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Le bilan que nous présentons ci-dessous e s t  l e  premier essai de de- 
pouillement complet que l'on a i t  e f fec tué  sur l e  Lac de BAM. Co b i l an  p o r t o  
sur l 'année 1968. 

Z1 est provisoire .  %i e f f e t  l e  modkle opératoire  n ' c s t  pas ~ P ~ C Q T B  

complètement déterminé e t  en p a r t i c u l i e r  cer ta ines  courbes d'6talonnage sont; 
encore fort imprécises. 

Des jaugeages postérieurs pourront amener à r sca l cu le r  les a p p o r t s  
de ce r t a ins  marigots. 

'Les calouls  que nous présentans ci-dessous ont donc p lu tô t  un carac- 
tère de t e s t  e t  les conclusions seront qua l i t a t ives  e t  viseront  sur tout  à 
souligner cer ta ines  insuf f i sances  du d i s p o s i t i f  de mesures, 

Los calculs de b i lan  sont  fa i ts  mensuellement sn u t i l i s a n t  une fo r -  
mule approximativs . 

Partant  de La r e l a t i o n  de cont inui t6  

v = VA f vj'$ .t. vp G vs 4- 

Volume de la retenue en € ìn  de mois V 

Vo 3 Volume &e l a  retenue en début de mois 

VS = Volumes s o r t i s  ( f u i t e s ,  deversements, pompages) 

VA = Volumes apporta 

VE = Volumes évaporés 

Vp = Volumes de la Lame d'eau precipiti& s u r  le Lac. 

Dn lui applique l'opérateur de la fonction de romplissage cle l a  CU- 
v e t t e  e t  on admettra que c e t  opérateur e s t  d i s t r i b u t i f  ce qui rev ien t  à acl- 
mettre que la courbe H(V) de remplissage de la  cuvet te  e s t  l i n é a i r e  sur la 
portion u t i l i s  pendant l e  mois consid&&, 

(VA -k VO) 4- 

e t  l'on ob t i en t  la  relation transform& suivante  o 

,-c-'--~"'""~"------------"--""---- 

H(vA + VOI f. 83 + 'Hp  + E ( V s ) f  
1 



Chapitre I - Pluviom6trie. A 7 

Les pluviométries annuelles m3ximales e t  minimales enre- 
gistrées sont 777 mm e t  396 mm, c e t t e  derniBro valeur é t an t  
d '  a i l l e u r s  f o r t  douteuse, la tendance générale consis te  dsns 
une diminution du Sud vers l e  Nord. La plus grande p a r t i e  du 
bassin es t  s i t uée  entre les  isohyètes 550 et  500. Les précipi-  
t a t i ons  supérieures à 700 mm no concernent qu'une t r è s  faible 
p a r t i e  du bassin. 

La pluviométrie moyenne est  de 562 mm, 'Ello est 8 KOW- 
GOUSSI: de 620 mm environ ce qui, d'après 1'6tude s t a t i s t i q u e  
de M. KLGIN sur 30 années, ranga c e t t b  année parmi les  annees 
assez d é f i c i t a i r e s  (fr6quence au dépassement O ,7). 

11 semble que la r é p a r t i t i o n  da la pluviom6trie BU cours 
de l'année a i t  par contre ét6 particulièrement défavorable du 
point de vue du ruissellement.  Les pluviométries journal ières  
enregis t rées  sont généralement faibles. L' e s s e n t i e l  de 1' écou- 
lement a é t é  engendré par quatre averses dont les hauteurs 
moyennes sur l e  bassin SQ s i tuen% ent re  33 e t  49 mm avec des 
hauteurs maximales enregis t rées  dépassant 70 mm pour chacune 
d'antre ellos mais ces f o r t e s  prEcipita+,ions é%ant très loca- 
l i s é e s  e t  ne concernent qu'une t r è s  faible p a r t i e  du bassin 
(très fort abattement). 
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Les apports ont é t é  particuli6rsment d é f i c i t a i r e s  puisque 
la  cote maximale du Lac att teinte ce t te  annee es t  í n f é r i e w e  de 
30 cm B c e l l e  observée en 1966 qui était  pourtant- une année sèche, 
e t  de 60 c m  à c e l l e  de 1967. 

