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Commcnt krnctionnc une plante ?

Scs besoins cn eau

OncnNrsATroN crNEnnlr

D,UNE PLANTE SUPERIEURE

Pratiquement seuls des v6g6taux sup6rieurs sont cultiv6s dans les parcs

et jardins. lls pr6sentent la double caract6ristique d'6tre chlorophylliens

et vasculaires.

Un v6g6tal chlorophyllien utilise l'6nergie solaire et le gaz carbonique de

l'atmosphdre pour fabriquer du carbone, en reietant de l'oxyg6ne dans

l'atmosphdre (m6canisme appel6 photosynthdse). Le carbone, alli6 ) l'oxy-
gdne et l'hydrogdne de l'eau ainsi qu'i l'azote et ) d'autres 6l6nrents

pr6lev6s dans le sol, permet de produire la matidre v6g6tale.

Un v6g6tal vasculaire comporte un systdme de circulation d'eau. L'eau

pr6lev6e dans le sol par les racines s'6lbve dans Ia tige et s'6vapore au

niveau des feuilles par des orifices appel6s stomates.

Les stomates ont la propri6t6 de s'ouvrir ou de se fermer en fonction des

besoins de la plante.

De jour, l'ouverture des stomates permet Ia transpiration ainsi que l'6change

gazeux li6 ) la photosynthdse: absorption de gaz carbonique et rejet

d'oxygdne. De nuit, elle permet la respiration : absorption d'oxygdne et

rejet de gaz carbonique.

Leau circulant clans ce systdme a pour fonctions :

. de participer ) la formation de la matidre v6g6tale,

. d'entrainer les 6l6ments dissous pr6sents dans le sol et utiles ) Ia plante
(fertilisants),

. d'assurer la rigidit6 (turgescence) des parties vertes de la plante.

Pour que l'ensemble du systdme fonctionne, il doit y avoir 6quilibre entre

l'absorption d'eau au niveau des racines et la transpiration au niveau des

feu i I les.



^4. Chapitre

Par ailleurs, il y a 6vaporation directe de l'eau i partir du sol. La quantit6
totale d'eau qui disparait dans l'atmosphdre sous forme de transpiration
et d'6vaporation directe ) partir du sol est appel6e 6vapotranspiration.

Cette notion est trds importante sur le plan pratique, car elle d6bouche
sur l'estimation des besoins en eau n6cessit6s par un couvert v6g6tal.

Ln plnNTEt Lt EAU ET L'RttvtosPHERE

La quantit6 d'eau consomm6e par 6vapotranspiration d6pend, par ordre
d' importance d6croissante :

. des conditions atmosph6riques,

. de l'espdce v6g6tale,

. du sol, lorsque celui-ci n'est pas totalement couvert par la v6g6tation.

Concernant plus sp6cialement les conditions atmosph6riques, l'6vapo-
transpiration croit avec :

. la temp6rature,

. Ia luminosit6,

. la dur6e d'ensoleillement,

. la sdcheresse de l'ait

. le vent.

llinfluence de l'espEce sur l'6vapotranspiration a 6t6 d6termin6e par

des exp6ri mentations agronom iques. Mal heureusement, de tel les exp6ri-
mentations ne semblent pas avoir 6t6 conduites pour les espEces

ornementales. De toute faqon, vu la diversit6 des espdces pr6sentes dans

un parc, de tels r6sultats exp6rimentaux n'auraient gudre d'int6r6t prati-
que pour le jardinier.



Cependant, ces exp6rimentations agronomiques vont nous servir de point
de rep6re pour tenter d'aborder de fagon simple le cas des cultures orne-
mentales.

La conjugaison de I'6tude th6orique des m6canismes d'6vapotranspi-
ration et des mesures effectu6es sur des couverts de gazon a d6bouch6
sur la notion d'6vapotranspiration potentielle (ETP). f ETP est d6finie
comme l'6vapotranspiration d'une surface de gazon r6gulidrement ton-
due et bien arrostie. Elle sert 6galement de r6f6rence pour estimer
l'6vapotranspiration r6elle dans d'autres conditions (v6g6tation autre
que le Bazon, arrosage insuffisant...).

Pour effectuer la transposition au cas des cultures ornementales, on peut

admettre que la consommation en eau par 6vapotranspiration varie peu

avec l'espdce v6g6tale et diffdre peu de l'ETP lorsque l'alimentation en

eau est suffisante.

Pour fixer un ordre de grandeur, en Europe, par beau temps et en p6riode
estivale, la consommation d'eau correspondant ) l'ETP est une lame
d'eau de l'ordre de 6 millimdtres par jour (soit 6 litres d'eau par m6tre

carr6 et par jour, ou 60 mEtres cube par hectare et par jour).

