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AVANT - PROPOS 

Les 3, 4, 5 e t  6 Mars 1979, des p l u i e s  v io len tes  svaba t ta ien t  sur  

l e  Sud de l a  Tunis ie  dans l a  région de Médenine e t  sur  l a  chaine de montagnes 

formée au Nord par  i e  Djebel Matmata e t  au Sud par  l e  Djebel Demmer. 

En que I ques heures, 1 i n f  ras t ruc tu re  r o u t  i ère s u b i t  des dégâts cons i- 

dé rab I es, notamment su r  les axes MQden i'ne-Gabès e t  Méden i ne-Ben i Kheddache 

oÙ de nombreux rad ie rs  fu ren t  en p a r t i e  ou totalement dé t ru i t s .  Sur lsOued 

Morra, cours aval de I 'Öued Metameur, un barrage de dé r i va t i on  des eaux de 

crue f u t  p a r t i e l  lement d6trui-t  pa r  le f l o t  (GIRARD - 1979). 

Ces dégâts, b ien que spectaculaires, ne fu ren t  en f a i t  que -très 

ponctuels. Par contre, dans l e  domaine de l a  p e t i t e  hydraul ique t r a d i t i o n n e l -  

lement mise en oeuvre dans l a  région, I'ensemb-le des ouvrages, aussi bien dans 

la p l a i n e  de l a  D j e f f a r a  que dans les montagnes, f u t  gravement touché par 

c e t  épisode pluvieux. Le Journal f'IPActionll dans son Qdi t ion spéciale du 

3 Mai 1979 consacrée 5 l a  rQgion de Médenine évoquait la destruct ion de 

8.832 digues e t  tabias dans l a  délégat ion de Beni Kheddache e t  de 12.662 

dans c e l l e  de Tataouine. 

Dans i e  Checkhat de Ksar Hal louf  (délégat ion de Beni Kheddache), 

1.832 digues e t  "tabiasf '  f u ren t  endommagées e t  57 maisons t rog lodytes 

sqeffondrèrent,  les dég2ts é t a n t  évalu& par l e  cheikh du v i l l a g e  à 

. 295.000 dinars ( I ) .  

D'aprBs "I 'Action", dans les  deux délégations de Tataouiiie e t  de . 

Beni Kheddache, 890 hab i ta t i ons  furent  détrui tes,  100 c i te rnes  publiques 

ou pr ivées comblées par 13 t e r r e  apportée par  l e  ru isse I lement, 1.400 

ki lomètres de p i s t e s  agr ico les gravement endommagées e t  7.600 ov ins e t  

l aque l l e  les c h i f f r e s  fon t  défaut, n ' a i t  &6 aussi gravement touchée. 

. .  capr ins tues. Nul doute que l a  délégat ion vo i s ine  de Rhoumrassene pour . .  

A l a  demande du Di recteur  des Ressources en Eau e t  en Sol du M in i s tè re  

de I Ag ri Cu I ture, nous tenterons d * éva I uer les dégâts si-'? i s  par  1 es ouvrages 

de p e t i t e  hydraul ¡que a g r i c o l e  t r a d i t i o n n e l  l e  e t  essaierons de dhterminer 

leurs po in ts  de fa ib lesse  après a v o i r  Qtudié les condi t ions c l imat iques q u i  
on t  rGgn6 dans le Sud au dQbut du mois de Mars 1979. 

( 1 )  i 'hoignage recue i l  l i  b Ksar Ha l l ou f  le 23 A v r i l  1979 
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FIGURE 1 : SlTÙATlONS BAROMETRIQUES GENERALES. D’après les Bulletins 

quotidiens de renseignements mét&orologiques de l’Institut National de la Météorologie 
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1 .1 ,  - S i t u a t l o n  météorologique. 

Les p l u i e s  des 3 ,  4, 5 e t  Ei Mars 1979, su r tou t  importantes les 4 e t  5 

é t é  engendrées par une s i t u a t  i on mGt6Òm I og i que fréquente dans I e 

Tun i s  i en. 

Une per turbat ion saharienne, formée à l a  s u i t e  d'une i n 4 l - t t " t I m  d ' a i r  

d su r  l e  Sahara a lgé r ien  ( f i g .  1 )  se déplace vers l ' E s t  e t  a t t e i n t  l a  

ter ranée l e  3 Mars dans l a  région du Gol fe  de Gabès. Réalimentée en a i r  

d venant du N-NE, e l  l e  expose l a  Tunis ie  du Sud 2 un courant du N.E. 

rechargé en humidité B son contdct  avec l a  Méditerranée. Les grandes quan-kités 

d'eau absorbées en mer se déversent a l o r s  su r  I es régions abordées, I i n f  t uence 

de lvorographie se t radu isan t  par des p l u i e s  beaucoup p lus  f o r t e s  sur  les 

r e l i e f s  que dans la p l a i n e  de l a  Djef fara.  

,- 

La grande m a j o r i t é  des p r é c i p i t a t i o n s  enreg is t rées  au Sud de l a  

Dorsale a pour o r i g i n e  une t e l l e  s i t u a t i o n  météorologique (KASSAB F. - 1977 ; 

KASSAB A. - 1970) en p a r t i c u l i e r  en Fév r ie r  1975 (100 mm s u r  l e  piedinont e t  

dans l a  région de Matmata), en Mars 1917, 1918 e t  1933 (210 mm 3 Médenine 

en Mars 19331, en SeptembreYOctobre l969 (147,l mn B Médenine du 5 au 7 

Octobre, 150 mm autour du Golfe de Bou Grara l e  6 Octobre). 

, .  
1.2. - Pluviométr ie . 

Les p r é c i p i t a t i o n s  qu i . se  sont abattues sur  l a  région les 3, 4, 5, 

6 Mars 1979 sont véritablement except ionnel les en ce sens que, pour maintes 

stat ions,  e l l e s  se rapprochent des quant i tés moyennes annuelles. A Médenine, 

par  exemple, oÙ Ia moyenne annuelle e s f  de 1'44 mm' (FERSI - 19781, i ¡  est 
tombé 120 mm en t r o i s  jours.  Plus au Nord, 2 Matmata, l a  t o t a l i t é  des-120 mm 

e s t  tombée en une seule journ6.e ( l e  5 Mars) a l o r s  que l a  moyenne annuel le 
e s t  de 222 mm ( F E R S I - -  1978). 

La c a r t e  des. isohyètes (2) ( f i g u r e  2)  montre bien l a  r é p a r t i t i o n  des 

quant i tés de p l u i e  autour dPun noyau de peu sup6rîeur B 200 mm s i t u é  ent re 

les l o c a l i t &  de Beni Kheddache e t  de . .  Rhoumrassene. Au Nord de l a  région, les  

pluies décroissent rapidement p u i s q u * i l  n 'est  d-ombé que 27 mm 2 Gabès. P a r  

coni-re, à ivOuest e t  au Sud, ¡es l o c a l i t é s  de B i r  Soltqne, Ksar Rhiiane e t  

(21 ;.Izus remercions MM. FERSI (D.ROEOS. Gab&s),ei' GHANNOUCHI (D.R.E.S. Tunis) 
pour les  renseignements pluviom6t.riques q u * i  I s  nous ant aimablement 
communiquh. 





5. 

M DOU 

ZERK I NE 

EL MAY (DJERBA 

REMADA 

MARETH 

KSAR RH 1 LANE 

BEN GARDANE 

ZARZ I S 

MATMATA 

B I R  LAHMAR 

MEDEN I NE 

TATAOU I NE 

IGAR DJEDID 

KSAR HALLOUF 

RHOUMRASSENE 
BEN I MEDDACHE 

. Remada, s i tuées aux por tes du Sahara, o n t  t ou tes  enregis t re  des quant i tés 

superieures à 60 mm. Une bonne p a r t i e , d e  la 
Zarz is  a reçu des p l u i e s  superieures b 100 mm e t  Ben Gardane, non l o i n  de 

l a  f ront iè . re  lybienne e n r e g i s t r a i t  encore p l u s  de 90 mm. 

p la ine  de l a  D j e f f a r a  jusqu'à 

Les e f f e t s  morphologiques Importants d e  ces p l u i e s  sont dus en grande 

p a r t i e  2 l e u r  in tens i té ,  mais aussi au f a i t  qu 'e l les se sont abattues sur un 

sol  préalablement humecté par  des averses tombées durant l a  semaine du 24 

Fév r ie r  au 2 Mars. Le tableau I montre qu 'e l l es  o n t  é t 6  importantes dans 

t o u t e  ta région s i t uée  e n t r e  Matmata e t  Tataouine. 

Pluies du 
24/2 au 2/3 

25,O 

54,5 

53,5 

24,4 

70,O 

19,5 

32,4 

31,5 

65,O 

41,5 

51 ,A 

32,5 

48,9 

70,7 

37,O 

64# O 

46, O 

51 ,O 
54,2 

64,4 

65,O 

70,O 

92,5 

106,3 

120,o 

119,6 

160,9 

200, o 

117,O 

123,O 

l69,8 

203 6 

71 ,O 

105,5 

107,7 

88,8 

135,0 
89,5 

124,9 

137,8 

185,0 

158,5 - 

171,Z 

155,5 

209,8 

240 o 5 

237, o 
267,B 

Tableau I - P lu ies  du 24 F é v r i e r  au 6 Mars 1979 



6. 

Au t o t a l ,  en deux épisodes pluvieux, t o u t e  l a  p la ine  de l a  D je f fa ra  

a reçu des p l u i e s  nettement supér ieures'à 100 mm, y compris l v Î l e  de Djerba,. 

t e s  montagnes, dans leur  p a r t i e  centrale, recevaient dans l e  &me temps 

sensiblement p lus  de 200 mm, les quant i tés enregistrges dépassant largement l a  

p l u v i o s i t é  moyenne annuelle. 

L v e f f e t  de Isorographie sur  l e  volume des pluies, soul igné pour l a  

région par  TIXERONT en 1961 est, au cours de I répisode du début Mars, p a r t i -  

cul ièrement net  ( f i g u r e  3 ) .  Les masses d ' a i r  humide, en provenance de l a  

Méditerranée,rencontrent perpendiculairement les corniches ca l ca i res  des 

d jebels  qui  forment une b a r r i è r e  N.S. quasi continue jusqu9à la région de 

Tataouine, s 'é lèvent e t  déversent Ià une quan t i t é  dqeau beaucoup p lus  Impor- 

t a n t e  (204mm 2 Beni Kheddache) que dans l a  p l a i n e  de l a  D j e f f a r a  (120 mm à 

MQdenine). Sur l e  revers saharien, l e  Dahar, au con t ra i reo  l a  p l u v i o s i t é  va 

en s v a f f a i b l i s s a n t  progressivemeni- (70 mm Ksar Rhllane). 

