.

III - H y d l' 0 log i e

La station lillinimétrique de la Faténaoué a été mise en
service e~ janvier 1955. Elle comporte neuf éléments d'échelle
de 1 mètre. Son ~éro est calé à une altitude voisine de 20 m au
dessus du niveau de la ill8I'. Elle est installée à proximité de
l'habitation L~conte. La section est t~ès instable en basses eaux
car le lit est large, sableux et c~illouteux. Un profil en tra
vers de la rivière au droit des échelles a été levé et il est
possible de situer s~r ce profil les cot~s atteintes par les eaux
au passage des crues les plus violentos qui se sont produites de
mémoire d'homme.

Des lectures quotidiennes d'échelles ont été effectuées
régulièrement par Monsieur Leconte depuis la mise en service de
la station. Au passage des crues, des lectures plus fréquentes
de l'échelle psrmettent non seuleLent de connaître la cote maxi-
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male atteinte par les CQUX, ~&is encore d'avoir quelque idée Qe
la forme des hydrogramDes de crues.

Dix-huit jaugeages de la Fat~naoué ont été pratiqu~s

~ans un8 section sur ~al~ts ~ 200 m~tres en amont de la station.
Ils s'échelonnent de 28 lis ct 1,34 m]/s. Ce sont:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

Date

28-1-55

28-:)-55

20-20-55

24-5-56

28-11-56

12-4-57

12-7-57

4-12-57

B-5-58

22-10-58

22-4-59

6-12-59

26-8-60

26-11-60

26-7-61

16-11-61

26-7-62

2-10-64

li fi

0,49

0,527

0,472

0,518

0,408

0,30

0,217

0, 14

0,285

0,20

C,314

0,19

0,415

0, 3~

0,35

0,43

0,40

0,13

Q m3/s

0,205

0,720

0,068

1 ,.54

0,190

0,350

0,136

0,028

0,219

C',060

0,285

0,0/+ 5

0,52

0, 11 0

0,29

0,573

0,66

0,155

L'instabilité de la seC~lon appara!t si l'ori tente de
tracer sur u~ graphi~ue 1& courbe de tarage Q(H). Cependant, en
groupant les jaugeagas consécutifs qui ont été réalisés durant
la période qui sépare deux crues as~ez vlolentes pour être suscep
tibles de modifier l~ section, on p~ut af~roximativement suivre
les déplacements successifs de la courbe d'étalonnage. A chacune
de ces périodes, s'applique un bareme d'étalonnage qui lui est
spécifique. Au-delà d'une certaine cote, les diverses courbes se
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rejoignent po~r ~orm8r la courbe de tarage des hautes eaux. C'est
~i~si que 11o~ a ~u procéder, en approximation parfois très tros
sière, au d é p o u i Ll e n e n t des o b c e r v a t i o n s effectuées. iia i s , 2 cette
difficulté que l'on peut a p p e Le r Hcourante", s'ajoute celle qui
apparait au rr~~ier exame~ ~e la liste des jaugeages de la Faté-
n a 0 u é , Bn 1955, o n a ,-" e sur é 6 8 2.. / s , e n 1S5 7 2 8 l / s , e n 19 58 6 0 1/ <> ,

e~ 1959 45 lis. Il suffit de diviser ces valeurs de d~bit d'étia=e
p~r l~ sup2rficie du bassin versant (113 ~m2) pour se rendre com;te
que la r&p&rtit~oll s~~cifique ainsi obtenue est anor~ale pour ne
pas dire inadmio~iole : 0,25 1/s/km2 en cas exceDtionnel (1957)
et 0,55 1/s/kD2 da~s le c~s d'un 6tiage courant.-Ces valeurs sont
au moins 5 feis plus faibles que ce qu'on a l'hahitude d'observer
cn Nouvelle CaléJollie. Il serait donc passible qu'une partie im
portante du débit de la rivière écharpe à la ~es~re. Il s'agirait
alors soit d'infiltration dans les alluvio~s formant le lit de la
rivlere, soit de pertes Je la rivière dans un ancien lit qui dr~i

nerait le ba3si~ concuremment êvec l'exutoire ac~uel. JlapreS les
hypoth~ses de PIROUTZT, non confirmées par RCVTHI8R et ARfGULD,
la Faténaoué trQv~r0ait ~rimitivement la chaine de collines qui
la sépare actuellenent de la Congo, et aurait été captée au voi
sinaee de la station par un petit affluent dû la rivière de Témala.
Il a donc été décidé de réalise~ une série de jaugeages simultanés
de la Pa t é n a o u é et de la. Congo .en amont et en aval de la zone de
capture pos~ible, afin d'éclairer le problème.

Le 9 jL<.in 1965, la Fatén~oué a ité jaugée à la première
section rocheuse rencontrée en amont de la station (2 km environ):
le débit était 237 lis. Ce JauGeage était suivi d'un second, le
mê~e jour dans la section habituelle, à la station: le débit était
de 224 lis. Cn peut supposer que le3 mesures sont entachées d'une
erreur relative inf~rieure ou ég~le à 5 ~. Dans ces conditions,
le débit en amont s8r&it compris entre 225 lis et 249 lis et le
débit aval entre 213 lis et 235. lis, c'est-à-dire qu'à la station
le débit souterrain serait com~ris e~tre C et 36 l/s. Il n'y a
donc pas de pertes de la rivière dans un ancien lit. Le débit sou
terrain dans les alluvions du lit, à la station, est faible et ne
peut que diminuer avec le débit de surface de la rivière.

Le 10 juin iS65, la Congo a été jaugée en amont Je la
tribu de Tiéta en deux sections situées de part et d'autre de la
zone de communication éventuelle avec la vallée de la Faténaoué.
Le débit était de 514 lis en amont et de 577 lis en aval. On ne
peut pas conclure à un accroissement d~ débit de 63 lis car les
deux sections de jaugeat::es étaivnt "I:lauvc..ises", en ce sens que
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la rivi~re est cc~staDcent jordée sur ~ne rive ou sur l'autre
par de vastes plages d'alluvioBs grossi~~es (sables et galets)
de pr~s de 80 D~tr0s de large sur, parfois, 200 ~ 300 mètres de
long. Le débit dans ces alluvions 8st do~c tr~s certainement
abondant. Zn arrondissant à 250 lis le débit de la Faténaou~

6t ~ 6CO lis celui de la Congo, o~ obtient les r~~artitions
spécifiques suivantes

le 9 juin 1965
le 10 juin 65

Faténaoué
ConGo

1 l j l:~2,

1>30 km2,
25~' l/s,
ôC'C.' 1/ s,

soit 2,2 1/s/km2
soit ),J 1/s/km2

Ces débits Gont certes différents, ~ais restent du D~me

ordre de grandeur.

Etudes des d8bits.

L'hypctti~e selon la~uelle lb bassin V8~sant le la
Faténaoué n'a Qu'un seul eLutoire, aux ~chelles, et ~~e le débit
souterrain ians les &lluvions du lit n'exc~dG pas quelques ~i

zaines de litres )~r s0conde, p8r~et ~'e~trepr2ndre l'étude des
débits de la rivi~re ~ la St~tiOll Je T~mala.

1. ET.t>.LOFIJAGE.

La sectio~ éta~t instable en basses et Doyennes eaux,
nous avons é~é cond~its i ét&blir, ~ l'aide des jaugeages, huit
bar~mes dlétalonna~e différents pour la période d'obs~rvations

(10 ans). Ces bar~~es qui traduisent la corraspond~nce d6s cotes
à llécholle ~ux d~bit8 de la rivi~re, DG sc~t ~ulapproj~imatifs.

Ils se rejoignent ~ la cote 0,6t pour u~ débit de 2,20 m3/s.
Nous supposons qu1au-deli de cette cote, la section peut @tre
considérae CO~De stable. La pdrtie supérieure de la courbe de
tarage est hypdth~tique puisque aucun jaugeage de crue ne per
met d'orienter son tr~cé. Les consi~~rations suiv~ntes autori
sent ce~e~dant ~ tenter une tr~s~rossi~re estimation des débits
de Clues e~ de haut~s eaux.

37

la rivi~re est cc~staDcent jordée sur ~ne rive ou sur l'autre
par de vastes plages d'alluvioBs grossi~~es (sables et galets)
de pr~s de 80 D~tr0s de large sur, parfois, 200 ~ 300 mètres de
long. Le débit dans ces alluvions 8st do~c tr~s certainement
abondant. Zn arrondissant à 250 lis le débit de la Faténaou~

6t ~ 6CO lis celui de la Congo, o~ obtient les r~~artitions
spécifiques suivantes

le 9 juin 1965
le 10 juin 65

Faténaoué
ConGo

1 l j l:~2,

1>30 km2,
25~' l/s,
ôC'C.' 1/ s,

soit 2,2 1/s/km2
soit ),J 1/s/km2

Ces débits Gont certes différents, ~ais restent du D~me

ordre de grandeur.

Etudes des d8bits.

L'hypctti~e selon la~uelle lb bassin V8~sant le la
Faténaoué n'a Qu'un seul eLutoire, aux ~chelles, et ~~e le débit
souterrain ians les &lluvions du lit n'exc~dG pas quelques ~i

zaines de litres )~r s0conde, p8r~et ~'e~trepr2ndre l'étude des
débits de la rivi~re ~ la St~tiOll Je T~mala.

1. ET.t>.LOFIJAGE.

La sectio~ éta~t instable en basses et Doyennes eaux,
nous avons é~é cond~its i ét&blir, ~ l'aide des jaugeages, huit
bar~mes dlétalonna~e différents pour la période d'obs~rvations

(10 ans). Ces bar~~es qui traduisent la corraspond~nce d6s cotes
à llécholle ~ux d~bit8 de la rivi~re, DG sc~t ~ulapproj~imatifs.

