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1. 

AVANT - PROPOS 

i 

i 

Chacun s a l t  combien les problèmes de d@mdatkm des tGrrss par +%rosion 
hydrique en Tunlsfe  Centrale soni- préoccupants, Lss études s u r  le  s u j e t  ne 

manquen-t pas. J,Poncei dans un l i v r e  dat6 de 1962 a montl-6 d'une faqon remar- 

quable les rapports ent re  les modes d 'exp lo i t a t i on  e t  1'6rosi6n des so ls  

notamment dans cotto régfoti, It a soutigni! vfgoureusement q u ' i l  convenait de 

de bien-Gire h deç populat ions v i van t  dans des zmes caract6r isées par  19incer-  

t i t u d e  cllmatique e t  dans lesquclles des p r6c ip i t a t i ons  catastrophiqucs peuvent 

succéder b une sérfe d'années sèches. 

A bien des 69~rd5, l a  p e t i t e  region 6tud i6e I c i  e s t  assez s i g n i f i c a t t v s  

d e  l a  sttuatlon qul prévaut en Ï u n i s i e  Cantrale des Hautes Steppes 2 l a  l i m i t e  

des massifs rnoniagnsux de l a  Dorsale. La v igueur du r e l i e f  en borduro d9un 

grand fossé d'effondrement, les condi t ions CI imatiques rég ies par I * i r rbgula-  

rith, favorisent I C  déclenchement dl importants phéncmènes dyérosicn.. La forte 
densi té  de ta populat ion r u r a l e  implant& en bordure d'un pér imètre i r r igu6 '  

agrandi réceinment a condui t  au cours des temps, B l a  
milleu naturo l  p lus  favorable au pastoral isma q u g à  I 1 a g r i c u l t u r e  en sec. 

L'ancienneté do l 'occupat ion des hommes, favor is& par la présence de sources 

au contact do la p la ine  e t  des montngnes e s t  a t tes tée  par les nombreuses ruines 

romafnes diss6minées sur  l e  piedmont. C'ast d i r e  que les probl6mes l i é s  B 12: 

dégradation des sols par I 'é ros ion  hydrique RG sont probablement pas récents. 

surexp lo i ta t ion  dvun 

Cependant, depuis quelques dgcennies, l e  déséqui l ibre en t re  les poten- 

tlalIt6s na tu re l l es  e t  les besoins des populal-icns va en s'accroissant. Un 

effort p a r t i c u l  ìer a donc ét6 en t rep r i s  pour essayer d'enrayer une dégradation 

qui conduisa.i t  inéluctablement 2 une d iminut ion des surfaces cu l t i vab les  e t  

une s t é r i l i s a t i o n  progressive des bonnes t e r r e s  de I 'avn l  dezA-ln6cs B la 

cu I t u r e  i r r iguée.  

Nous examinerons dans co rappor t  les condi t ions physiques e t  humaines Y 

du bassin versant d s  IvOued el Ouara e t  d e  ses t r i b u t a l r e s ,  essaierons de 

t i r e r  quelques conclusions en ce qui concerna l e  comportement des aménagements 

anti-érosifs qui y c n t  é té  exécutés e t  formulzrons quelques proposi t ions pour 

une p ro tec t i on  des t e r r e s  encore p lus  e f f l cace .  
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2. 

!.ES GRANDS TRAITS PHYSIQUES DU SASS I N VERSANT 

Le bass i n versant de Pcwed et- O u a r ~ ~ - - ~ d ~ ~ f r - / b u t a i s _ e s _ ~ c ~ p s .  eu-Sud- de 
la  bourgade de Sbfba, une super f i c ie  de 2982 ha. sur  l a  r i v e  droi-te cc Ivout .d  

Sblba, 

La rBg ion e s t  caractérSs4e p,ar,.un :.- cl-iqG,?-. - à,,sal:~asl.c~ntresfdes 4. été 
:,-.stypd. q t  sec,_hJ;yer. frats,' 'les p . l u i e s  se réparbissant de septembrs à mei pour" 

los s h t l o n s  ce ri3férence de Shih (304 mm) e t  de Rohia (330 mm) ( 1 ) .  Les 

maxtma on t  l i e u  au printemps e t  an zutomne, avec des h l vc rs  assez secs, mais 

les p l u i e s  d 'été s m t  l o i n  d '$ t re  négl igeebles e t  s 'abat tent  souvmt  accon- 

pagnees d e  v io len ts  oreges. La g r g l e  est  un ph6nGm6ne r é g u l i e r  sinon fréquent, 

Dans l a  montagne, la p l u v i o , & l - r i s  d o i t  augmenter rapidsnent zvec' 

l ' a l t i t u d e ,  le g r d i e n t  t'héorique selon ßa ldy  (19651 é t a n t  de 20 mrr; pour 

t.O.O,.m, ..... Les. p r k j  ~fj-tat,i.c.nS,~-,sur 'le~,.scmmets.-.b Ien.,.exp&s., ._cbiwn+-- . .dcnc.  6i-re 

de I 'o rd rs  do 500 mm. 

1' i yrégul ari.4-i! -I  ntersnnuel l e  r s t  t r g s  for te,  d e  m&nz cius. . - .La~ar, l -abi- l .~- .  

mensuel Ie, t o u t '  mois de I '.amée..puu-vznt: &-e anOnnaLemen?L-sec ou au ccn t ra i  re, = 

exceptionnellement p luv ieux (Kwl lo l  e t  Gouyet - 1975). CettG doublfi i r régu- 

l a r i t é  condi t ionne en grande p a r t i c  I vQvnlut ion des phénom5ns.s Qrcsifs qul, 
durant p lus leurs  ann6es, appzraissent ccmme asscup is  pour évoluor dE façcn 

catastrophique au cours d'une p i r i o d e  par t icu l ièrement  p l u v i a ~ l s s  (Poncot - 
1970, UNESCO - 19701. Les c h i f f r e s  f c n t  défaut pour évalder avec p r6c i s i cn  

I ' in tens i t -6  des pluies, msis t o u t  y r t e  5 c r o i r e  que cer ta ins  éFiscdes 

pluv i .wx,  ;zartrcu.librement Intensas, c n t  une grande importance morphog6n6tiqus. 

Les zutres donn6es c l i na t i ques  cJnt  un I m p a d  ïnc:indrG en CG q u i  

concerne I li\rosion, seul l e  vent pouvent, durant cer ta ines pêricdss, e t  

par t icu l ierement  en automne, exercer uno zc t i on  d e  déflat ion.. 

Du p i n t  de vile biocl lmatlque, le bassin versant appar t ient  b I lé tage 

méditarran6cn ar ide  supér ieur 2 h i v c r i  f r a i s  (moyenne des m i n i m e  de j a n v i e r  

comprise antre O e t  3'). En montagne, d a n s  l e  p a r t i e  su?érieure du bessin 

versant, cn passe progressivement BU semi-aride I n f é r i e u r  .?uis supérieur. 

( I )  - Dcnn46s t i r8c.s  de FAO-SIDA (1974) - KALLEL e t  GOUYET (1975) dcnnent 
- -  

un t c t a l  de 326 mm pcur la  l c c a l i t 6  d e  Rohia. 



Figure 1 : Bassins versants de Sbiba 
Localisation 
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Les 

I 'homme (F 
fcrmatlons 

oret, Gui 

végétales sont toutes p lus  CU mcins dégradées par 
lerm, Le F lccsh,  Soler - 1966). 

Le.djsbe1 Djcuf el Kelb, p a r t l e  sup6rieure d e  Is. mne d'êtude, e s t  

occugé au sommet (sous &age semi-aride sup&-ieur) par une for&+ enccre bien 

préservée (grcupements 5 Pinus hdiepensie, Que~cus iZez, Retoma sphaerocqxz 
e t  B Pinus haZepansis e t  J m i p e r m  oz jcedrus) .  Plus bas, sur les cc.ntrE!fcrts 

de l'a mon-tagne, dens l a  zcne rocheuse l a  p lus  dénudée, l'on rencontre une 

gar r igue cuvsr te  2 base de romarin e t  de d iss  (Rosmux4nu.s officcinnZzk e t  

AmpeZodesma rflatiritunica), dern ie r  vest ige du oroupement fc j rest ier  à Pinus 
halepensis e t  Jtuzipems phoen-ica carac t6r i  s t ique  i c i  du seus 6tage semi- 

a r í d e  in fSr i t iu r .  Ls p i&" t  e t  la p la ine  a l  luviale,  I ¡eux p r i v i  I6g ies de 

l P a c t i v i t &  humaine, sont cccupés p a r  unG mosaTque d e  t e r r e s  cu l t i v6es  e t  

de vég6tatíon t r è s  d6gradi.e représentant des grcupements var iés  2 A r t e m X a  
herbu aZ3a (arrfioi se b I anche) e t  5 Arteii$s&z c q e s t m k  (armoi se cimm$tre). 

Dsns l a  ZODE, in tenn6dia i re  come sur les pibmcnts, les fcrmations v6gQtalss 

ne couvrent sbscllunont pas le sol et n e  l u i  confèrent aucune pro tdc t ion  ccnt r? 

I 'érosion (21. 

I .2. - Les grsndes uni t65 gécmorphologiques ( v c i  r ca r te  gécmorpholcgique 
hcrs t e x t e )  

Le b.:ssin versant d e  I 'cued el Ouera c t  de ses t r i b u t a i r e s  pout $ t r e  , 

d i v i s 6  en t r o i s  SCUS un i t6s  qui corros?nndent 5 t r o i s  ccm?artiments gLcmcrphc,- 

Isgiques b ien ' p a r t i c u l i a r s .  

1.2.1. - I~,-ne~t~ur,msntnse~rd 
Le secteur montzgnard, Djouf e l  Kelb e t  Kef el Kcrath e t  sas 

rLtomb6e.s p&r¡c l ina les,  e s t  fc.rm8 pnr  un vests a n t i c l i n a l  évid6 an scii 

cent rs  par  une ample ccrnbe façcnnée 2 la faveur  de nt-.mb.reuses csssures 

par  IPoued el Ounra. Le c w u r  de ce %"tis es t  fcrmé par  des msrnes e t  

des marn.r:-caI c a i  res du Crétaccii sup6rieui- (Archambault, Castany, Rau l a i s  

e t  co l  I .  - 1951). Les c re ts  q u i  dc,minent l a  combe sont façcnnes dans lss 
dolcmies du Maestr icht ien (Cr6tacé suj i8r ieur)  qui  l e u r  donnent un zspect 

ruini.formc, a l c r s  que l a  retcmbée p 6 r i c l i n a l e  nord, e s t  form6e dcs mgmos 

( 2 )  P z u r  ;lus c k  prScisions, cn paut  s.2 r6 fGrer  à lFexcel lente cer-:o dVc.ccu- 
p a t i m  du sc I du rapport  PE-14 de I a D i  r e c t i c n  des Fc.rZts - Prn jd -s  
FAO--S I D/": - 1974. 
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roches mais aÚss.i dta-ttemances..-de -ca tcaf-res.-l umxiwl-les, ..de marnes e t  de 

gypse de IPEocène moyen ob chaque d i f f i r e n c e  d e  dureté e s t  soulignécv par  un 

modelé p a r t i c u l i e r .  Cet te  u n i t 6  e s t  profond6ment taraudée par  des oueds q u i  
n P o n t  pour tant  que de t r è s  p e t l t s  bassins versants. i l  e s t  v r a i  qu ' i c i ,  les 

pentes sont +r&s f o r t e s  puisquo les, c r j t s  sont tous au-dessus de 1000 m 

(1293 m é t a n t  l e  p o i n t  culmfnant) a lo rs  que l a  combe sléchelonne en t re  9GO e t  

1000 m e t  que l a  base du secteur montagnard, B l a  rac ine des piedmonts, se 

t rouve à une a l t i t u d e  d'environ 700 m. Notons une t r è s  f o r t e  dissym6tr ic 

des versants, c e l u i  du Djouf e l  Ketb expos6 au Sud é tan t  beaucoup p lus 

court, donc beaucoup p lus  ra ide  que ce fu i  du Kef e l  Korath exposé au nord. 