Nous manquons malheureusement de données exhaustives sur  les i n tens i tés  

instantanées, seul le poste de Médenine é t a n t  équipé d'un pluviographe enre- 

g i s t r e u r .  I I a u r a i t  é té  dlune grande u t i l i t é  de pouvoir  disposer de ce genre 

de renseignements pour l a  zone qui, du f a i t  des f o r t e s  pluies,  a subi les 

dégâts les p l u s  importants. L'enregistrement de MQdenine permet cependant 

d 9 a v o i r  une bonne idée su r  les  i n t e n s i t é s  des averses qui se sont déversées 

su r  l a  Djeffara.  Dans son rappor t  de tournée dans ie  Sud, GIRARD (op. c i t . )  

precise que " l es  i n t e n s i t é s  des p r é c i p i t a t i o n s  mesurées à Médenine (P=119,8 mm) 

o n t  a t t e l n t  70 mm/h en 5 minutes,; 31,6 mm/h en 30 minutes ; 23,6 mm/h en 

60 minutes ; 17,8 mm/h en 2 heures. En 6 heures, i l  e s t  tombé 75,7 mm. Ces 

p r é c i p i t a t i o n s  o n t  débuté par deux averses de 10 minutes chacune 2 4 h e t  2 

5 h l e  4 au matin. La p l u i e  intense (31,6 mm/h ?)  ... e s t  tombée de 

20h25 2 23 h." Les i n t e n s i t é s  o n t  &té, à n o t r e  avis, encore p lus f o r t e s  si 
l 'on en juge par l e s  dégâts constatés. 

Malgré l e  manque r e l a t i f  de données sur les intensi tés,  une bonne idée 
sur  l a  v ic lence des p r 6 c i p i t a t l o n s  peut nous êTre fou rn ie  par  les quant i tés 

j ou rna l i è res  enregistrées aux d i f f é r e n t s  postes pluviométriques (Tableau II). 

Meden ¡ne, malgré les f o r t e s  i n t e n s i t é s  instantan6es mesurGes, p a r a i t  

a v o i r  une i n t e n s i t é  j o u r n a l i è r e  maximum f a i b l e  (100,9 mm) 5 côté des s ta t i ons  

s i tu6es en montagne : 120 mm B Matma'ra, 158,5 2 Ksar Hal louf ,  148 å Rhoum- 

rassene e t  185,9 mm B Beni Kheddache I 



FIGURE 3: PROFILS TOPOGRAPHIQUE ET PLUVlOMETRlQUE COMPARES (Pluies des 3-4-5 Mare 1 
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M DOU 

ZERK1 NE 

EL MAY 

REMADA 

MARETH 
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MATMATA 

BIR LAHMAR 

MEDEN I NE 
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P l u i e  du 
3 Mars 

P l u i e  du 
4 Mars 

46, O 
- 

15,7 

48,3 
- 

53, O 
19,o 

89,8 
- 

19,o 

100,9 

6, 6 

123,O 

158,5 

148,O 
- 

5 Mars 6 'Mars 

- 
51 ,O 

38,5 

3 # 3  
65, O 

- 
73,5 

120, o 

2*9 

8' 

98,O 

- 
144,O 

490 
52,O 

185,9 

Tableau I I  - Quant i tés de p l u i e  j ou rna l i è res  

8. 

I ntens i t é  
journal ¡ère 
nax i mum 

46, O 

51 ,O 

38,5 
48,3 

65,O 

53,O 

73,5 

89, a 
120,o 

100,9 

98,O 

12390 

144,O 

158,5 

148,O 

185,9 

De t e l l e s  p l u i e s  j ou rna l i è res  sont évidemment exceptionnelles. Pour 

Medenine, les journées pour lesquel les on a en reg is t ré  p lus  de 80 mm sont 

t r è s  rares pour ne pas d i r e  inex is tantes (FERSI - Op. c i t . )  puisque sur  

58 années dvobservat ion le seule s v e s t  p rodu i te  en 1932-1933, année qui  a v a i t  

é t é  par t icu l ièrement  pluvieuse (449 mm). 

A Matma-ta, elles sont beaucoup p lus  fréquentes. En e f f e t ,  sur  66 années 

dsobservation, on en dénombre 12 dont t r o i s  pour ta  seule année 1932-1933 

(A92,3 mm de p l u v i o s i t é  annuelle). 

Les volumes déversés en Mars 1979 sur les f o r t e s  pentes des djebels, 

o n t  engendré des Qcou I ements catastrophiques, responsables des d6gâts occa- 

sionné's non seulement aux ouvrages de p e t i t e  hydraul ique rurale,  mais aussi  

à I V i n f  ras t ruc tu re  rou t i è re .  
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9. 

S e l m  GIRARD (op. c i t . ) ,  la crue de 19Cued Koutine a u r a i t  Qt6 semblable 

A c e l l e  de 1969, l a  p l u s  f o r t e  ayant é t 6  c e l l e  de 1933. Sur le revers Ouest 

de la chaifie des Matnata, les déb i ts  maximum des Oueds Zmsrtene e t  Krecheb 

aura ient  é t 6  respectivement d'environ 1000 m3/s e t  2000 m3/s. Le vclume des 
eaux accumul6es dans l a  Gareth b u  F l i d j a  B Ksar Rhi lane é t a i t  &valu6 2 

30 m i l l i o n s  de m3,le niveau de l 'eau d'après les  habitants, é tan t  sensible- 
.e 19 Avr i  I ,  p lus  d9un mois après les crues, ¡ I 
cuvette, des quant i tés d9eau inpcrtantes, 

rnent le mênia q u V m  1933. 

r e s t a i t  encore dans c e t t e  

C'est  donc vé r i t ab  ement un événemen-t p luviométr ique exceptionnel 

q u v a  vécu le Sud Tunisien, comparable en b ien  des pc in ts  2 c e l u i  d e  1933 

e t  de l o in  sup6r ieur aux 6pisodes p luv ieux enregis t rés en t re  c e t t e  dato e t  

1979. 

La populat ion ag r i co le  de  l a  région 8 ressent i  c e t  Qvénement comme 

un traumatisme majeur. Mai sons effondrées, trcupeaux d6cimés e t  su r tou t  digues 

el- tabias r i6trui-k o n t  pari-é un rude coup à une économie ag r i co le  dejà 

préca i re. 

Les aménagements de p e t i t e  hydraul ique du Sud t u n i s i e n  sont bien connus. 

Mais paradoxaloment, ils n'ont  donne l i e u  à aucune Qtude vbr i tablement 

approfondie. De nombreux auteurs les  mentionnent dans leurs  travaux, mais 

sans en soul igner  jamais la grande importance économique. 

dans 

Tun i s 

En 1912, PERVINQUIERE s ignale l a  présence de " ja rd ins  s u r  barrages" 

a rGgion de Tataouine. 

Plus près de nous, en 1961, DESPOIS dans son magis t ra l  ouvrage sur  la 
e expl ique que, dans le Sud tun is ien,  " les  p lu ies  sont su f f i san tes  pour 

provoquer, avec l e  relief, un r u i s s e l  lement, b r u t a l  e t  accidentel ,  certes, 

mais dont les ssmOntagnards'l o n t  su t i r e r  p a r t i  pour l e u r  agr icu l ture11 ( p .  69). 
Pour c e t  auteur, I ' é d i f i c a t i o n  de murettes, de p e t i t e s  digues qui  re t iennent  

les eaux et der r i&-e  lesquel les on c u l t i v e  les  o l i v i e r s ,  f i g u i e r s  e t  pslmiers 



(en p la ine) ,  cons t i tue  un des t r a i t s  essent ie ls  de l a  c i v i l i s a t i o n  des 

"Djebal ia" du Sud, Berbères peu arabisi is re fug i k  dans les montagnes l o r s  

des diverses invasions arabes. 

Dans sa thèse datant de 1975, 6OUREAU d é c r i t  ce type dPam6nagements 
avec un assez grand luxe de d 5 t a i l  e t  en donne une c a r t e  de r d p a r t i t i o n  dans 

l a  rQgion de Tataouine (Djebel Demer). I l  montre b ien que l a  c réa t ion  de 

t e l s  ouvrages a rgpondu 2 un besoin pour les paysans du Sud, dvacc ro Î t re  ' 

I eur5 sur f  aces cu I ti vées. 

Mais les techniques employées ne sont pas propres au Sud tun is ien.  E l l e s  

sont mises en oeuvre par tou t  en zone a r ide  e t  semi-aride, mais aussi dans les 

pays 2 c l ima t  t rop i ca l ,  chaque f o i s  que le sol ne s u f f i t  plus, sans travaux 

importants, à n o u r r i r  des populat ions entassées dans des zones refuges. Ceest  

l e  cas par  exemple au Yémen du Nord ou au Togo, en Afr ique de tvOuest, chez 
l es  populat ions kabré où tes pentes même t r è s  for tes,  sont amjnagges en 

terrasses. 

En Tunisie, les amgnagements de talwegs n'ont pas eu l i e u  seulement 

dans les montagnes de l a  région des blatmata. TIXERONT (1961) en retrouve l a  

t race  dans les Djebels Bou Hedma e t  Ben Younès. Au Djebel Semama, en Tunis ie  

Centrale maintes va l lées  Qta ient  équipGes, vraisemblablement à Ifépoque 

romaine, de  p e t i t s  barr'ages en p ie r res  qui  re tena ien t  un sol  Qpais. 

I s s a g i s s a i t  donc, par  les techniques employ6es, de f a i r e  p rodu i re  au 

sol p l u s  q u ' i l  ne l e  pouvai t  sans ê t r e  amhagé. 

Dans l e  Sud tunis ien,  les cond i t ions  de sécu r i t é  a l l a n t  en s'améliorant, 

les amgnagements de tatwegs co lon isent  la p la ine  de l a  D je f fa ra  (DESPOIS - 
op. c i t . )  e t  occupent tes p e t i t e s  vall6es 14gèrement encaiss6es dans les 

g l a c i s  encroûtés. Depuis l a  grande sècheresse des années 1946-1947 qu i  a 

durement touché les populat ions de l a  plaine, se m u l t i p l i e  une deuxième type 

dgam6nagement apparenti! au t rad i t i onne l ,  l a  digue sur  g l a c i s  qui  permet en 
amont, l a  c réa t ion  d'un vaste champ. 

I I  p a r a i t  donc logique de d i s t i nguer  les ouvrages t r a d i t i o n n e l s  des 

ouvrages p lus  r6cents qui  co lon isent  le bas pays. 



