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L e s :  mesures récentes d’érosion effectuées s u r  parcelles 
experimentales montrent que les apports en sédiments des 
interfluvesi sont f a i b l e s .  Les ravinements constituent lu 
source principale deR s é d i m e n t s .  
s atta Q t u d s  nnrr lyno  10s p r c 5 c a s s u ~  d’6roaian l i n 6 a i r a  d a n s  
l e s  terrains marneux  d u  bassin versant de l’Oued Mina.  A 
1’6chelle d e s  bassin versants, l’analyse multivnrit5e des 
donnees relev6cs met en évidence le rS1e determinant des 
variables types de marnes, pente, exposition, utilisation 
des terres et morphologie des parois, dans 1’6volutiuon 

ce qui ,permet 1’Qtablissement d 
n définissant cinq types fonctionnels 

ravins bien différencigs selon la nature et l’inten 
des processus de ravinement identifiés. 
L’analyeo cica d o n n 6 c s  p r 6 l i m i n a i r e a  de l’approcho 
quantitative montre la prkpondérance des glissements 
pel.licu1aires sur les parois et secondairement le recul 
d e s  tGtes de ravins et les affouil1.ements d e s  lits des 
collecteurs dans la fourniture des sédiments évacués aux 
exutoires des petits b a s s i n s  versants. 

M o L s  clés : &rosion, ravinement, terrains marneux, petit 
b u n s i r s  v o r s a r i t ,  t y p e  fonctionnel de ravins,. 

, f o u r n i t u r e  de sédiments. 
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fneroduotium 

L a  mobilisation des ressources en eau en milieu semi- 
aride mediterranéen se fait pour une grande part griice B 
la construction de barrages. En Algbrie, 81 barrages ont 
ét& construits et 22 sont en réalisation (Agence 
Nationale des Barrages 1991). Ces ouvrages hydrauliques 
sont ghnéralement localisés dans les chaînes telliennes 
forte érosion, et s’envasent à un rythme 

retenues est un objectif onomique e 

sédiments provient des r nements et s interfluves 
(Gomer et Vogt 1993). Des études recentes indiquent que 
les parois et les fonds de ravins constituent dans de 
nombreux cas 18 source principale des sédiments (Crouch 
et Blong 1989, Nathys et al. 1989). C’est pourquoi la 
p r o t e c t i o n  dea buaains veraant~~ de Gea retenue8 est un 
objectif 6conomique essentiel. 

la protection des bassins 

la zone tellienn la plus 

in d’application est le bassin vers 
Mina en Algérie, Tell oranais ( fig. 1 ) . D’une superficie 
d’environ 5 0 0 0  km2,  il fait partie du bass 
( 4 4 0 0 0  km2 ) . 
La zone des marnes retenues pour - 

particuliaremcnt sensible au ravinement. L e s  d i v e r s e s  
6tudes ainsi que les opérations de reboisement effectuées 
ont montre de fortes limitations éc 
développement de la couverture foresti 

1.2 Caract6ristiques des petits bassins versants 

T r o i s  petits bass inrs  versarit8 (21-76 ha 
’4quip6s de stations hydrométriques et pluviomc5triques en 
1989. presentent une variation d e s  caracteristiques 
topographiques, lithologiques et d’utilisation des 
terres . 
L e s  versants sont en pentes fortes. Les pentes 
suphrieures B 35% représentent 4 2 %  de la superficie 
totale. 2 5 %  des bassins sont. v6gétalisés dont 14% 
cultivks et 11% rebois6s. L e s  terres nues representent 
7 5 %  de la surface et correspondent aux secteurs fortement 
ravinés ou aux terres de cultures abandonnees suite A 
1’ exode derr agriculteurs . 
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La lithologie est constitude de quatre t y p c s  de marnes 
u f  f lcurnritcs : 
- l o s  marnes brunes du Miocène ( 4 4 %  de la superficie). 
- les marnes vert-clair de l’Oligo-Miocènc (21%) 
- les marnes grises de l’Oligo-Miockne (19%) 
- les marnes bleues compactes de l’oligo-Miockne (16%) 
II a a l y r ~ e  de- rapgores entre 1-s processus 

de ravinement les facteure du mili 

2.1 L a m  ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ u ~  de r a i v i r a a m e l n t  

Les ravins fournissent l’essentiel des’ sédiments q 
arrivent B l’exutoire, c’est pourquoi il est essentiel 
d’en connaître l’activit6 plus en détail pour en guider 
le traitement. 
-L’ensemble du réseau hydrographique a &té subdivisé en 
336 s e g m e n t s .  L e s  r e l a v h 8  de t e r r a i n  o n t  6t6 sffectu6a 
dana chaque segment. L e s  processus principaux identifies 
sonL: 