Ils se rejoignent ~ la cote 0,6t pour u~ débit de 2,20 m3/s.
Nous supposons qu1au-deli de cette cote, la section peut @tre
considérae CO~De stable. La pdrtie supérieure de la courbe de
tarage est hypdth~tique puisque aucun jaugeage de crue ne per
met d'orienter son tr~cé. Les consi~~rations suiv~ntes autori
sent ce~e~dant ~ tenter une tr~s~rossi~re estimation des débits
de Clues e~ de haut~s eaux.

37



Le profil en trav~rs de la Faténaoué, levé ali droit
d c s é c n e L... es, .i nd iq u e la c o r r e s pc nd a n c e au i.v a n t e entre la cote
a l'échelle e: la surface wouillée de la section:

H m 3 [,:2 H l'Tl : c . m2,,)

---~"'-----"--- -----_ ..._----

20 5 252

2 6B 6 320

3 116 7 403

4 180 8 482

H L~ : S m2

9 570

10 680

11 754

12 850

de la ré g ic ~l

crues l~s plus vio10utos con~ues par les
sont celles de 1:J2J, de 1948 et de 1S51.

habitants

La cote saximale atteinte par les 8au~ en 1923 est,
r~;~ortée à l'échelle, très voisine de 12 mètres.

BE 1948 et en 1351 les crues, d'ailleurs s e mb La b Le e ,
ont atteint 10,3 mèt~2s.

Depuis 1955, début des observations, le niveau des eaux
n'a pas dép&ssé la cotG 6,80 mètres.

Ici i ses à par t c e Il e s d e 19 23, 194 8 e t 19 51, O:1.p eut
répertorier les crues qui se sont produites pendant les 10 années
consécutives d'observations ciepuis 1955, et les classer par
ordre dG grandeur

J~.Tr; COTE DATE COTE

( 1) 7 décembre 1956 - r ( 6 ) )C> janvier i '.J58· 4,40b,üu

(:d février " ~ù4 6,60 (7) 11 septembre 56 4,20

C) ) avril 1955 6,50 ( 8) 25 février 1955 4,00

( 4 ) 19 l2a1'S 1S61 4,95 (9 ) 13 juillet 1960 3, SC

( 5) 6 février 1961 4,40 ( 1u) 26 nai 1960 3,50

ce qui permet ~G constater q~'une cr~(; de 6,50 m par exenple
n'est pas très f~équente, qu'elle doit se présenter en moyenne
tous les quatre ans environ, qu'une crue de 4,50 m doit se pré
senter beaucoup plus souvent, tous les deux ans pe~~-être et
qu'une crue de 3,50 ou 3,80 ID est fr'quente et qu'en moyenne on
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Débits moyens de surface de la Paténaoué à Témala

exprimés en m3/s.

Année J F' M A M J J A S ° N D Module

1C) 55 0, go 1, ? ° 5,93 13 , 11 1 , 91 1 , 12 0,77 0,54 0,72 0,1"1- 0,33 5,48 2,69

1956 13,45 12,05 11 ,85 7,17 2, 13 0,90 0,34 0,41 7,35 1 ,2O 0,64 9,33 5,55
1(j 57 (J,50 9,09 0,57 0,43 0,29 0,21 0,16 0, 19 O,tO 0,07 0,05 1 ,28 1,70
1958 6,74 0,83 3,66 0,42 0,23 0,22 0,23 0,13 0,24 0,14 0,20 0,07 1, 1°
1959 6, 12 0,69 3,47 0,37 0,29 0,29 0,22 0,24 0, 11 0,09 0,08 1,40 1 , 13
1960 0,28 0,45 3,25 1 ,97 8,48 0,91 4,08 0,75 0,49 0,35 0,25 0,2"1- 1. , 81

1961 1,80 12,20 7,61 0,76 0,44 0,10 0,67 1 ,55 1 , °1 0,53 0,48 3,17 2,52

1962 3,03 1,78 1,24 5,8'1- 2,56 0,81 1,29 0,83 0,55 0,49 0,47 0,46 1 ,61

1963 1, OC) 2,29 0,77 O,75 2,84 0,70 1 ,22 0,53 0,50 0,43 0,37 0,38 0,98

1964 0,39 13,80 1 ,47 10,04 0,51 3,03 0,33 0,33 0,20 0,16 0,21 0,12 2,48

!Moyenne 4,23 5,44 3,98 4,09 1,97 0,86 0,93 0,55 1 , 13 0,36 0,31 2,22 2, 16

Médian 3,72 3,14 5,20 2,10 1,87 1 , 16 0,77 0,76 0,77 0,39 0,45 0,65 1,75

Débits moyens de surface de la Paténaoué à Témala

exprimés en m3/s.

Année J F' M A M J J A S ° N D Module

1C) 55 0,90 1, :2 ° 5,93 13 , 11 1 ,91 1 , 12 0,77 0,54 0,72 0, 1 tJ. 0,33 5,48 2,69

1956 13,45 12,05 11 ,85 7,17 2,13 0,90 0,34 0,44 7,35 1 ,2O 0,64 9,33 5,55
1(j 57 (J,50 9,09 0,57 0,43 0,29 0,21 0,16 0,19 0,10 0,07 0,05 1 ,28 1,70
1950 6,74 0,83 3,66 0,42 0,23 0,22 0,23 0,13 0,24 0,14 0,20 0,07 1, 1°
1959 6, t 2 0,69 3,47 0,37 0,29 0,29 0,22 0,24 0,14 0,09 0,08 1 ,40 1 , 13
1960 0,28 0,45 3,25 1 ,97 8,48 0,94 4,08 0,75 0,49 0,35 0,25 0,24 1,81

1961 1,80 12,20 7,61 0,76 0,44 0,40 0,67 1 ,55 1 , °1 0,53 0,413 3,47 2,52

1962 3,03 1,7'6 1,24 5,84 2,56 0,81 1,29 0,83 0,55 0,49 0,47 0,46 1 ,61

1963 1,og 2,29 0,77 O,75 2,04 0,70 1 ,22 0,53 0,50 0,43 0,37 0,38 0,98

1964 0,39 13,80 1 ,47 10,04 0,51 3,03 0,33 0,33 0,20 0,16 0,21 0, 12 2,48

lMoyenne 4,23 5,44 3,98 4,09 1 ,97 0,86 0,93 0,55 1 , 13 0,36 0,31 2,22 2, 16

Médian 3,72 3,14 5,20 2,1 0 1,87 1 , 16 0,77 0,76 0,77 0,39 0,45 0,65 1 ,75



la rencontre chaque annéc.

La nature du lit de la Faténaoué et ~urtout les allu
vions qui <j'y déposent nous incitent à penser ~ue la vitesse du
courant n'est pas tr~s imp6riante en c~ue. E~ effet, alors que
le lit de la Ouaième laisse apparaître partout la roche en place,
~olie, ~rodcie, ~lors que les rivi~res du massif ~ serpentine
voient leur lit encoDjré de blocs et de Gros galets de 50 à 100
kg, on trouve dans"le lit de la Faténaou~ des sables, des gra
viers et des galets schisteux de q~elques c~nt~ines de grammes.

Ceci dit, si l'on suppose que la vitesse moyenne du
courant est do ~ mis à la cote 6,50 mètres, la surface mouillée
à cette cotG étant 360 m2, le débit correspondant serait de 720
m3/s, soit 6,4 "m3/s/km2. Ce débit Sfécifique de crue se matntient
dans les limites que l'état actuel de nos connaissances du régime
d'écoulement des cours d'eau calédoniens permet de fixer pour une
crue qui ne se présente qu'une fois tous les 4 ou 5 ans. Une vi
tesse moyenne du courant de 1,85 mis à la cote 4,50 m~tres con
duit ~ un débit spécifique de 3,5 m3/s/km2, valeur acceptable
pour une crue ~e fr~quence biennale. A la cote 2 m~tres, la vi
tesse moyenne du courant pourrait approcher 1,50 mis.

Il n'a jas étf question dans ce qui préc~de de tenter
de remFlacer par de simples considér~tions, un étalonnage qui
n'existe pas, tant et si bien qu'il n'est pas envisageable d'ap
pliquer ces rés~ltats au calcul des velumes écoulés ou ruisselés.
Il n'en rest pas r.oins que la fonction de transfert Q (H) toute
théorique qui en résulte permet, au moins en toute premi~re ap
proximation, de faire correspondro un débit à une cote. Sous ces
réserves, la fenction Q (H) sera employée pour traduire en débit
les observations de cote qui ont été faites tant au passage des
crues qu1au cours des périodes de moyennes eaux et d'étiage.

2. DEBITS.

Lorsqu'en moyennes et basses eaux, une seule lecture
d'échelle a été faite dans la journée, on a pris le débit cor
respondant pour débit moyen de la jou~née. Lorsque plusieurs
lectures ont ét~ faites ie EGme jour, on a pris pour débit moyen
la moyenne arithnétique des débits correspondants. Les crues
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ont fait 18 plus souvent l'objet de plusieurs lectures par jo~r

(3, parfois 4 et une ou deux fois davantage). Four obtenir le
débit moye~ de la jOllrnée, on a été réduit à fcire la moyenne
arithmétiQue des j débits instantan$~ , à moins que l'un d'eux
corresponde véritablement à la poil:te de crue (dans ce cas, on
a ou bien tenté de reconstituer très grossierement l'ûydrogramme,
ou bic~ adopté un débit arbitrairement inféri~ur i la moyenne
arithwétique). Ainsi, en raison du manque d'éléments, les débits
moyens journaliers des hautes eaux ont une exactitude toute re
lative. Cependaüt, les fartes crues, c'est-à-dir3 celles qui
influent sensiblement sur les débits ooyen~ annuels, sont Occa
sionnées dans la gr~~da majorité des cas, par le passage de d~

pressions cycloniques. Celles-ci entrainent des perturbations
atmosphériques qui persistent pendant plusieurs jours. Les crues
qui en résultent sont dOllC le plus souvent, pour ne pas dire
toujours, complexes. Nous pensons en conséquGnce que 12s 3 ou 4
lectures d'échelles effectuées au cours de la journée à des
heures à peu près régulières ne correspondent pas syst8watique
ment aux positions extrêmes du nivea~ des eaux, œa{s qu'elles
ont été faites à peu près au hasard pendant l~ crue. Si bien
que l'on reut espérer que sur un Dois, sur une année et à plus
forte raison sur dix ans, les err2urs finissent par se compen
ser et que l'estimation des débits moyens annuels et du module
peut être aS30Z satisfaisante·

Dans le tableau, on trouvera les dioits moyens men
suels et annuels auxquels les diverses estimations mentionnées
plus haut nous ont conduit.