Le Cota1  des apports au b c  a t t e i n t  péniblement 6 millions 
de m3 @e qui représente  pour un bassin de 2 560 km2 un coeff ic ient  
d '  6coulement de O ,4/lOO, cooff ic ienk &idemment t r è s  faible. 

S i  on préfère  se rapportcc au bassin d i t  a c t i f  c'est-à-dire 
en retranchant Is bassin endoréique de BOURZANGA on a pour une su- 
pe r f i c i e  de 2 120 km2 un coef f ic ien t  de O,!$ maia ce distinguo. ase 
passablement arbitraire,  la  partie Nord du bassin é tane  dans II en- 
sembfs de tendance fortamsnt endoréique 

Répart i t ion des apporta par sous-bassina versan%s ,et c r i t i q u e  des 

mesures effectuées.  
Le tableau 2 donne cette r 6 p a r t i t i o n  mensuelle das volumes 

6coulBs e t  le tableau 1 la  r k p a r t i t i o n  par averses des principaux 
écoulements. La première constatat ion â f a i r e  e s t  la  disproportion 
en t r e  les  volumes BcouiGs par sous-bassins e t  l eur  super f ic ie  o 

Le bassin du Bord oontrÔZQ par la s t a t i o n  de KOUP%LL% d ' u m  
euporficio de 1950 lpn2 n o  contribue aUX apports que dans le rap- 
por t  iì*2/6. Le r e s t e  dos apports provient e- -sentiellement des ma- 
rigots latéraux de K ) U I N K h ,  K O U  en rive d r o i t e  st BAM, KO&, 338- 
Y;rONDFFOUZGa en r i v e  gauche. 

A l*opposép la contr ibut ion du marigot de IDUIQUKtI d 'un bas- 
s i n  versant de 3192 km2 est de 1/6 Qgalomont alors q u ' i l  raprQsen- 
t o  seulement 1,2/100 de la super f ic ie  t o t a l e  du bassin. 

La grande différence des rendements de ces sous-bassins 
s 'explique en p a r t i e  par la  va r i a t ion  de pluviométrie, l e  Sud é t an t  
arrosé que l e  Nord, en p a r t i e  par la  nature das  s o l s ,  p lus  sableux 
dans l e  Nord que dans l e  Sud mais la  d i spa r i t é  du relief est cer- 
tainement 13 cause essentielle de c e t t e  var ia t ion.  731 e f f e t  les bas- 
s i n s  du Sud bénéficient des premières ondulations du tectonisme de 
la  région de KAYA e t  l e  bassin de UlULouKB pourra i t  ê t r e  c l a s sé  du 
point  de vue de son r e l i e f  en R3 alors que Is bassin du Nord de- 
v r a i t  p lu tô t  ê t r e  ass imilé  & l a  c l a s se  Rg. 

WI G r i t -  8 Nous allons maintbnant txcaminer brièvomevt les données 
de bases à par t i r  desquelles o n t  &té calcul6s  los appopts. 

a)  -- Courbe d'étalonnage g La courbe d'étalonnage 1968 a é t é  t racée  il 
partir du jaugeags continu du 11/3/68 qui semble assez bon. %lle 
est t r è s  nettement au-dessus des ébsuohcs de courbes 1966 e t  1967 
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ce qui peut s 'expl iquer  par la r é fec t ion  du r ad ie r  de  la route  ser-  
vant de s e u i l  de contrôle.  