La conf igura t ion  géomorphologlque du sscteur  montagnard t r a d u i t  hicn, 

Z t r ave rs  l a  r 6 p a r t i t i o n  des formations super f i c i e l  les, les condi t ions 

pa r t i cu l iG res  de l a  morphogenèse qui  ont régne i c i  pendant une bonns p a r t i e  

du Quatarnaire.  Sur l e  versant du Kef a l  Korafh, sur des pentes d:; 20 2 25 5 
(carr6s C-V, C-VI de l a  ca r te  g6omorphologique), on rencontre, sur uns 

Qpaisseur de 2 2 3 m en 

de co l luv ions  ca l ca i res  e t  dolomit iques h6t6ron6triques, ayant jusqu'z 5C cm 

de p lus  grands dimension, vé r i t ab les  éhoulis de g é l i f r s c t i o n  reman.16~ p a r  l e  

ru isse l  Ieman-t, enrobés pa r fo i s  dans uno matr ice sablo-argi leuse rougeâtre. 

Ces format i ons prov i  cnnsnt d '  un démantè I m e n t  t r è s  poussé des c 6 i s  sommi taux  

sous I ' ac t ion  des processus dval ternanca da gel e t  de dégel au cours des 

p6riodes f ro ides  du Quaternaire. Sur cil: versant, tourné vsrs  le nord, les 

c r ê t s  sont d 9 a i  I leurs presque complètement i9gommés" du payszge (sauf 3 u  

Kef el Korath oÙ i ls  sont modelés par de g r m d s  Qboulements), ce qui  montre 

b ien I ' i n t o n s i t 6  de l a  morphogenèse quaternaire favsr tsée p e r  l ' expos i t ion  

l a  p lus f ro ide ,  La roche sous-jacente, marnes e t  marno-calcaires du Crétacé 

sup6r leur n9apparaf t  quvà l a  faveur de quelques g r i f f e s  d léros io i i  ( c s r r 6  C-VI. 

haut e t  de 7 à 10 m å l a  base, un revgtemant cont inu 

L'épaisssur du rev6-temen-t ca i l l ou teux  meuble permet, i c i ,  uns bonne 

croissance da I s  f o r g t  de p ins  d'Alep qu i  couvre b ien les sols b t  ?1ssui-c 

a i n s i  une bonne p ro tec t i on  contre I '6rosion. Au sommet, e l l s  f a i t  p laco à 

une f u t a i e  degradée récemmant (grand pa ro - fm e t  C G U ~ ~ S  sauvajcs f r6qui:ntes) 

de genévr iers oxyc2dres e t  de chgnes ver is .  Mais I 'éros ion y res te  rc lat ivement 

madestc,  SPY^ dans IE: cor re  C-Y, où les f o m i ~ t i o n s  super f i c i c l l es ,  aux 

z lentours di: l a  cote 975, sont éventr6es ;ar  un profond r a v i n  qui ontaiII11;. 

&alsment l es  m r n e s  sous-jacentes. 
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Sur le versant du Djouf e l  Kelb, exposé au sud, les condi t ions c l imat iques 

durant les périodes f ro ides  du Quaternaire, on t  été beaucoup moins rigoureuses, 

les phénomhes de g6 I i f r a c t i o n  beaucoup moi ns Importants e t  I e- recu I des corn 1 ches 

sommita¡a;beaucoup moins f o r t ,  ce qu i  expl ique l a  f a l b l e  longueur du versant e t  

partan$, sà f o r t e  pente (30 2 35 $ l p  de mGme que l a  vigueur des corniches 

ruiniformes, beaucoup moins oblftOlr6es que 

30 m de haufeur j .  

sur  ¡e  versant oppos6 ( e l  les on t  ¡ c i  

Les cc l luv ions  ca i l louteuses h&Erom6triques sont moins Qpaisses (0,50 à 

3 m maximum), p lus  f ines, sauf à la base du versant oÙ e l l e s  se nelangent avec 

cel l es  de  I 'aut re  versant. Leur mantsau en e s t  d iscont inu e t  la isse appâra i t re  

un peu pa r tou t  les formations géologiques sous-jacentes. 

La v6gétat ion e s t  i c i  p lus  clairsem6e que sur l e  varsant oppaé  bien qu'on 

y retrouve les mdmes esphces : p i n  dsAlsp sur tou t  et. quelques gen6vr icrs ac! 

sormm-t (genévr ier  de Phén!cie t r a d u i s a n l l a  sécheresse plus grandc: de l a  s t a t i o n ) .  

Entre 12s arbres, se b h e l o p p o  une garr igue b romarin, g lobulaire,  a l f a  e t  

amois.? q u i  nlassure qu'uns t r è s  f a l b l s  p ro tec t ion  aux sols ( 3 ) .  Ce versant 

s'en t rouve donc t r è s  a f f e c t é  par  13 ru issel lement en profonds rav ins cor"  

l 'at tesi-e la densi té  du réseau hydrographique (ca r ré  C-VI .  I I  f3u-f no ter  aussi I C ?  

présence de quclques gl issements en planchc, masses gllss5es d'Qpaisseur cons- 

tan te  de mztEriaux p ie r reux  sur  les marnes sous-jacentes, co qui  e s t  perfai tement 

inhabi tue l  sous un b ioc l imat  semi-aride e t  qui  t r a d u i t  b ien le d6s6qull ibt-e du 

m i  I ¡eu d 6  CCI versant. 

La retomOQe p e r i c l i n e l e  dans les dclomles, los calcaires,  les rnarnss e t  

les gypses ( a r t - 6  D - I V  p a r  exemple) e s t  finement découpée en Isn ières e t  en 

p e t i t s  chevrons - q u i  n'ont pu &tra f i g u r k  sur  l a  ca r te  géonorpholoGique - p a r  

les oueds qui  y exp lo i ten t  les moindrss d i f férences dans l a  durci-& des roches. 

Les co l luv lons  czi l louteuses, constanfe du m i l i e u  montqnard du I C  Tunis ie  

Contr.3Iop sont x t u e l  lommt peu impor tmtes (épaisseur maxirnuni 1 m) c t  r6par t ies  
I 

( 3 )  t . 2 ~  so ls  de l a  zone montagneuse n s o n t  jamais f a i t  l ' o b j e t  d'une cor te  & r i t a -  
blament d&ai l l6e puisque les pr&occup?tions "am6nagistes" ont tcuJours é té  
ax&s sur  l a  p la ine.  Cepcndant, la  ca r te  de Bernard (1965) rfientionne sur les  
d jebels  des sols bru ts  d 'érosion sur  roche c a l c a l r e  associ& 2 des rendzines 
typiques e t  des SOIS  bruns cz l ca i res  sens q u ' i l  y z i t  de d i s t i n c t i o n  dans 1s 
r 6 p G r t i t i c n  des un5 e t  des autres. I I n ? y  c? on p a r t i c u l  î e r  zucun6 pi-;cicion 
aumi. à leur  6paisseur e t  aux contrr-stes t r è s  nets c lns  1sur r 6 p z r t i t i o n  
d'un v e r s m t  à l ' a u t r e .  Le même auf-air prec ise par a i  I l eurs  uuc: I ?  s a i l s  
u t i l i s a t i c n  poss ib le  de IE! zone montzgneuso e s t  l a  f o r s t .  
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de façon t r B s  discontinue. La couverture v6g6tale &borée a disparu ( 4 )  

complètement e t  a laissé 1s place à un6 maigre garr igue 5 romarin, globu- 

la i re ,  a l f a e t  armoise constamment p$tur& e t  e::pIoit& pour l a  bc is  de 

chauffage c c r  la plus proche des premi8res hab i ta t ions  des piedmonts. 

L'6rosion i c i  est-donc t r è s  act ive,  sur  des pentes qui sont par tou t  t r è s  

for tes.  La pente moyenne de l ' u n i t é  e s t  d e  18 2 25 $, ce1 l e  du versant dss 

va l lées  d e  30 à 40 % ; c e l l e  des talwegs pr inc ipaux de 5 B 10 $. Mais, à 

v r a i  d i re ,  ce sont p lus les condi t ions de~lPécoulement  qui  presan-tent un 

danger réel pour les basses t e r r e s  que l v é r o s i o n  des sols de ce t te  zcne 

En e f fe t ,  les surfaces rocheuses nues, t r è s  inc l inées 

forment une bonne propor t ion de la super f i c i e  t o t a l e  de l a  rstombt5e Fé r i -  

c l i n a l e  e t  vont donc c o l l e c t e r  de façon t r & s  e f f i cace  les esux Ci6 p l u i e  e t  

f avo r i se r  un écoulement rapide vers les oueds. 

I I  couvre l a  majeure p a r t i e  de l e  super f i c i e  du bassin varsant de . 

lsoued e l  Ouare e t  de ses t r i b u t a i r e s  depuis 12 brusque rupture de pente qui  

I i m i t e  l a  mntagne au S.ud-Ouest jusqu'å 13 grand'route SbeÏt  Ia-Sbi bc (C.71).  

Les pentes moyennes y sont  variables, beaucoup p lus  f o r t e s  au Sud-Est ( 4  $1 
qu'au Nord-Ouest ob l e  piedmont e s t  beaucoup p lus  étendu (2,7 $1. 

Du p o l n t  de vue g&omorphotogique, i l  e s t  form6 p a r  una se r io  de 

quatre plans doucernent i nc l i nés  vsrs  Is plaine, inégalement rGpart is,  &tag& 

a des a l t i t u d e s  d i f f é ren tes  e t  mbor tes  les uns dens les autras. Ces quztre 

g lac is ,  anciens i6moins des périodes F luv ia les  du Quaternairs, scnt séparés 

les uns des autres par  des versants de rxccrdement  5 pente fori-e (15 2 25 $1 

façonn6s en p a r t i e  dans les formations s u p e r f i c i e l l e s  mais sur tou t  dans I B  
rcchs en p I ~ 8 ,  pr incipalement des gr6s gross ie rs  miocènes (Vindebonien) CU 

accesso i re r "  dss marnes gypseuses e t  des grès du mgme 6ge.,Dans le secteur 

de S i d l  Naceur (car& F-IV), les g l a c i s  c n t  ccmplètemsnt disparu e t  laissé 
la place aux grès g rcss i s rs  qui  a f f l e u r s n t  scus forme de croupss surbaissées. 

Le t r è s  haut-glacis, que nous avcm supposé dater  du V i l la f ranch isn ,  

sc prQsente scus forme de buttes-témcins b ien dénivelées dans tou te  la p a r t i e  

(4) Los informations recuei I I i es  su r  ;)lecc niontrent que les dsrn iers  lambsaux 
de for6-t de p ins  d 'A lep e t  de gsngvr icrs  on t  dispzru pendant la dcrn igre 
guerrs mcndiale pour la  fcurni turc? de charbon de bcis ?ui: grmdos v i  I Iss 
cbti&t-es qui &taient privQes de charbon de t e r r e .  
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sup6rleur-e du piedmcnt 5 des t. . l t l tudes de p lus  de 700 m. Plus en m e l ,  i l  

s'étend en lan ières continues e t  forme t z  ligne de partage des eaux en t re  

les va l  IQes des oueds (carrés F- I 
de fi50 Sf00 m. D'al lu re  t r è s  r ig ide ,  i I est chapeauté par  une puissante 

croÛte ca l ca i re  de 50 cm à 1 m d'épaisseur qu i  consol ido un mat6r ie l  

a l l u v i a l  form6 de c a i l l o u x  e t  de blocs ca lca i res  rcu lés provenant de l a  

montagne. Lc démantèlement super f i c i e l  ne ture l  de c e t t e  t r è s  v ie ¡  I tc, c roûte 

e t  les prat iques agr ice les anciennes c n t  dcnn6 naissance 2 un manteeu de 

dgbris peu 6pais (20 cm), t r è s  ca i l lou tsux ,  qui v8 en s'amincissant à 

I 'apprcche das bordures du g l a c i s  soulign6es par  une p e t l t e  corniche 

v e r t i c a l s  de 1 à 2 m de dénivelée. 