- Débits mensuels.

Ils ne représentent qu'une valeur approchée Qes débits
moyens réels. On pourra constater qu'ils peuvent varier dans des
proportions considérables :

Octobr3 et n~vembr8 1957, décembre 1958, octobre et
novembre 1959 ont des débits inf2ricurs à 100 l/s alors que les
débits ~'avril 1955, janvier 1956 et février 1964 dépassent
13 m3/s. Au mois de décembre, le débit a pu varier de 0,07 à
9,3 m3/s, soit de 1 à 130 ; en janvier la rroportion est de 1
à 48, en février de 1 à 29, en avril de 1 à 35, en septembre
de 1 à 70. De tels 'écarts nuisent à l'intér~t que !Jourrait pré
senter la valeur moyenne intcrannu~lle des débits mensuels.
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Cel~e-ci, en effet, ~'est pas repr~sentative des d~bits mensuels
de la Fa ténaoué. On 0 bs erve bien entendu que la -saison hum ide
commence e~ décemere pour se terminer en avril et que l'~tiage

a lieu en cctobre-nov2sbre, mais cela n'appor~e rien de nouveau
~ ce que l'on sait d6jà du r~siL~ des rivi~res en Nouvelle
Calédonie.

- TIébits annuels.

Les débits Doyens annuels varient ~UGsi entre de larges
limites: 0,93 m3/s e~ 1963 et 5,55 m3/s en 1956, mais la moyenne
de 2,16 mj/s a cefenaa~t une r~elle signification, puisque parmi
les 10 vLleurs ~~Ielle reprRsente, 6 lui sont assez voisines. Il
est ~ noter que C2S ~~bits ne tie~nent pas compte de l'~coulement

souterrain. En fait, nous av~ns vu que celui-ci ne s'élève qu'à
quelqu8c dizaines de litres par sec: ~de et que son addition ne
ferait q~e modifier de 1 à 2 ~) la va16ur du module, alors que
celle-ci ~'est connue qu'avec une imprécision peut-être sup~rieure

à 15 50.

- D~bits classés.

Ayant exposé plus haut les raisons pour lesquelles les
débits moyens journaliers en tant que tels ne sont pas exploi
tables, nous ne nous hasarderons pas ~ tenter de tracer une courbe
moyenne des débits classés de la Faténaoué. Cependant, la traduc
tion approchée des cotes en d~bits qui nous a permis de d~terminer

la valeur arproximative du module fait ressortir que, au cours des
10 années d'observations (3 653 jours), 391 journ~es ont eu un
débit moyen supérieur ou égal à 2,20 m3/s, c'est-à-dire au module,
et 266 journées ont eu un d6bit moyen i~férieur ou égal à 0,1 m3/s.
Ceci revient à dire qu'en moyenne, le module de la rivière n'est
atteint ou dépassé que 39 jours par an. ur le module des autres
rivières calédoniennes étudiées précGGemment était voisin du DC2mois ou du DC~ mois. Ceci revient également à dire qu'en basses
eaux, si l'on)tient compte de3 Quelq~es litres par seconde du
débit souterrain, le d~bit sp~cifique reste inf~rieur à 1 1/s/km2
pendant 27 jours par an. Le d6bit· caract~ristique d'étiage moyen
~CE 10 jours est donc voisin ~e 80 l/s, soit de 0,7 1/s/km2.
Cette valeur correspond à celle des recorQs les plus exception
nels connus (1957) sur les autres rivières. Si donc .la courbe
de& débits classés de la Faténaoué se ~lace dans sa partie moysnne
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et basse (c'est-h-dire 10 ~ 11 mois par an) e~ dessous de la
"courbe type" des r Lv i.è r e s calédoniennes, il :l2.ut penser que
la partie haute (1 à 2 mois par an) se situe bien au dessus de
la moyenne et qu'en ;~rticulierle d4~it caract~ristique de crue
est très élevé, supérieur à 6 fois le module, comme c'est le cas
généra18ment. Les raisons invoquées préc~iemLent nous èmp~chent

d'avancer ici un ch~ffre.

- Débits de crues.

LGS r e n r.e i.gn e rue u t s que nous possédons sur ce chapitre
ne sont ni assez ~ornbreux ni suffiscmment pr~cis pour permettre
~e dégager les ca~~ctéristiques de l'hydrogra~~e de c~ue type
de la Pa t e n a o u é , ;".ussi, ce :l'est Q..l'à 't i t r e indicatif .que sera
décrit le ;assage de la crue du 7 décembre 1956. Rappelons au
paravant qu'en 1923, la Faténaoué est "monts8 à 12 mètres" et
qu'en 1942 et 1~51 le niveau de la rivière a atteint la cote
1b,j mètres. .

Le passage d'une dépression cyclonique a entrulné
les 6 et 7 décembre 1956 d'abondantes ctutes de pluies: 163 mm
à Koné, 210 mm à la station de Témala, 404 mm en deux jours à
Tendo. La crue qui suivit fut violente. A la st2.tion, la Faté
naoué attei~nit à midi ln cote 6,80 mètres.

Crue de la Faténaoué & la station le 7 décembre 1956

Heure Hauteur
,

l'échelle Débits estimésa
en mè:-tres en m3/s

r: 0,57 (2)0

7 0,75 (7 )

8 1 , 00 (20)

9 2,30 130

1 0 3,00 205

1 1 6,20 640

1 2 6,80 730

13 6,70 715

14 ~) ,70 565
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Heure Hauteur à l'échelle D·ébits estimés
en mètrEs en m3/ s

1 5 3,50 265

16 2,90 195

17 2,40 140

18 2,10 11 0

le 8 à 6 h 1 , 1 5 (30 )

o~ constate qU'GD une heure, de 10 h à 11 h, le niveau de l'eau
est monté de 3,20 mètres soit, en moyenne, de 53 mm à la minute
ou près d'un millimètre à 1& seconde. Pendant le même temps, le
débit s'est accY~ Qe 435 m3/s, soit un accroissement moyen de
plus de 7 m3/s à la minute, alors que le débit moyen de la ri
vière est voisin de 2 m3/s. La crue a sans doute été complexe
car la cote est restée proche du maximum pendant deux heures.
Puis la décrue a été très rapide également. En une heure, de 14
à 15 heureü, le niveau s'est abaissé de 2,20 m, soit en moyenne
de 37 mm à la minute. Dans le mêoe temps, le débit a décru de
300 m3/s soit de 5 m3/s à la minute. La décrue a donc été presque
aussi rapide que la crue. On retiendra donc que les crues de la
Faténaoué sont rapides et violentes: en 24 heures, l'errsemble
de l'évolution du phénomène de crue même complexe a le temps de
s'accomplir, si bien que le ruissellement évacue très certaine
ment la plus grande partie des précipitations.

- Tarissement.

Dix-huit jaugeages de la rivière ont été effectués,
dont 13 correspondent à des débits de basses eaux (inférieurs à
500 l/s). Mais malgré cette relative abondance des mesures, la
grande instabilité de la section rend assez peu précis le dé
pouillement des lectures faites à des cotes sensiblement diffé
rentes de celles des jaugeages. Cependant, on peut tracer en
coordonnées semi logarithmiques les courbes de décroissance des
débits pour une période donnée. ·On assimile ces quelques courbes
expérimentales à des droites, admettant ainsi que le débit de
tarissement est une fonction exponentielle inverse du temps. On
constate que ces droites sont approximativement parallèles. Les
temps de tarissement en effet auraient pour valeur :
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T = = 114 jours en 1957, 91 jours en 1958, go jours en 1959,
92 jours en 1960.

Le temps l~r~c~~ri~tiqun d~ tarissement Tc de la Fat~naou~

tel que
t

e-Q = Qo Tc

3. BILAN D'ECOULEMENT.

serait donc Ïoisin de 3 mois.

La pluviom~trie du bassin de la Fat~naou~ est très mal
connue. Si le trac~ h~sitant du ~éseau des isohyètes interannu
elles a conduit à avancer le chiffre 1 500 ~ô de hauteur moyenne
des pr~cipitations annuelles, il faut re~onnaître qu:il ne s'agit
là que d'une estimation susce~ti~Je d'~tre large~ent modifi~e si
d'autres mesures le perôettaien: ~n j0u~o

Nous nous sommes suffisamm2nt étendus ~galement sur les
difficult~s rencontr8es dans la u~termination du nodule interan
nuel de la rivière pour ne pas attribuer à la valeur 2;16 m3/s
une précision qu'elle n'a pas. Il n'est donc pas nécessaire de
dire avec quel discernement le bilan ~tabli ci-dess0us devra être
interprété.

Au module de 2,16 m3/s, correspond un volume écoulé de
68 millions de mètres cubes ou encore une lame d'eau écoul~e de
603 mm. D'où le bilan IDoY8n suiva~t :

Pr~cipitations Volume Gcoulé Lame d'eau Déficit Coefficient
écou198 d'écoulement d'écoulement

1 500 mm 68 M fi) 600 mc SOO Dm 40 %

Le déficit d'écoulement est donc élevé et le coeffi
cient d'écoulement est nettement :.nférieur à ce que l'on a mesuré
ailleurs. Les causes en sont ignorées: mais avant même de les re
chercher il serait néces3aire à l'aide d'une campagne d'études de
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détails, de définir avec beaucoup plus de certitude et de préci
sion, les divers paramètres du bilan d'écoulement.

IV. Con c l u 8 ion

La Faténaoué est une petite rivlere du nord de la côte
ouest calédonienr.e, qui ne présente pas plus d'intérêt du point
de vue énergétique que du point de vue agricole.