1 1 .  

11.1. - Les aménagements de p e t i t e  hydraul ique t r a d i t i o n n e l l e  

S i  les aménagements de ce type sont  pr6sents dans l a  p la ine  de la 
Djef fara,  c Q e s t  su r tou t  dans les d jebels  qu*on en rencontre l e  p lus e t  q u ' i l  

f a u t  y chercher les types les p l u s  perfect ionnés. En e f f e t ,  s i ,  su r  l e  

piedmont de la région de MQdenine, i l s  occupent un c e r t a i n  nombre de p e t i t e s  

va l l ées  jusquQaux alentours du Gol fe  de Bou Grara, dans les massifs montagneux, 

i l s  co lon isent  chaque talweg, m6me l e  p lus Q t r o i t ,  l e  ja lonnant dPune coulée 

de végétat ion ob les couronnes v e r t  sombre des o l i v i e r s ,  1.e pâle f e u i l l a g e  des 

f i g u i e r s  contrastent  viotemment avec l ' a r i d i t é  prononcée des versants qui les 

dom i nen t. 

La r 6 p a r t i t i o n  des ouvrages répond avant t o u t  2 des c r i t è r e s  p luv io-  

métriques. En e f f e t ,  vers IPOuest, sur  l e  Dahar, au-delà de l a  l igne de cr i%? 

pr inc ipa le,  i a  p l u v i o s i t é  diminuant rapidement, l e s  talwegs des oueds ne sont 

p lus équlpés que sur queiques ki lom&tres ITIXERONT - op. 

des p l u i e s  s u r  le revers ne permet d T a i l l e u r s  aucune a c t i v i t é  a g r i c o l e  

permanente. 

t a  ra re té  

Mais Isabondance des p r é c i p i t a t i o n s  ne semble pas ê t r e  l e  seul facteur  

de r é p a r t i t i o n  des 'sjessour" dans la chaine de rrtontagnes. Encore f a u t - i l  

que les  p l u i e s  qui s 'abat tent  sur l e s  r e l i e f s  puissent éroder suffisamment 

de matériaux meubles pour que, d e r r i è r e  chaque retenue, s'accumule un sol 

6pa i s. 

l a t i o n s  t r è s  épaisses de matériaux a r g i  lo-sableux dOorigine 601 ienne ou 

a l l u v i a l e  (DESPOIS - op. c i t . ) ,  que l 'on rencontrera les paysages agra i res 

les p ius  accomplis, chaque p e t i t e  vallee é t a n t  a l o r s  f ract ionnee en une 

mu l t i t ude  de pel- i ts champs en terrasses. 

C'est sur les a f f  I eurements de I imons a nodu les ca l ca i  res, accumu- 

r 

Lvaménagement des va l l ées  consis te donc en I ' é d i f i c a t i o n ,  génération 

après génération, de barrages en t rave rs  du fond des'oueds a f i n  de re ten i r ,  

de piéger en amont un so l  de p lus  en p lus épais amené par  l e  ruissel lement 

e t  des réserves dveau su f f i san tes  pour permettre la  c u l t u r e  arbustive, mais 

aussi l a  ceréal ¡cu l ture.  

(3)JIXERONT montre su r  une excel lente ca r te  que l a  l i m i t e  Ouest des aménage- 
ments dgborde légèrement par dessus l a  l i gne  de c r ê t e  depuis TamezPet au 
N. jusqupB Beni Kheddache. Plus au Sud, dans l a  région de Guermessa e t  de 
Douiret, i 2  ou la  chaÎne de montagne e s t  t r è s  nettement dédouSl6e, l a  
l i m i t e  e s t  p lus d i f f i c i l e  à t race r .  

. 
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W 

Le barrage ou Y a b i a " (  5; .. . ) pour l e  terme l e  p lus gQnBral, 

appelé aussi "ketra" ( d J d 6  ) lorsqu i I e s t  de t.ai I l e  rgduite, e s t  

c o n s t r u i t  l e  p lus  fréquemment en t e r r e  prélevée au fond de l a  va l l ée  ou sur  

les versants. Certaines p a r t i e s  requièrent  cependant l v u t i l i s a t i o n  de p ie r res  

que l 'on prélève à proximité.  

( 4 )  

Ils peuvent a v o i r  jusqu's une centaine de mètres de longueur dans les  va l iges 

les p ius  larges mais p lus  fréquemment quelques dizaines de mètres de long. 

Leur p r o f i l  en t rave rs  e s t  grossièrement t rapézoïdal  ( f i g .  41, l a  t a b i a  é t a n t  

année vers I f a v a l  par  un mur de p ie r res  sèches p lus  ou moins puissant 

appel6 9 1 ~ i r r a s v (  4- ) . Lvavers, lfouajahT'( -3) e t  l e  revers, "gfao 

( d u - )  de l a  t a b i a  sont colonisés par  la végétat ion herbacée dont l e  

réseau rac ina i re  accroÎ t  encore i a  coh6sion de l'ensemble. Le sommet, llrassl' 

( W I J )  ou f l thbabal f (L-+bj  su ivant  les régions, u t i l i s 6  comme sen t ie r  

permet de passer aisément d'un versant à I l a u t r e .  I l  joue en ou t re  l e  r ô l e  

d'exce I I en t  observatoi  r e  I o r s  de I a survei 1 I ance des réco I t e s  de cér6a I es 

contre les oiseaux. 

La hauteur des barrages v a r i e  de deux 5 c inq  mètres en général . 

c 

Derr iè re  l a  t a b i a  s'accumulent au cours du temps des volumes importants 

de matériaux meubles, limons e t  sables arrachés au versant par  l e  ru i sse l te -  

ment, mais p a r f o i s  aussi, lorsqu'une t a b i s  cède immédiatement en amont, 

matériaux p l u s  g ross ie rs  qui viennent recouv r i r  e t  s t é r i l i s e r  l e  sol cul t r lvé 

Le " jesser" { 
importantes, une p e t i t e  nappe phréat ique se créant temporairement après l e s  

p lu ies .  Pa r fo i s  même, on a c c r o i t  I 'a l  ¡mentation en eau en co l  l ec tan t  ce l  le-cl 
sur  l e  versant au moyen de murettes qu i  gu ident  Iv6coulement vers l a  parce l le .  

L v a g r i c u l t e u r  a donc l a  poss ib i  l i t é ,  ,par ce système, de se I ¡v re r  b des 

(5 1 

,+ ) a i n s i  créé emmagasine en ou t re  des quant i tés d'eau 

cu l tu res  exigeantes en eau q u ' i l  ne p o u r r a i t  pas t e n t e r  sans aménagement 

hydraul ique sous un t e l  c l imat .  O l i v ie rs ,  f i gu ie rs ,  grenadiers, amandiers, 

mais aussi cu l tu res  annuelles de 190rge, des p e t i t s  pois, des l e n t i l l e s ,  des 

fèves e t  des pastèques-donnent à chaque talweg un aspect constamment verdoyant. 

( 4 )  Dans l a  région de Beni Kheddache subsis tent  les vest iges dv6normesfYabias1f 

(5) Parfois,  l v a g r i c u l t e u r  laboure l e  versant dominant immédiatement son champ 

qui o n t  une quinzaine de mètres de haut s t  dont l ' o r i g i n e  res te  enigmatique. 

a f  i n  de i a v o r i s e r  I e décapage p a r  l e  r u i s s e l  lement e t  donc acc ro i t re  les 
quant i tSs de t e r r e  piègees en ar r iGre  de sa;%bias? 



jesser ou k l i s s  rass 

FIGURE 4: Profil d'une tabia et de son jesser 
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Mais,af i n  de pouvoi r r é s i s t e r  aux p I us f o r t e s  aversesp le système des 

tab ias a 6 t 6  doté de p lus ieu rs  types de déversoirs. 

t e  déversoir  l a t é r a l  ( f i g .  51, "menfess"( p-& ) e s t  mgnag6 3 une ou 

aux deux extrêmités de la lltabiall, 5 scn contact  avec les versants. I I 

consis te en général, en une saignée incurvée dont le seu i l  se s i t u e  l e  p lus  

fréquemment au niveau du t i e r s  supérieur de l a  digue. I I  permet B l 'eau en 

excès de ss6couler  vers les  lljessourv' de l 'aval,  car  i l  s ' a g i t  aussi de 

menager une correcte a l imentat ion en eau aux pa rce l l es  s i tuées p lus  bas. Les 
surplus qui  svécoulent  sur l e  versant par ce type de déversoir  perdent 

beaucoup de l eu r  énergfe au cours de l eu r  t r a j e t  sur celu i -c i ,e t  ne provoquent 

donc pas de dégâts en a r r i v a n t  dans I e "jesser" de I 'aval. 

La culée v e r t i c a l e  du déversoir  qui  s*appuye su r  l a  lltabiall e s t  souvent 

formée par un mur de p i e r r e s  sèches. Mais i I arrive aussi quPel le ne solt pas 

protégée. Dans b ien des cas également, le s e u i l  déversanf- e s t  arm6 par u n e  
couche de grosses p i e r r e s  sèches a f i n  d 9 é v i t e r  I '&osion ravinante. 

I I ne p a r a i t  pas y a v o i r  de l o i  b ien prQcise quant b l a  presence su r  

chaque " tabia" d'un ou deux déversoirs de type  "menfess". Tout au p l u s  peut- 

on noter, sans que ce là  s o i t  une loi absolue, que les p lus  grandes sont 

équipées de deux d6versoirs. Par fo is  même, des digues 6quipées dvun seul 

llmenfesstl se vo ien t  dotées au f i l  du temps d'un deuxième, l e  premier ayant 

ét6 jugé i n s a t i s f a i s a n t .  

Au t o t a l ,  d 'après 'not re enqugte, l a  technique du déversoir  de type 

"menfessl' e s t  l a  p l u s  employée puisque 60 % des ouvrages v i s i t é s  dans l a  

zone des montagnes en sont 6quipGs. 