F-i I 5 des a l t l t u d e s  qui s9Qche lcmnent 

Le haut-glacis, suppcs15 quatsrnei re  anclen, est, 5 190ppcs6 du 

précédent, beaucoup p lus  6tendu. Ossaturs p r i nc ipa le  du piedmont, i l  

sP6tsnd en ccnt inu environ 30 m en CGntre-bSs du t r è s  haut-glacis. Sn 

surface e s t  égalemont form6e p3r  une crc.6fe ca lca i  re, cepmdanl- mcins 

compacte que I a pr6c6dente, qui consci 1 I de des épai sseurs v a r i  36 I GS d un 

materiau a l  l u v i a l  hét6rcm6trique. Cet te  croûte e s t  p lus  fr6quemmcnt d i s l c -  

qu6e quo c e l l e  du t r è s  haut g lsc ls ,  ce qui  a t t e s t e  sa mGins grande dureté. 

Comine :jour l e  niveau supérieur, le d6mantèlsment a dcnné naisssnco 5 un 

mince p l a c x ~ e  ca i l l ou teux  sans aucune cohgsion, qu i  e s t  t r è s  faci  I c a "  

&rod&. L2 ancore, la  bordure du haut--gIncis e s t  fermge par  une p e t i t e  

corniche v c r t i c r t l e  l i b é r a n t  des blocs 6 t  des c a i l l o u x  qui  viennent 

t3? i sser le versant de raccordement. 

Vers l 'ava l  du pledmcnt, les deux un i t&  précgdentes se tarminent 

par  un escarpement dsuna dizaino de brutalsment ~ L I - C ~ ~ S S U S  de l a  plaine 
mètres, til;moln vreissmblabte, sinon d'une tecton lqus cassant-:? rgcente, 

du moins d'un pl issement f lexur6  an b i rdu rs  d e  la zcne d e  subsldsncs du 

foss6 de Sblba ( 5 ) .  

Le moyen g lac is ,  quaternaira incyen suppcsé, e s t  paradcxa!emsnt t r & s  

psu Ettnbu dans la ri\gfon, c?lors qu'il ccns t i tue  l 'ossature du r e l i e f  des 

p i edmonts du Djebe I Semmama s i  t u 6  2 que I qucs It¡ I em6tres de 15 ( t iontat  i - 1978). 

I t  sz Fr6sente en quelquEs p e t i t e s  surfaces r6gu l iè res  dsns la rEgicn de l c 7  

( 5 )  l.2 ca r t c  géc:Icgique s ignalc  d * e i  I1c:ct-s uns CU deux fa i  I las iri?;c;rtzntes qui 
c- f fcc tent  les ter . ra ins miocGncs i;t, d m s  la r6gic.n de Sbiba,  UI:C f a i  I le 
. . ; r ~ l x b l ~  dans 1 s  e r r a i n s  quaternaires non d i f fé renc i6s .  
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Koudlat Sblba (czrds C-I.I+ b1.11,. t r è s  d i f f f c - i  lemen-l- d- i f férenciabl6s 

topcgraphiqusmont des t e r r a i n s  les p l u s  rGcents, comme s ' i l s  & - a i e n t  ennoyés 

par ces dhrniers.  A sa surface sv ind i v ¡due l i se  une croÛte ca l ca i re  pulvéru- 

lente, p a r f o i s  en minces f e u i l l e t s  da 2 5 3 cm d'Bpaisseur, t r è s  f r i ab le ,  

qui  consol ide à peine des co l luv ions  e t  des e l luv ions  de tex tu re  moyenne. 

La b?s g lac is- ter rasse du Quaternaire récent, penètre en doigts  de 

gznt  la  long des va l lées  des oueds e t  forme l a  niveau de base du Fieclmont. 

InEgalement r6part1, i l  e s t  pratlquament absent de tou te  .Ia p a r t l e  S-E qui, 

e s t  1638rcmc.3-n-t p lus  haute que l a  p a r t i e  N-O. Ses formations s u p e r f i c i e l l e s  

sont bien v i s i b l e ç  dans les profondos en ta i  I les des oueds. Exemptes ci'encroû- 

tement co"lcr?ire, meubles, ce sont des cc l fuv ions  CU des a l luv ions  d 5  t ex tu re  

moyenne peu Qpaisses au contact  avec les versants d e  raccordemant aux g l a c i s  

supérieurs. Au centre des va l  lées, des nl  luvfcns d e  t ex tu re  gross i&re 

(cailloux), c7vec litage b ien  n e t  a l t a rnen t  avec de fréquentes pass6es sableuses 

rouge2tres. Là, les é p i s s e u r s  sont p lus importantes & .a t te ignen t  6 2 7 m I s  

I m g  des oueds les p lus  im?ortants comme l'oued el Hassi. 

Dans 12 p a r t i e  S-O du piedmont (carrés F-Ill, F-IV, F-VI, s ' i nd i v idua l i se  

une zen0 p re~qu~exc lus i vemen t  cons t i tu& de peti t-es c o l l l n e s  greseuses ci, l es  

pentes sont ccnstsmment f o r t e s  (15 à 29 $1 e t  qui  appera i t  vis-à-vis du N-O 
ccmmc un sectour sou I ev6, un v6r i tab  I e bmbsnwnt vra I semb I ab I ernent dÛ S des 

niouvsments' tectcnfques recents qul  i I est- ci.pcndant d i  f f  i ci le de mai-tre catBgc- 

riquement en évidence. Dans c o t t e  zme, B 1 km de 13 montagne, les a l t i t u d s s  . 

sont encwe da p l u s  de 670 m, a lo rs  quPau N-O, 2 l a  distance, al les 

scnt  i n fé r i eu res  à 650 m. Les témoins des g l a c i s  anciens, malg,r6 la pro tec t i cn  

de IP6palsse crcÛte ca lca i re ,  on t  pratiquement teus disparu sauf aux z lentcurs 

de S i d i  i:laceur cÙ subsis tent  quelques bu-ftes-t6mclns. A i l l eu rs ,  quelques 

placages de formations s u p e r f i c i e l  les 2 ancrcûtemnt  ca l ca i re  su lv5ru len t  

a t i e s t e n t  une ancienne présen,co de cas niveaux sur  l'ensemble des zffkeurements 

gréseux e t  l e u r  eblafion par I 'Qrosion. 

La faible QFaisseur des sols d'Qrosion e t  d e s  rsndzinss typiques 

(Bernard, cp .  c i t . )  comme l'absence de t a r t e  végétat ion couvranta ( v o i r  p. 

rendent bien ccmpte de l ' importance des phBnor!ènes d'Qroslon qui a f f x t e n t  

+cute Is zcne be piedmont. Les surfaces ancrcGtées des t r è s  haut e t  h a t - g l z c i s  

sont la si@ce - d'un décapage .g&néral i s6  dû au r u i s s e l  lement $ i f f u s  $<I2 enc,t-C: 

( 6 )  T r i z e r t  c t  Ki I ìan (1979) prc7c.sen-í- (p .  1041 d'abendonner I *oxgrossicn ru is -  
sel l a n w t  d i f f us ,  imporpre 
par l e  terme r u i s s e l  lement Instable.  Sur  une pente homogBna, Is  i-uissel ¡ c ~ ! i c ~ - l -  
insl-able e s t  pr&é& p a r  l e  ru isse l lsment  d iscont inu e t  p r S c G d ~  Is  ru i sse l l e -  
mknt clmcentré. 

pu?.sc;us 16s fi lets bveau sont b i m  i n d i v i h i s l  is<?_., 



aggravi? par  la formation d'une p e l l i c u l e  da battance sur  les 4-e:rrc.s cu l t i v6es  

(71.. Sur l e  moyen-glacis, l'encroûtement pu lvéru len t  favor ise  I v i n f i  t t r a t i o n  

do l 'eau e t  diminue dcnc la menace de &capage super f i c i e l .  Le bas g lac is -  

terrasse, out re les e f f s t s  du ruissel lement instable,  e s t  a f fac t6  Far un 

ravinement profond de 2 b 3 m dans Ics a l l uv ions  avec p a r f o i s  un i - r a i t  d e  

sc ie  dans I E S  grhs grossiers.  Les cuocis les p lus  importants 6 lz rg issent  leur  

l i t  F a r  sapement des berges. Parfois 6sc?lement, dans les zones ci! la pente 

diminue, i l s  Bpandent Iergement c ~ ~ i m p c r t a n t s  c6nes ca i1 Ioutcux avant  de 

s9encaisscr  b ncluveau (carrés D - I l  e t  E-Ill). Sur les c o l l i n e s  yr&ieuses e t  

les versants de raccordement en t re  les d i vs rs  g lac is ,  les eaux r u i s s e l l e n t  

presqu'entl&rement, I'écculement sid f a i s m t  sur  la roche en p l x e  ou B t ravers  

une m i  nce pe I I i cu I e de, format i ons superf i c i  e I I es, e t  se concentrent i: I c r s  

t r è s  rapidement dans les talwegs. I I s f e n s u i t  une mul t i tude  de ?&¡ tes  i nc i s i cns  

l inGai res c.t un écoulement rap ids  auquel ne svoppose aucun obstecle. 

L c ~  basse plaine, continuatic;n vers l e  S-E du fcssé .=tffcndrt- de Rohia- 
Sblba, sq6i-end 3 l ' e s t  de l a  rou ts  ShcÏt le-Sbiba JusquvB l'Oued Bcu RcuTne, 

c o l l s c t e u r  na ture l  de l'Oued el Ouara e t  de ses t r i b u t a i r e s .  tss a l t i t u d e s  

sont cmpr i ses  en t re  BOO m à l'amont e t  575 2 I s a v a l .  C'est d i r e  ccmbien les 

psntes y scmt faibles (en t re  0,5 e t  0,7 $>.. Du f a i t  de l i :  diminui-icn b ru te le  

de la petite, les oueds d6bouchan-t du 2iedmont Ic rs  des crues depcsent leurs 

a l  l.uvions c a i  1 Icuteuses sous forme de cenes do dh jec t ion  fr&qucïnment ramaniés. 

Ceux-ci scint au ncmbre de 7 sur  le  bassin-versant, les FIUS impcrtants Btant  

ceux d e  l'Oued e l  Hassi ( ca r r6  F- I ) ,  d e  l'Oued a l  Ouara B 591 M d 7 a l t i t u d e  

( ca r r&  G - I I )  e t  de l'Oued es Sennga (cart-& H-Il, J - l i ) .  E n  rikli-tQ, les dirp8ts 

s9effec+uent su r  civancien's &nos du Q u i t s r n s i r e  ri.cent, t r è s  ca i l l cu teux  eux 

aussi - qup i I e s t  ais6 de repgrsr  sur  tes photographias aériannes =- e t  que nGUS 

avons indiques sur  la ca r t z  géomorpholcgique par  leur  textur.2, Apr& a v c i r  

ahandonn6 le p lus  Qrcs de l e u r  charse sur  ces cônes, les cours d'eau gagnent 

ensui ts  Ivexutc; i re de I'Cued Bou Roufna 2 l 'es t ,  en divagant dans le p la ine  

au sGin cio larues vasques peu d6niv-cl6ss mais f a c i l e s  à localiser pz r  la 

t ex tu re  l imono-argileuse des scls q u i  los ccnst i tuent .  Ent rs  ces chenaux 

m I  t?Ci in is ,  les al  luvicms cmt une i-sx+urc. sensibienent homo98ns sur  2 2 3 rr! 

de pro:ondcur e t  surmontent d ' impor tmts  I its 'de blocs e t  da cei I ICUX rduI6s 

?u i sxr i -  v r a i  senb I &  I emsnt 3 mett re an rapport  avec les mat6,ri z:jx dec mc.yocs 

C.IJ !-mit <,Iecis de I a zcne du ~ i ~ + - x m t  non effcndrhe. 

( 7 )  E n  f a i t ,  le pel I i c u l e  de b a t t m c e  f o v c r i s e  surtc.ut I e  ru isse l  I~,-!i~.n-l- hy'ricjue 
- & r 

ef ?:rot??r.e p l u t 6 t  d s  I vab le t lon  iss  S C I S  qui en srnf ?c,urvus. 
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Peu de phénomènes d'ab1 a t1  on noto i  res dans tou te  ce t te  p I a i ne, c.xcept6 

le  dépôt sous forme de cônes des al luvions.grossièt-es des oueds. 