L'objet de l'étude qui vient d'~tre présentée est donc
moins de définir dans le domaine du possible certaines caracté
ristiques du régime d'écoulement de cette rivière, que de mettre
au jour un "probl~me Faténaoué ", insoupçonné a priori, qui deman
derait pour le résoudre une importante étude. Les chiffres aux
quels nos mesures et nos calculs nous ont conduits font en effet
ressortir que la Faténaoué se comporte d'une façon sinon diffé
rente des autres rivières, du moins peu commune: débit d'étiage,
débit de. moyennes eaux, coefficient d'écoulement très faible, dé
bits de crues très élevés.

Si l'on envisage que la répartition pluviométrique sur
le bassin soit franchement différente de celle que l'on a admise,
on peut espérer ramener le coefficient et le déficit d'écoulement
vers des valeurs plus courantes, mais on n'expliquera pas le dé
calage systématique vers le bas de tous les débits de moyennes
et basses eaux.

Les caractéristiques topographiques du bassin (coeffi
cient de forme, hypsométrie et même réseau hydrographique) ne
présentent pas de particularité flagrante qui puisse justifier
l'originalité du régime de la Faténaoué.

C'est donc dans la nature des sols et des roches et
dans celle de la couverture végétale du bassin qu'il faudrait
en chercher les principales raisons. La faible épaisseur des
sols, leur bon drainage naturel, la compacité des grauwackes
sous-jacents, le grand pouvoir évaporant des niaoulis sont au
tant de factolèrs qualificatifs suffisants peut-~tre pour avancer
une hypothèse, mais non pour étayer une démonstration.
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1 E S CRU E S D U CRE E K o U E N K 0 H

C 0 1 D'A NIE U

A
D U

1 A S T A T ION FOR ~ S T l ~ R E

1e 7 juin 1955, un poste pluviométrique journalier
était installé par l'ORSTOM dans une exploitation forestière
au Col d'Amieu. Trois ans plus tard, le 20 juin 1958, le ser
vice de la Météorologie équipait la station forestière du Ser
vice des Eaux et Forêts d'un poste météorologique comprenant
notamment un pluviographe et les lectures du premier pluvio
mètre étaient abandonnées. Un an plus tard, le 18 juin 1959,
l'ORSTOM implantait sur la rivière un limnigraphe dont la sur
veillance était confiée au responsable de la station forestière.

Sans prétendre que cet équipement est suffisant pour
réaliser une étude hydrologique d'un petit bassin versant expé
rimental, nous nous proposons dans le présent chapitre d'expo
ser les quelques renseignements plus ou moins fractionnaires et
incomplets que 10 dépouillement des observations effectuées a
pu fournir. Il s'agit principalement des crues de la rivière
Ouen Koh. E~ 6 ans de fonctionnement (1959-1965), le limni
graphe a enregistré 156 crues dont 67 suffisamment importantes
pour être analysées. Parmi celles-ci, une vingtaine de crues
simples laissent à penser qu'il existe un hydrogramme type vrai
ment caractéristique du bassin, et huit d'entre elles ont con
duit à définir cet hydrogramme type avec une précision sans
doute convenablo, car il a permis de reconstituer avec assez
d'exactitute le limnigramme d'une crue complexe.
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notamment un pluviographe et les lectures du premier pluvio
mètre étaient abandonnées. Un an plus tard, le 18 juin 1959,
l'ORSTOM implantait sur la rivière un limnigraphe dont la sur
veillance était confiée au responsable de la station forestière.

Sans prétendre que cet équipement est suffisant pour
réaliser une étude hydrologique d'un petit bassin versant expé
rimental, nous nous proposons dans le présent chapitre d'expo
ser les quelques renseignements plus ou moins fractionnaires et
incomplets que 10 dépouillement des observations effectuées a
pu fournir. Il s'agit principalement des crues de la rivière
Ouen Koh. E~ 6 ans de fonctionnement (1959-1965), le limni
graphe a enregistré 156 crues dont 67 suffisamment importantes
pour être analysées. Parmi celles-ci, une vingtaine de crues
simples laissent à penser qu'il existe un hydrogramme type vrai
ment caractéristique du bassin, et huit d'entre elles ont con
duit à définir cet hydrogramme type avec une précision sans
doute convenablo, car il a permis de reconstituer avec assez
d'exactitute le limnigramme d'une crue complexe.
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l - Don née s g é 0 g r 2 phi que s

La route transversels La Foe - Canala remonte la vall~e

de la Fon~hary, franchit la chaine :u col d;Amieu (altitude 460 0)
descend la vallée ie Ouen Koh p~is celle de la Négropo grossie
de la Crouen, jU3qul~ Canala. ~ { km du col, sur le versant orien
tal, la route passe ~ proximit~ i~Dédiate de la station fores
ti~re du service des E:u~ e~ For~ts desservie par une courte bre
telle qui franchit pa~ un radj8~ ~ubm3r3i~le la rivi~re de Ouen
Koh. Au radiE~, le b0s3~n ve~s~~t ~u cours d'eau mesure 8,15 ko2.
c'est en ce point q~'c~~ été effectuées les quelques oesures de
débits dont il 3era auestion plus loin. Le limnigraphe a été ins
tallé à quelquè 50C mètres en aDont du radier, au soomet d'une
petite cascade d9 6 Dètres e~vircn. C'est un appareil de fabri
cation OTT du type ve~tical plac~ au sOffimet d'une cheminée de
3 mètres de haut0ur dont l~ base est immergée dans une zone d'eau
calme. La section le c~n~rale est constitu6e par la cr~te de la
cascade , Le z é r ') d e l' é '1e }i e est c a Lé à 2 8 cm au dessous du ni
veau d'étiage. La section, s~dblc, est tr~s peu sensible en bas
ses eau x e t les var Ü!. t i 0 :1 s du plan cl' eau à 1: é t i age son t t r 0 p
faibles pour apparaître sur les enregistreoents. L'altitude du
limnigraphe est d1envircn ~60 mètres au dessus du niveau de la
mer. Le bassin versant de l'~ Ouen Lohr limité à cette altitude
à l'exutoire, a ~n~ su[erficie de 5,75 km2. C=est un bassin en
tièrement boisé avec un ~éseau hydrographique dense formé de
trois br~s principaux. Le périm~tre du bassin mesure 11 km et le
coefficient de forme a pour valeur:

P _11_
Ki = 0,28 -\I-~ = 0,28 X ~ . = 1,28

~ L ~ Lj.

~ pour valeur 29 %.1linQ~ce de pente

1e peint culminant est le Mont Ongué, à 704 m d'altitud3.

~~. x di .- -----,--
1:)

50n dr~inage, végétation Îorestière quasi continue,
pente moyenne d33 vorsants assez faible~ tels sont les aspects
géographiques principaux dG ce ?etit bassin versant de montagne
placé ~ 450 m d'altitude ~u coeur de la chaine calédonienne, à
égale distance (20 ks) des Q8UX cêtes.
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II - C l i mat 0 log i e

Le poste météorologique situé à l~ station forestière
du col d'Amieu est équipé de plusieurs appareils, enregistreurs
ou à lecture directe, permettant de mesurer l'intensité et la
hauteur des précipitations, l'humidité relative de l'atmosphère,
la température de l'air sous abri et au sol, la durée d'enso
leillement ••• A titre indicatif et avant d'aborder l'étude des
précipitations, nous donnons ci-dessous le tableau des tempéra
tures moyennes mensuelles obtenues en faisant la demi-somme des
températures extrêmes journalières et en en prenant la moyenne
arithmétique. Ces températures sont wGsuréûs sous abri persienné.
On constate que la tem~érature moyenne interannuelle est de 19°8,
le mois le plus frais est août avec 16°2 et le mois le plus chaud
février avec 2j04. Les températur8s ~oyennes aux postes cÔtiers
sont les suivants :

La Foa : 22°5 ; Canala : 22°6 Kouffiac
Hienghène : 23°6 ; Yaté : 22°7.

Nouméa

Le minimum mesuré au col d'Amieu a été de 4°8 le 8
juillet 1963 et le 1er août 1964, là même température était me
surée à Bourail à la même époque. Le maximum a atteint 34°5 le
18 mars 1960, cette tem~érature est dépassée chaque année en
plusieurs points de la c6te.

On peut donc dire qu'au col d'Amieu· la température
moyenne est de trois degrés inférieure à colle de la c6te, alors
que les minima ne semblent pas devoir descendre au dessous des
températures les plus basses relevées en des stations situées
presque au niveau de la mer (Bourail, Ouanaham à Lifou), tandis
que les températures maximales correspondent à celles que l'on
relève chaque année sur la c6te.

Températures moyennes sous abri persionné au col d'Amieu.

J F M A H J J A S 0 N D Année

TO 22°9 23°4 22°5 20°5 19°0 17° 4 17° 1 16°2 16° 8 19°0 21 ° 2 22°2 19° 8
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1. PLUVIOMETRIE A~NUELLE.

Bien que les observations pluviométri~ues aient débuté
dans la région en 1955, ce ù'est q~,'à partir de 1958 que les re
levés ont été faits régulièrement. On dispose donc des totaux
pluviométriques de 7 années complètes 1953-1564. Les hauteurs
des précipitations annuelles ainsi mesurées s'échelonnent entre
1 484 mm en 1960 et 2 250 mm en 1964. La moyenne interannuelle
est de 1 845 mm et la valeur médiane est de 1 763 mm. Notons que
ces précipitations ont été mesurées à la station forestière du
col d'Amieu qui est située en dehors du bassin versant de la Ouen
Koh, d une distance de 1,5 km du centre de ce bassin. Etendre à
l'ensemble de la surface drainée par la Ouen Koh la hauteur des
précipitations mesurées à la station ne constitue par conséquent
qu'une approximation grossière. Cependant, le bassin versant
n'est pas très étendu, son relief est modéré, son orientation

est constante et il est improbable que l'on puisse mesurer d'un
point à un autre de grandes variations dans les hauteurs des pré
cipitations.