Comment ionctionne une plante ?

Ses besoins en eau

Fig. 2 - Surface
projet6e au sol par

un v6g6tal

I

v6g6tol d port bos v6g6tol d port
fostigi6

Dans le cas oir le couvert v6g6tal n'est pas complet :

r on D€ tiendra pas compte des surfaces de sol nu,

r on consid6rera que la surface couverte au sol par la
partie a6rienne des plantes subit une 6vapotranspi-
ration 6gale e I'ETP.

Exemple :
Couvert v6g6tal en cours de croissance occu-
pant ) peu prbs la moiti6 de la surface du sol :

6vapotranspiration estivale par beau temps :

3 mm/j (ou 3 l/m?/j, ou 30 mr/ha/j).

Par ailleurs, l'irrigation localis6e ou micro-irrigation
(voirLa micro-irrigation ou irrigation localisde, p. 47
ef s.) n6cessite que l'on s'int6resse i la consommation
en eau d'un v6g6tal consid6r6 isol6ment.



Ch.rpitre

Pour se rattacher i la notion d'ETB on considdrera d'aborcl la surface

projet6e au sol par Ie v6g6tal (voir fig. 2, p. 15).

Dans le cas d'un sujet trds proche d'autres v6g6taux sur tout son pourtour,

on appliquera l'ETP ) la surface projet6e au sol. Un v6g6tal plac6 dans ces

conditions et occupant une surface au sol de 1 mdtre carr6 pr6sentera une

6vapotranspiration estivale par beau temps cJe l'ordre de 6 litres par jour.

Par contre, lorsque le sujet est relativement isol6, son 6vapotranspiration

est plus ou moins augment6e par rapport i la situation pr6c6dente. Cette

hausse de l'6vapotranspiration est li6e i la conjonction de deux ph6no-

mEnes.

Tout cl'abord, la surfacc foliaire expos6e au solcil sera trds diff6rente sui-
vant lc port du v6g6tal, et ce pour la m6me surface projet6e au sol
(voir iig. 2, p. 15).

Ensuite, il se produit un ph6nomdne d'advection, c'est-)-dire d'6change
lat6ral de chaleur et d'humidit6 entre lc v6g6tal et son voisinage.

Ilintensit6 de ce ph6nomdne varie en particulier avec la distance et la hau-

teur cles v6g6taux voisins, avec les caract6ristiques locales de l'atmosphdre
(qui seront notamment influenc6es par la pratique de I'irrigation) et avec

l'intensit6 locale du vcnt.

Compte tenu de la trds grande variabilit6 des conditions susceptibles d'6tre
observ6es dans un parc ou dans un jardin d'agr6ment, il n'est pas possi-

ble cl'6noncer des prescriptions ) la fois simples et pr6cises sur la majoration
que l'on doit appliquer par rapport au calcul dc base de l'ETP.

On peut fournir cepenclant quelques indications utiles :

. compte tenu des inconv6nients li6s aux excds d'eau dans le sol, notam-

ment si le drainage est imparfait (voir chap. V p. 77 et s.), on 6vitera

d'appliquer un coefficient de majoration vis-.i-vis de I ETB

r pour les v6g6taux trds sensibles au manqued'arrosage, en particulier les

v6g6taux en pot et ceux qui viennent juste d'6tre transplant6s (voir Semis

et plantation , p. 25 ets.), on pourra augmenter trds sensiblenrent les quan-
tit6s cl'eau par rapport aux r6sultats du calcul ;on ajustera Ies quantit6s

d'eau apport6es en effectuant un contrdle visuel de l'humidit6 du support
de culture (voir chap lV, p. 67 et s.).



Commenti<-rnctionnc unc plantc ? |
Ses besoins 

"n "ur 
tlZ

Par ailleurs, il convient d'insister sur le fait que I'ordre de grandeur
de 6 millimdtres par jour donn6 pour l'ETP en Europe est un maximum
correspondant ) des journ6es ) la fois longues, chaudes et ensoleill6es
(conditions observabrles en juillet), de sorte que la consommation r6elle en

eau sera inf6rieure ) ce maximum durant la plus grande partie de l'ann6e.

Ln plnNTEt Lt EAU ET LE soL

Par rapport au v6g6tal, le sol pr6sente trois fonctions :

r support m6canique permettant au v6g6tal de conserver sa position natu-
relle, m6me en cas de vent,

. r6servoir de mati6res fertilisantes,

. r6servoir d'eau.