Au t o t a l ,  les carac tér is t iques  physiques de la r6gion ne sont n i  p lus n i  

moins favorables au d6clenchsment de l v é r o s i o n  que dans bien des zonas de  l a  

run is ie  Csntrz le.  Le seul  fac teur  vraiment défavorable 5 une bonne pro tec t ion  des 

t e r r e s  e s t  12 t r è s  f o r t e  pente du bassin versant qui a son po in t  culminant 2, prEs 

de 1300 m, l a  p a r f i e  la p l u s  basse Qtant, 10 km p lus  l o i n  5 580 mp s o i t  une pcnte 

moyenne de p lus  de 7 $. La zone montagneuse dans sa p a r t i e  supéri6ut-e e s t  encore 

b ien couverte p z r  13 végétation, a l o r s  que l a  zone in term6dia i rcp la retomb6e 

p é r i c l i n a l e  e s t  un v 6 r i t e b l e  impluvium qui  c c l  lec te  IFS eaux. L e  piedmont presente 

l u i  eussi de be I 15s surfaces ru isse lantes : glc?cis encroÚtbs et versants de 

raccordment. Les oueds qui  le t raversent  sont en g6n6ral e n c a i s s k  en i re  dos 

berges b ien riettes, constamment s a p é s  e t  ont des pentes tou jours  fo r tes  (2 ,5 5 

3 % l .  Les e8ux dBbouchent donc avec vigueur sur la basse p la ine  et menrcent 5 

terme le p&r-imètrG i r r i g u 5  qui  y e s t  i n s t a l l & .  

I 

2 - POPULATION ET OCCUPATION CU SOL 

2.1. - La popuI? i ion 

La rdgion de Sbiba e s t  f r è s  anciennsmsnt 'peuplée comme I ' a t t os ten t  les 

nombrauses ruines romines  qui pars&" tou te  la zone comprise en t re  Rohis e t  

Sbo ' i f la .  Après une longue période de decadence dont on ignore pratiquement t o u t  

dans la rgGion, c v e s t  au Xo siècle, dgapr& Ibn Haukal, un t e r r o i r  t r è s  r i che  oÙ 

foisonnent les ,jardins i r r igués ,  les wrgers ,  les charnps de csréales e t  de I i n  

e t  oÙ t '$levage e s t  d6vclopp6 ( 8 ) .  

Actuellement, lo bassin vers.tnt d e  IgCued el Ouara e s t  la tone l a  p l u s  

dens6ment peupl& de IE dhl6gation da Sbiba. En 1974, d9apr&s 17mqu&te de la 

Di rec t i on  des Forgts, 380 fami I les t o t a l i s e n t  environ 2000 habi tsnts  y v iva isn t .  

Les c h i f f r e s  actuels peuvent ê t r e  estimes B 3300 habi tants  pour 450 fain¡ I les, le 
pgrlmètt-e i rrique. provoquant I i n s t a l  la-t ion de fami I Ins venant des environs p lus 

desh6ri t6s.  

. 

1-3 densi t6 dc 120 habi tants  au km2 sur  le piedmont e i  dans la plzine, 

t r g s  BlevBe ?our la Tunis ie  Centrals, sPsx?1 iqu$ f a c i  lemant par  1s rassembleimnt 

d ~ s  agr icu l tGurs sutour des zones irr-igukis.e Les fami I les sont en g6n6rol i n s -  

t a l  I6es 1g9 m t r e  l a  montagne qu i  sst-t dc Gzrccurs zu b&t r= i  1 (9) 61 q u i  pouwort  

ab bois de chauffage e t  les champs IrrIgUCk, regroupées en ' p e t i t s  hamoeux de 

4 2 5 m i s o n s  entourees CIC! haies rie c?cius OLI c'c branchages. 

( 8 )  Cl t5  331' 4. F'oncet - 1362, p. 126. 
( 9 )  E? czc i  ril2 1 ~ i - S  les in i -erd ic t ions.  



, 2.2. - LPact iv i i -6 agr ico le  

Les 450 fami I les prhsentes i c i  t i r e n t  leurs ressources de I Pagriculturcc 

e t  de I ph levage. 

i? Secteur T y p  d'occupation I Super f i c ie  ( h a ) '  in 
c 

C6rBa i i CU I t u r a  164 4?,4 
Arbori CU I f u r e  I 81 24,4 

65 19,6 

Fourrage 22 696 

P6rirni3trz i rr iguG ibra ichage 

c 

Cér@a I i cu l t u r s  380 31 $ 3  

Arbor¡ c u l t u r e  8 0,7 

Arbori CU I t u r e  + 57 4,7 

197 l6,2 

i 
&rea I i cu I t u r s  

P i  x!moni- i 
Cactus 

Tsrra ins d e  narcours 5 70 47, I 

52,6 Psrcours 75 4 
, Ej,:;k);> 1 i 

Comms nous Ifavons vu pr&c6dammemt, une v i e i l l e  t r a d i t i o n  d 9 i r r i g e t i o n  par  

des moysns assez rudimentaires (sourcss, p u i t s  e t  d6 t i va t i on  dss eaux de  crue 

des ouec!s) s q o s t  perpétuee jusqu'à nos j ou rs  e t  a fovor is8,  dès 1920, If: d6but 

des t ravaux c ' * i n s t a l l a t i o n  d'un per imètre i r r i g u 6  u t i l i s a n t  les Qaux de l 'oued 

Sbiba. I Is se sont poursu iv is  avec b ien  des v isc iss i tudes,  p a r  diverses extensions, 

jusquvan 1957, date de la const ruct ion du seui.1 de d6r iva t ion  moderne que l 'on 

peut v e i r  su r  I'ouod ei- de 7 s ta t i ons  de pompage disséminées sur  le piedmcnt. 

P a r e l  Ièloment, on proc6dai t  B I ' i n s t a l  l a t i o n  d6f i n i t i v e  du r4seau hydraui ¡que. 

Les surfaces rggul ièrement c u l t i v k s  s?Btendent, en dehors du @rimètre 

d 

i r r i g u 5  su r  toutes les zones ¿u pieclmont ncn encroCt6es par  le c ~ l c z i r ~ .  ( s o l s  du 

Quaternaire r4cent) .  L s  s u p r f i c i e  ag r i co le  u t i  le peut ê t r e  dvslu6s à environ 

1000 ha. 13 densi t6 de l a  populat ion, rnpportée 2 ,cet te  surfaco os? d~ 330 17. 
au km2, co qui représente pour un t e r r o i r  ck Tunis ie  Centrale, iiizma en p z r t i e  

i r r igu6 ,  une t r o p  f o r t e  chzrge. 

i 27 o 4 1 58 1 ' Forgt 
1 ! i Ï 
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La cér6al icul-f-ure couvre au t o t a l  601 ha soit- 6l ,6  $ d e  la super f i c i e  

cult lvi?e. Dans ¡e p j r imè t re  i rr igu6i  el I F ,  occdpe une bonne p a r t i e  des t e r r e s  

qui  pourre ient  $tre consacr6es à d'autres cu l tures,  ce qui  sst ,  à proprement 

Dw le r ,  un8 v & r i t a b l e  aberrat ion.  En f e i t ,  malgré le5 r lsquss cl imat iques qui 

rondent I s  cu l tu re  des cbr8ales a léa to i re  dans l e  centre du pays, les p q s & - t s  

,:!e' ta rbgion, comme tous  ceux das stey;pes t iennent  à produi r e  CU cid moins à 

t e n t e r  28 produi re leurs propres r k s r v e s  en gra ins q u i t t o  à serficr dans le 
$?rimètre i r r i g u Q  a f i n  de sTassurBr une réco l te  quelqu'en s o i t  ie p r ix .  Ce 

f a i t  t r a d u i t  b ien  la méfiance du mcnde de It! p e t i t e  paysmnerie v is-à-vis 

d march6 q u ' f i  jugo &nu6 d s  tou te  s$curit i?. (10). 

En dehGrs bu p6r-im2tt-3 i r r igu6 ,  1.a c 6 r 6 a l ~ c u l t u r e  occupe la FIUS Grande 

p a r k i e  des t e r r e s  cu.lti.v6es, les p lus  marginales Etan t  m&!E labcurées. 

Lva rbo r l cu l tu re  (Dommiors e t  amzndiers), s i  al 1s a ccnnu CES dernières 

3 n n . k  un d6velcppemen-t sensible, sur tou t  dans le p6r imètre irri&, reste 

ce:bclnciont t r 8 s  t imi tée. Sur le ?iedmont, les quelques c l  i v e t t o s  recensdes 

paraissent mel entretenues e t  p u  ;robuctivas. 

l e  maratchage (product ion do pircents e t  de tomates) sembla S i r e  i c i  une 

a c t i v i t C  en p t c i n  dhvetmpement e+ uns des p lus  p r o d u c t r i c a s " ~ P a r ~ e n t  f ra is"pour 

les pet i l -s  peysans du p6rimètt-e i rrigut,.. 

2.3. - LvQlevage 

Lq61evage e s t ,  comme dans de nombreuses zones de Tunis ia  centra le  une 

ressourca inpor tante sinon la  p r i n c i p z l e  pour les habitants. 011 dBncmbre envi ron 

4000 t & t e s  Ge bovins, w i n s  e t  ca;,rins, ce qui repr6sent.o une charge de 3 t ê tes  

d e  beta i  I B t 'ha de parcours. 

Er! mc.yenr?e, chaque famille de l a  r6gion psssède 8 B 10 tz t cs ,  mais en 

f a i t ,  i I y a de grandes in6ga1 i tBs  entre tes grcs ;oss@danSs a t  16s F I U S  Fauvres. 

Les Sescins bu trouoeau sont: en gros estimBs 2 5 m i l l i o n s  dVunitBs fourragères 

p a r  m, 16 per imètre i r r i g u é  nlsn fournissanf x t u e l  lemen-t que 2 m i  I I ions e t  

Dermettant de nour r i  r 1600 bêtes seulement., ( 11 I .  Les rares jacheres m6nagées 

chaque c n n k  dans le contexte d9uno recherche de product ion cias c6r6aies, 

permsttent la nour?r~i.Ture temnorai re d e  quelques cental nes de breb is. 

(10)  I I e s t  v r a i  que le pzysm t m i s i e n  e s t  un t rGs gros Gcnsommateur be c6rGales 
i ) i i i squPen 
;;8r FerSmne et' p a r  ZR.  

pour n c u r r i  r des mcutons. 

&ne r u r z l e  be Tunis ie  Centralg (1!&-1975) on en cc;nson?ins 2c34 kg 

( I l )  En f a i t ,  Ics paysans concoiven+ msl la n@csssi t6  d V ¡ r r i g u ~ r  de 'lIvherbi" 
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k!he en fenant comF$e de CES chiffres, un hectare de psrccurs dc i t  dcnc 
" I  

n o u r r i r  environ 1,5 tGte do b6ta i  I, ce qui e s t  beaucoup trsp pour l e  mzigre 

v5g5tat ion qui  s ' y  d6veloppe. A t t i c  (1977) est ime (p .  601) qufun hectars e s t  

nOcess2it-e pour ta nourrl t-ure d'uno t r e b i s  sur tes parcours sur sc I plccfonr; 

q u i  ont  ccm>l&tewent disparu en T u n i s i e  centrale,  2 heqtare3 sur  16s p a r q w r s  
,-ip3rmaisc blanche ce qu i  e s t  no t ra  eps cd- 4 5 5 heqt?yrs sur les [:arcours 

d P q r " i s c  bl'anclis e t  clqalfa. En tou te  Icgique donc, les Qerrains c k  parccjut7s 

d u  pie&" e t  [-lu d jebe l  ne devralent dcnc assurer l a  subsistence aue de 

300 ovins CU ccpr ins s9ajoutanl- bu l60q betes qui  ?auvent se n c u w l r  qqr le  

Firim8iro i r r iguh.  

f .evmt un t e  I suy>$turage, on csmprend a lors ejs6msn-f ~clu.rc;ucj, malgr6 

les iqd-erelc+icns o f f i c i e l  les, l o  PcrEt e s t  sans cesse a g r c s s k  p s r  les troupeaux 

e t  les hemmes. qui les nccornpqym-ri-. On rencontre a ins i  de maisres vache? e t  des 

moutens jusqu'au sommet du djebal Ej>jouf el Kelb,  B p l u s  63 1200 m dPa l t i t ude ,  

consianment a f f d s  car, redescen,iant chzqus j o u r  dans l a  p la ina  pcur y passer 
la n u i t ,  i l s  :'&pensent tou te  13ur Qnersie BU ccurs d e  pénibles a l l e r s  e t  rt3tours. 