2. PLUVIOMETRIE MEN~UELLE.

Les 1 845 mm moyens qui tombent annuellement à la sta
tion se répartissent de la façon suivante tout au long de l'année

J F N A M J J A S 0 N D

230 305 248 227 144 168 104 96 53 41 125 104

Les quatre premiers mois de l'année sont donc pluvieux
avec un maximum en février. Puis la pluviosité décroît à peu près
régulièrement jusqu'en octobre, mois le plus sec de l'année. Dès
novembre, les pluies reprennent. Il est à noter que la petite
saison des pluies d'août-septembre, plus ou moins marquée en di
vers postes du Territoire, n'apparaît pas au col d'Amieu.
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D'une annee à l'autre et d'un mois à l'autre, on ob
serve des ~carts consid~rables : c'est ainsi ~UG l'on a enregis
tr~ 774 mm en janvier 1957 et 0 mm en octobre de la même année.
Les 600 mm mensuels sont assez fréquents puisQv'ils ont ~té d~

pass~s 4 fois au moins en 10 ans. De m~me, il n'est pas rare
d'Gnresistrer moins de 10 mm de pluie en un mois, cela s'est
présenté au moins 3 fois on 10 ans.

3. PLUVIOEETRIE JOURNALIERE.

Six ann~es de bonnes observations journalières ont
apport~ les r0nseignements suivants :

Il pleut en mOYGnne 162 jours par an, soit presque un
jour sur deux et ces journ~es pluvi~uses se r~partissent ainsi
dans les douze mois de l'annéG :

J F H A H J J A S 0 N D Total 1

17 1 16 16 16 13 16 14 1 1 9 7 13 14 162
1

En grande majorité, ces précipitations journalières
sont peu abondantes, 72 % en eff~t d'entre elles ont apporté
moins de 10 mm, 13 ~b du nombre total des précipitations journa
lières ont apporté entre 10 et 20 mm. Il n'y a que 10 ~ dont
la hauteur soit comprise entre 20 ct 60 mm, et 5 ~ seulement
dépassent 60 mm. En nombre moyen do jours de ~luiG, ces rapports
se traduisent ainsi :

entre 0 et 10 mm 11 7 jours
entre 10 et 20 mm 21 jours
entre 20 et 60 mm 1 6 jours
au dessus cie 60 mm 8 jours

En 6 ans~ ~a hauteur de précipitation journalière de
170 mm a été dépassée 6 fois:
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2 fois e n janvier
2 fo is en février
1 fois en avril
1 fois en juillet

Les plus fortes précipitations enregistrées ont été

302,2 Qm le 7 février 1961
298,4 mQ le 2 février 1S64
236,5 mm le 18 janvier 1959

En deux jours cor.sécutifs, on a mesuré

454,2 QQ les 1er et 2 février 1964
425,5 IDQ les 18 et 19 janvier 1959 (cyclone Béatrice)
392,1 mm les 6 et 7 février 1961.

- Intensité pluviométrique.

Nous avons choisi parmi les enregistrements pluviomé
triques dont on a eu connaissance, ceux qui présentaient les
pointes d1intensité les plus fortes. Nous les avons dépouillées
par intervalles de temps de cinq minutes et nous avons calculé
les intensités moyennes maximales en 10, 15, 20, 25, 30 minutes
et une heure. LQS résultats sont groupés dans le tableau suivant
au bas duquel ont été répétées les valeurs Qaximales observées
de llintensité pluviométrique:

Averse du Intensités moyennes maximales en mm/h pendant :

5 mn 10 on 15 mn 20 mn 25 mn 30 mn 1 heurE

6-2-61 120 111 96 84 74 68 56

7-2-61 144 96 96 84 71 61 41

8-3-61 144 117 11 2 102 93 88 67

9-6-61 120 90 88 84 79 78 67

11-6-64 131 108 100 96 96 94 67

12-6-64 131 119 100 96 98 98 61

Haxi 144 11 9 112 102 98 98 67
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L'erreur absolue que l'on cODmet sur la valeur de l'in
tensité, décroît avec 10 tc~ps. L'imprécision sur les temps est
de 1 ninut~ pour lac courts intervalles et de 2 ~inutes pour les
longs intervalles; l'iDprécision des hauteurs est de 0,5 mm.
L'erreur théorique sur l'intensité en T minutes est donc

(si T "'"15 mn) b1 1. r 0,5 x 60 r + 30= + =T T T

(si T )"15 mn) A 1 2 r + 0,5 x 60 2 x r + 30= - . =T T T

Pour 150 mn/h pendant 5 mn, on obtient 61 = 36 mn/h
Pour 120 mnl h pendant 10 mn on obtient ~I = 15 mn/h
Pour 1 15 mnlh pendant 15 mn on obtient 6.1 = 10 mn/h
Pour 100 mn/h pendant 30 mn on obtient 6 r = 8 mn/h
Pour 70 mn/h pendant 1 heure on obtient Â r = 3 mnlh

Et lterreur relative ÂI peut, selon l'intervalle de
temps considéré, s'estimer à : r

6t 5 mn 10 mn 15 mn 30 mn 1 heure

~ % 24 13 10 8 4r

III - L e r é g i m e d u cou r s d ' eau

Nous avons décrit dans l'introduction de ce chapitre
la section de mesure de la Ouen Koh au limnigraphe, et nous avons
mentionné sa stabilité mais aussi son insensibilité quasi totale
en basses eaLX. A plusieurs reprises, au cours des années préc~

dentes, nous avor.s tenté d'étalonner la section en hautes eaux.
Trois fois nous avons échoué pour des raisons diverses : crues
survenant en pleine nuit, accès coupés, e t c , , et, en fait, la
rapidité du passage de l'onde de crue, comme on le verra plus
loin, rend à peu près impossible l'emploi de la méthode de jau
geage au moulinet. Il est probable que la méthode chimique serait
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6t 5 mn 10 mn 15 mn 30 mn 1 heure

~ % 24 13 10 8 4l

III - L e r é g i m e d u cou r s d ' eau

Nous avons décrit dans l'introduction de ce chapitre
la section de mesure de la Ouen Koh au limnigraphe, et nous avons
mentionné sa stabilité mais aussi son insensibilité quasi totale
en basses eaLX. A plusieurs reprises, au cours des années préc~

dentes, nous avor.s tenté d'étalonner la section en hautes eaux.
Trois fois nous avons échoué pour des raisons diverses : crues
survenant en pleine nuit, accès coupés, etc., et, en fait, la
rapidité du passage de l'onde de crue, comme on le verra plus
loin, rend à peu près impossible l'emploi de la méthode de jau
geage au moulinet. Il est probable que la méthode chimique serait
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beaucoup plus efficace à condition qu'une installation fixe soit
bâtie à cet effet, permettant en quel~ues minutes de mesurer le
débit instantané de la rivière. L'occasion, jusqu'ici, ne nous
a pas été donnée de réaliser ce travail.

Il ne pourra donc pas être question, dans ce qui suit,
de donner une valeur absolue aux débits que nous avancerons.
Ces valeurs, arbitraires, découlent des estimations que l'on
peut faire à partir des considérations topogra~hiques et morpho
logiques du lit de la rivière et des corrélations que l'on peut
supposer exister entre les précipitations à la station fores
tière et le débit de la Ouen Koh, au limnigraphe.

Admettons que la hauteur moyenne sur le bassin versant
des précipitations annuelles soit de 1 850 mm. Admettons encore
que, sur ce bassin versant bien boisé et fréquemment arrosé, le
déficit d'écoule~ent soit voisin de 750 mm par an. La lame d'eau
écoulée mesurerait dans ces conditions 1 100 mm. Sur les 5,75 km2
du bassin, cette quantité d'eau représenterait un volume de :

v = 100 x 000 x 5,75 = 6,3 millions de m3

qui s'écouleraient en un an.

Le débit moyen ou module de la rivlere serait alors
de 200 l/s, soit de 35 1/s/km2. Nous savons qu'en Nouvelle Calé
donie, le modula d'une rivière n'est atteint ou dépassé que 2
à 3 mois par an. Il est donc normal que les débits qui ont été
mesurés en période non pluvieuse soient inférieurs à 200 l/s.
On sait aussi que la répartition spécifique du débit caractéris
tique d'étiage est, en Nouvelle Calédonie, de quelques litres
par seconde et par km2 et ~ue ce débit représente entre 5 et
15 ~ du module. Com~e les facteurs géographiques (végétation,
fréquence des précipitations) devraient contribuer à soutenir
l'étiage de la rivière, nous pouvons s~pposer que le débit carac
téristique d'étiage au limnigraphe (5,75 km2) est de 30 l/s, soit
de 5,2 1/s/km2. Au radier de la route d'accès, le bassin a une
superficie de 8,15 km2 et la mê~e répartition spécifique de
5,2 1/s/km2 conduit à un débit de 42,5 l/s.

Cinq nesures de débit au radier ont été réalisées au
moulinet aux dates suivantes :
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15-6-59
3-12-59
7-4-60
22-9-60
13-5-65

H 0,27 Q 56 1/ s
H = 0,25 Q = 32,5 1/ s
H = 0,33 Q 390 1/ s
H 0,28 Q 85 lis
H = 0,23 Q 76 1/ s

L'étiage se produit habituGlle~ent en octobre-novembre
et celui de 1959 a été presque aussi sévère Que celui de 1957
dans le Territoire.

Ceci dit, le débit car~ctéristique d'étiage de la Ouen
Koh au limnigraphe, estimé à 30 lis, senble cocpatible avec les
éléments qualificatifs 0t quantit~tifs dont on peut disposer.