Pour cette derni6re fonction, on repr6sente le sol comme un assemblage
de particules solides, les interstices entre ces particules pouvant 6tre occu-
p6s par de l'air ou par de l'eau.

Pour que la plante puisse vivre, il est n6cessaire que, dans le volume occup6
par les racines, l'eau et l'air soient simultan6ment pr6sents :

. l'eau, comme nous I'avons vu, pour assurer la turgescence du v6g6tal,
la production de matidre v6g6tale et la circulation des fertilisants,
. l'air, dont la pr6sence est n6cessaire pour que les racines puissent respirer.

ll faut donc 6viter de cr6er la situation dans laquelle le sol est complbte-
ment satur6 en eau et d6pourvu d'air.

[eau est pr6sente sous diff6rentes formes. Fix6e sur le massif poreux que
constitue le sol, elle devient, au fur et ) mesure de sa consommation par
les racines, de plus en plus difficile ) extraire. Les exp6rimentations agro-
nomiques permettent d'estimer la r6serve en eau facilement utilisable par
les racines dans un sol (RFU).



e
Tant que cette r6serve n'est pas 6puis6e, Ie systdme racinaire satisfait Ia

demande en eau de la plante.

La RFU est une grandeur trds variabrle selon les types de sol. Dans le cas

d'un parc trds important, il pourra 6tre justifi6 de faire appel ) un sp6cia-
liste de sciences du sol pour estimer cette valeur. Dans la plupart des cas,

on s'en tiendra aux consid6rations pratiques suivantes.

Dans un sol ) texture fine, c'est-)-dire argileux ou limoneux, et m6me s'il
est pauvre en matidre organique, on considErera que la RFU constitue )
peu prEs un dixiEme du volume du sol explo16 par les racines.

Exemple:
Pour un sol fin enracin6 jusqu') 12 cm,la RFU est 6quivalente i une lame
d'eau de 12 mm, ce qui, avec une ETP maximale de 6 mm/j, permet d'assu-
rer deux jours de consommation maximale du couvert v6gtital, sans apport
d'eau naturel ou aftificiel.
Pour un enracinement de 40 cm, l'autonomieest d'une semaine avec la
m6me ETP

A l'oppos6, dans un sol i texture grossiEre constitu6 essentiellement de
sables grossiers, on considErera la RFU comme n6gligeable. Autrement
dit, Ie sol devra 6tre constamment r6approvisionn6 en eau, de faqon natu-
relle ou artificielle, ) des intervalles de temps trds courts.

Les cas interm6diaires seront trait6s <au jug6r, avec ajustement ) l'exp6-
rience.

Par ailleurs, I'adjonction de matirlres organiques (tourbe, fumier, terreau...)
am6liore la RFU.

Lorsque la RFU est 6puis6e, I'eau restante est fortement li6e aux particu-
les du sol, et la demande en eau de la plante n'est plus satisfaite. ll y a

stress hydrique. La plante met alors en euvre un m6canisme de d6fense
appel6 r6gulation stomatique : les stomates se referment afin de r6duire
la transpiration et d'emp6cher le v6g6tal de se dess6cher. Cette situation
n'est pas sans cons6quence : la fermeture des stomates r6duit les 6chan-
ges gazeux n6cessaires i Ia photosynthdse, de sorte que la production de
matidre v6g6tale est diminu6e. Pour un agriculteur, cela se traduit par une



Comment fonctionne une plante ?

Ses besoins en eau

perte de revenu/ mais pour un gestionnaire de parc, cette situation n/en-
gendre pas automatiquement un pr6judice esth6tique : dans un parc ou
un jardin d'agr6ment, il n'est pas forc6ment pr6judiciable de solliciter la

r6sistance naturelle des v6g6taux ) Ia s6cheresse.
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Faut-ils'6quiper A.
pourl'irrigation ?Y

A/1vant d'6tudier les techniques adaptdes i l'arrosage des

parcs et jardins, il importe de ddterminer si l'irrigation est jus-
tifi6e. Deux consid6rations essentielles sont susceptibles de
guider la r6flexion :
c les parcs ouverts au public sont souvent anciens. lls ont
6td cr66s bien avant que l'on ne dispose de moyens commo-
des pour pratiquer l'irrigation, de sorte que celle-ci 6tait
inexistante, ou utilis6e avec parcimonie dans les situations
oi elle 6tait jugde indispensable. L'introduction de l'irrigation
dans un parc ou dans un jardin historique est susceptible de
modifier l'aspect du parc et peut d6naturer son hdritage
esthdtique,
. on ne doit pas prendre argument du ddveloppement de
l'irrigation dans le domaine agricole pour pr6ner ce ddvelop-
pement dans le cadre des parcs et jardins d'agrdment. En effet,

l'agriculteur utilisera l'eau pour obtenir la plus forte produc-
tion vdgdtale possible, ce qui n'est pas l'objectif du gestionnaire

d'un parc ou d'un jardin, confrontd A un souci esthdtique.