En outre, dc nombrsux troupeeux du chEvres, s'6vanoulssant J i  scr&tement c'ans I d  

naturc I ors <!u passage &s I1autcri  -1-6~'~ parcouren+ à 1 ongueur r: mn+e I es crgtes 

&s . ! jebels sous la garde de bergers patentés. I1 p a r a i t  donc n k e s s a i r s  

d'augmenter les surfaces r6serv5os aux cu l tu res  fourragèrlzs dans l e  p&rim&tre 

i r r i g u e  c f i n  (19 sculager les Fil-.bmonts e t  ta  mmtagne du sur?5turage. 

3 -- LES i NTEBVENT I ONS TECHN.1 QUES 
_I_. 

Au ccurs C'G i a  d k e n n i e  de 1960, de nc.mhrwx ."nagemmts ant i -Gros i fs  c n t  Et5 
exc'cutSs -. ?VE-c une, inggele r6ussi i-u .: , .  dans i-cui-es/les régions do Tunisie. k s t i n 6 s  

avant T r u t  5 prccurer  du t r a v a l  I aux couches les ?lus d5sh6ritéas ?o le FcFu!at¡Gn 

rura ls ,  i Is sPet??barassaicnt c$nérelsment peu dc: ccnsid6rst ians techniques, ce qui 

exp I iqus las dctiucs f r6quents. 

Sur le b e s s i n  versnnt d~ }*cued el Omra et de ses t r i b u t a i r e s ,  CE.UX qui ont Qt6 

ox6cutGs eu ccurs c!a c e t t e  decennle eS k n t  les traces- sGnt encors v i s l b  les, cnt  p r t 6  

sur les  CUE& de la retomb6e p é r i c l i n a l e  a t  sur l a  zone des cn l  l i nes  grQseuses du 
!-, ie-!rqon-f. 
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les v i tesses c!'&coulemnt mais dont i l  ne res te  actuetlement, fauta d fcn t re t ien ,  

que quelques vestiges. I t e s t  v r a i  qug ic i  les e f fe t s  de l a  cruz de 1969 onl- Bt6 

catastrophiques, cbmme dans t o u t  l o  bassin versant du Z6roud. I I est- Qccnomique- 

ment peu rentable dPBr igs r  des ouvr39es an t i -Qros i f s  qui pu'isssnt r & s i s t s r  aux 

Qcoulemshts & x c q t i c n n e l s  ce qui expl ¡qua les brEchesi 

Sur le piedmont, dans l a  zone des c o l l i n e s  gri?seuses, B Ei-& 5difi6 un  
réseau de  banquettes d V i n f i  I t ra t ion , ,  v ê r i t a b l e  h6rQsie s i  I von consid&re l a  

minceur dcis format icns superf ¡ciel les qu i  ne peuvent absolument pas cbsorber les 

quantii-5s d'eau col Iecthes, puisque raposant sur  une roche imperm6aSla. 

mont, CES banquettes sont pratiquemant toutes dbt ru i tes,  les muit ip lc-s ruptures 

ayant souvant donné naissance à d a  p t i t e s  revines qui  enta i  I Ian t  les sr&. 

Actuel le- 

Les i n i t i a t i v e s  pr ises  au cours des ann6es 1960-1970 n'on? donc pas S i 5  

co.uronn6es l e  succès, ce qui n lz ?as i n c i t e  - e t  on l e  comprend a i s h e n t  - les 

paysans du bessin versant 2 envisagsr d*un bon oei 1, t ou te  nGuvel l e  t e n t a t i v e  

PYechnicienneften mat ière ife p ro tec t ion  c o n t r e .  I s i r o s i o n .  

c r6a t ion  d'un pér imètre p u b l j c ' i r r i g u . 2  (PPI )  5 Sbiba e t  annonqai 

dissernent du ;.6rim&tre ex is tan t .  Conime nous 1 vu pl'us haut, 

e t s i t  e t  e s t  encore'msnac6e d e  s t Q r i  ~ i s a t i c n  par  les d6pôts des 3 

grossiar-ss repr ises sur  le  piedmont la Ions des berges des O U G C ~ S  

ont  dGv3 18 Euparavant l e  versant montagneux. 

I 1  devenait donc urgent dvent ranren i re  une ac t ion  de grande 

Li? 21 Septembre 1970, l e  d5cret 5'' 70 - 327 du Journal O f f i c i e l  p o r t a i t  

donc I !c?gran- 

l a  basse p la ine  

I uvions 

dont les eaux 

envergure a f  i n  

c19a;ssyer c'e prot8gsr  las c u l t u r r s  a t  de! restaurer,  dans l a  masur6 d u  possible, 

les t s r r d s  du piedmont. En Mars 1973, te Professeur Raynal, G6osraphe de I 'Univer- 

s i t 5  de Strasbcurg visi- i-ait  l a  @ion e t  pr6cisaI- t  dans son rappGrt (le missiGn, 

qu9 i I conveneit de ne ?!as diSSOCi3r "IF? hinome g6ographique mcntsgne-piedmont 

seul i g n a i t  13 f o r t e  agr.zssivitE c l  imetique 

d i f f i c i l e s  à met t re  en Oeuvre e t  p r6ccn isa i t  

montegne a f i n  de sauver Is piechcnt e t  dven 

dans IBS s c l u t i c n s  d'am6nagement". I 
q u i  renda i t  les sc lu t i ons  techniques 

I ' i n t e r d i c t i c n  pure e t  s imp le  de l a  

in tens i f iczr  son u t i l i s a t i o n .  

En g5ccre;)he soucioux du maint ien des @qui 1 ib res naturels,  R., Raynal 

qm5zi-i- quvune ,?lise en <:?fens s t r i c t s  -:!u ~!~!e!beI Djouf el Kolb scrsi-i- suffismte 

pour l a  r s c o n s t i t u t i s n  d B u n  t a p i s  v4gB-Îa1 a rbus t i f  e t  herbac6 S ?eu prk ccnt inu.  

b!oPons qupi I n 'env issgcz i t  ebsolummi ; :zs l e  reccurs G quelquo rzbc:.ic;r.csnt qu6 

ce s o i t .  

1 



En ce qui concerne I;? pi:dmont, 1.'. Raynal sou l i gna i t  que, p u r  que l a  I 

so lu t i on  de l a  mise en &fens du (:!j&Gl s o i t  acceptée par  Iss pcpulat ions, i l  

é.ta¡ t absolument necessai r e  d e  l e u r  c f f  ri r des compensations p 2 r  scn amhagemsnt : 

rv3rii@d-re i r r i g u é  à I 'aval e t  ac t ion  de vu lgar isa t ion  pour I I i s e t i o n  j u d i -  

cieuse :les compartiments morpho-pEdolcgiques du piedmont encroÛt6. Pcur  conclure, 

i I : f i s i s t 3 i t  su r  Iqimportance des ?rob-lèmss de  res t ruc tu ra t ion  socic-6conomiqus 

don+, on dr5f in i t ive,  dependait i a  succi% des q d r a t i o n s  de l u t t e  cc,r,trc 1'8rosion. 

Quslques temps plus tartcl, para issa i t ,  en Avr i  

E i  rac t i on  cles Forêts du FriinistQr3 de I 9Apr i cu l tu re  e t  

d 'Ass i stence au Deve I oppemenf des Act¡ ons Forest i ères 

de p l u s  de 100 pages acccmpagn6 d e  c z r t ~ s  e? i n t i t u l 6  

p3r im8-re d e  I 'oued 81 Ouara ( S b i b a I B ' .  

1974 sous .1y8gide de l a  

des Pro je ts  FAO-S I DA 

en T u n i s i e ,  un gros rapport  

V r o j d t  c!vex6cutlon sur  l e  

Aprss une Gtude rapide dss conditic:ns physiques du bassin-versant e t  Ce l a  

p m u  I â t i  c;n c e t  ouvrage abordai t  

nouveautb de t a ¡  I le par  rappor t  aux recmmmdations du Pr .  Raynal qui p r k o n i s a i ?  

p l u t õ t  uno mise en dgfens des d j a S e l s .  E?ais, s 'agissent dPun p r c j e t  &"ant d~ 

"for?stierss', i I é t a i t  ccm;r6hsnsible de v c i r  ces derniers sp:I ¡quer teut 
I arsena I des technlques dent i I s  gouvzient disposer. 

I G S  trcvaux de rcbolsement'f 2 exBcuter, 

En mat ière de rebcisement donc, cn ccnsei 1 l a i t  ''1 'amé1 ¡orat ion,  la recons- 

t i t u t i o n  e t  I venrlchissemsnt de l a  f o r 6 t  indépendamment dcs su5v&res mesures qui 

sont nQcsssaires Four la c ~ n ~ s r v e r ' ~ ,  par  I?  p lan ta t i on  de p i n  dvAlep en densl t6 

s u f f i s a n t e  sur l'des gradins simplss eu dans des poquets f ravai  I lés sur  placeaux 

de lm2:'Un compl6man-t de r6g6n6ratlon devai t  G t r c -  apport6 cheque f o i s  que 

Ivsx5cutant  cons ta ta i t  une t rou& dans le f o r i 3  ( s u r  l e  versant exposé au Sud 

sur tou t  ( ? I  1. 

Le secteur de l a  retomb& p 6 r i c l  i n a l e  ik  I2 mcntagnz, la p l u s  gravement 

d6bois6 e t  l e  p lus menaçant à no t re  ssns pour I J a v a I ,  du f a i t  des mmbreuses 

plagss de roche nue e t  des f c r t e s  pentes, & t a i t  curieusement pass6 scus sf lence, 

aucun reboisement n f y  Q tan t  pr6vu e l o r s  que I ' 6 d i f i c a t i o n  de seu¡ Is c!ans les 

talwegs y Q t a i t  pr6conlsée. 

Sur le piedmont, pour le rapport, l v o b j e c t i f  p r i o r i t a i r a  devai t  ê t r e  l a  

~ r o t F i c t i c . n  L'u SCI, les remGdes 3 mott rs  en Geuvre Etant  I-;. rs !x iswc.v t  s t  I E  
p l a n t a t i c n  de ricieaux brise-vent. Les zcms  B rebc iser  en 

6 t 3 i s n t  certographiQes avec minufie an ennexe, les berges ..hs c;u?<s, b isn  6'1 imen- 

tdss sn eau devant &tre p I antges ?':.?ucaZyptw gomphocephaZa. 

4ca&a qnzq~.?gZZc; 
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Dans le périmètre i r r igué ,  les experts de l a  D i rec t ion  des Forêts e t  de 

l a  FAO envisageaient l a  p lan ta t i on  de r ideaux brise-vent, aussi b ien B l a  pé r i -  

phér ie  qu98 l i n t é r i e u r  pour ' 'contrecarrer les e f f e t s  nefastes dus à l 'évapotrans- 

p i r a t i o n  e t  B l q a c t i o n  mécanique du vent mais aussi . . . ' I  pour f o u r n i r  It..: une 

quant i té  appréciable d e  matière l igneuse dont l a  région a grand besoin". I Is 

souhai ta ient  en ou t re  pour c e t t e  ac t i on  f o r e s t l è r e  dans Ie p6r imètre i r r igu6,  

t des services interess& : mais pas ai I leurs, une col laborat ion de la  pa 

O f f  i ce de I ?E levage, OMVVM, PAV. 