Quelques levés topocraphiques du lit de la rivière au
voisinage du limnigraphe ont été réalis~s pour permettre de se
faire une idée de la relation "hauteur-débit" de la rivière au
limnigraphe. Les traces dê crues rencontrées sur les berges
n'étaient pas asse.z ~ettes sur les 70 mètres ssuleillent de lit
homogène pour indiquer une valeur utilisable de la pente de la
ligne d'eau. Ce levé topographique ne ~résente donc pas d'inté
r~t et nous n'en ~eparlerons pas. Par contre, deux profils en
travers de la rivière l'un au droit du limnographe, l'autre en
amont, ràttachés à l'échelle limnimét~ique fournissent, en fonc
tion de la cote à l'échelle, le périmètre et la section mouillée
à l'aide desquels on calcule le rayon hydraulique. Compte tenu
des matériaux qui composent le lit de la rivière au droit du lim
nigraphe : sable fin encombré de quelques alguEs~ berges de terre
meuble sur lesquelles poussent des petites fougères de sous-bois,
il nous semble que ffiêm~ en forte crue, la vitesse moyenne du cou
rant ne doit pas atteindre 2 rn/s, puisque le lit ne s'affouille
pas et que les berges ne s'effondrsnt pas. Admettons, par consé
quent, qu'a la cote 2 metres, la vitesse moyenne du courant soit
de 1,75 rn/s. Le r~yon hydrauliqu2 mesurant 1,52 m et le coeffi
cient de Manning 4tant voisin do 0,03, la formule ~anning con
duirait à une pente d0 î6/1G COu, soit:

1

i "2 = 0,04

Le lit n'étant pas rectiligne, homogene et de pente
constante sur une assez grande longueur, la formule de Manning
ne s'applique th~orique~Gnt pas, puisque l'~coulement n'est pas
uniforme. Cependant, rappelant qu'il ne s'agit lâ que d'avoir
une id~e des débits de crue en fonction de la cote, nous appli
querons malgré tout cette formule classique qui fixera un orQre
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Profil au Profil en amont ProfilCotG à limnigraphe du limnigraphe moyen
Rayon

l'échelle ~lydraul iq u e
en m. Surface P S P S P en m.

~ouilléQ mouillé m2 m 02 m
r:J.2 ID

° 1 ,92 10,2 3,20 10,4 2,6 10,3 0,25

0,20 3,88 10,6 5, 14 10,8 4,5 10,7 0,42

0,28 4,74 6,00 5,4

0,40 5,94 11 , ° 7,26 11 ,2 6,6 11 , 1 0,59

0,60 8,16 1 1 ,4 9,26 11 , 6 8,7 1 1 , 5 0,75

0,80 1°,28 11 , 9 11 ,36 12,0 10,8 11 ,9 0,90

1,00 12,40 12,3 13,52 12,8 13,0 12,5 1 ,04

1 ,2O 14,86 13 , 1 15,86 13,4 15,4 13,2 1 , 16

1 ,40 17,14 13,8 18,26 14,5 17,7 14, 1 1 ,25

1 ,60 19,76 14,5 21 ,00 15 , 6 20,4 15,0 1 ,36

1 ,8O 22,38 15,3 23,80 16, 6 23,1 15 , 9 1 ,45

2,00 25,00 16,6 27,10 17 , 6 26,0 17 , 1 1 ,52

2,20 28,20 18, ° 30,50 18,5 29,4 18,2 1 ,62

2,40 31 ,66 19, 1 33,80 19,3 32,7 19,2 1,70

de grandeur. En moyennes et basses eaux, la vitesse du courant
est très f~iblc, de l'ordre de 2 em/s et la pente à peu près
nulle. On fera donc décroître régulièrement la pente virtuelle
de 16/10 000 à la cote 2 mètres, à ° à la cote 0,20 mètre:

Î 1

i 2 = 0,04 pour H = 2 m i 2 = 0,035 pour H = 1,40
1

pour H = 1,00 ; i 2 = 0,02 pour H = 0,60 ; etc.

Dans ces conditions fictives, on peut établir un ba
rème qui fait correspondre à chaque cote un débit. Par exemple

45,5 m3/s à 2 m 28,6 m3/s à 1,50 m ; 13,1 m3/s à 1,00 m ;
6,5 m3/s à 0,75 0 ; 2,90 m3/s à 0,50 m.
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CLASSENZNT D~b CRUES DE LA OUEN KDH AU COL D'AMIEU

N° n-+ H ID Q ID3/ s Log Q--...:...
N

0,0208 2,00 45,5 3,82

2 0,0625 1,80 37,5 3,625

3 0,104 1 ,79 37,1 3,619

4 0,146 1 ,49 26,5 :3,278

5 0,187 1 ,47 25,9 3,255

6 0,229 1 ,31 21 ,2 3,055

7 0,271 1 ,30 20,9 3,04

8 0,312 1 , 19 17,9 2,885

9 0,)54 1, 18 17,7 2,875

1O 0,396 1 , 16 17 , 2 2,845

11 0,438 1 , 16 17 , 2 2,845

12 0,47S 1 , 14 16,6 2,81

13 0,521 1 , 12 16, 1 2,78

14 0,563 1 , 10 15,6 2,745

15 0,605 1 ,07 14,8 2,695

16 0,646 0,91 10,9 2,388

17 0,688 0,90 10,7 2,370

18 0,73; 0,87 10, ° 2,302

19 0,774 0,84 9,4 2,~4

20 0,812 0,84 9,4 2,24

21 0,855 0,84 9,4 2,24

22 0,895 0,82 8,9 2,185

23 0,937 0,81 8,7 1 ,165

24 0,980 0,80 8,5 2,14
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Il n'est pas douteux que si l'on utilisait ce barème
pour calculer les volumes écoulés ou ruisselés et pour établir
des bilans hydrologiques, on aboutirait à des résultats grossiè
rement faux. Nous l'avons établi dans le seul but d'acquérir un
outil grossier permettant de transformer les limnigrammes enre
gistrés en hydrogrammes de crues afin de pouvoir en comparer la
forme. Après quoi, l'utilisation du barème dans le sens débit
cote permet de revenir au limnigramme qui est le seul élément
dépourvu d'arbitraire. C'est sous cet angle que sera développée
l'étude des crues de Ouen Koh. Nous examinerons les enregistre
ments des crues, nous étudierons leur fréquence, nous transfor
merons les limnigrammes en hydrogrammes de crues afin de déter
miner un hydrogramme type de ruissellement qui nous permettra
en fin de cqmpte de reconstituer le limnigramme d'une crue com
plexe.

IV - E t u des des cru e s

Au cours des 6 années d'observations (1959-65), le ruis
sellement est apparu 156 fois. Le plus souvent, il ne s'est agit
que de crues de très faible amplitude puisque 67 d'entre elles
seulement ont atteint ou d6)assé la cote 0,47 m à l'échelle (débit
2,5 m3/s). Nous ne retiendr.ons seulement que celles-l~. En les
dénombrant par mois sur la période de six ans susdite, on trouve
la répartition suivante:

J F M A fil J J A S 0 N D Total

5 10 1 2 1 1 7 6 4 4 0 1 3 4 67

Il se présente donc en moyenne 11 crues par an dont 5
ou 6 pendant les seuls mois de février, mars et avril. Aux mois
de septembre et octobre, il est rare d'observer une crue, on peut
m~me dire, en comptant les crues par décades et non par mois, que
du 10 aoüt au 10 novembre, il y a peu de chance qu'une crue se
présente. Il est très aisé de rattacher ce tableau à celui de la
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pluviométrie moyenne mensuelle qui met également bien en évidence
les maxima des premiers mois de l'année et les minima de septembre
et octobre.

- Fréquences expérimentales des débits de pointe de crue.

Si l'on ne retient de chaque crue, simple ou complexe
mais bien individualisée (c'est-à-dire séparée de celles qui l'en
cadrent par des périodes sans ruissellement), que la valeur du
débit de pointe, on peut opérer suivant ce seul critère un clas
sement des crues. Nous disposons de 6 années d'observations, donc
de 24 trimestres consécutifs. Décidons d'effectuer la fréquence
f = 1 à la crue qui se présente en moyenne une fois par trimestre,
c'est-à-dire 4 fois par an. La fréquence f = 0,5 s'appliquera à
une crue qui se présente 2 fois par an, la fréquence f = 0,25
s'appliquera à la crue annuelle, la fréquence f = 0,025 à la crue
décennale. Nous avons classé les 24 plus fortes crues enregistrées
par ordre de décroissance et nous avons affecté à chacune d'elles
la fréquence expérimentale correspondant à son rang n dans l'échan
tillon des N valeurs : f = n - t. Suivant le barème dont il a été

N
question plus haut, nous avons traduit les "cotes maximales" en
"débit de pointe" et calculé le logarithme de ces débits. Un gra
phique fréquence-débit, en coordonnées gausso-logarithmiques per
met de donner une image de la répartition statistique des crues.
Dans la partie inférieure du graphique, celle qui présente de
l'intér~t, les points expérimentaux s'alignent sans trop de mal
sur une droite qu'il serait certainement aberrant de vouloir ex
trapoler. Nous ne chercherons pas d'autre ajustement que cette
linéarisation graphique acceptable dans la partie inférieure de
la courbe. Cette droite passe par les points suivants:

f
f
f
f

= 0,025
= 0, 125
= 0,250
= 0,500

Q 48,1 m3/s
Q = 30 m3/ s
Q = 23,5 m3/s
Q = 15 ,6m3 / s

ou H = 2,06 m
ou H = 1 ,60 m
ou H = 1 ,39 m
ou H = 1 , 10 m

On peut donc conclure de ce très court examen que le
niveau de l'eau au limnigraphe ne dépasse les cotes:
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mais bien individualisée (c'est-à-dire séparée de celles qui l'en
cadrent par des périodes sans ruissellement), que la valeur du
débit de pointe, on peut opérer suivant ce seul critère un clas
sement des crues. Nous disposons de 6 années d'observations, donc
de 24 trimestres consécutifs. Décidons d'effectuer la fréquence
f = 1 à la crue qui se présente en moyenne une fois par trimestre,
c'est-à-dire 4 fois par an. La fréquence f = 0,5 s'appliquera à
une crue qui se présente 2 fois par an, la fréquence f = 0,25
s'appliquera à la crue annuelle, la fréquence f = 0,025 à la crue
décennale. Nous avons classé les 24 plus fortes crues enregistrées
par ordre de décroissance et nous avons affecté à chacune d'elles
la fréquence expérimentale correspondant à son rang n dans l'échan
tillon des N valeurs : f = n - t. Suivant le barème dont il a été