U n  jaugeage de contrôle  sera cependant nécessaire  pour s 'assu-  
rer q u ' i l  n';r a pas eu d ' e r r eu r  d1H61ice. 
b )  Relevés des hautnurs :: Un observateur passe après chaque p lu i e  e t  
r e l ève  d'une p a r t  Is t r a c e  du maxima su r  une Bchelle 2 banco e t  dlau- 
t r e  par t  Is cote  â l ' é che l l e .  La plupart  du temps il n ' y  a ?lus 
d' Qcoulement, lorsque l 'observateur  passe e t  d ' a i l l e u r s  comme on ignore 
l'heure du maximum il e s t  impossible de recalca la hautnur obeervéc 
par rapport  au maximum. La maximum lui-même cat souvent s u j e t  à cau- 
t i o n  (étou(-derie, oubli  do r e p l a t r s s  du banco sur l a  p a r t i e  do llé- 
che fle lavée ) 

Bn 1968 nous avons f a i t  relever une crue avec lec ture  tous 13s 
quar t s  d'heure. Cel le  du 11 septembre, a f i n  d 'avoi r  une idée du temps 
de base e t  du temps de montgo. 

Sot te  crue es t  sensiblement uni ts i+c.  POW l e a  au t r e s  cruess  
l e s  volumes ont  é t é  estimés par  simple a f f i n i t é  en se basant su r  co t t e  
crue modèle, cn fonct ion den maxirtms observés. 

Cet te  méthode de calcul fou rn i t ' une  estimation des  volumes à 
3074 près.  

E t a n t  donnée l ' importance dos écoulemznts ce d i s p o s i t i f  c s t  no- 
toirement i n s u f f i s a n t  e t  il f a u t  installer un limnigraphe sur c o t t o  
s t a t i o n .  ' 

a) Courbe dlétalonnage x Z l l e  a é t é  fortement améliorée c e t t e  annés 
par deux jaugeages continus du 26/6/68 e t  du 4/7/68 portant  lo débi t  
maximum jaugé de 1 m3/s. à 25 m3/s. Cette courbe est s a t i s f a i s a n t e  
bien que certainament imprécise dans la p a r t i e  haute, du f a i t  du man- 
que de s e n s i b i l i t é  de la s t a t i o n  en hautes ea=. Lo débordement; s ' e f -  
f ec tue  on e f f e t  2 part ' ir  'de 3 m3/s. e t  s e  présente sous 13 forme d'une 
lame d 'eau déverssnte su r  la r u u t s  pou épaisse e t  l a rge  d'une centaine 
de mètres environ, 
b) Relevés des hautours P Un limnigraphe prêt6 par lo Service de l'm 
XI'S pu être  i n s t a l l é  que fe  20 j u i l l e t ,  lo limnigraphe i n s t a l l é  en m a i  
ayant é t é  deplacé sur la  mare de KABIA. 

Heureusement l o s  f o r t e s  crues an t6r ieures  5 c e t t e  dato ont  éié 
jaugéos e t  on p l u s  du maximum on dispose gén6ralemen-k d'une p a r t i e  i m -  
postante  du limnigramme. gstimation des volumes à lo$o. 

30/ -  KORA IX)A. Pas d 'Qta lonnsse  pour ces dcux bassins. Rappelons que KORA 
e s t  injaugeabla. 11 n'y  a pes ds Zimnigraphes non p lus  e t  on procède 
pour l e s  relevés dse hauteurs de lg m a m e  manière qu'a LQUIOUKA ce qui 
ag~pelle l e s  manes réservon que précédemment POUS c e l t e  année nous 
nous sommes contentés d 'es t imer  l e  volume 6coulé B 1 mil l ion de m3 par 
comparaison avec IDUXXIUKA e t  BAM e t  compte thnu d 'un relief nettement 
plus  f a ib l e .  La r é p a r t i t i o n  annuelle de c o t  Qcoulcment a é t6  cazculée 
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proportionnellement à c e l l e  de L O U ~ U K A ,  

Estimation ac ltécoulemenb à 5% près. 