Appliquant en ce la les p r inc ipes  Jud ic  

Professeur Raynal, le rapport  de la Di rec t i on  

I a recherche de I 'am4 I ¡o ra t i on  des genres de 

eusement posés pa r  le  t e x t e  du 

des Forêts s v a t t a c h a i t  ensui te  2 

v i e  des habi tants  a f i n  dqessayer 

de diminuer l a  charge supportée pa r  l a  montagne du f a i t  de son e x p l o i t a t i o n  

conTinuel le comme pâturage e t  comma réssrve d e  bois.  Les recommandations 

p r inc ipa les  en ce domaine p o r t a i e n t  s u r  I Pamél iorat ion de la prorjuctfon fourragère 

su r  le piedmont pa r  l a  p lan ta t i on  de cactus inerme et d ' A t A p k x  "en essayant 

de convaincre les populat ions de l i m i t e r  la céréa l i cu l tu re"  e t  l a  prat ique d'un 

assolerrent fourrager sur  le t e r r o i r  i r r i g u é .  

- I I 6tai-f .  en ou t re  proposé d P u t i  l i s e r  l a  product ion fourrag&re du perimètre 

i r r i g u é  pour l 'é levage bovin - ce qui e s t  d iscutable - e t  pour Ivengraissement 

des agneaux. A f i n  de rbdui re les emblavures en céréales su r  le piedmont, i l  6-kai-t 

consei I lé  d v a c c r o Ï t r e  la p r o d u c t i v i t é  des champs de céréales en i r r i g u é .  

9 

Dernier  souhai t  en forme de voeu pisux, développer dans le monde r u r a l  

13 complémentarite5 en t re  zones de parcours e t  pér imètre i r r i g u ê  en nommant un 

coordonateur pour la product ion fourrag&-e en t re  l e  piedmont a t  le pE:rim&tre 

i r r igu6.  

Vaste progremme donc, avec des o b j e c t i f s  ambitieux, parfai tement l6gi t imes 

lorsque I von considère I ' important r a l e  économlque joué par  le per imètre i r r i g u é  

de Sbiba dans ce t te  région de Tun is is  Centrale, v é r i t a b l e  oas is  dans un pays 

c a r a c t i r i s é  pcr l ' i n c e r t i t u d e  climatique e t  l a  p r é c a r i t é  dos r6cottes.  

S i x  ans après la paru t ion  du rappor t  de l a  D i  r ec t i on  des ForGt-s, i I e s t  

a i s 6  de constater  sur  le t e r r a i n  que les o b j s c t i f s  sont l o i n  d 9 n v o i r  &té z t t e i n t s  

dans tous les domaines, aussi b ian pout- Ici reboisement que pour 12 promotion des 

cultur.3.s fourragères. Par contra, ncus avons vu na l t re ,  en 1973, sous I 'ég ide 

de I qOMVVN, gest ionnai re e t  encadreur du pci;,rim&tre; une énorms disue f lanqu& 



i 

18. 

d'un canal, censés I 'un e t  I 

t i o n s  des oueds, c m e  s i  tes responsables de l a  gest ion de ¡'aval avaient 

perdu patience e t  nvava ien t  pas c ru  i 1 9 e f f i c a c i t 6  des travaux réa l i sés  par 

les  responsables de I 'amont, en I voccurence la Di  r e c t i o n  des Forêts. 

protéger les parcel  les i r r i guées  des divaga- 

I I e s t  v r a i  que pour des technic iens confrontés avec des problèmes de 

production ag r i co le  s u r  un périmètre i r r igué,  soucieux d 9 a g i r  efficacement, i I 

é t a i t  d i f f i c l  l e  d 'at tendre fes r é s u l t a t s  de IPaménagement an t i -g ros i f  du 

bassin-versant. En somme, OMVVM e t  For6l-s ne raisonnaient pas su ivant  les mêmes 

c r i t è r e s  de temps, ce qui  expl ique l a  construct ion de l a  digue de protect ion.  

Car dans l a  mon-bagne e t  s u r  l e  piedmont, les travaux e n t r e p r i s  se sont 

déroulés avec lenteur, b ien souvent du f a i t  de l a  fa ib lesse des c r é d i t s  qui 

l eu r  é t a i e n t  al loués, 1 t a fa1 l u  parer  souvent au p lus  pressé. S i  bien que l e  

b i  Ian peut ê t r e  considéré comme t r è s  mince. 

4 - BI LAN ET PERSPECTI VES 

- 4.1. - Dans l e  secteur montagneux, les act ions ent repr ises pa r  les 

technic iens de l a  D i r e c t i o n  des Forêts o n t  donné des r é s u l t a t s  p o s i t i f s .  

4.1.1. II---- - Pour l a  p a r t i e  sommitale occupée par  l a  forêt ,  la correct ion 

des rav ins qui  dévalent dans t o u t e  l a  combe, a é t é  ef fectuée au moyen 

de seul I s  en p i e r r e s  sèches b ien ancrés dans les berges e t  peut ê t r e  

consldér6e comme un succès. En e f f e t ,  les brêches sont t r è s  rares e t  

les s e u i l s  on t  parfaitement rempli l eu r  rôle en piègeant en amont des 

quant i tés considérables de mat6riaux. Derr ière chacun d'entre eux, 

c ' es t  maintenant un v é r i t a b l e  p e t l t  r e p l a t  qui s v e s t  formé, s i  bien que 

l e  cours des rav ins e s t  actuel  lement une succession de marches 

d 'escal iers  qui  diminue beaucoup les v i tesses d'écoulement. 

Moyennant l a  p l a n t a t i o n  de quelques p ins  dvAlep su r  chaque replat ,  nous 

s m e s  persuadés que les écoulements deviendraient pratiquement 

i nex i s tan ts  . 
Reste l e  problème préoccupant de ta formation de quelques zones de 

lvbad-landsll e t  l a  pr6sence su r  Ie versant expos6 au sud de glissements 

en pialiche, phénomhes qui, s 9  i I s  ne sont pas c i r consc r i t s ,  r isquent  de 

~ ~ 6 t e n d t - e  de plus en plus. 

En ce qui concerne les "bad- 

l e  même t ra i tement  que pour 

chaque p e t i t e  rav ine de seu¡ 

andsr', i I conviendrai t  de leur  app l  iquer 

es rav ins élémental res, cgest-à-di re  equip& 

s en p ie r res  sèches a f i n  de l i m i t e r  les 
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v i tesses dPécoulement e t  I venfoncement du I It dans les formations g6ologfques 

marneuses. Les versants devraient en ou t re  ê t r e  s tab i  1 ises par  I a p l an ta t i on  

serrée d'une espèce qui assure une bonne couverture. Hadri e t  Tschinkel (1976) 

apr& p)usleurs années d9essafs en Tun is ie  Centrale, ont mont& qu'dtr-ipzer: 
haZ?hus, A t A p l e x  nwrnnuZaria e t  AtripZex gzauca donnent de bons résu l t a t s  e t  

son+ par t i cu l iè rement  b ien  adaptés aux condi t ions Qcologlques t r è s  rudes des 

terrai n i  marneux. 

Dans le cas des gl issements en planches, seule l a  mise en dgfens s t r 1  c te  des 

zones affectées, poss ib le  parce qu'el  les sont  dvextenslon I imitée, cofnbinée 

avec la p l a n t a t i o n  d'espèces arborées bren adaptées permeth-al t  de l i m i t e r  

l eu r  emprise. Mals ce la  pose le d é l i c a t  problème de l a  p lan ta t i on  du p i n  d'Alep 

e t  de sa r6uss i te  dans des zones apparemment favorables, mals qui après examen 

se révè len t  y ê t r e  peu propices. Car des e f f o r t s  de reboisement ont  é t6  déployés 

e t  l e  sont  encore, mais les r é s u l t a t s  sont  extdmement décevants, sinon catas- 

trophiques. Ainsi, des p lan ta t ions  en poquets ef fectuées en 1978 sur  le haut 

versant du Djouf e l  KeIb dans un secteur t r è s  c l a i r  e t  de pente relat ivement 

for te  (nord du car r6  C - V I  n'ont  donne aucun résu l ta t ,  Les Jeunes p lan ts  de 

p6pin iêre n * o n t  pas supporté l a  chaleur e t  la sécheresse de IPQt6 su r  ce versant 

exposé au sud, s i  b ien  qu' i  I n'en subsis te que 1 b 2 % après deux années. La 

quest ion se pose donc de savo i r  s i  l e  p i n  d v A l e p  e s t  l'espèce l a  mieux adap-tée 

2 ce genre de condit ions, lorsque les formations s u p e r f i c i e l l e s  sont  peu 

6palsses sur  l a  roche en place e t  ne peuvent emmagasiner suffisamment d'eau 

pour assurer la su rv ie  des jeunes p lan ts  pour tant  peu exigeants. I I  e s t  en 

ou t re  f rappant de no te r  que, s u r  ce versant, le p i n  d'Alep ne se r8génère plus, 

c m e  si nous é t i ons  actuel  lement en présence dPune f r a g i  le f o r ê t  re l ique.  

Ffhus haZepens<s ne semble donc pouvoir  reprendre ds façon sa t i s fa i san te  que 

lorsque ¡es réserves hydriques du so l  sont importantes, cmme c 'es t  l e  cas 

sur  l e  versant exposé au nord, ob les formatlons s u p e r f i c l e l l e s  sont t r è s  

épai sses. 

S i  I 'on veut cont i  nuer I 'expérience de reboisement avec c e t t e  espèce su r l e  

versant sec, i I convient donc d 'acc ro i t re  les réserves hydriques du sol, 

non pas en piégeant l 'eau de r r i è re  des banquettes d t i n f l l t r a t i o n ,  vouQes B 

I'échec car reposant sur  l a  roche en place, ma is  en const ru isant  une 

succession de murettes en p ier res,  p a r a l l è l e s  aux courbes de niveau e t  en 

amont desquel les s'accumuleront des mat6riaux f i n s  apportés par  l e  ruissel lement.  

On cons t ru i ra  donc a ins i  un v é r i t a b l e  sol d'apport sur  lequel i l  sera ensui te  

poss ib le  d'entreprendre une re fo res ta t i on  avec quelque chance de succ&s. 
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Evidemment, une mise en defens pe rmet t ra i t  de résoudre l e  problème e t  de v o i r  

progressivement se d e n s i f i e r  l e  couvert vég6tal au so l .  Mals, dans le contexts 

actuel, m6me s i  e l  l e  e s t  imposée par  les rGglements, e l  l e  ne peut sérieusernent 

ê t r e  envisagée. On a vu p lus haut les pressions que l a  f o r ê t  s u b i t  de l a  p a r t  

des troupeaux e t  des hommes. Malgré l a  présence su r  place de gardlens, 1 1  e s t  

quasiment impossible d s 6 v i t e r  les déprédations e t  c 9 e s t  a i n s i  que progresslVement 

des genévriers centenaires, des p ins d'Alep de b e l l e  venue disparaissent sous l a  

hache du bûcheron ou du charbonnier. Car comment maintenir  i n t e r d i t e  l a  seule 

f o r ê t  de l a  région a lo rs  que les populat ions du piedmont e t  du p i r i m è t r e  I r r i g u é  

y t rouvent l e  bo i s  de chauffage e t  de cu is ine e t  un complément de ressources 

dans la cuet I l e t t e  du romarin pour l a  d i s t i  I la t ion .  On ass is te  même 2 l a  

na1 ssance, su r  l e  haut piedmont de v é r l  t ab  les "marchands de boi s" qul , n ' & - a n t  

pss p r o p r i é t a i  res su r  l e  pér imètre i r r i gué ,  servent d9 interrnédlai res en t re  les 

f e l l a h s  de l a  p la ine  e t  l e  djebel f o r e s t i e r .  Moyennant un paiement sous forme 

de piments, de tomates ou de t o u t  aut re p r o d u i t  mararcher, TIS fournlssent les 

paysans de I s a v a l  en bois  de chauffage ou en charbon de bols, en béné f i c lan t  de 

. 

l a  p a s s i v i t é  p lus  ou moins complice des gardeç. I1 s u f f i t  de v o i r  l a  grosseur 

des tas  de branchages e t  de t roncs empi lés 3 prox imi té  de l eu r  maison pour se 

rendre compte de Ivirnportance de l e u r  a c t f v i t 6 .  