Chapitrc

Vnnlnerr-rrE DES TNCoNVENTENTS

DE LA STCHTNTSSE SUR LES CULTURES ORNEMENTALES

ET OPPORTUNITE DE L/IRRICATION

La tol6rance des espdces v6g6talcs vis-)-vis de Ia s6cheresse est extreme-
ment variable, suivant les conclitions de climat et de sol caract6risant le

milieu cl'origine de chaque esp6ce. Uinfornration n6cessaire i ce sujet
existe clans certains catalogues de p6pini6ristes.

La plupart des v6g6taux ligneux (arbres et arbustes) pr6sentent une cer-

taine r6sistance ) la s6cheresse. .lusqu'i un certain degr6, le stress hydrique
n'affecte pas leur aspect, de sorte que la mise en place d'un systdme
d'irrigation n'est pas justifi6e. Cependant, en cas de s6cheresse excep-
tionnelle, il sera parfois justifi6 de pratiquer une irrigation de secours si

on a des craintes quant ) la survie de la plante.

Pour la plupart des plantes originaires de zones climatiques arides ou qui
pr6sentent une longue saison sdche (par exemple, la zone m6diterra-
n6enne), l'irrigation n'est en principe pas justifi6e. Cependant, en climat
sec, la croissance de ces v6g6taux est lente. L'irrigation pernret cl'aug,-

menter fortement leur vitesse de croissance, ce qui est int6ressant dans le

cas de jeunes su.jets que l'on souhaite voir le plus vite possible atteindre
une tai I le satisfaisante.

Par ailleurs, il existe des v6g6taux qui ne prospdrent qu'en milieu humide.
Pour obtenir les meilleurs r6sultats, ces v6g6taux sont ) mettre en place
dans les zones naturellement humides des parcs, lorsqu'elles existent.
Dans ce cas, ils se satisfont de l'apport d'eau naturel par le sol. A d6faut

de milieu naturel humide, certains de ces v6g6taux peuvent 6tre implan-
t6s en milieu sec, mais il est alors n6cessaire de les maintenir en survie

par des arrosages abondants et fr6quents. Cette technique est co0teuse et

il n'est pas forc6ment recommandable, au plan paysager, d'implanter en

terrain sec des v6g6taux que l'on est habitu6 ) voir prosp6rer en terrain
humide (le cas Ie plus caricatural 6tant constitu6 par l'usage abusif du
saule pleureur en terrain sec).
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PnnrnrES ET cAZoNS

La question des prairies et gazons pr6sente une importance fondamentale
dans presque tous les parcs et jardins.

Compte tenu des moyens d'arrosage rudimentaires dont on disposait autre-
fois, il 6tait hors de question d'arroser les pelouses. Par la suite, et presque
partout, dds que l'on a dispos6 de mat6riel d'arrosage par aspersion, on
est passti ) la pratique du gazon r6guliErement arros6 et tondu.

De ce fait, l'aspect des surfaces enherb6es, et donc l'aspect g6n6ral des

parcs, se sont trouv6s sensiblement modifi6s. ll n'est pas 6vident que cette
6volution doive 6tre consid6r6e comme un progrEs. En outre, elle n'est

pas sans risques sur un parc ancien lorsqu'il y a de grands arbres dans la

pelouse ou en bordure de celle-ci : la mise ) l'irrigation peut provoquer
une humidit6 excessive en profondeur et Ia mort des arbres...

Un <tapis vert, bien conduit reflEte une certaine forme de perfection-
nisme et fait la fiert6 du jardinier mais, i l'inverse, une pelouse
traditionnelle correctement conduite pr6sente une certaine richesse bota-
nique, avec notamment l'apparition de fleurs.

Il ne faut pas exag6rer le risque de transformation de la prairie en npaillas-

son> durant la p6riode estivale. En effet, dans une prairie existant depuis
plusieurs ann6es, la s6lection naturelle s'effectue en faveur d'espEces rela-
tivement r6sistantes ) la s6cheresse qui jaunissent peu, de sorte que sous

la plupart des zones climatiques le npaillasson> ne risque d'apparaitre
qu'en cas de s6cheresse exceptionnelle. Dans de telles circonstances, on
peut mettre provisoirement en ceuvre un arrosage de secours si l'on juge
l'aspect de la pelouse inacceptable, mais on peut voir 6galement, sur la
photo page 21, l'int6r6t paysager d'un npaillasson) d'aspect uniforme.