40/1 BAYENDX'FDULGO. 
a )  Courbe d'Qtalonnago g Cet te  courbe laisse f o r t  & dés i re r .  

e t  d 'après  l u i  5 20$ près .  Les jsugaages on basses eaux sont contra- 
I1 y a un jaugcaze en hautes eaux effectué par M. KLZIN en  1967 

x w d h l '  

i r e s  e t  il e s t  possible que les deux jaugeages hauts e f fec tués  . THOUROUD9 en 1966 e t  1968 so ien t  faux. On constate, néanmoins 
es doux jauGeages ont é t é  f s i t s x e n  %in  d'hivernage. Commo il n ' y  

que la v6gétation encombrant l e  lit joue un r ô l e '  CE' obstruct ion impor- 
de l i t  mineur mais seulement un bast.fond il n ' e s t  pas impowiblc 

Cette s t a t i o n  r o s t e  B su ivre  bien entendu. Nous avons adopté 
provisoirement pour 1968 l a  courbe h m t e  pour l e  mois de j u i l l e t  e t  la  
courbe basse pour l e  mois d'août. 
b) Nesure. des hauteurs _I t Limnigraph0 - Ponctionnement cor rsc t .  - 

5 0 / -  TAXAYE.  
a )  Courbe d'étalonnage dressée d'après des jaugoa.Tes do 1966 o t  de 
1967, c o t t e  courbe semble sa t i s f a i san te .  

Là encoreo é tan t  donnée la topographie des l ieux il. est  f o r t  
probable que la  v6&tation, encombrant le lit sur un mètre da hauteur 
en  f i n  d'hivernage puisse modifier la courbe d' étalonnago. 

Pour 1968 pas de d i f f i c u l t 6  car il n ' y  a pas CU d'écoulement. 

b) &Yesure des hauteurs : Limnigaphe - Fonctionnement correct.  

60 / -  KOUPELLE 
a) Etalonnage t Du fa i t  de  la natura de l a  sect ion,  les jaugeages si- 
g n i f i c a t i f s  sont rares. Nous avons trouv6 une bonne sec t ion  B Is cote 
maximale de la seu le  crue importante de l'année 1968. La courbe d'éta- 
lonnago s' appuie sur t r o i s  jaugeages. 

I&, auss i  il e s t  presque c e r t a i n  que la  végétat ion joue un grand 
r ô l e  car l e s  v i t e s ses  naturellement faibles sont i n su f f i s an te s  p o w  
coucher les herbes. 

Compte tenu de la pente du lit pratiquement nu l l e  il f a u d m i t  
désherber s u r  un km au moins pour Qliminer c e t  inconvénient e t  c ' e s t  
hors de nos p o s s i b i l i t é s .  

Pour 1968, il n' y a pas do d i f f i c u l t é s  car en dehors do la crue 
jaugee, les écoulemonts sont négligeables. , 

b) lesurs des hauteurs :: Limnigraphe - Fonctionnement correct .  

Precis ion dns  6oaulemmts 8 IO$.+ 

7O/- KYELLA. Courbe d'étalonnage s a t i s f a i s a n t e  pour 1968 mais qui devra 



d 

@ 

I 

4 

LOULOUKA 

Courbe d’E talonnage prsv;so;re 

a 

X 

8 
e 

JQUg@ageS 66 
jaugeages 67 
Jaugeages conk& du  II- 9- 68 

68 



o 

L 

20 

6 

@ 

- 
H em metres 



5 0  

40 

30 

20 

8 

6 

4 

2 

BAY ER DE F O UL GO 

Courbe d’EIolonnage provkoire 

Q en m3/’. 

A jaugeages 68 
e jaugeages 67 
+ JQUgeOges 66 

A moins d’erreur dans les jaugeages 

; I  semble qu”h y ail une courbe 

. .  . d’gtolonnoge variable s u k n f  . . . .  

l’&poque de I”annGe en csrrelat;on avec Ia 

hauteur de Idherbe qui encombre 

le tit en aval QU en amont de IO section. 

Ceci est o conlriler 
- 

D. IBIZA. 
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Courbe Elalonnage 

O H  jaugeages 68 
x jaugeages 67 
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ê t r e  fortement extrapolée pour 1967 

8 O / -  PRSPANGA g La courbe d'étalonnage a é t 6  bien améliorée c e t t e  annQe e t  
e s t  suf f i san te  pour l'ensemble des t r o i s  années. 