S i  l v o n  veut l i m i t e r  sérieusement les dégâts subls par l a  forêt ,  I l  faut, nous 

semble-t-i l , commencer p a r  i n t e r d i r e  purement e t  simplement l a  c u e i l l e t t e  du 

romarin de façon à f a i r e  prendre conscience aux habi tants  que l e  masslf f o r e s t i e r  

e s t  soumis B des servitudes. Ou t re ' ce t  aspect, une t e l l e  mesure é v i t e r a i t  que, 

chaque année, les secteurs les plus accessibles de la'montagne ne so ient  

dépoui 116s .d9une p a r t i e  de l eu r  couverture végétale au sol, mais aussi l i m i t e r a i t  

les  coupes dqarbres car l a  cue¡ I l e t t e  s'accompagne tou jours de l a  c o n s t i t u t i o n  

d'une réserve de bois.  

.. 

Mais d'autres mesures que nous proposerons p lus lo in,  devront sulvre, touchant 

i3 des modi f icat ions p lus  profondes des a c t i v i t é s  de l a  populat ion si l'on veut 

a r r i v e r  2 une diminut ion sensib le  de la presslon subie actuellement par l'amont. 

4.1.2. --__-- - Sur le f l a n c  de l a  montagne, retombée p é r i c l i n a l e  du massff (carrés 

C-II - I l l ,  D - I l l  - I V  - V, E - I V  - V I ,  nous avons vu que les oueds avaient 

é té  équlpés, au cours de l a  décennie 60, de puissants s e u i l s  en p le r res  sèches 

dont i l  ne reste actuellement, faute dPentret ien,  que.quelques vestiges. Tout 

i c i  e s t  donc reprendre. 

La région e s t  considér6e par l e  rappor t  FAO - SIDA de 1974 comme impropre ?, t ou te  

action fores-t lère du f a i t  "de l a  pente t r è s  f o r t e  e t  du caractère squelet t ique 

des solss'. Rappelons que c e t t e  zone dom-¡ne directement l e  piedmont et, du f a i t  de 

L 
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sa nudfté,  col i e c t e  e f  f [cacement les eaux p 

pour l e  pér imètre i r r i g u e  géré pa r  I OOMVVM. 

t e n t e r  quelques act ions ant i -érostves étayé 

à grande échel l e  (1/5.000 par  exemple). 

i l  conviendra i t  en p a r t i c u ¡ i e r  de r é é d i f i e r  

. 

uv ia les  e t  cons t i tue  donc une menace 

I I p a r a r t  donc indispensable d'y 

s au besoin par  une etude préalab le 

tous les seu1 Is d é t r u i t s  au couks de 

l a  crue de 1969 a f i n  de diminuer les v i tesses d'écoulement dans les oueds. 

La p lan ta t i on  d'espèces arborées peut ê t r e  également envisagée par tou t  ob les 

formations s u p e r f i c i e l  les sont  encore présentes, - d'où I 
grande éche l le  pour les l o c a l i s e r  - l e  long des versants ou su r  les quelques 

lambeaux de ter rasses qul subs is tent  dans les talwegs. Après a v o l r  l o c a l i s é  les 

d i f f é ren ts  placages de c a i l l o u t i s  des formations de pente e t  les aff leurements 

marneux, on p o u r r a i t  f avo r i se r  l a  formation d'un sol d fappor t  par  l a  const ruct ion 

de murettes en p ie r res  sèches dont l e  matériau ne manque pas, e t  de r r i è re  

lesquel les sera ien t  plantées des espèces appropriées : p i n  d'Alep qui  ne peut 

réuss i r  que dans ces condi t ions ou Acacia sp. dans i e  fond des va l  lées. 

l i t é  d9une ca r te  2 

Etant  donné l a  nud i té  du secteur e t  ¡ ' é t a t  de dégradation t r è s  poussé du couvert 

végétal, r i e n  de sér ieux ne pourra ê t r e  en t rep r i s  sans une mlse en défens s t r i c t e .  

- 4.2. - 
malgré l e  programme ambit ieux proposé en 1974. Rappelons que les o b j e c t l f s  

poursu iv is  é t a i e n t  une diminut ion des super f i c ies  cu l t i vées  en céréales, l a  pian- 

t a t i o n  de vergers 

cactus, l e  reboisement en acacias e t  en eucalyptus e t  l a  p lan ta t i on  de br lse-vents 

a f i n  de f o u r n i r  du bols  2 l a  population, I I  f a u t  b ien reconnartre qu'acl-uellement, 

aucun de ces o b j e c t i f s  n v a  é té  a t t e i n t .  Mais i l  f a u t  aussi admettre que les 

d i f f i c u l t é s  n 'ont  pas manqué, les pr inc ipa les  rés idant  dans un s t a t u t  f onc ie r  

assez mal dé f in i ,  mais aussi, dans un manque de vu lgar isa t ion  e t  de "dialogue*' 

qui  ent rarnent  une I n e r t i e  sinon une h o s t i l i t é  de l a  populat ion à I 'égard des 

aménagements proposés. 

Rappelons que l a  cé réa l i cu l tu re  couvre 31,3 % de l a  s u p e r f l c i e  du piedmont e t  que 

c e t t e  a c t l v i t 6  s'étend r6gul ièrement pour s a t i s f a i r e  B Igauto-consommation d'une 

populat ion de p lus  en p lus  nombreuse. L v u t t l i s a t i o n  du t r a c t e u r  permet au paysan 

d'augmenter 5 bon compte - du moins Cui semble-t- i l  - les super f i c tes  cu l t i vées  

Sur l e  piedmont, peu de travaux on t  é té  réa l i sés  par  l a  D i rec t i on  des Forêts, 

d'amandiers ou d f o l i v f e r s ,  l a  constitution de p lan ta t ions  de 

e t  de gr ignoter  peu B peu les t e r r a i n s  de parcours co l  i e c t i f s .  I I peut se targuer  

ensufte, su ivant  l e  v i e i l  adage selon lequel i a  t e r r e  e s t  à c e l u i  qui  l a  cu l t i ve ,  

de posséder des t e r r e s  pour lesquel les i l  s e r a i t  b ien incapable de produi re des 

ti t r e s  de propr ié té.  Dans ce contexte de ccurse à I 'appropri a t ¡  on, ? I devient donc 

de p lus  en p lus  d i f f i c i l e  de met t re  en oeuvre t o u t  aménagement an t i -é ros i f ,  q u ' I l  



s o f t  mécanique ou biologique, Les paysans considèrent même que les lntervent1ons 

de p lus  en p lus  s o l l i c i t é e s ,  cons t i tuent  pour eux des servi tudes in to lé rab les  

parce qupà leu r  avis, e l l e s  peuvent préparer une mise en défens u l t6 r feure .  

I I e s t  donc parfai tement compréhensible que les i n te rvent lons  techniques a len t  e t 6  

i c i  f o r t  dlscrEttes. Nous avons vu p lus  haut que I 'ac t ion  des services concernés 

s v é t a i t  portée avant t o u t  sur  l a  const ruct ion de banquettes d f  l n f i  l t r a t l o n  dans 

l e  sec-teur de S i d i  Naceur, sur des formatlons s u p e r f i c i e l  les t r & s  minces e t  qu'el le 
aval t ,  de ce f a i t ,  abouti à un échec. Ultérleurement, dans l a  même zone, des s e u l l s  

en p ie r res  sèches avaient é t6  é d i f i é s  dans les rav ins.  Malheureusement, cons t ru i t s  

en grès f r i ab le ,  Ils ont  l i t t é ra lemen t  fondu sous l p a c t i o n  de iPhumidi tQ e t  on t  

cédé en sér ie ,  s i  b ien  que t o u t  e s t  b reprendre l e  long des p e t i t s  oueds. LI convlen- 

d r a l t  d s u t i  I l s e r ,  pour. l a  ré fect ion,  des matériaux ca lca i res  qui ne manquent pas 

2 proxlmi-f-6, 5 l a  surface des d ivers  g lac is .  

3 
. techníques prat iquées sur  les t e r r e s  col lect lves,  de p lus  en p lus  rgdui tes e t  donc 

Dans l a  p a r t f e  aval du piedmont, quelques p lan ta t lons  de cactus o n t  ef fect lvement 

vu l e  j o u r  mals demandent actuel  lement une régéneration e f f i cace .  Mais, pour que 

tou te  ac t ion  su r  l e  piedmont a i t  quelques chances de r6ussi te,  II fau t  quvau 

préalab le l e  problème de I f  opposi t ion p lus  ou moins la tente des paysans aux 

aménagements s o l t  r6solu e t  seule une mutation profonde des menta l i tés 5 t r ave rs  

une r6organisat ion des a c t i v i t é s  agr ico les peut y about l r .  Sur les g l a c l s  encroûtés 

du Quaternaire ancien e t  moyen, les cu l tu res  de céréales sur  des sols squelet t iques 

reposant su r  l a  croûte c a l c a i r e  o n t  des rendements t r è s  f a i b l e s  pour ne pas d i r e  

inex is tan ts .  On peut donc consldérirr que ces un i tés  ne sont pas cu l t i vab les .  Ce 

sont  d ' a i  I leurs dsanciens t e r r a i n s  col l e c t i f s  t r a d i t i o n n e l  lement réservés au pacage. 

I I  convient donc de l e u r  redonner leur  vocat ion premlère en les améliorant par  l a  

p l a n t a t i o n  de cactus en l ignes qui  diminueront les e f f e t s  du ruissel lement Instable.  

c. 

s 

Les bas g l a c i s  du Quaternai re  &ent sont, aux yeux des- paysans, les mei I leures 

t e r r e s  5 b l é  du piedmont, e t  ce l l es  qui permettent les p lus  b e l l e s  réco l tes  

d'amandes. Seule l a  c l ô t u r e  des parce l les  par  des haies de cactus p o u r r a i t  ê t r e  

envisagée pour l i m i t e r  un peu les e f f e t s  du ru isse l lement  d i f f u s  su r  des pentes 

qui ne sont  pas nég11geables. 

Les co l t f nes  gréseuses de l a  région de Sidl Naceur ne por ten t  pratiquement p lus  

de t a p i s  vegetal e t  sont  pour tant  constamment pãturées par  les troupeaux. 

Lvépa¡sseur des formations s u p e r f i c i e l  les n y e s t  pas su f f i san te  pour envisager 

l a  r 6 a l i s a t i o n  de p lantat ions,  de quelque type que ce so i t .  Une mise en d6fens 

s8vère semble donc i név i tab le  s i  Ifon veut que l a  v6gétat ion se d e n s l f i e  progres- 

sivement e t  puisse o f f r i r ,  après quelques annses, des possibilités fourraggres 

s é r i  euses. 
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Les versants de raccordement entre ¡es d i f f é ren ts  niveaux de a lac ls  sont par fo is  

cu l t i vés  en céréales lorsque les pentes sont faibles, mais plus fréquemment 

réservés au bétai  I, I Is ont  ét6 p a r t i e l  lement aménagés en banquettes sans que 

1 Poperation a i t  é té  couronn&de succès, car I vépaisseur des formations super- 

f i c i e l  les grossières e s t  t rop  f a i b l e  pour pouvoir emmagasiner un excès d'eau. 

Vers l 'aval du piedmont, c 'est  sur ce t te  un i té  qu'ont été réal isées de bel les 

plantat ions de cactus qu i?  ayant vie¡ I li, ont  besoin dvê t re  rggénérées, Tous 

les versants de raccordement pourraient B t re  Qgalement plantés a f i n  de diminuer 

le  ruissellement e t  apporter un complément fourrager non n6gligeable pour les 

per i  odes de sécheresse. 

Mais l e  périmètre i r r i g u é  restera constamment menacé p a r  les crues t a n t  que ne 

sera pas r a l e n t i  lsécoulement dans les oueds qui t raversent l e  piedmont. Ce sont 

de gros ouvrages q u ' i l  faut  e d i f i e r  Tci s i  l 'on veut qu f ¡ l s  puissent supporter 

les crues car les pentes longitudinales sont fo r tes  (5 6 $) e t  les l i t s  ont une 

dizaine de mètres de large. Seuls des seu¡ Is gabionnés nous semblent pouvoir ê t r e  

ef f icaces. Encore faut - i  I q u o i s  soient solidement implantés dans les berges e t  

q u ' i l s  reposent sur le  substrat  rocheux e t  non pas sur des formatlons meubles. 