2.1.1 Glissement pelliculaire 

I1 est abondant dans les parois marneuses de 
affectées{ par l’altération. Les marnes affleurantes 
s’altarent par une dégradation de leur structure en 
surface, sous l’effet de divers mécanismes: 

- les alternances humectation dessiccation 
L’humectation d’un échantillon de marnes desséché 
provoque l’enprisonnement des bulles d’air dans les 
clivages ouverts. L’eau est attirée dans les fentes 
cappillaires par une force de succion, cette force s e  
traduit par une pression sur les bulles d’air. La 
pression hydrostatique développée agit sur les-parois, ce 
qui produit une contrainte de traction qui t e n d  ir 
prolonger la fissure par Qcurtement, d e s  l è v r e s .  La 

* ~ u c c c s a i o n  d ’ u n e  s d r i c  dc c y c l u s  peut. ddtachcr totalemcnt 
les feuillets d’argile. L a  composition mindralogiquc et 
grunulométr i q u c  influencent, 1 ’ c f f i c ac i t, 6 de la 
d d s a g r 6 g a t i o n  - iì lu suite des cycles humectation- 
dcvsiccation. 

- D ’au tres mécanismes d’alt4ration mQcanique 
(haloclastie, thermoclastie) et chimique (dissolution des 
minéraux) peuvent intervenir dans l’altération des 
marnes. 
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L e s  glisscwents sont actifs pendant les pQriodes sans 
pluie et leur importance dépend du type de marnes. Le 
recul des parois a varié en 2 ans entre 2 ' 5  et 10 "/an, 

ddterminBe en mesursnt la surface af fec tGe  sur une o u  
plusieurs p o r t j o n s  d e  rrivinrJ ( 1 0 0  m2 de surface) 

14 ' in t e n s i t Q d e s  glisscmen ts pclliculairen a B t O  

- r e p r é s e n t a t i v e s .  

2 . 1 . 2  L e  r a v i n e m e n t  d e s  p a r o i s  

Trois formes d'érosion linéaire (griffe, r 
affectent les parois formant un réseau 
parralkle ou dendritique. On a considéré: 
- l'aspect morphologique 
- le type d e  réseau (parallèle ou dend 
- la densité 

.3 la suffosion 

La suffosion se présente sous forme de 
tunnels. Les premières sont fréquentes sur les parois des 
ravins remaniées par solifluxion, les 
localisés dans l e s  lignes de concen,tration 
têtes de ravins, 

2 . 1 . 4  L ' o f f o u i l l e m o n t  de fonti et; I C  r e c u l  des t B t o s  
de r a v i n s  

Ces processus sont relevcis selon la fréquence des traces 
récentes de creusement du lit et de recul des têtes par 

l i s s e m e n t s  d e  terrain 

Ces processus éminemment irréguliers, affectent les 
versants et les parois de ravins, Au nivea 
du fait d e  la proximitt5 du collecteur, le bourre1 
pied et le front de glissement sont absents 
suppression d e  la but6 .e  entrctient l'instabilité ct 

. favorise la prapagntion des glissements rotationnels vers 
l'intérieur du versant. 

2 - 2  Less f r r c t - d r u  du m;LL*su 

L e u  factel ire  du milieu ont 6t6 pris en compte: 

a - Par  o b s e r v a t i o n  

- la morphologie générale des ravins, dans la mesure ou 
elle favorise ou non la concentration du ruissellement, 
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2 - 4  a&sultats 

2 . 4 . 1  S Q l e c t i o n  des v a r i a b l e s  a c t i v e s  

L o s  variables retenues (morphologie d a s  paroie t y p e s  de 
marnes, utilisation des terres, pente et exposition du 
verrjant) ont les contributions relatives los p l u s  6lavBcs 
et sont repr6sentkes sur les quatres premiers axes 
factoriels (tableau 1). 

Variables Contribution absolue (en X )  Axe reprr5sentatif 
selon valeur cos2 

Axe P l  Axe F2 Axe P3 .......................................................... 
Profil en travers 4 . 6  17.7 21.6 
du ravin ..................................................... 
Typos  de utarnes 1 4 e l  7e5 11 .5  

Utilisation des 10.4 2 O F l  
-------------- ............................................. 