N
question plus haut, nous avons traduit les "cotes maximales" en
"débit de pointe" et calculé le logarithme de ces débits. Un gra
phique fréquence-débit, en coordonnées gausso-logarithmiques per
met de donner une image de la répartition statistique des crues.
Dans la partie inférieure du graphique, celle qui présente de
l'intér~t, les points expérimentaux s'alignent sans trop de mal
sur une droite qu'il serait certainement aberrant de vouloir ex
trapoler. Nous ne chercherons pas d'autre ajustement que cette
linéarisation graphique acceptable dans la partie inférieure de
la courbe. Cette droite passe par les points suivants:

f
f
f
f

= 0,025
= 0, 125
= 0,250
= 0,500

Q 48,1 m3/s
Q = 30 m3/ s
Q = 23,5 m3/s
Q = 15 ,6m3 / s

ou H = 2,06 m
ou H = 1 ,60 m
ou H = 1 ,39 m
ou H = 1 , 10 m

On peut donc conclure de ce très court examen que le
niveau de l'eau au limnigraphe ne dépasse les cotes:
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1 , 10 m que deux fois par an
1 ,39 m qu'une fois par an
1 ,60 m qu'une fois tous les deux ans
1 ,86 m qu'une fois tous les cinq ans
2,06 ID qu'une ;ois tous les dix ans.

Il est bien évident que la précision de ces cotes n'est
que de plusieurs centimètres. Nous ne prétendons pas donner une
estimation de la cote maximale de crue exceptionnelle, ni définir
avec une rigoureuse exactitude les cotes des crues de fréquences
données. Nous n'en avons pas les moyens et dans le cadre de cet
aperçu un ordre de grandeur nous par~ît suffisant pour pouvoir
avancer par exemple que la crue la plus forte observée, celle du
1er février 1964, à 2 mètres, n'est pas exceptionnelle et qu'elle
n'a pas dépassé la crue de fréquence décennale.

- Détermination de l'hydrogramme type de ruissellement.

Il est un fait qui frappe au premier examen des enre
gistrements, c'est que les limnigrammes de crues ont tous la
même forme et q~'il semble aisé de décomposer les crues complexes
en un certain nombre de crues élémentaires qui, superposées,
doivent restituer le limnigramme complexe. Or nous ne connaissons
qu'approximativement et parfois pas du tout la forme et l'abon
dance de l'averse qui a provoqué la crue. De plus, le pluviogra
phe à rotation journalière et le limnigraphe à rotation hebdo
madaire ne sont pas exactement synchronisés. Il en résulte que
la mesure du temps de réponse du bassin, la sélection des averses
unitaires et l'étude de ces averses ne sont pas faisables. Il
nous est donc imposé de définir la forme caractéristique de l'hy
drogramme de ruissellement à partir des seuls enregistrements du
limnigraphe.

Nous avons d'abord sélectionné 21 crues dont le limni
gramme présentait une forme simple, sans déformation apparente
à la décrue notamment. Les cotes ayant été traduites en débits,
on a tiré de chacune des crues l'hydrogramme de ruissellement.
Tous les hydrogrammes de ruissellement ont été ramenés au même
volume ruisselé. Cette opération a permis de faire une deuxième
sélection des crues qui nous a conduit à retenir définitivement
huit crues dont les hydrogrammes de ruissellement sont semblables.
Ramenés au même volume ruisselé, CGS huit hydrogrammes de ruisel
lement ont été superposés et dépuuillés quart d'heure par quart
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d'heure à partir de la pointe de crue. On trouvera dans le ta
bleau ci-joint le dépouillement des huit crues et la détermina
tion choisie de l'hydrogramme type. Pour une crue type, qui se
rait la crue unitaire, le ruisseilement durerait 5 heures en
viron, le temps de montée serait de 1 heure. Nous rapelons que
la méthode que nous avons em~loyée pour déterminer la forme ca
ractéristique de l'hydrograome de crue de la Ouen Koh est basée
d'abord sur un choix presque arbitraire du barème d:ètalonnage
de la rivière au limnigraphe et ensuite sur la seule ressem
blance graphique des limnigrammes enregistrés. Il serait donc
erroné de lui attribuer une valeur même théorique, comme on est
en droit de le faire pour la méthode de l'hydrogramme unitaire
lorsqu'on dispose de tüus les éléments pour l'appliquer. Cepen
dant, pour nous permettre d'apprécier la validité du résultat
obtenu par une méthode auusi peu rigoureuse, nous allons tenter
de reconstituer le limnigramme de la crue la plus forte enre
gistrée qui est la crue complexe du 1er février 1964.

- Reconstitution du limnigramme d'une crue complexe.

Crue du 1er février 1964 - cote maximale: 2,00 mètres

L'enregistrement de cette crue présente une première
poihte à 18 heures, une seconde à 18 h 45, une troisième à
19 h 45. La montée présente deux déformations, une vers 17 h,
l'autre vers 17 h 30. La décrue est nettement perturbée à partir
de 21 h 15. Nous allons donc supposer que cette crue complexe
peut se décomposer en 5 crues simples qui se superposent

18 h 45, le débit
34,1 m3/ s ;

19 h 45, le débit
32,4 m3/ s.

la cinquième présente son maximum à
total de ruissellement est alors de

- la premlere présente son maximum à 17 h, le débit total
de ruissellement est alors de 3,0 m3/s

- la deuxième présente son maximum à 17 h 30, le débit to
tal de ruissellement est alors de 18,4 m3/s

- la troisième prés~nte son maximum à 18 h, le débit total
de ruissclleüent est alors de 42,8 m3/s ;

la quatrième présente son maximum à
total de ruissellement est alors de

Soient a, b , c, d , f les débits de pointe de ruis
sellement de chacune des cinq crues élémentaires. Lorsque nous
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DETERNIIU.TION DE LrHYDROGRAEji~ TYFE DE RUI5SELL~IiIEHT

Crues 1

N°
1 2 3 4 5 6 7 8 Type TypE

Dates 26-5-60 8-3-61 3 -7 -61 15-10-61 25-2-62 24-3-62 27-3-62 11 -1 -65

Q max
2,90 20,9 8,72 5,55 4,60 4,09 3,41 18,20

Total

H

-1h15 0 0 0
-1hOO 0,70 0, 1 1 0 0 0,06 0 0
-Oh45 0 1 ,93 0,66 0 1 , 25 0,31 1 ,27 0,30 3,5
-Oh30 0,33 3,83 2,46 0, 14 3,33 0,22 1 ,13 2,49 1 , 1 0 13,0
-Oh15 2,45 5,24 4,27 3,94 6, 15 0,33 5,05 4,02 4,45 52,4

OhOO 8,89* 5,70* 6,37* 7,39* 8,45* 8,57* 6,40* 6,16* 8, 50~ 100*
+Oh15 7,32 4,15 5,03 6,07 5,41 7,03 5,67 4,99 8,00 94,1
+Oh30 5,46 2,95 3,46 4,96 :3,64 5,27 4,73 3,88 5,22 61 ,5
+Oh45 3,78 2,34 2,72 3,86 2,71 4,28 3,61 3,05 3,75 44,1
+1hOO 2,78 2,06 2,31 3,21 2,08 3,52 2,89 2,56 2,75 32,4
+1h15 1 ,78 1 ,70 1 ,84 2,42 1 ,46 2,41 2,27 2,00 2,02 23,t
+1h30 1 ,44 1 ,47 1 ,55 1 ,82 1 , 14 1 ,65 1 ,85 1,68 1 ,49 17,5
+1h45 1 , 1 1 1,27 1 ,32 1 ,32 0,83 1 ,21 1 ,4 ..l 1 ,39 1 , 14 13,4
+2hOO 0,89 1 , 12 1 , 14 1 ,02 0,67 0,99 1 ,23 1 , 17 0,90 10,6
+2h15 0,67 0,96 0,92 0,80 0,52 0,66 1 ,03 0,97 0,71 8,4
+2h30 0,44 0,81 0,77 0,66 0,42 0,55 0,82 0,83 0,56 6,6
+2h45 0,33 0,73 0,66 0,51 0,31 0,44 0,62 0,71 0,43 5 , 1
+3hOO 0,22 0,64 0,59 0,44 0,21 0,33 0,52 0,61 0,32 3,8
+3h15 0, 11 0,56 0,48 0,29 0,10 0,21 0,41 0,51 0,19 2,2
+3h30 0,46 0,40 0,22 0 0, 1 1 0,21 0,42 0,10 1 ,2
+3h45 0,40 0,33 0, 14- 0 0,10 0,32 0 0
+4hOO 0 0,33 0,29 0,09 0 0,25

* Débits de pointe.

- Les débits sont exprimés en m3/s.

- Chacun des hydrogrammes (dont la valeur de la pointe est mentionnée
à titre indicatif à la 3ème ligne) a été ra~cné à un volume ruisselé
égal à 37 800 m3.