Une source d'6conomie : les surfaces min6rales

L'adaptation de surfaces d6pourvues de v6g6tation dans une compo-
sition paysagEre est une source d'6conomie sur les frais d'entretien,
frais d'arrosage entre autres (photo page 6). Ces surfaces peuvent
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6tre constitu6es par des all6es ou par d'autres surfaces, couvertes de

dalles ou de gravillons, par des escaliers ou encore par des plans

d'eau.

Une pratique utile : le contrdle de I'6vaporation directe
i partir du sol

Jusqu'i pr6sent, nous avons essentiellement consid6r6 l'eau utilis6e
par les plantes, car elle repr6sente en g6n6ral la majeure partie de
l'eau consomm6e par une surface plant6e.

Cependant, I'6vaporation directe ) partir du sol peut devenir impor-

tante lorsque celui-ci n'est pas complEtement couvert par la v6g6tation,

ce qui r6duit la quantit6 d'eau restant disponible pour les plantes.

Cette 6vaporation va beaucoup d6pendre de la nature du sol et de sa

couverture superficielle. Un sol fin, argileux ou limoneux perdra

beaucoup par 6vaporation, alors qu'un sol sableux 6vapore trds peu,

malgr6 un aspect sec en surface. Si le sol est enrichi en matidre

organique, le ph6nomdne sera aggrav6 du fait que l'eau remontera i
la surface par effet de mdche (m6canisme comparable i la remon-
t6e du fluide dans la mdche d'une lampe ) p6trole ou ) huile, d6crit
en physique par la notion de capillarit6).

Pour diminuer l'6vaporation, on proc6dera utilement ir l'op6ration
appel6e autrefois paillage et plus couramment d6sign6e actuellement
par l'anglicisme mulching, consistant i disposer en surface un mat6-
riau grossier, faisant barrage ) la remont6e de l'eau i la surface.

La paille n'est plus guEre utilis6e pour remplir cette fonction. Le

terreau, qui est parfois utilis6 en 6pandage superficiel sur sol nu,

produit cet effet de mdche, aboutissant ainsi au r6sultat oppos6 )
celui qui est attendu. La feuille plastique, tr6s r6pandue en agricul-
ture, n'est gudre acceptable dans les parcs et jardins pour des raisons

esth6tiques.

Le mat6riau qui semble actuellement combiner le mieux efficacit6
et qualit6 esth6tique est l'6corce de pin broy6e, ) condition d'utili-
ser une fabrication d6barrass6e des 6l6ments fins.
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U ," fois prise la ddcision de s'6quiper pour l'irrigation, la

premidre question qui se pose est le choix de la technique
adapt6e d chaque type de couvert vdg6tal.

Tout d'abord l'arrosage au jet que tout jardinier souhaite voir
disparaitre, reste indispensable dans certains cas particuliers
qui ne justifient pas d'investir dans un dquipement d'irriga-
tion : v6g6tal isol6 au milieu d'une grande 4tendue non arros6e,

arrosage de v6gdtaux normalement non irriguds en cas de
sdcheresse exceptionnelle... Dans ces conditions, lors de la
mise en place d'un 6quipement d'irrigation, il faut prdvoir
des prises pour le branchement d'un tuyau d'arrosage.

hrmi les modes d'arrosage traditionnels, on peut encore citer
l'irrigation par ruissellement consistant i faire courir l'eau dans

des raies creusdes dans le sol. Cette technique donne satisfac-

tion lA oi elle existe, mais elle n'est gut:re envisageable pour
une installation nouvelle, en raison de sa forte exigence en

temps de travail.

En d1finitive, le choix d'un nouvel 6quipement doit s'effec-
tuer entre deux techniques : l'irrigation par aspersion et la
micro-irrigation ou irrigation localisde.
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lJirrigation par aspersion est 6galement appel6e pluie artificielle, ce qui
fait bien comprendre son principe. Ce mode d'irrigation vise ) arroser la

totalit6 de la surface couverte par Ies v6g6taux. Sa pratique correcte consiste

i apporter des quantit6s d'eau importantes et espac6es dans le temps, en

tirant parti de la r6serve en eau du sol : on d6clenche l'irrigation lorsque

la RFUr est suppos6e 6puis6e, ou en voie de l'6tre, et on apporte une
dose d'arrosage permettant d'assurer Ie remplissage de la RFU.