................................................ 
Pente de versant 9 . 4  3 . 9  l e 8  F1 

Exposition 8.3 2.8 9.3 F l  
-------~---------------------------------------------------*--~ 

--------~--^----------~-----------~------------------------------- 

Ponte d e s  pkroia 2.7 3.8 6.3 P4 

Table 1 : Variables sQlectionn6es selon les indicate 
de contributions absolues et relatives 

2 . 4 . 2  Typologie f o n c t i o n n e l l e  d e s  r a v i n s  

Une classification statistique des ravins a ét6 opérée 
afin de dégager une typologie fonctionnelle. Les 
variables pertinentes mises en évidence par analyse 
factorielle des correspondances (lithologie, pente et 
exposition des versants, morphologie de parois, 
utilisation des terres) sont utilisées comme éléments 
actifs. I1 en r6sulte cinq types de secteurs, de ravins 
bien différenciés selon la nature et l'intensité des 
processus de ravinement observés (fig.3). 

T y p e  I : leg incisions sint affectees par la suffosion 
et les glisacmcnts rotationnels dans 'les 
formations marneuses brunes cultiv6es. 

T y p e  2 : I n  suffosion et le ravinement modéré affectent 
les p a r o i s  de ravins à interfluves largement 
cultiv6s ou reboisés. 
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I .  Fig. 

Petit bassin versant 3 

.3 : Carte des i+s de secteurs de ravins caract$ris& 
par les processus d’érosion lineaire dominants 

I 



T y p e  3 : les ravins B profil simple en Y ,  évoluent 
par incision des parois (tendance forte 

’ à l’entaille). 

les ravins à profil complexe en v Bvas6 Bvoluent 
par ravinement modéré des parois. 

la combinaison glissement pelliculaire- 
ravinement des parois forme un secteur 

vinements généralisé actifs. 

Cette typologie des‘ ravins constitue un cadre pour les 
m e d u r e s  et l ’ e x p 6 r i m c n t t ~ t i o n  p o u r  .upprQc 

sus de ravinement. 

2 . 4 . 3  Approche quantitative d e s  processus 
osion linéaire 

des données prdliminaires 
quantitative des processus d’érosi 
points suivants: 
- .  l’érosion diffuse est minime sur 

Sous cultures, les pertes en 
(0,l à 0,6 t/ha/an). C e s  val 
ntribution ‘de l’érosion diffu 

évacuée en suspension b l’exutoire des 
versants ( 1  à 5%). 
- l’examen de trois séries de phot 
(1959, 1972 et 1982) montre une progr 
drainage dans tous les petits bassins versants. 
- l’ablation annuelle dûe à l’allonge 
de l’ordre de 3 B 4,6’t/ha/ans ce q u i  représente 15 B 2 4 %  
de la charge solide en suspension.- On note ausBi la 
prdpond6rance des glissements pelliculaires sur les 
parois des ravins dans la fourniture des sediments (25 à 
7 9 % )  de la charge solide en suspension dont l’essentiel 
provient des‘ types de secteurs 4 
processus. 
- La sédimentation dans les collecte 
10% des pertes en terre). A l’inverse 1’Brosion des fonds 
des. lits à concavitd peu marquée att 
&levées ( 2 5  4 0 %  des pertes en terre). 
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CunclusI+on 

L'analyse multivariée des données re l_ ;v&eu  dans les 
tronçons du réseau . hydrographique des petits bassiqs . 

versants a mis en. Qvidence l e s  relations entre lcs 
processus d'erosion linéaire et les variables 
explicatives: 
- les marnes brunes remaniées évoluent 'par suffosion et 
glissement de terrain. - Dans les marnes bleues compactes les ravins Qvoluent 
par glissement pelliculaire, 
- Les marnes vert-clair et grises évoluent par incision 
des parois des ravins. La texture limono-argileuse 
sensible à la battance et à la fissuration f 
ruissellemnt. 
La pente et l'exposition des versants, le couvert vég6tal 
at la morphologic des parois sont les autres variables 
d O t o r w i n an t 
L'analyse d e s  d o n n é e s  quantitatives montre la 
prépond4rance des glissements pelliculaires sur les 
parois des ravins dans la fourniture d e s  sediments dont 
l'essentiel provient des secteurs 4 et 5 sensibles aux 
processus. Les efforts d'aménagement doivent être portés 
en dans ces secteurs. 
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