Le déversoir  cen t ra l  ( f i g .  51, lvmasraf'(d.,t-) dont 38 

"tabiasq1 sont munies, e s t  beaucoup p lus  d i f f i c i l e  5 cons t ru i ro  e t  demande 

beaucoup p lus  dvinvestissements en t r a v a i l  et en matériaux. I I  consiste B 

i n s t a l l e r  au m i l i e u  de l a  digue, en t re  deux culées en p i e r r e s  sèches ou en 

maçonnerie, un seu i l  déversant dont l a  p a r t i e  aval e s t  formée de p i e r r e s  

t a i l l é e s  disposées en e s c a l i e r  a f i n  de b r i s e r  l 'énergie d e  l'eau. 

des 

D'après les  paysans, u n , t e I  type dvouvrage n 'est  pas c o n s t r u i t  habi- 

tuel lement par eux mais représente p l u t ô t  une innovat ion i n t r o d u i t e  par les 

pouvoirs publics depuis un d e m i - s i k j e  environ. Aussi est-il p l u s  ou inoins 

bien accuei I I i par  les  "djebal ia'!. Car, pour qu' i I puisse res i  s t e r  aux p I us 

f o r t e s  crues, i I f a u t  q u ' i l  s o i t  assis sur  une barre rocheuse dure a f i n  



menfess 

FIGURE 5 : Tabias et déversoirs 
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d v é v i t e r  les a f fou i l lements  - ce qui e s t  rarement l e  cas - e t  q t i * i I  s o i t  

suffisamment dimensionné pour permettre I'écoulement de l 'eau sans que les  

cul6es so ien t  minées. En outre, a l o r s  que le déversoi r  "menfess" peut par- 

faitement s v é l a r g i r  naturel lement par  éros ion l a t é r a l e  du versant ( l o r s q u ' i t  

e s t  revêtu de format ions s u p e r f i c i e l  les meubles) l o r s  des crues exceptionnel les 

l e  lourd llmasrafll, arm6 de solides culées v e r t i c a l e s  ne peut pas, s ' i l  e s t  

lnsuf f  isamment large, évacuer assez dPeau e t  provoque a l o r s  la rupture de 

I a "tab i asr. 

On v o i t  donc par  19exposé de ces quelques considérations, combien 

le sys-l-<:me des fljeesourlF t r a d u i t  de l a  p a r t  des paysans, une p a r f a i t e  

ma i t r i se  de I vSau, empiriquement acquise, générat ion après g6nération. Car 

t o u t  i c i  rés ide dans l a  recherche dvun é q u i l i b r e  p réca i re  en t re  l e s  avantages 

r e t i r é s  pa r  un piègeage optimum de I veau e t  de l a  t e r r e  e t  les r isquss en- 

courrus par  I es "tab i assr. 

En e f fe t ,  s i  les  s e u i l s  des déversoirs sont placés t r o p  haut ou s i  

l e  déverso i r  lui-même n 'es t  pas suffisamment large, l 'eau emmagasinée au cours 

d e  l a  crue r isque de miner l a  digue. e t  de provoquer une breche qui, pa r  

Brosion régressive, évacuera une bonne p a r t i e  de la t e r r e  du srjesserfl. En 
outre, la rup ture  d*une V-abiaVs ent rarne presqu' inévitablement l a  rupture 

de celles qui  sont s i tuées en aval .  

Si au contra i re ,  les  s e u i l s  des déver 

s.¡ tes déversoirs sont t r o p  larges, i l  y aura p 

de sol e t  la product ion du 'ljessergl sera jugée 

du f a i t  du manque d'eau. 

Le maint ien d9un t e l  système exige un 

oPrs sont plac6s t r o p  bas ou 

égeage i n s u f f i s a n t  d'eau e t  

nsa t is fa isan te  pa r  l e  fe l lah,  

e f f o r t  permaneni- de la p a r t  

des agr icu l teurs .  Réfect ion des seui ls ,  colmatage des brêchas dues au ru i sse l -  

lement, des t e r r i e r s  de rongeurs, rééd i f  ¡cat ion des murs de soutènement, 

sur6 lévat ion progressive du f a i t e  de l a  t a b i a  e t  des seu l l s  des d6versoirs 

occupent l e  paysan après les réco l tes  dvét6.  

Hélas, comme neus l e  verrons p lus  loin, de nombreuses va l lées sont 

abandonnées, révélant  des tab ias  effondrées e t  des rav ins  i3 nouveau a c t i f s  

dans des t e r r e s  anciennement cu l t i vées .  Cves t  donc t o u t  un mode de mise en 

va leur  des t e r r e s  du Sud qui d i s p a r a t t  progressivement, remplac6 par  d'autres 

a c t i v i t 6 s  jug6es p lus  lucrat ives.  
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11.2. - Les emprunts récents b l a  technique t rad i t i onne l l e ,  les digues 

5ur piedmont de l a  D j e f f a r a  

Les g l a c i s  de l a  Djef fara,  3 prox imi té  des montagnes, se sont couverts 

depuis quelques d iza ines d'annges d'un nouveau type d'aménagement hydraul ique 

qu i se rapproche des ouvrages t r a d  it i onne I s. 

I I  s ' a g i t  de vé r i t ab les  digues basses " fusibles" de quelques centaines 

de mètres de long, éd i f iées  mécaniquement au moyen de t rac teu rs  munis de 

pelleteuses, dans l a  zone des g l a c i s  de piedmont ob les oueds descendant des 

djebels  & t a l e n t  largement leurs eaux sur  de grands cônes de dé jec t ion  sur- 

baisses h6riti.s du Quaternaire ancien. & c i  dans l e  but  de p iager  avant t o u t  

de l 'eau en quan t i t é  s u f f i s a n t e  e t  de créer, comme dans les talwegs de 

montagne, mais sur  des surfaces beaucoup p l u s  importantes, un v é r i t a b l e  sof 
sur  lequel on se l i v r e r a  aux mêmes spéculat ions. 

Mais à l a  d i f fg rence des 'vjessour" t rad i t i onne ls ,  le système requ ie r t  

peu de t r a v a i l  puisqu'aussi b ien l a  const ruct ion de la " tabia" que l e  labour 
de l a  parcel le se f o n t  au moyen du t r a c t e u r  ( h )  .. 

Ic i ,  par  souci de r e n t a b i l i t é ,  pas d' investissement coûteux - en 

dehors de c e l u i  d e  départ - comme l a  const ruct ion de déversoirs, pas 

d v e n t r e t i e n  cont inuel  des digues. Tout au p lus  les ext t5mi tés sont-e l les 

pa r fo i s  armées de p ie r res  sèches récol tées 2 proximit6,af in d * é v i t e r  de t r o p  

gros dégâts lorsque l 'eau se déverse. 

Le manque de compaction dÛ 3 l 'emploi d'engins mgcaniques, l a  mauvaise 

implantat ion des tab las  v is-à-vis des écoulements, l e  manque de d6versolr, 

I 'absence d 'en t re t i en  provoquent souvent l a  rupture des digues e t  ex igent  

des réparat ions fréquentes. I I  es t  donc impérat i f  pour l e  paysan de t rouver  

des so lu t ions  qui, malgré les dépenses entrafnées par  l ' u t i l i s a t i o n  des 

t racteurs,  l u i  procurent des bénéfices acceptables, d'où l a  m u l t i p l i c a t i o n  de 

l a  longueur des lf tabiasr '  a f  i n  d 'accro i t re  les super f i c ies  e t  donc l a  product ion 

ou l a  suré lévat ion des digues a f i n  dgaugmenter les réserves en eau. Les 

r isques encourrus par  les ouvrages mai 5 aussi par  I 'ava I s.ont donc de p lus en 
p lus  6lev8s. On verra combien l a  région s i t uée  l e  long de la route Mgdenine - 
Beni Kheddacba et6 touchée par  l a  rupture de t e l  les  Vabias".  

( 6 )  En 1979, l 'heure de t r a v a i l  de r6 fec t íon  ou de confect ion des s'tabiasll au 
t r a c t e u r  cokte 10 dinars tun is iens.  Le labour au t r a c t e u r  e s t  payé de 
3 i5 4 d inars tun is iens  Ifheure. 
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I f 1 . 1 .  - Méthode d'étude 

Af in  d 'e f fec tue r  une étude aussi complète que possible, nous 

avons Cho si depuis l a  région de Gabès jusqulau Sud de Foum Tataouine 

une s é r i e  de 28 zones échan t i l l ons  dans lesquel les nous avons systémati- 

quement v s i t 6  toutes Ies"tabia?, recensé c e l l e s  qui avaient subi des 

dég2ts au cours des p l u i e s  de Mars e t  essayé dlanalyser l es  causes des 

r u  p t u  res. 

Chaque f o i s  que 190ccasion nous en & a l t  donnéa, nous avons 

recherché l e  dialogue avec les  p r o p r i é t a i r e s  des llJessoursl' af i n  de nous 

f a i r e  p r6c i se r  l e  déroulement des p l u i e s  et l a  façon don+ les ouvrages 

avaient  cédé. Dans chaque 6chant i l lon,  l e  nombre des t a b i a s  étudiées 

v a r i e  de 20 5 60. Nous nous sommes ef forcé, chaque fo is  que ce là & a i t  

possible, de su i v re  une va l  Iée depuis sa t ê t e  jusqu'à son débouché dans 

un talweg p l u s  important a f i n  d'6vafuer I ' in f luence de l a  rupture-d'une 

tab  i a sur l e  comportement de ce l  les de t 'aval 

Le 
( f i g u r e  6). 

PI uv i os 

Piuv ios 

Pluv ios 

choix des va l l ées  B & t é  su r tou t  fonct ion de l a  p l u v i o s i t 6  

Les zones étudi6es se répa r t i ssen t  de l a  façon suivante (7) : 

t é  de 40 b 60 mm = Echanti I Ion M'dou 

té de 60 B 80 m 

t é  de 80 à 100 mm 
= Dj. Djfar 
= Tamezretp O. D j i r ,  E I  Guelaa 

u v i o s i t é  de 100 B 120 mm = Matmata, D j .  Tounine, Koutine, Oued Morra, 

u v i o s i t e  de 129 à 140 mm = S i d i  K ra l i f a ,  Oued e l  Ahmeur, Ksar Djedid, 

Ogj. Nafder, Ksar Tamelest, Dar SouTd 

Oued T l a l o t ,  Foum Tataouine, 

uv ios i t i !  de 140 b 160 mm = Oued e l  Hal louf ,  Guermessa 

P l u v i o s i t é  de 160 2 180 mm = Ksar Hal louf ,  Oued e l  Argoub, Ksar e l  Ababsa 

Pluv ios i t i !  sup6rieure 3 180 mm = Beni Kheddache, Djebel e l  Mengueta, 

Ksar Haddada, Rhoumrassene. 

Le nombre d'échanti I I ons rel a t  i vement 61 eve dans I a -franche de 

p l u v i o s i t é  comprise en t re  100 e t  120 m, s'expl ique par  le f a i t  que la 
surface couverte par  de t e l l e s  p l u l e s  e s t  t r è s  étendue ( v o i r  f i g u r e  2). 