Une prospection pas à pas permettra de loca l i ser  les s i t e s  favorables. Sur l'Oued 

e l  Hassi, nous avons a ins i  recensé 20 s i t e s  posslb les sur 4 km de cours entre l a  

montagne e t  l a  basse p aine. I 
espèces f i x a t r i c e s  l e  ong des 

9 

- 4.3. - La basse plaine, domain 

conviendrait  dans l e  même temps de p lanter  des 

berges : cactus, acacias e t  eucalyptus par exemple. 

dv in tervent ion de lvOMVVM e s t  formée par un ensemble 

de cônes de dgject ion cai i louteux anciens, situés hors périmètre frr lgué, préc6dant 

une zone d'épandaga des eaux de crue, b granulométrle f ine, sur laquel le sont , 

ins ta l lées  les cul tures i r r iguées. 

C'est en bordure de l a  p la ine que l v in te rven t ion  technique 

marque le paysage. Les oueds qui t raversent l e  piedmont déposant, comme nous l'avons 

a l e  plus fortement 

mentionné p .  10, dPlmportantes quant i tés d'al luvions s t W  les sur les champs 

irr¡gu6s, I OMVVM a en t rep r i s '  l e  creusement dvun canal de dér ivat fon des eaux 

d'une digue bordière de protect ion a f i n  de les acheminer, après un t r a j e t  comp 

( v o i r  carte géomorphoiogique), jusqu'b l'Oued Bou RouIne, a f f l uen t  d e  l'Oued e 

Hattab. Ce canal, débutant à l ' a l t i t u d e  de 598 m. b l'oued E I  Hassi, co l lec te  

e t  

exe 

es 

eaux de plusieurs oueds qui descendent du djebel dont l'Oued E t f a l ,  I loued e l  Ouara 

e t  I 'oued es Senaga pour abou-tir au rad ie r  de l a  p i s te  Sbiba - Hadjei' el Ai'oun 

B l ' a l t i t u d e  de 573 m. D9une largeur de 3 à 4 m. e t  d'une profondeur de 2, 1 1  a 

une pente moyenne de 0,47 $. Pour l a  diminuer encore, 7 chutes, t o t a l i s a n t  une 

hauteur de environ 7 m. sont actuellement réal isées ou en voie d'achèvement, 
c 
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s i  bien que l a  pente réel  l e  du I it du canal entre les chutes e s t  peu 

de 0,34 $. Rappelons que l a  pente moyenne des oueds qui t raversa ient  auparavant 

isolément l e  périmètre i r r i g u é  é t a i t  de 0,8 k .  Pour év i te r  que les oueds e l  Hassl 

e t  E t f a l  ne débouchent perpendi cul a i  rement à I 'ouvrage e t  ne causent des dégâts 

par sapement de l a  base de l a  digue, IIOMVVM a f a i t  creuser un canal de raccorde- 

ment obl lque dont l a  pente pour l'oued E t f a l  es t  de 3,42 % a lors  que 

naturel  le  du cane sur lequel d lvaguai t  l'oued e s t  de 2,3 $. 

différente 

l a  pente 

On a donc rassemblé en un seul cours des oueds qui coulalent séparément auparavant 

e t  donc favor lsé l a  concentratlon, lors des crues, d'importants déblts. Mals de ce 

f a i t  également, on a considérablement dlminué l a  pente p a r  a l  longement des dlstances 

à parcour l r  jusqu'â l gexu to i re  e t  augmenté les risques de dépôt dans le canal des 

al luvions qul s'épanda1ent jusque là, à la surface des cônes. En outre, I 'accrols-  

sement de I a pente dans les canaux de raccordement de I 'Oued e l  Hassi e t  de I 'Oued 

E t f a l  nous semble l n t rodu l re  un dangereux facteur de déséquil ibre pour ceux-ci. 

I I  parar t  en e f f e t  tné ludab le  q u ? I l  y a l t ,  à ce niveau une vigoureuse repr lse 

d'éroslon e t  un épandage d ' a l  luvions accru dans l e  canal. Le cône de l'Oued e l  Ouara, 

creusé par le canal qul  le recoupe, sublra lu t  aussi à court  terme des remanlements 

qui entrarneront. progressivement un comb4emen-t du b i e f  du canal s i t u é  lmmédl atement 

en aval. Un exhaussement general du l i t  du canal e s t  donc 5 craindre b bref  délai .  

Seules de t r è s  grandes crues provoqueraient une chasse e f f i cace  des al luvlons mals 

r isqueraient également de déborder par dessus l a  digue du f a i t  de' I 'exhaussement. 

I I  e s t  a lors  possible que l a  digue cède e t  que l e  f l o t  a lns l  Ilbét-6 endommage 

gravement le périmètre I rr lgué. 

I I semble donc absolument Impérat i f  de prévo i r  un curage régu l le r  du canal e t  ceci 

ne peut évidemment se f a l r e  qupavec des engins mécaniques du type pelleteuse. 

5 - CONCLUS f ON 

On l e  voit, les d i f fé ren tes  actlons à,entreprendre n'ont de chance de réuss i r  que 

s i  l 'on supprime les charges insupportables en b é t a i l  que subissent l a  montagne e t  l e  

pledmont e t  qui seront responsables à plus ou molns long terme de I 'Bclalrclssement 

l r réve rs lb le  de l a  végétation e t  de sa d ispar i t ion.  Cola pose le  dé l l ca t  problème d'une 

intervent ion qui cons ls te ra i t  à dlmlnuer I ' e f f e c t i f  des ovins e t  des caprins, auprès 

de fe l lahs  qui sont sentimentalement t r è s  attachés 5 leur  troupeau. 

Plusleurs a l ternat ives peuvent ê t r e  envlsagées en l a  matière, toutes plus ou moins 

rea I i stes. 
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La premlère cons ls te ra i t  b mettre en defens une bonne p a r t i e  du djebel e t  b 
I n te rd i re  purement e t  slmplement l e  pacage dans les zones actuel lement ' les  plus 

dégradées (dans l a  p a r t i e  In tem&d ia i re  par exemple). Mais une +e l l e  mesure ne peut 

ê t r e  miso en oeuvre que patiemment préparée e t  ne peut ê t r e  rentable qu'à long terme. 

Pour qu'el Le a i t  des chances d 'ê t re  admise par l a  population, i I convlent de procéder 

p a r  étape e t  d ' lns ta l  l e r  d'abot'd une ou plusieurs parcel les de démonstratlon, de 

,quelques hectares, soigneusement clôturées e t  gardées qui auralent a lns l  valeur 

d'exemple (12). 

Mals une mise en défens ne peut réuss i r  que si e l  le  e s t  considérée com& 

temporaire, aussi b ien par  ceux qul l a  mettent en oeuvre que p a r  ceux quf en 

subissent d'abord les Inconvénients. La p r l va t l on  de jouissance d'un espace col l e c t l f  

e t  le  manque 2 gagner qui en résu l te  doivent ê t r e  atténués par l ' oc t ro i  aux fe l lahs  

de compensations en nature ou en esp&ces relayées peu b peu par lqouverture progres- 

s ive e t  programmée des zones mises en défens. 

Cela suppose donc une ro ta t ion  pastorale bien dé f in ie  quf ne peu$ ê t r e  sérieu- 

sement envisagée que sur un eqace  beaucoup plus vaste que l e  p e t i t  bassin versant 

de lsOued e l  Ouara e t  donc, I 'élaboration, au niveau régional, d'une po l l t l que  

concertée de l'élevage. Soulignons dans ce t te  optique, l a  complémentarit6 exemplalre 

entre les zones montagneuses qui bénéf ic ient  de préc ip l ta t ions  assez abondantes 
e t  le  fossé de Rohia-Sbiba qui j o u l t  de bonnes p o s s l b i l i t ~ s  d ' i r r l ga t l on .  

La seconde al ternat ive,  qui r e j o i n t  en p a r t i e  les ob jec t i f s  poursufvls par 

l a  première, cons is te ra i t  à entreprendre en e f f o r t  tn tens l f  pour l e  développement 

des cul tures fourragères dans le  périmètre I rrfgué. 

f 

Actuel lement, I'OMVVM ten te  de développer ce genre de spéculation, mais I I 

fau t  bien avouer que les résu l ta ts  restent médiocres car d'autres cu l tures (no~amment 

l e  mararchage), apparaissent comme beaucoup plus rentables b court  terme aux yeux 

des paysans. I I y a donc Ùn vér i tab le  e f f o r t  de vu lgar isat lon b ent.reprendre dans 

ce domaine en ne perdant pas de vue que l a  promotion des cul tures fourragères d o l t  

avo l r  pour but, non pas d'fntrodulre, comme c 'est  actuellement le cas, de nouvelles 

races bovines, mais de fou rn i r  une nour r i tu re  suf f isante aux ovins du bassin versant. 

Mats, comme le  précise Poncet (19621, " i l  e s t  vain de rebolser les pentes, 

dséquiper des terrasses, de t racer  des canaux, de construi re-des barrages, de prévo.fr 

des I r r iga t ions ,  des rotat lons de cultures, de ca lcu ler  des budgets, de r é p a r t i r  

a co l lec-  des Investissements... sans f a i r e  in te rven i r  I'6lément déc is l f ,  qui e s t  

- t i v i té  humalne" e t  c v e s t  bien I à  l e  p lus d i f f i c i l e .  

4 

(12) Dans d'au-tres réglons du pays, f I e s t  vraf p lus arrosées, de t e l  les 
ont donné de bons' résu I t a t s  comme à Al'n Draham (va l  Iée des A t a t f a )  
région de Béja. 

parcel les 
ou dans l a  



En ce qui concerne les  serv ices bchnlques, un c e r t a i n  nombre de barrfères 
I 

doivent ê t r e  lev& car  e l  les  provoquent 11incompr6hensIon mutuel le. Dans le cas de 
l'Oued e l  Ouara, 1 I semble absolument nécessaire que l'organisme de gest lon du 
pér imètre I r r t gué  t r a v a i  I le en I Ia ison  é t r o i t e  avec I *organisme chargé de l a  

défense du bassin versant contre I 'éros ion.  I I  f au t  en ou t re  que chaque technicien, 

à quelque service? qu ' i  1 appartienne, s o l t  parfai tement conscient que I ' exp lo i t a t i on  

du t e r r o i r  p a r  les paysans répond à une loglque hé r i t ée  de prat iques ancestrales, 

qui n 'es t  pas forcément conforme à l a  logique %xhnlclennel' ( 1 3 ) .  I I  e s t  donc 

parfai tement compr6henslble que les In tervent ions se heur tent  5 une cer ta ine  

host1 I ité de l a  p a r t  du monde paysan e t  qug i I s o i t  p a r f o i s  bien d l f f i c l  le, même 

par  l e  dlalogue sur  le t e r ra in ,  de f a i r e  d i spa ra r t re  l a  meflance vis-à-vis de 

technlques apportées de I 'extérieur. 

Mais r l e n  de durable ne pourra ê t r e  mis en oeuvre également sans un 
changement profond des menta it& paysannes e t  c ' es t  b ien 15 l a  tdche l a  p lus  

ardue i5 r é a l l s e r .  Car comment modf f fer  les a t t i t u d e s  e t  les comportements v¡s-8w¡s 

du troupeau, v is-à-vis du pér mètre i r r i gué ,  vis-2-vls de l a  céréal Icu l tu re ,  

v is-à-vis des in te rvent ions  des serv ices techniques ? Ces questlons, que nous 

la isserons sans réponses, ne peuvent ê t r e  résolues - nous semble-t- l l  - sans une 

mutation en profondeur des systèmes socto-économiques de l a  région. 

i 

- 5  
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(13) Vo i r  i3 ce s u j e t  e t  B t l t r e  d'exemple, MARCHAL (J.Y.) - 1978 - L'espace des 
technlc iens e t  ce lu i  des paysans. H i s t o i r e  d'un périmètre a n t i é r o s l f  en 
Haute-Vol t a .  
Actes du Col loque de Ouagadougou (4-8 Déc. 1978). Ma f t r l se  de lpespace agra i re  
e t  dGveloppement en Afr ique t r o p i c a l e .  Logfque paysanne e t  r a t t o n a l i t é  
technique. Mémoires ORSTOM, no 89, pp. 245-256. 
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