Exemples :
Pour un gazon auquel on veut donner un bel aspect de <tapis vert>,
ou pour des fleurs annuelles, on va supposer par souci de s6curit6
une faible profondeur d'enracinement, par exemple 12 cm. Celle-ci
permettra d'estimer la RFU : pour un sol ) texture fine, on supposera
que la RFU est de I'ordre de 10 %, de la profondeur de sol exploita-
ble, soit dans le cas pr6sent 12 mm. Lorsqu'on d6clenchera I'irrigation,
au moment oir la RFU est suppos6e vide, on devra donc apporter
une dose d'arrosage de 12 mm.
Sur le m6me sol, et dans le cas d'un arbuste ou d'une plante vivace
qui est suppos6e enracin6e jusqu'i 40 cm de profondeur. on appor-
tera des doses d'arrosage de 40 mm.

CntrEnrs DE cHorx o'uN EquteruENT pouR L'ASeERSTON

La premidre qualit6 que l'on doit en principe attendre d'un 6quipement
d'irrigation par aspersion est une bonne uniformit6 d'arrosage, c'est-i-
dire que les quantit6s d'eau regues en tous points de la surface arros6e

doivent s'6carter le moins possible de la quantit6 moyenne reque par

1. RFU : r6scrve en eau facilement utilisable. D6finition de ce terme en page 17 et 1B



cette surface. En effet, dans les zones qui ne reqoivent pas assez d'eau, Ia

v6g6tation peut 6tre g6n6e dans son d6veloppement. Dans les zones qui
reqoivent trop d'eau, celle-ci est en partie perdue par ruissellement en
surface ou par infiltration au-dessous des horizons du sol occup6s par les

racines, entrainant avec elle cles matidres fertilisantes. De plus, l'excds
cl'arrosage peut entrainer d'autres inconv6nients qui seront d6velopp6s
au chapitre V.

La deuxidme qualit6 que doit satisfaire l'6quipement est de couvrir une
surface arros6e aussi proche que possible de Ia surface que l'on souhaite
arroser. Cette condition est.i respecter plus ou moins strictement selon
les cas : par exemple, on pourra se permettre d'arroser les passages pi6-
tonniers dds lors que l'on n'arrose pas pendant les heures de visite.

ll n'existe pas de mat6riel qui satisfasse parfaitement aux deux critdres
6nonc6s : le choix du mat6riel r6sultera, dans chaque cas, de ce qui sem-
blera constituer le meilleur compromis.

Le u,qrEntrr DE BASE : L'ASpERSEUR ROTATTF

ll existe actuellement une extr6me diversit6 de systdmes d'aspersion.
Certains d'entre eux sont i r6server i I'usage agricole, d'autres aux seuls
jardins d'amateurs. Nous n'allons d6crire ici que les systEmes conEus

pour les parcs et jardins g6r6s par des professionnels et qui constituent
6galement les meilleurs 6quipe-
ments pour les jarclins d'amateurs.

uappareil d'aspersion le plus ancien
est l'asperseur rotatif ) batteur, ou
sprinkler (voir fig. 3).

Sous l'action du jet d'eau sortant de
la buse, le d6flecteur (ou cuilldre),
plac6 en extr6mit6 du bras oscillant
(ou batteur), permet d'am6liorer
l'uniformit6 d'arrosage par modifi-
cation du jet, et provoque la rotation
de l'appareil.

d6flecteur ressort
de roppel

Les 6quipementr A
cl'irrigation]

Fig.3-Sch6nrad'un
.rsperseur rotatif

) b.rtteur

conlrepoids

bros oscillont

en rotolion
buse

arriv6e d'eou portie fixe
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porlie en rolotion

portie fixe

orriv6e d'eouI

Fig. 4 - Sch6ma
d'un asperseur
rotatif i turbine

Fig. 5 - Disposition
des aspc.rseurs

sur le terrain

Par construction, I'asperseur rotatif ) batteur dessert

donc une surface circulaire.

Un inconv6nient de l'asperseur ) batteur, pour l'utili-
sation en parcs et jardins, est le bruit d6sagr6able
provoqu6 par le battement. Dans ces conditions, cer-

tains fabricants ont d6velopp6 des asperseurs rotatifs

) turbine qui suppriment cet inconv6nient (voir fig. 4).

L'asperseur rotatif ) turbine comporte plusieurs jets

d'aspersion dont l'action combin6e vise ) obtenir la

meilleure uniformit6 d'arrosage possible.

Pour exploiter correctement la qualit6 de l'arrosage

fourni par les asperseurs rotatifs, il convient de tra-

vailler avec un jeu d'appareils dispos6s en r6seau sur

le terrain (voir fig. 5).