Les débits figurant en dernière colonne sont exprimés en pourcent du
débit de pointe de ruissellement.
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Q max
2,90 20,9 8,72 5,55 4,60 4,09 3,41 18,20

Total

H

-1h15 0 0 0
-1hOO 0,70 0, 1 1 0 0 0,06 0 0
-Oh45 0 1 ,93 0,66 0 1 , 25 0,31 1 ,27 0,30 3,5
-Oh30 0,33 3,83 2,46 0, 14 3,33 0,22 1 ,13 2,49 1 , 1 0 13,0
-Oh15 2,45 5,24 4,27 3,94 6, 15 0,33 5,05 4,02 4,45 52,4

OhOO 8,89* 5,70* 6,37* 7,39* 8,45* 8,57* 6,40* 6,16* 8, 50~ 100*
+Oh15 7,32 4,15 5,03 6,07 5,41 7,03 5,67 4,99 8,00 94,1
+Oh30 5,46 2,95 3,46 4,96 :3,64 5,27 4,73 3,88 5,22 61 ,5
+Oh45 3,78 2,34 2,72 3,86 2,71 4,28 3,61 3,05 3,75 44,1
+1hOO 2,78 2,06 2,31 3,21 2,08 3,52 2,89 2,56 2,75 32,4
+1h15 1 ,78 1 ,70 1 ,84 2,42 1 ,46 2,41 2,27 2,00 2,02 23,t
+1h30 1 ,44 1 ,47 1 ,55 1 ,82 1 , 14 1 ,65 1 ,85 1,68 1 ,49 17,5
+1h45 1 , 1 1 1,27 1 ,32 1 ,32 0,83 1 ,21 1 ,4 ..l 1 ,39 1 , 14 13,4
+2hOO 0,89 1 , 12 1 , 14 1 ,02 0,67 0,99 1 ,23 1 , 17 0,90 10,6
+2h15 0,67 0,96 0,92 0,80 0,52 0,66 1 ,03 0,97 0,71 8,4
+2h30 0,44 0,81 0,77 0,66 0,42 0,55 0,82 0,83 0,56 6,6
+2h45 0,33 0,73 0,66 0,51 0,31 0,44 0,62 0,71 0,43 5 , 1
+3hOO 0,22 0,64 0,59 0,44 0,21 0,33 0,52 0,61 0,32 3,8
+3h15 0, 11 0,56 0,48 0,29 0,10 0,21 0,41 0,51 0,19 2,2
+3h30 0,46 0,40 0,22 0 0, 1 1 0,21 0,42 0,10 1 ,2
+3h45 0,40 0,33 0, 14- 0 0,10 0,32 0 0
+4hOO 0 0,33 0,29 0,09 0 0,25

* Débits de pointe.

- Les débits sont exprimés en m3/s.

- Chacun des hydrogrammes (dont la valeur de la pointe est mentionnée
à titre indicatif à la 3ème ligne) a été ra~cné à un volume ruisselé
égal à 37 800 m3.

Les débits figurant en dernière colonne sont exprimés en pourcent du
débit de pointe de ruissellement.



aurons d~termin~ a, b, c. d, f, nous connaltrons par application
de l'hydrogramme type, la valeur du d~bit de ruissellement à
chaque instant. Nous pouvons établir les rel~tions suivantes où
les heures entre parenthèses permettent de retrouver sur le ta
bleau définissant l'hydrogramDe type. le pourcentage correspon
dant qu'il faut appliquer ~ la valeur du d~bit de pointe.

( 1 ) à 17h00 Qr == 3,0 donc 3,0 == a + (- Oh30)b
(2) à 17h30 Qr == 18,4 donc 18,4 == b + (+ Oh30)a + (-Oh3 0) c
(3) à 18h00 Qr 42,6 donc 42,0 = c + (+ 1hOO)a + (+Oh3 0) b + •••

••• + (-Oh45)d
(4) à 18h45 Qr == 34, 1 donc 34, 1 = ci + (+ 1h45)a + (+1h15)b + •••

••• + (+Oh45)c
(5)

,
19h45 Qr = 32,4 donc 32,4 f + (+ 2h45)a + (+2h15)b + •••a ==

••• + (+ 1h45)c + (+1hOO)d

Ces ~quations s'écrivent

( 1 ) 3,0 == a + 0,130b
(2) 18,4 = b + 0,615a + 0,130c
(3) 42,8 = c + 0,324a + 0,615b + 0,035 d
(4) 34,1 == d + 0,134a + 0,238b + 0,441 c
(5) 32,4 == f + 0,051a + 0,084 b + 0,134c + 0,324d

Ce système de ) équations du premier degr~ à 5 incon
nues a pour solution

a = 1 ,27 m3/s
b == 13,27 T'J.3/s
c == 33,80 m3/s
d == 15,95 m3/ s
f 21 ,53 m3/ s

Connaissant alors le d8bit de point8 de chaque crue
~lémentaire. on calcule point par point chacun des hydrogrammes
et on les dispose les uns par r.pports aux autres convenablement
dans le temps. On doit obt0nir le d~bit total de la rivière à
un moment donné, en faisant ~ cette heure 1& GOSLe des cinq dé
bits élémentaires et en y ajoutant l'écoulement de base. A ce
débit correspond une cote que ~'on peut comparer à la cote enre
gistr~e. On pourra constater en lisant le tableau ci-joint que
la concordance entre la ccte calculée et la cote enregistrée est
bonne jusqu'à 21 h 15, heure Q laquellea dû comoencer à se pr~

senter une (ou plusieurs) nouvelle onde de crue é12mentaire.
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RECGNSTITU1Ior J~ LA CRUE CONPLEXS DU 1er FEVRIER 1964

las débits sont exprimés en m3/s et les ccte~ en m~tres

i 1

Reure Hyd r o g r amt.e e élcimer:taires ct de 1 Q ':;lobàl- Cote Cote
r II Il r ! IV 1 V base calculé Carresu- enregistrée

1 -

16 h 00 ° \
!

1 ,90 '1 , ~ 0 0,44

1
16 h 15 0,044 ! " ~ go 1 ,94 0,44

1
16 h 30 0,164 ° 1 2,00 2, 16 C,45 0,45
16 h 45 0,665 0, ,~G ' 1 2,10 3,22 0,52

~17 h 00 1 ,27 1 ,71 2,20 5,12 0,63 0,6:5
17 h 15 i , 195 6,93 !,;~ 1 1 2,40 11 ,70 0,94
17 h 30 0,781 13,24 ,:J f

1
2,50 2(;,09 1 , j 0 1 ,30

17 h 45 0,560 12,+5 17,71 ° 1 2,60 )3,j2 1 ,69
1.- -

1 8 h 00 ,0,411 8,14 3),201 0,55 2,70 /~5, 6 2,00 2,00
18 h 15 0,302 5,83 31 , 80 1 2,06 2,80 i~2 , 79 1 , '93
18 h 30 0,222 4,28 20,781 8,:'>4 2,90 36,52 1 ,77 1 ,69
18 h 45 0,170 ) , 15 î4,SO!15,93 ° 3,00 57,15 1 ,7':; 1 ,79

!
19 h 00 0,134 2,31 1o, 95 1 14 , 99 0,75 3,10 32,23 1 ,66 1 ,56
19 h 15 0,106 1 ,77 8,04 9,79 2,78 3,20 25,69 1 ,46 1 ,38
19 h 30 0,083 1,40, 5,91 1

7,02 11 ,28 3,40 29,09 1 ,57 1 ,50

1
19 h 45,°, 065, :;',53 5,16 21 ,53 1 3,50 :5 5,89 1 ,76 1 ,761, 11, ,
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RECO~5TITUTIO; D~ LA CRUE COMPL~X2 DU 1er F~VRIER 1964

Les débits sont ex~rimés en m3/s et les cot8S en mètres

Heure
Hydrogramoes élémentaires Q de Q. global Cote CotE;
r II III IV V base ca:iculé corresp. enregistréE

20 h 00 0,048 0,87 3,58 3,79 20,25 3,60 32,14 Î ,66 1 ,60
20 h 15 0,027 0,67 2,63 2,78 1:3,24 3,70 23,25 1 ,38
20 h 30 0,015 0,50 2,23 2, 13 9,4'j .5,80 18, 16 1 ,20 1 ,20
20 h 45 0 0,29 1 ,72 -1,68 6,97 3,90 14,56 1 ,06

21 h 00 0, 15 1 ,28 1 ,33 5 , 1 2 4,00 11,88 0,95 0,94
21 h 1 5 0 0,74 1 ,05 j,76 4,10 9,65 0,85
21 h 30 2,40 0,81 2,88 4,2C 8,29 0,79 0,85
21 h 45 0 0,60 2,28 4,20 7,08 0,73

22 h 00 0,35 1 ,80 4,20 6,35 0,69 0,80
22 h 1 5 0,19 1 ,·t 2 4,20 5,81 0,66
22 h 30 0 1 ,09 4,20 5,29 0,64-
22 h 45 0,81 4,20 5,01 0,62

23 h 00 0,47 0,69
23 h 15 0,25
23 h 30 °
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Remarque

Signalons la raison pour laquelle l~ plus petite unité
de tecps utilisée eEt le quart d'heure: les eilre~istrements

sont hebdocadairos. La vitesse de dérouleccnt Q~ dia6racffie est
alors de 2 mm par h~ure. 1e quart d'heure, repr~senté par 0,5 mm,
correspond donc à l'intervalle de temps minimal appréciable sur
les enregistrements.

Nous avons pu nous procurer auprès du service de la
Météorologie quelques onrcffistrements pluviométriques. Ils ne
sont malheureuseL8nt pas complets. Nous avons essayé, & l'aide
d'un hyétoGraDme d'averse, de reconstituer une autre crue com
plexe en utilisant notre définition de l'hydrogramme type de
ruissellecent et en appliquant à l'averse un coefficient de
rFissellement symbolique. Le résultat n'est pas concluant car,
sans doute, le hyétograme8 utilisé ne représente pas assez
exactement l'averse moyenne qui s'est abattue sur le bassin.

v - Con c lus ion

L'intér~t de la petite étude que nous venons de pré
senter est tout théorique. Aucune connaissance nouvelle sur le
régime des cours d'eau calédoniens n'y est apparue. Il eut fallu
pour espérer aboutir à de tels résultats, disposer avant tout
d'éléments d'observations plus nombreux ~t plus précis. Dans le
cas Où une étude nydrolo~ique d'un petit bassin versant expéri
mental en r9cio1: montagneuse forestière devrait être entreprise
il serait bon, en adoptant celui de Ouen Koh, de tenir compte
de l'expéri~nce acquiso en ce ùocaine lJour choisir un équipement
judicieux du bassin qui garantisse d'obtenir des résultats in
téressants sur ~uelques points précis comLe, par exemple, la
détermination QG l'hydrogramQe cardctéristique de crue.
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