( 7 )  Oouze échan t i l l ons  sont s i t u é s  sur les  g l a c i s  du piedmont (pentes 
fa ib les ) ,  seize Qchant i l lons sont s i tués  en montagne, depuis Matmata 
jusqupà Ksar Tamelest au Sud de Tataouine. 
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c 

A I g ¡ n t & i e u r  des zanes d'etude, chaque h b J a  a f a i t  JPobjet d'une 

descr ipf- ion détaill6e dans laque l le  nous avons préc isé  l a  t a i l l e  approxima- 

t i ve ,  l ' appare i l lage  de l a  construct ion,  le tambre e i  l e  type des déversoirs, 

le nombre e t  le type des brëches. Afin d'avoir une idee sur  l e  p lus  ou moins 

bon e n t r e t l e n  des ltjessour", nous avons aussi not6 systématiquement le type 
de c u l t u r e  p ra t iqué e t  les soins apportes aussi bien B la 9't-abiaff qu'aux 

CU 1 fures. 

Pour chaque Bchant i l lon,  l e  simple ddncmbrement des barrages endom- 

magés, ou d é t r u i t s  nous a donné l e  pourcentage des dégâts, qui a été repor té  

sur l a  f igure 7. 

Le nombre Ql'evé des observat ions nous a e n  outre permis d 'é laborer 

IvQchelle d e  grav i té  des dégâts suivants : 

- Dégâts t r E s  graves nbcess i tant  des investissements lourds aussi b i e n  en 

main dOoeuvre qu'en argent 1 dest ruc t ion  t o t a l e  de l a  t a b i a  ou des t ruc t ion  

t o t a l e  du dBversoir, ou t r è s  grosse brêche dans l a  s'tabial' déclenchant u n e  
t rès  forte Brosion régressive dans fe ltjesserll. 

- Dégâts graves nécess i tant  un e f f o r t  consid6rable d e  fa p a r t  des p rop r ié ta i res  

: br ikhe  p a r t i e l  I e du déversol r avec éros ion des cul6es, brgche moyenne 

dans l a  "tabia" sans éros ion régressive dans l e  lfjesserl', apport de 

materiaux dans fe !'Jesser" provenant de ta r u p h r e  d'une t a b i a  s i tu6e en 

amon t. 

- Oégâts moyens nécess i tant  quelques journées de travail manuel pour la 
r6parat ion ou quelques heures -de p e l  leteuse = brgche p a r t i e l  l e  de déversol f 

ou p e t i t e s  brêchss dans l a  tabia.  

- DégZ-ts minimes n b s s i t a n t  t rès  peu de travail pour ia remise en é t a t  = 
p i e r r e s  dérangées au niveau du déversoir, p e t i t s  entonnolrs de sout i  rage 

au niveau de f a  '%bis", Brosion régressive en p e t i t e -  rav ins  i5 l 'ava l  

du deversoi r. 

111.2. - Les dégâts ( f i g u r e  7) 

Les dégâts occasionnés par les pluies du début de Nars 1979 on t  

a f fec té  p lus d e  50 $ des ouvrages de petite hydraul ique dans la  région située 
au Nord de Fcum Tataouine jusquoà une l i gne  Est-Ouest passant p a r  Mgdenine. 

C ' e s t  Ià que se situen-l- les  p lus  f o r t s  pourcentages de lljkssour?F endommagés, 

13 va l  I6e la p l  us gravement touchee é t a n t  cel le de I 'Oued femzatet non l o i n  
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60 - 70 % 
70 - 80 % 
80 - 90 5 

de Ksar-e P,babsa (80 à 90 de dégâts). Ksar Djedid, Ksar Hal louf ,  Ksar 

Haddada, Berl i Kheddache, Rhoumrassene e t  Foum Tataou i ne o n t  éga I ement é t 6  

touch& d e  façon catastrophique par les p l u i e s  exceptionnelles. 

Ksar Haddada 

Beni Kheddache - Foum Tataouine 

Ksar e l  Abahsa 

Au t o t a l ,  cvest une v&- i tab le calamité qui s v e s t  abattue sur l a  

région. Ici, les p l l j i e s  o n t  é té  pa r tou t  t r è s  for tes,  les maxima journal  i e r s  

dépassant tou jours 100 m pour a t t e i n d r e  185,9 mm 5 Beni Kheddache. 

P lus  au Nord, les dégâts o n t  é t 6  moindres, sinon minimes, seuls 

les piedmonts de l a  region de Koutine (Koutine e t  Oued Morra) enregis t rant  

de 30 à 50 7; de dégâts. 

Dans l a  région d e  Matmata, matgr6 des p l u i e s  avoisinnant les 120 mm, 

les d6gâts o n t  é t é  fa ib les,  les  i n t e n s i t é s  p l u v i a l e s  ayant é té vraisemblable- 

ment p e u  importantes. De même, au Sud de Foum Tataouine 5 Dar Sourd e t  à 

Ksar Tamelest, nialgri! des p l u i e s  supérieures à 100 m, les  dégâts o n t  e t6  

minimes. 

Pour Ivensemble de l a  région l a  p lus  touchée, les dégâts graves 

e t  t r è s  graves r e p r k m t e n t  62 % e t  les dégâts minimes 21 $. Lc? r é é d i f i c a t i o n  

des "tab i as!', I a reconst ruct ion des déversoi rs, I e remode I age des Is jessour'' 

érod&, demandera donc, dans t o u t e  c e t t e  zone, un t r è s  gros e f f o r t  aux 

ag r i cu l teu rs .  Certains d s e n t r e  eux, nous en somes persuadés, ne trouveront 

n i  I *énergie, n i  l 'a rgent  nécessaires i3 fa reconst ruct ion des ouvrages. C'est 

donc un grave danger qui menace une bonne p a r t i e  des "jessourl' du Sud. 

111.2.1. - Les dégâts occasionnés au système montagnard t r a d i t i o n n e l  

C'est dans I es d jebe I s, rég i  ons ob pourtant I e syst&nie des 1fjessour IV 

est Je p lus  perfect ionné, que les d6gZts o n t  6 t é  l e  p lus  considérables. 

Tableau I I I - Dégâts occasionn6s au systgme t r a d i t i o n n e l  
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seu Is 
de par  

les mo 

A Beni Kheddache par exemple (P = 203,6 mm 0n Mars, 64 mm en FBvr ier )  , 
es aménagements de t ê t e  de val lée on t  r6s is t6 .  O r  ce sont ceux qui, 

leur  t a i l l e  r6dui te,  sont éconmiquement les moins rentables e t  donc 
ns b ien entretenus. Après quelques centaines de mètres l e  long du 

talweg, tou tes  les  lltabiastt on t  &di! les  unes après les autres, l a  g r a v i t 6  

des dégâts devenant de p lus  en p l u s  accentu4e vers t 'aval. C'est donc i c i  

d'une v e r i t a b l e  catas'rrophe qu ' i  1 f a u t  par ler ,  les t im ignages  des hab i tan ts  

fa isan t  remonter le dern ie r  épisode comparable ZJ l'année 1945, 1969 ayant él-é 

pour eux une année rela-tivement clémente. 

Non loin de Tataouine, l e  long de  i a  p i s t e  qui mène 2 Chenini, les 

dégGts sont comparables, chaque val lQe é t a n t  a f fec tée  par  des ruptures 0n 

chai  ne. 

Comme nous l'avons mentionné p lus  haut, les degâts vont de la simple 

échancrure du sommet des lltabiasll b l'énorme br ikhe  d'une dizaine de m&-res 

de la rgeur  r é s u l t a t  de I ' é ros lon  de p lus ieurs  centaines de m3 de te r re .  Ce 

type d'érosion t r è s  spectacula i re  et catastrophique pour l e  proprikktai re du 

lljesserql, p e u t  se l o c a l i s e r  en p l e i n  centre de la  *stabiall ou au c o n t r a i r e  être 
s i tuBe 2 Iveniplacement du d6versoir.  Dans l e  premier cas, c 'es t  presque 

tou jours  une brêche due à une pression t r o p  f o r t e  des eaux, p lus  rarement une 

t rouée due au débordement. La cause p r i n c i p a l e  d o i t  ê t r e  recherchée dans la 
façon dont fes déversoirs on t  é t é  implantés. Mais d'aurres s i tua t ions ,  t o u t  

aussi graves qui ne mettent pas en cause l e  fonctionnement des déversoirs, 

peuvent se présenter. NOUS avons en e f f e t  rencontré maints ouvrages pour 

I esque I s  une ancienne brêche pour tant  répar& correctement, s'est 5 nouveau 

ouverte. 

I I I .2.1.1. - ........................ Les brêches I iees 5 des ehénor6nes ,..-----...-e------- de sout i  "--- rags 

Ce sont des brSches qul a f f e c t e n t  les Vabias"  r iparées ou les 
p l u s  récentes. En e f f e t ,  lorsque d'anciennes brêches sont colmat6es, i l  e s t  

t r è s  d i f f i c i l e  d 'ob ten i r  une compaction équivalente b celle du corps de 

l'ouvrage. I I  y a donc, aussi b ien sur les côtes qu'a l a  base de l 'ancienne 

rupture des I ignes de fa ib lesse  qui f avo r i sen t  I ' I n f  i l t r a t l o n  de I 'eau. 

Le long des surfaces de d i scon t inu i té  s 'e f fectue une p r i s e  en charge des 

matériaux, une format ion de tunnels qui sous l ' a c t i o n  de l 'eau vont t r è s  

rapidement e n  s9éIarg issant  e t  se re jo ignent .  II, se p rodu i t  ensuite, sous 
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l ' e f f e t  de l a  pression, une brusque rupture de l a  lltabiall, l a  nouvel l e  brêche 

ayant une t a i l l e  comparable à l'ancienne, Les mat6riaux brusquement l ibér6s  

i r o n t  se déposer dans l e  lljesserll s i t u 6  immédiatement en aval, en ter ran t  les 

céréales e t  les légumineuses sous une couche s t é r i l e  ( 8 ) .  

I I I .2. 1.2. - Les brêches I iees aux d6versoi r s  de typ-~mmenfesp! 
--------------------____Y____I_______ 

Pour I 'ensemb I e du système montagnard, 39 p des "tab i asvs 

6qu i pées de lsmenfessll o n t  éti! a f fectées par  I es p I u ies  de Mars. 

Les brêches par pression ou par  débordement, dégâts graves e t  

t r è s  graves, sont dues b deux causes pr inc ipa les .  