Conclusion Q 

Avec un t e l  décompte on ne peut espérer obtonir  une préc is ion  
sur 10s apports superieurs à 2076. 

L' insuff isance des observations do base sur  les p u t i t s  marigots 
se f a i t  cruellement s e n t i r .  I1 est  vrai, tou tefo is  que la contribu- 
t i o n  do ces p e t i e s  marigots d o i t  ê t re  b ien  in fé r i eu re  en année moyenne 
ou humido 3. celle constatée c e t t e  année. 

D1 au t r e  part pour l imi t e r  1' inconvénient des f luc tua t ions  des 
courbes d'étalonnago qui n'apparaissent pas l a  plupart  du tamps, par 
manque de jaugeages, mniis qui exis ten t  certainement, il n 'y  a p a s  
d'autres p o s s i b i l i t é s  que de jauger sans a r 6 t  a f i n  do cantrôles le 
plus de  crues possibles. 
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Chapitre 1x1 - Evaporation sur Bttc ORSTOM. 

Avec les  mesures d'8vaporation sur Bac ORSTOM un abordo 
un a u t r e  genre dc d i f f i c u l t é s .  Mous avons en e f f e t  observé au 
dépouillemenk un phénomène curieux 2 1' observateur après cha- 
que p lu i e  re t i re  une q u x t i t 6  d 'eau  correspondant & une hauteur 
dlenviron 1/3 plus f o r t e  que la hautour de l a  p lu i e  r e c u e i l l i e  
dans le pluviomètre au ras du sol qui s e  trouve Q côté. Rous 
savons que de t e l s  ph6nomènes ont été déjà observés mais nous 
ignorions q u ' i l s  puissent  prendre une t e l l e  ampleur. D e  plus  
ce phénomène e s t  systématiqw,  quelque s o i t  1' o ' r ientat ion du 
vent et se  ca rac t é r i s e  par une surpronante regular i té .  

Nous avons dressé la co r ré l a t ion  en t r e  l a  p lu i e  enregìs- 
trée au pluviomètre à ras de s o l  s-i; la haukeur d '@au enlevée 
après l)averse. Cette  co r ré l a t ion  fa i t  l ' o b j e t  du graphique 3 .  
Elle e s t  4tonnamment bonno e t  linéaire et on v o i t  que l ' e a u  
recueillie dans l o  pluviomè%re représente  t r è a  exactsmen-t les 
314. de l ' c a u  enlevée du Bac. 

Pensant à une er reur  systematique ou une supercherie  de 
I 'observateur, nous avons t e s t é  l'un e t  l'autre. Le bac e s t  ré- 
glementaire a t  un contrôle  de niveau avac un mètre s ' e s t  révélé  
positif aux erreurs de niveau près  dues à la  tension sugerfi- 
c i e l l e .  L'éprouvette de 400 m l  s a s t  égalemsnt pour l e s  pluvio- 
mhtros. 

Quant à l 'obsarvateur  il semble que son niveau intellec- 
t u e l  s o i t  & p u f f i s a n t  pour calculer l e  nombre d' eprouvst tes  
correspoiidañt b une hauteur dans l e  Ba@ Qquivalente B c e l l e  du 
pluviomètre. 

Le m8me phénomène s'observe d ' a i l l e u r s  en 1967. ITous avons 
donc décidé d 'es t imer  la valeur  de l 'évaporat ion des jours  plu- 
vieux en f a i san t  la  moyenne des deux jours  secs adjacents.  

Dans CES conditions l a  lame d'eau évaporée durant I'ann6-e 
1968 es t  ae 2,705 m. 
I 
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Chapitre I V  - Courbe de remplissage de la  retenueg sortZjes u t i l e s .  