Les cercles d'arrosage doivent se recouvrir largement pour que toute la

surface soit arros6e. Si on essaie d'augmenter l'6cartement entre les as-

perseurs sous pr6texte d'6conomie sur l'6quipement, une partie de Ia

surface se trouvera sous-arros6e, ou pas arros6e du tout.

Les 6cartements corrects doivent en principe 6tre pr6cis6s par le fabri-
cant pour chaque mod6le d'asperseur.

o

o

osperseur

recouvremenl
de4

surfoces orros6es
por choque

osperseur

C
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Par ailleurs, chaque moddle d'asperseur est conqu pour travailler dans

une gamme de pressions bien d6termin6e, 6galement sp6cifi6e par le
fabricant, et dont il ne faut pas s'6carter.

Enfin, beaucoup de moddles d'asperseurs rotatifs ont fait l'objet d'essais

officielsl attestant de leurs caract6ristiques et de leurs performances en

terme d' u n iformit6 d'arrosage.

Cependant, lorsque l'on juge de l'uniformit6 d'arrosage sur Ia base de
r6sultats d'essais, il ne faut pas s'imaginer qu'on est capable d'obtenir, ni

m6me d'approcher une uniformit6 parfaite. Dans les meilleurs cas, on

obtiendra une pluviom6trie proche de la moyenne sur une grande partie

de la surface arros6e, mais les quantit6s d'eau regues par le point le plus

arros6 et par le point le moins arros6 s'6carteront toujours sensiblement

de cette moyenne.

En cons6quence, pour que la surface la moins arros6e reqoive malgr6 tout
suffisamment d'eau, on sera parfois conduit i exag6rer les doses d'arro-
sage, mal916 Ies inconv6nients d'une telle pratique. Tel pourra 6tre le cas

notamment dans l'arrosage des gazons, si des zones de jaunissement,

r6guliErement r6parties selon le quadrillage des asperseurs, apparaissent
lorsqu'on apporte les doses d'arrosage th6oriquement convenables.

CHorx, DESSERTE ET DlsposrroN DES ASeERSEURS RoTATTFS

Canalisations enterr6es et asperseurs escamotables

Lorsque le dispositif d'arrosage doit 6tre destin6 ) un usage p6renne, on
dessert g6n6ralement les asperseurs par des canalisations enterr6es (voir

fig. 6, p. 36), pour une raison esth6tique 6vidente, et pour 6viter de cr6er

des obstacles lorsque Ie terrain doit 6tre parcouru (cas du golf notamment).

'l . En France, ces cssais sont etlectu6s par le Ccmagrel, ) Aix-en-Prr>vence. Cependant, lc
plus souvent, les r6sultats d'essais sont la propri6t6 des fabricants qui en supportent lcs frais,
de sorte que le Cenragrcl ne peut pas les fournir directement. N6anmoins, il est clair quc le
fabricant qui a fait procdder ) des ess.ris dont les r6sultats sont favorables les fournira volon-
tiers ) ses clients potenticls. Enfin, certains r6sultats d'essais sont publi6s dansla revue lrrigazettc
(voirPour en savoir plus, pp. 89 et 90).



Chapitre

Fig. 6 - Quadrillage
d'asperseurs avec
r:analisations fixes

Fig. 7 - Asperseur
escamotable

Dans ce cas, il est souhaitable de choisir des asperseurs escamotables qui
sortent du sol lorsque l'on met le r6seau en pression et redescendent au-

dessous du niveau du sol lorsque l'on ferme l'arriv6e d'eau, ce qui les

rend quasiment invisibles (voir fig. 7).

L'ensemble de cet 6quipement est relativement co0teux, mais les besoins
en main-d'euvre sont insignifiants (ouverture et fermeture de vannes).

Asperse u rs d 6p I agab I es

Un autre mode d'utilisation des asperseurs, plus 6conomique que la des-

serte par canalisations enterr6es mais plus exigeant en main-d'euvre,
consiste ) utiliser des appareils aliment6s par des tuyaux souples que l'on
d6place entre deux arrosages (voir fig. B ci-contre). ll s'agit d'asperseurs

d6plaqables.
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Fig. 8 - Asperseurs
d6plagables

Fig.9-Borduresnon
arros6es

(,1

,3-

u souple

Les appareils sont dispos6s ) des emplacements pr6alablement rep6r6s

sur le terrain, de faqon ) obtenir le recouvrement des cercles d'arrosage
comme dans le cas du dispositif fixe.