Par souci de p ièger  l e  maximum dveau e t  de sol, l e  paysan a 

placé le s e u i l  du ou des déversoirs t r o p  haut. I I  en résu l te  une accumulation 

dveau t r o p  importante avant que puisse se produi re un dé~ersement '~ !  La 

digue- peut céder brusquement par  pression, une large brSche Qvacuant 

nement Iveau accumulée e t  un r a v i n  régress i f  s 9 i n s t a l l a n t  dans l e  lljesserll. 

soudai- 

Dans de nombreux cas hgafement, bien que l e  s e u i l  s o i t  correc- 

tement placé pour rempl i r  son r b l e  (à  une cinquantaine de centim6tres au- 

dessus d e  l a  surface du tljesserlll, des brêches se sont produi tes dans l e  

corps de l a  " tabia" ou au niveau du dgversoir.  Les causes des dégâts doivent 

a l o r s  ê t r e  recherchées dans l e  sous-dimensionnement de I 'ouvrage. 

De t e l l e s  s i t ua t i ons  o n t  sur tou t  é t é  rencontrées dans la région 

, qui s'&tend 5 I 'Ouest de Beni Kheddache e t  dans ce l  le de Ksar Haddada oil les  

p lu ies  habi tuel lement p lus  f a i b l e s  que dans l v e s t  des d j e b e l s n e  permettent 

pas un rempl issage des fljessourfl jusqu'au débordement. En Mars, les déversoi r s  

"menfesss*, t r è s  6 t ro i l -s  

d'eau accumulêes brusquement de r r i è re  les Vabiasg1 e t  ce l les -c i  o n t  cédé 

en sér ie.  Lorsqu'el les o n t  rés is té ,  c v e s t  le déversoir  lui-même qui s v e s t  

Qlargi  e t  approfondi sous I v e f f e t  du ruissel lement, la cul6e empierrge s i tuée 

au contact  de l a  "tabial' é t a n t  souvent emportée. 

on t  é t6  incapab les d96vacuer les énormes quant i tés 

~ ~ ~~ 

( F l  A 3eni Kheddache, cer ta ins  fsjessourlv se sont vus a i n s i  recouverts d'une 
cinquantaine de centimètres de sable après l a  rup ture  des P1tabiasts s i tuées 
à I qamont. 

prodi l ise la rupture. 
( 9 )  Dans cer ta ins  cas, l e  niveau d'eau a pu a t te ind re  2 m avant que se 



. a  

s 

25. 

Dqautres d6gâ-i-s moins graveç on t  souvent é té  constatés 2 I 'aval 

des déversoirs "menfesss'. Ce sont sur tou t  de p e t i t e s  rav ines qui e n t a i l l e n t  

l e  versant e t  qui s i  e l l e s  ne présentent pas de danger pour l e  lvjesserfl 

d'amont, nven ont  pas moins des inconvénients pour c e l u i  de I v a v a l  puisque 

les  produi'rs mobi l isés ( c a i l l o u x  ou fragments de croûte ca lca i re )  vont 

s p y  déposer. 

I I I .2. 1.3. - L e s _ b r ~ c h e s , l i ~ e s _ a u ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i r s  c!g-ty~g-!myaf~ 

Gans l e  système montagnard t rad i t i onne l ,  36 % des "tabiasl' 

équipées de vvmasrafP1 on t  subi des dégâts. Dais dans tous les cas i c i ,  

beaucoup p l  us que pour les 'stabias" équipées de 

un caractère dPextr&ie g rav i  té. 
"menfess", i I s rev6tent  

En e f f e t ,  comme nous l 'avons vu p lus  haut, l e  "masrafVs souvent 

, met en oeuvre (10) constru i t  par  I Eta t  dans ses "chant¡ ers  de chômage" 

pour sa construct ion,  'des volumes importants d s  matériaux, p ie r res  de tous 

ca l i b res  assemblées soigneusement en esca l i e r  pour l e  s e u i l  déversant e t  

vert icalement pour les deux culées. Les surfaces de d i scon t inu i té  en t re  ces 

de rn iè r%et  l a  te r repdqune par t ,e t  au se in même des éléments c o n s t i t u t f f s  

du masraf,dvautre part,sont autant de zones de fa ib lesse  po ten t i e l  les par  

oh l 'eau en s q i n f ì l t r a n t ,  a f f o u i l l e  l e  d i s p o s i t i f .  

Les phénomènes de soutirage, minant les  ouvrages e t  préparant 

leur  des t ruc t ion  on t  é té  nonbreux au cours des p l u i e s  de Mars. De nombreux 

"maSraf", spi  Is n'ont pas é té  d é t r u i t s  complètement nven présentent pas moins 

un aspect délabr6 qui nécessitera l e u r  demontage complet e t  l e u r  r 6 6 d i f i c a t i o n  

p i e r r e  après p ie r re .  Dans les cas de. dégåts les p lus graves, lorsque l e  

déversoi r a comp Ièteinent disparu, i I f a u t  en rechercher les causes dans une 

mauvaise assise. Car s i  190uvrage e s t  implanté sur  une roche meuble, les 
limons 2 nodules par  exemple, les eaux qui  se déversent en cascade a f f o u i l l e n t  

( 10) Les programmes de rénovation des fvjessoursl se poursuivent actuel  lement 
dans te Sud. De 1968 'd 1979, l vass is tance du P.A.M. pour l a  const ruct ion 
de p e t i t s  barrages dans l a  chaine de Matmata s P e s t  élevée 2 4.059.800 
do l la rs .  Les dépenses ef fectuées en 1978 o n t  é té  de 241.103 dol lars .  
Cet te  aide consiste en une assistance a l imenta i re  couvrant une p a r t i e  
des sa la i res  des ouvr ie rs  engagés dans la const ruct ion de 45.000 p e t i t s  
barrages. (Données ti &e-. du rapport  gBn6ral du P.N.U.D. pour I 
1973.1 
Depuis 1973, dans l a  Délégat ion de Rhoumrasssne,l'âide é ta f ique par  
I intermédiai  r e  des programmes de développement r u r a l  a permis la cons- 
t r u c t i o n  de 'Vabias'? chez 377 agr icu l teurs .  
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l a  base e t  minen$l lassise du déversoir  qui sPQcroule progressivement sc)us 

I v e f f e t  du courant. 

Dans un cas comme dans I f a u t r e ,  les  sommes nécessaires 5 l a  

rEédi f  ¡ca t ion  des seu¡ Is "masraf" seront, ROUS l e  craignons, t r o p  importantes 

pour que les p rop r ié ta i res  puissen-i- s p y  a t t e l e r  d'eux même. 

I I I .2.1.4. - Une --------------- des causes e r i n c i e a l g  ----- --..-I----- des dégâts : _________-___---PIU_------. ie mauvais en t re t i en  

D'après no t re  enquête, sur  lvensemble des Qchant i l lons v i s i t é s  

en montagne, 30 $ des ouvrages sont mal entretenus. Les val lées de cer ta ines 

zones sont même complètement d$l aissees, comme aux a lentours de Matmata. 

D?autres talwegs, dans l a  région de Tamezret, ne sont p lus  u t i l i s é s  que pour 

de maigres cu l tu res  de céréales, les brêches occasionnées par  l a  dernière 

grande crue de 1969 n'ayant pas é t 6  réparées e t  un important système de 

r a v i  nes se déve loppant depu i s, dans chaque lfjesserlv. 

.Dans l a  région de Ksar e l  Ababsa, en amont d e ' l a  l o c a l i t é  de 

ß i r  Lahmar, des va l lées  en t iè res  o n t  é t 6  abandonn6espil y a quelques années 

seulement, les habi tants  s P é t a n t  d6plac6s au v i l l a g e  en bordure de l a  route 

goudrcnnée Mgden i ne-Tataou i ne. 

Dans te but  de v o i r  si l'abandon e t  l e  manque dPen t re t i en  

augmentaient les r isques de dégâts, nous avons comparé Iå deux va l lees  proches 

l s u n e  de  l ' a u t r e  e t  ayant reçu en Mars des p l u i e s  comparables (en t re  160 e t  

180 mm). La v a l l é e  de lfOoed Temzai'et i? é t é  pratiquement désertée par  l a  

t o t a l i t é  de sa populat ion a l o r s  que les ag r i cu l teu rs  de la va l l ée  de l'Oued 

el Khi1 moins sensibles aux avantages d'un t r a n s f e r t  dans l a  plaine, y sont 

restés. Dans le premier cas, les sqjessoursl ne sont p lus cu l t i vés ,  e t  les 

l'tabiasv' ne sont p lus  entretenues. Les d6g9ts o n t  

90 tab ias  sur 1CO présentent des br ikhes t r è s  graves souvent repr ises de 

brêches anciennes,mal colmatées e t  r6parées t r è s  1 QgQrement. Par contre,dans 

l a  va l !&  de l'Oued e l  Khi I ,  Ià oÙ le système des jessours b6n6f ic ie  d'un 

e n t r e t i e n  constant, les  dégâts o n t  é té  beaucoup moins importants. En e f f e t  

1 a p r o p o r t i  on des tab i as dé t ru i t es  s y 6 I èvent seu I ement 5 30 

é té  considérables puisque 

I I  y a donc une r e l a t i o n  t r è s  ne t te  en t re  manque d v e n t r e t i e n  e t  

d6g2ts Gncourrus. S i c e t t e  s i t u a t i o n  e s t  due, dans ce r ta ins  cas, au départ des 

populat ions vet-s d 'autres r6gions suppos&es p l u s  accuei I lantes, e l  l e  peut 

ausSi r8su l te r ,  mais ceci e s t  p lus d i f f i c i l e  5 Evaluer, du manque de main 
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d'oeuvre niascul ¡ne jeune,part ie dans les grandes v i  I les  de Tunis ie  ou 2 
I '&ranger à l a  recherche d'emplois jugés p lus  l u c r a t i f s .  

Car l a  région du Sud e s t  caract6r is6e p a r  une émigrat ion inportante. 

Pour une populat ion t o t a l e  de 292.970 habi tants,  l e  Gouvernorat de M6dsnine 

compte actuel  lement 12.906 émigrés ( " )  à I 'Qtranger essent ie l  lement des 

ruraux,dont 70 % sont des jeunes hommes ayant de 20 à 40 ans. A ce c h i f f r e  

s v a j o u t s  tous les e f f e c t i f s  masculins se rendant temporairement ou d8 f i n i -  

tivemen-i- dans les grandes v i l  les  pour y t r a v a i  I let-. Seuls res ten t  sur  place 

une parl-ie des hommes val ides, les femmes, les enfants e t  les v i e i l l a r d s  qui, 

s 9  i Is peuvent encore c u l t i v e r .  les 21jessourrs, nBgl i g e n t - w e n t r e t i e n  e t  comptent 

beaucoup p lus  sur  les  a r r i vées  dvargen'r de I v e x t 6 r i e u r  que sur  l a  production 

de leurs  t e r r e s  pour subvenir 2 leurs  besoins. 