La courbe des surfaces  de la re tenus  a Qt6  t r a c é s  d 'après  
des photos effoctuées  par la Société PABST st PARTNXR e t  d'après 
la  photo ZGN de 1955. La courbe dit romplissage de l a  retenue 
e s t  obtenue pss i n t ég ra t ion  des surfaces.  La  p a r t i e  supérieure 
de l a  courbe a Bté modifiée par M. K U I N  pour des ra i sons  que 
nous ignorons e t  q u ' i l  faudra que nous l u i  demandions. 

La p a r t i e  de la courbe corrcsponlant à une co t s  infér ieu-  
r e  à 2 mètres a é t é  in te rpolée  en t re  f e  point de nivellement l e  
p lus  bas st l e  point  de volume nul  (sans doute la coto de c e  
point  a-t-elle déterminée par me3ut.e de l a  profondeur de la  re- 
tenue au point  supposé le plus  bas). 

Ln 1968 nous n'avons pas BU à u t i l i s e r  l a  p a r t i e  hauto 
de la courbe. La p a r t i e  basso semble acceptable sauf pcut-6tre 
au-dessous de 1 m,40 B l'échollo. I1 sc3rai-b- évideminont souhai- 
table que nous puissions disposer  d'un point  de nivellemsct à 
l a  cote  do 3. mètre Q 1'Qchelle. 

Volumes e x t r a i t s  par pompages, 

f e t  le volume di.bi% par l e s  pompes es t  var iab les  su ivmt '  l'a 
chargo qui va r i e  avec l e s  parcofles e t  d ' au t r e  p a r t  l a  Socié%é 
Coopérative de BAM no comptabilise pas l e s  temps de pompage. 
L'estimstion donnée par l e  Chof de la Coopirative cons is te  on 
un débit'; moyen de 200 m3/h pandant 7 heures par jour,  l ~ s  jours  
ouvrables. 

On ne peut avois qu'une estimation de ces  volumes, en ef- 

Ces xrolumes sont  nettement infériours en hivernage où il 
n ' e s t  procéd6 & des pompages qu'en pQriode de sécheresse. 

Ce schéma nous donne pour un mois do saison sèche un-vo- 
lume de 0,035 M m3 s o i t  pendant 10 mois de l'année 09350 M m3.  
Ce volume e s t  en première approximation négligeable puisqu'il? 
roprésente  une va r i a t ion  de niveau de cinq centimètres environ 
par  an& Nous n ' e n  avons pas  t am compte dans notro c a l c u l  de 
b i  lan . 
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Chapitre V - Bilan. 
Le tableau 6 donne l e  calcul'  théorique de Is cote  en f i n  

de chaque mois en par tant .  do la co te  observée en Bébut de mois, 
La d i f fé rence  antre  l a  cote  observée ßn f i n  de mois e t  la  co te  
théorique f igure dans l ' avant  dern ière  ligne. On en dédui t  l 'éva- 
poration r é c l l a  sur l e  Lac. 

I 

Chaque mois  s 'entend du ler au matin au l e r  au matin du 
mois suivant.  

CQ c a l c u l  pour l e s  mois secs  e s t  pa r t i cu l ihemen t  simple 
puisque le s e u l  Qlément à prendre on considérat ion e s t  l e  %ermo 
évapora-tion car  nous avons supposé négligeables l e s  so r t i cn  ps r  
p~ wage  o 

Pour ce qui o s t  du Lac le terme qui s a t  la cause de l'abais- 
sement du p lan  d'oau e s t  en r é a l i t é  1' e n t i t é  infi l tration-Qvapo- 
ration qui est  indissociable  , 

C'es t  ce terme que nous comparerons avec l 'évaporat ion su? 

On v o i t  que ce terme e s t  toujoucs i n f é r i e u r  å l 'évaporat ion 
Bac 

su r  Bac e t  la d i f fé rence  entre l a  c o t s  théorique #et l a  co te  ob-  
servée v a r i e  pour l e a  mois secs  de -4 à -7 cm e t  semble passer 
par un maximum au mois d ' a v r i l  qui e s t  l e  mois où l 'évaporat ion 
sur Bac e s t  la plus importante. Ce qui voudrait  d i r e  que l 'éva- 
poration sur  Lac e s t  re la t ivement  plus  constante tout- au long de 
l 'année quo c e l l e  sur Bac. 