I eur 

111.2.2. - Les dégâts occasionnés aux aménagements récents su r  g l a c i s  

Des dégâts importants o n t  éi-é occasionnés au système des s'tabiasll 

sur  glacis par les p lu ies  de Mars 1979. Nous les avons évalu& i2 60 % 2 
Ksar Djed.id, à 50 $ I 'Oued Morra e t  2 40 $ dans l a  région de Koutine 

(12) . 
I I s  ne revêtent  cependant pas l e  même caractère de g r a v i t é  que 

dans les montagnes. Car, comme nous Ivavons déjà précisé, l a  const ruct ion 

rap i de de Wab i astlaux mo i ndres f r a  i s, 2 I a i d e  de. moyens mécan i ques, suppose 

que le paysan prenne en compte les r isques de dé$ts Qventuels d a n s  l e  

ca lcu l  p lus  ou moins conscient de la r e n t a b i l i t e  de ses i ns ta l l a t i ons .  En 

édifient de t r è s  longues digues sur l e  g lac is ,  l e  f e l l a h  s'al-tend 2 les v o i r  

cédy- de temps en temps, mais 5 no t re  sens, c e t  inconvénient l u i  semble 

largement conpens6 par  les avantages dPune vaste super f i c i e  mise en va leur  

par  des moyens modernes. 

I c i  comme dans l e  syst5me montagnard, les brêches occasionnées 

par  les p l u i e s  except ionnel les o n t  é t @  souvent importantes, sur tou t  dans l a  

région de Ksar D j e d i d  l e  long de l a  route de Médenine 2 Beni Kheddache. 

( 1 1 )  Dans l a  délégat ion de Beni Kheddache, env i ron 1000 ci toyens sur  une 
populat ion de 23.849 habi tants,  sont à I fé t ranger .  Dans c e l l e  de 
Tafaouine, l 'émigrat ion concerne 4.776 habi tants  dont 4.729 hommes 
e t  47 femmes sur  une populat ion t o t a l e  de 72.765 habi tants.  

l es  p e t i f s  -talwegs e t  les digues %icaniquesS' sur  g l a c i s  lui-même. 
Sur l a  t o t a l  i t 6  de ce l  les-ci,  35 % oni- subi des dégâts importants. 

(12) Les amgnagements sur  g l a c i s  combinent leslVabiadftraditionnelles dans 
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La rupture de certal,neslY-abiasl'a même provoque une onde de crua assez 

v io len te  pour endommager gravement- l a  route goudronnée. La ra ison des dégâts 

d o i t  % t r e  recherchée sur tou t  dans un maavai s t r a c 6  systémal-i que des "tab i asp' 

v is-à-v is  de lPBcoulement ou dans l e u r  implantat ion hasardeuse B côté ou 

dans l e  li-I- dvun p e t i t  oued.peu encaisse, Car en e f f e t ,  sur  ces vastes cônes 

d'épandage, i I e s t  souvent d i f f  i c i  le, sans apparei I de mesure, de déterminer 

l a  l igne  de p lus  grande pente, de façon 2 é d i f i e r  une 9-abia" rigoureuse- 

ment perpenc! i cu I a i  r e  au r u  i sse I I emeiit. Dans ce cas, I es paisans const ru isent  

des digues en V ouver t  en d i r e c t i o n  de lvamont e t  dont les deux branches 

ferment un m g l e  d r o i t .  

I c i  pas de dgversoir  coíìteux, 19eau é t a n t  

l a  poin-Ìe du d i s p o s i t i f .  On comprend fac i lemsnt  que 

correctement r é s i s t e r  aux f o r t e s  p l u i e s  que si l a  b 

sensêe svaccumuler 

le système ne peut 

ssec t r i ce  de 19ang 

dans 

e 

form6 par  les deux branches de l a  t a b i a  s u i t  l a  l i g n e  de p lus  grande pente. 

O r  b ien-sowe-nt,  I v e a u  s'accumule non pas 2 l a  pcin-te mais sur  une des 

branches, ei- provoque par  pression ou par  débordement des brgches specta- 

cu I a i  res. 

LP6coulement des eaux se f a i s a n t  à l a  surface du g l a c i s  mais 

aussi pa r  t o u t  un s y s t k e  d e  chenaux anastomos& peu encaiss&s, les paysans 

i n s t a l l e n t  fréquemment leurs "jessour'? dans ceux-ci a f i n  de b6né f i c ie r  du 

maximum dPeau en p6r iode de p lu ie .  Cves t  donc t o u t  B f a i +  logique de v o i r  

ces tab ias  ruinées - l e  teme n v e s t  pas t r o p  f o r t  - B chaque crue importante. 

Dans la région de Ksar Djedid,zone dPQpandage des oueds a f f l u e n t s  d e  I !Oued 

itlétameur, tou tes  les I1tabiasf1 s i tuées dans les  bas fonds o n t  .&té complètement 

d6 t ru i tes .  Partout, brêches Gnomes, o1 i v i e r s  déchaussés ou arraches, céréales 

saccag6es a-t testent,de l a  v io lence de l a  crue, pr incipalemsnt l e  long de 

l'Oued e l  Argoub. Maigri! les dégâts t r è s  importants, un mois apr& les pluies,  

les paysans commençaient 2 r 4 B d i f i e r  les digues dans ces talwegs. 

Dans tou te  l a  zone des g l a c i s  dv6pandage, i l  semble donc que, malgré 
les dégâts occasionnés par  lvépisode p luv ieux de Mars 1979, le systgme soi t ,  

moyennant quelques retouches de dé ta i l ,  parfai tement viable, 5 cond i t ion  que 

de t e l s  épisodes ne se reproduisent pas t r o p  souvent. Une menta l i té  paysannale 

nouvel le e s t  en t r a i n  de v o i r  le j o u r  dans tou te  l a  région, 13 spéculat ion sur  

les r isques encourrus par  les ouvrages amenant les ag r i cu l teu rs  2 consacrer 

l e  moins dl investlssements poss ib le  2 l e u r  éd i f i ca t i on ,  q u i t t e  5 entreprendre 

des r4paret ions 5 l'aide de moyens mécaniques, p lus frêquentss. 

. .  



Les pluies d e  Mars 1979 o n t  é t 6  par t icu l i6rement  v io len tes  dans tou te  

l a  région montagneuse des Matmatas e t  du D j .  Demmer. E l l e s  o n t  occasionné 

des dégâts importants, aussi b ien dans les montagnes (secteurs de Tataouine, 

Rhoumrassene, Ben i Kheddache e t  Ksar Ha I louf  

pr inc ipaux dans l a  p la ine  de l a  D je f fa ra  ( rég ion de B i r  Lahnar e t  de Ksar 

Djedid).  E l l e s  o n t  et6 en b i sn  des p o i n t s  comparables à c e l l e s  de 1933. 

Ovaprès les  conversations que nous avons pu avo i r  avec les paysans, des 

d6gbts du même type avaient  eu i i e u  en 1945 e t  en 1969 pour une partle'de 

l a  rQgion. C v e s t  donc un évenement exceptionnel qui s 'es t  p rodu i t  au cours 

du printemps 1979, le ru issel lement ayant é t6  accentué pa r  19humid i f i ca t ion  

du sol  par les p lu ies  tombées au cours de l a  dernière semaine de Févr ier .  

qu9 au dQbouch6 des oueds 

u 

. a  

En montagne, les  régions c i t ées  p lus  haut o n t  é t6  s in i s t rées  à 80-90$, 

l a  dest ruct ion des ouvrages de p e t i t e  hydraul ¡que ag r i co le  &ant aggravee 

par  lvef fondrement des hab i ta t ions  t roglodytes,  l a  per te  des troupeaux e t  

la dost ruc t ion  des pistes:  Dans I Oactue I contexte socio-économique du Sud 

tun is ien,  carac tér isé  au moins pour les "DjebaI ia"  par  une émigrat ion 

l o i n t a i n e  importante e t  par une rG la t i ve  désaffect ion pour les  a c t i v i t é s  

agr icoles,  de nombreux ag r i cu l teu rs  su i v ron t  I 'exemple des habi tants  de l a  

rgg i on de Tamezret e t  de Mztmata e t  di! I a i sseront progress i veinent I eurs 

"jessourtT. I I convient donc, dans tous l e  secteur montagnard, d ' i n tens i f  ¡er 

l v a i d e  é ta t ique a f i n  de souteni r  une a g r i c u l t u r e  qui a subi en Mars 1979 

un choc dont e l l e  se remettra d i f f i c i l emen t .  Nous pensons t o u t  p a r t i c u l i è -  

reinent 2 la région sil-uée en t re  Rhoumrassene e t  Ksar Hal louf  caractér isée 

par  des va l lées  6 t r o i t e s  peu propices i2 lP imp lan ta t i on  de grands jessours 

e+ ob pour tant  rés ide une f o r t e  populat ion.  A l 'Ouest de Beni Khsddache, 

nous avons pu ccnstater  s u r  p lace combien les agr i cu l teu rs  e t a i e n t  découragds 

devant tvampl i tude des dBg3-s e t  peu disposés 5 entreprendre d9énormes 

travaux de réparat ion.  

Mais s i  i n t e n s i f i c a t i o n  de 19aide é ta t ique i l  d o i t  y avoir ,  encore 

fau t - i  I q u 9 e l  l e  réponde 5 un c e r t a i n  nombre de considérat ions techniques. 

La p r i n c i p a l e  nous semble Gtre t9abandon imp6rat i f  de l a  technique des 

d5vei-:?::ir. de t y p e  "masrafiy. AL! r isque de nous ri?p8ter, POUS pensons que ce 

t y p e  de déverso i r ,s9 i l  e s t  va lab le dqun p o i n t  de vue purement hydraulique,ne 
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I ' es t  pas lorsque I 'on considère les d6gâtS q u 9 i  I s u b i t  au moment des f o r t e s  

p lu ies.  E d i f i é  en p ie r res  sèches, p a r f o i s  c o n s o l i d i  par du ciment, i l  

présente de nombreuses surfaces de d i scon t inu i té  avec la 'yabld 'en t e r r e  e t  

e s t  f inalement assez faci lement d é t r u i t  par  les  eaux ruisselantes.  I I  faut, 

de plus,qu9i l  s o i t  ass is  sur  une rache dure a f i n  d ' é v i t e r  les a f fou i l lements  

de l a  base, cas rarement réa l  isZ. dans une région OÙ les I ¡mons 5 nodules 

a f f l eu ren t  dans l a  quasi t o t a l i t 6  des val lées.  Sa const ruct ion nécessite, 

en ou t repde gros investissements si l 'on considère le volume de mat6riaux 

q u q i  I requ ie r t .  Un des inconvénients majeurs du "masraf'' est, de I 'av fs  des 

paysans,son manque de capaci té 2 r e t e n i r  beaucoup d'eau en a r r i è r e  de l a  

Vab iasV  p u i s q u ? i l  e s t  tou jours  t r è s  bas e t  largement ouvert.  

- Mais pour les f e l l a h s  des djebels, son défaut p r i n c i p a l  e s t  d 'ê t re  

stat ique. Le s e u i l  déversant hor izonta l ,  t r è s  large e t  peu élevi! par rapport  

i3 l a  surface du " jesser" ne pout, en e f f e t ,  pas ê t r e  surélev6 progressivement 

au f u r  e t  2 mesure de 19accumulation des a l l uv ions  de r r i è re  l a  Y-abiatl, car  

l a  v i t esse  de l 'eau y e s t  t r o p  f o r t e  l o r s  des déversements. S i  b ien que, 

fr&quemment, lorsque l e  niveau de l a  pa rce l l e  a t t e i n t  l e  niveau du seui l ,  

I 7 a g r i c u l t e u r  comble le %asrafrD e t  r e v l e n t  à l a  technique t r a d i t i o n n e l  l e  

du ou des déve.rsoi r s  "menfess". La desaf f e c t i  on pour I es d6versoi r s  de type 

llmasrafl',technique Imposée de I Pext6r ieurp  e s t  générale dans tou te  la zone 

de montagne 2 t e l  p o i n t  quq,psychologiquement, l e  paysan se sent moins concerné 

par  ses jessours lorsque ceux-ci o n t  f a i t  l v o b j e t  dOune in te rvent ion  des 

"chant i erst'. 

I I  convient donc, nous sembte-t-i'l, de reven i r  2 l a  technique l a  

p lus  largement prat iquée des seuí I s  de type  "menfess" qui, 2 no t re  sens, 

ne présente que des avantages. L 'essent ie l  Qtant q u 9 e l l e  peut 6 t r e  directement 

mise en oeuvre par l e  paysan qui l a  connaÎ+ bien. Au con f ra i re  du "masrafw, 

l e  Psmenfessll, dest iné à évacuer uniquement les surplus d'eau, est parfai tement 

é v o l u t i f  puisque l 'agr icu l teur ,  en plaqant ! e  seul1 assez haut au-dessus de 

l a  surface du " jesser" peut parfaitemsn+,st l e  besoin s9en f a i t  sentir ,  

augmenter le piègeage de l 'eau e t  d e  la t e r r e  en a jou tan t  une l i g n e  de 

p ie r res  &ches. Dans 19 cas oh les technic iens c h o i s i r a i e n t  de promouvoir 

I1 lmp lan ta t ion  systématique de d6versoirs de ce type, l v a i d e  de ig6tat pour ra i t  

se f a i r e  de façon beaucoup p lus  d isc rê te  que pour l a  const ruct ion 

f r a i s  des deversoirs llmasrafQ1 pu isquve l  l e  pe rmet t ra i t  d'associer aux- 

-travaux l e  paysan e t  sa fami l le .  

5 Grands 
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En outre, avantage important également, l e  seu¡ I l a t g r a l  %enfess" 

n 'est  appuyé que sur  un cô té  3 l a  tabia,  les surfaces de d i scon t inu i té  en t re  

cu lée en p i e r r e  e t  t a b i a  é t a n t  donc fortement diminuées. 

Dans ce contexte, l ' a ide  de I v é t a t  d e v r a i t  sur tou t  avo i r  pour but, 

en dehors d'une légère fou rn i tu re  de main d'oeuvre pour l a  r6 fec t l on  de5 

ouvrages, l a  mise 2 l a  d i spos i t i on  des paysans de matériaux, p ie r res  e t  

ciment, pour l a  consol idat ion des déversoirs. L ' in te rvent ion  du technic ien 

dev ra i t  également a v o i r  l i e u  l o r s  de l v imp lan ta t i on  des déversoirs a f i n  

dV6v¡ te r  des sous-dimeneionnements f lagran ts  ou des positionnements ne 

permettant pas un écoulement s u f f i s a n t  de fveau en surplus. 

'u 

Sur les g l a c i s  dsépandags de l a  Djef fara,  par tou t  oh les "tabias" 

é d i f i e e s  mécaniquement se i x ! l t i p l i e n t  st dans l e  cadre de 19am6nagement 

ag r i co le  de l a  p la ine  des Ababsa, des consei ls  techniques permet t ra ient  

aisement de pal I ¡er  aux d i f a u t s  ac tue ls  du système. I I conviendra i t  en 

p a r t i c u l  ¡e r  de promouvoir des t rac&  de " tabias" mieux or ien tés  par  rapport  

aux koulements dominants, e t  de condamner systématiquement les imp lan ta t ims  

de ssjessour's dans I es pr inc ipaux t a  Iwegs. 

L 'ac t ion  é ta t ique d o i t  donc impérativement cont inuer à svexercer  

e t  2 se renforcer  en montagne. C a r  l a  menace e s t  grande de v o i r  se développer 

dans les va l lées  montagnardes à 19image de c e l l e s  de l a  région de Tamezret 

ou de Ksar e l  Ababsa, des paysages agra i res désolés oh de maigres céréales 

poussent chichement en t re  des rav ins violeinnent inc isés dans les sols 

dPanciens "jessours'. Cvest, à no t re  avis ,  une menace t r è s  grave qui  pèse 

sur  les piedmonts tr i35 peuplés c a r  s i  lPabandon des techniques t r a d i t i o n n e l l e s  

se poursui t ,  les  eaux nOétant p lus  f re inées sur les f o r t e s  pentes gagneront 

t r 6 s  rapidement l a  p la ine  e t  y provoqueront des dégâts 

catastrophiques que ceux qui  o n t  été coi lstatés jusqu9à pr isent .  

beaucoup p lus  



32. 

R E H E  R . E  N C B S B S E L T O G R A P H I Q V E S  

BOUREAU (P.Y. 1 - 1975 - La t e r r e  e t  los hommes du Djebel Demrner (Sud Tunisien). 

Th&e Doctorat 3e Cycle, Ghgraphie, Un ive rs i t é  de Toulouse-le- 

M i r a i  I. 292 p. mult igr . ,  1 c a r t e  h.t. 

DESF'GlS ( J . )  - 1961 - La Tunisie. Co l l ec t i on  A. Colin, Paris. 224 p. 

D.R.E. - O.R.S.T.O.M. - 1979 - Compte-rendu de l a  tournée du 18 e t  19 A v r i l  

1979 par J .  GIRARD - ORSTOM Tunis, 4 p. mul t i g r .  

D.R.E.S. - Gabès - 1979 - Carte des isohy6tes - Période du 3-4-5 Mars 1979. 

1 ca r te  ozal id .  

FERSI (M.1 - 1978 - Dossier pluviométrique de Matmata. Mul t igr .  ORES-Tunis. 

- 1978 - Dossier pluviom6tr ique de Médenine. Mu l t i g r .  DRES-Tunis. 

INSTITUT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE - 1979 - B u l l e t i n s  quot id iens de 

-renseignements mét6orologiques, 3 Mars, 4 Mars, 5 Hars 1979. Tunis. 

ISNARD (H.) - 1952 - La r é p a r t i t i o n  saisonnière des p l u i e s  en Tunisie. 

Ann. de GQogr., p p .  357-362. 

JOURNAL "L'ACTION'' - 1979 - Beni Kdsche - Une nature rude, mais un remarquable 

e f f o r t  de développement. No Spécial Médenine - 3 Mai 1979, p.  14. 

- 1979 - Tataouine, Gardienne du Sahara.' 

No Spécial Médenine - 3 Mai 1979, p.  21. 
- 1979 - Ghomrassen - H i e r  un village l i g o t é  par  l a  montagne. 

Aujourd'hui, une p e t i t e  v i  I l e  moderne. 

No Spécial Médenine - 3 Mai 1979, p. 22. 

KASSAB (A.) - 1970 - Les p-luies except ionnel les de Septembre e t  dOOctobre 1969 

en Tunisie. Maghreb e t  Sahara - Etudes géagraphiques offertes B 
Jean Despois, pp. 193 - 218. 



33. 

Y 

a 

KASSA8 (F.1 - I977 - Les précipitatiom sxcepi-i'onneIles en Tunisie. 
Thèse 3e Cycle, G6Wraphie, Un ive rs i t é  d e  Par is  V I I ,  356 p. mut t IgF . .  

MATHIEU (G.1 - 1949 - Cont r ibu t ion  21 l sé tude  des Monts Troglodytes - Tunis. 

PERVINQUIERE (t.) - 1912 - Rapport sur  une mission dans I 'extr&ne Sud 

Tuntsien (fron-kiGre t u n i s o - t r i p o l i t a i n e ) .  Mémoires e t  Documents, 

no 2. D i r e c t i o n  GQn6rale de l 'Agr icu l tu re ,  du Commsrce e t  de l a  

Colonisat ion,  Tunis, 62 p. 

. 

' 

POE\ICEI ( J . )  - 1962 - Les rappor is  entre les modes d 'exp lo i ta t ion  ag r i co le  

e t  I 'Bros ion des sols an Tunis ie.  Etudes e t  Mémoires du Secré- 

t a r i a t  dtEtat B l 'Agr icu l ture,  no 2 Tunis, 169 p .  

- 1970 - La cai'asfrophe climatique de I " f -mne 1969 en Tunisie. 

Ann. de Géogr., pp. 581-595. 

PROST ((3.1 - 1954 - U t i l t s a t i o n  de la t e r r e  e t  product ion dans le Sud 

tunisien. Matmata e t  Ouderna. Cah. d e  Tunisie, l e r  -trim., pp.28-66 

TIXERONT ( J . 1  - 1945-1946 - L'hydraul ique ag r i co le  en Tunis ie  - Archives du 

B. I.R.H. Tunis. 13 p. multigr. 

- 1961 - Nolte sur l a  mise en va leur  hydraul ique des t e r r i i o i r e s  

du Sud Tunisien. Secré tar ia t  d f E i ' a t  a I fAg r i cu l tu re  Tunis. 

113 p. mult igr . ,  annexes, cartes. 

- 1961 - Tournée du 20 e t  21 Avril dans l e  Sud - Archives du 
B.I.R.H., Tunis. 5 p. multigr. 

TRICART (J.) - 1962 - Les d iscon t inu i tés  dans les phhamènes dvéros¡on. 
C.R. Symp. Bari, A. I .S.H. , pp. 233-243. 