Pour l e s  mois pluviaux c e t  éca r t  semble encore se rBhuire 
sauf pour les mois de j u i l l e t  e % d e  j u in  ou une mauvaise estima- 
t ion  des déb i t s  est vraisemblablemen% la cause du gros Qcar t  ob- 
servé an t r e  la cote théorique et la cdto r é e l l e .  

Nous allons essayer de determiner pour cas  mois l o s  causes 
d 'e r reur  en reconst i tuant :  j ou r  par jour la co te  du plan d'eau 
pas l e  même calcul!. 

Reconsti tution journClière du p lan  d'eau pour l e s  mois do j u i n  

c t j u i  11 e t  . 
r en t  sur les graphiques 6 .  

Les va r i a t ions  journal ières  théoriques e t  observées fim- , 

Celui du mois de j u i n  indique clairement quo lcs crues du 
27 e t  30 j u i n  ont été sous-estimées. Ces écoulcments on t  6 t é  pro- 
du i t s  par les quatro p e t i t s  marigots non cont rô lés  en permanence 
e t  la crue du 30 en p w t i c u l i e r  nous a complètement Qchappé. I1 
e s t  possible  également que la courbe d G  remplissage de la rotenuo 
ne s o i t  pas s a t i s f a i s a n t e  dans c e t t e  zone. 



LO 

Quoiqu'il en s o i t ,  sur les  17 centimètres d'écar% il y a l i e u  
d ' a t t r i b u e r  l.4 centimètres aux erreurs faites sur les apports du 
14, 27' e t  o t  seulomont 3 contimêtrcs aux di f fé rences  d'évapora- 
t i o n  s n t r c  le Bac e t  le Lac. 

Pour l e  mois de juillet l e s  appor t s  sont égalemsnt sous-osti- 
més le 4 e t  su r tou t  Ie I3 la crue du U n ' a y m t  pas é t é  enregistrée 
au marigot de BBM (rappelons que l e  limnigraphe n 'a  é t é  installé sur 
ce  marigot que 10 20 j u i l l e t  seulement;). 

L'é@art d'8vaporation en t r e  l e  Lac e t  l e  Bho o s t  tou t  au plus  
de 1 centimètre. 



Bauteur évagoree sur Lac en tenant conpte 
des  vo lmes  pompés % 2,ZO me 



2 20 

160 

15 Q 

14Q 

l. o 

H I'6chelle 
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8 * g r a p h .  6-? 

Lac de BAM. 

Mois de Juin 'I968 

Comparakon  en t re  les h a u t e u r s  

reelles et les hauteurs  theoriques 
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CONCLUSION .o 

S i  on admet un Qcar t  ds O ,O3 m en j u i n  e t  O ,O1 m en 
j u i l l e t ,  la v a r i a t i o n  de co t  écar t  e s t  relativemen% conti- 
nuo t o u t  au long de l 'année e t  tend â amortir  los varia- 
t ions  brutales du Lac. 

En d ' a u t r e s  termes l o s  var ia t ions  de l 'évaporat ion 
sur Lac sont amostios par rapport  B ce l l e s  du Bac. C e  ré- 
s u l t a t  cat  d ' a i l l e u r s  logique car  IC Lac e s t  moins sensi- 
ble que lo Bac aux variations climatologiques ext6riouros.  

Quant B la valeur annuello de oot'ce évaporation sur 
Lac, elle est  de 2,20 m s i  on t i e n t  compte de la ba isse  
d3 niveau due aux volumes pompes cc qui représento 81% de 
l 'évaporation sur Bac. 

17. no s e r t  B r i e n  de pousser plus avant no t r e  inves- 
t i g a t i o n  pour 1' i n s t a n t ,  une recherche plus préc ise  devant 
s'effoctuer sus plus ieurs  annBes e t  avec un b i l an  plus  pré- 
ois. 
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