En raison de son faible co0t, et ma1916 le travail que cette technique exige,

l'asperseur d6plaqable desservi par tuyau souple constitue une solution
particulidrement int6ressante pour faire face aux s6cheresses exceptionnel-
les, sur un couvert v6g6tal susceptible de se passer d'arrosage en temps
normal et qui, de ce fait, ne justifie pas une installation fixe.

Ad6quation du mat6riel i la surface arros6e

Un des problEmes principaux dans l'utilisation des asperseurs provient
de la difficult6 ) superposer la surface r6ellement arros6e ) celle qu'il
conviendrait d'arroser. Les figures 9 et 10 illustrent cette difficult6.

Ce probl6me de bordure conditionne
le choix du modEle d'asperseur,
d6fini notamment par sa port6e
(rayon du cercle arros6).

En effet :

r aV€c url petit nombre d'asperseurs
de relativement grande port6e, on
6conomise sur l'investissement, en

particulier grAce ) la r6duction de la

Iongueur totale de canalisations (volr
fig. 1 1, p. 3B),

tuyo

o o

ozones orroser- zone d'orrosoge.

surfoces non

interdit

o o
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Fig. 10 - D6passement
de la surface
) arroser

Fig.12 - Forte densit6
d'asperseurs de petite
port6e

Fig. 11 - Faible
densit6 d'asperseurs
de grande port6e

o

orroser

o

o o

zone
tol6r6e

surfoces
inutilement

orros6es



. avec un grand nombre d'asperseurs de relativement petite port6e, on
am6liore l'ajustement entre la surface ) arroser et Ia surface r6ellement
arros6e (voir fig. 12 ci-contre).

Le choix du moddle d'asperseur r6sulte donc d'un compromis d6pendant
de la forme et des dimensions de la surface ) arroser.

Cependant, plus l'asperseur a une grande port6e, plus il n6cessite une
forte pression qui n'est pas forc6ment disponible sur le r6seau (un asperseur

conqu pour des 6cartements de'l B mdtres exige environ 400 kilo Pascall

de pression ; ) l'oppos6, Ies plus petits asperseurs exigent seulement une
pression de 200 kilo Pascal).

Les dispositions d'asperseurs pr6sent6es figures 'l 'l et 12 (ci-contre) sont
dites en carr6.

Pour disposer d'une meilleure souplesse d'adaptation ) la forme des sur-

faces i arroser, il est possible 6galement d'adopter les dispositions en

rectangle, ou bien en quinconce dites aussi en triangle (voir fig. 13).

Pour tenter de r6soudre de faqon pr6cise le probldme des limites de Ia
zone arros6e, les fabricants ont c166 des asperseurs rotatifs ) secteur 169la-

ble qui peuvent 6tre fixes ou d6plaqables (voir fig. 14, p. 40).

1. Le Pascal (Pa) est I'unit6 officielle de pression d'oir est d6riv6 le kilo Pascal (kPa).

Le ubar,, dont l'usage devrait 6tre abandonn6, est 6gal ) 'l 00 kPa.

Les 6quipemcnts

d'irrigation

Fig. 13 - Dispositions
cn rectangle

et en quinconce
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Fig. 14 - Surtaccs
arros6cs par des

aspcrscurs rotatifs
) scctcur 169lablc

Ces appareils sont munis de but6es
169lables qui permettent d'arroser
un secteur circulaire au lieu d'un
cercle complet. Cette disposition
permet d'am6liorer l'ad6quation de
la surface ) desservir avec la sur-

face arrosr5e (voir fig. 14).

Cependant, il y a lieu de noter une difficult6 particuliEre de mise en

ceuvre qui Iimite l'utilisation effective de ce type d'6quipement.

On voit figure 15 (ci-contre) que certains asperseurs couvrent un demi-
cercle et cl'autres un quart de cercle.Tous les asperseurs titant en principe
du m6me modEle, si on les fait tous fonctionner pendant la m6me dur6e,
les surfaces couvertes en quart de cercle recevront deux fois plus d'eau
que les surfaces couvertes en demi-cercle.

Autrement dit, il faut ajuster la dur6e de fonctionnement de chaque
asperseur en fonction de la surface qu'il arrose. Cette op6ration est rela-

tivement facile i r6aliser avec des asperseurs d6plaqables, mais serait
irnpossible ) mettre en euvre avec un systdme d'asperseurs fixes qui
fonctionnent tous en m6me temps.

ll est donc pr6f6rable de faire en sorte que les surfaces arros6es par cha-
que asperseur soient 6gales entre elles, du moins de faqon approximative,
m6me si la concordance entre la surface totale arros6e et la surface i
arroser n'esl pas parfaile.

En reprenant la surface rectangulaire pr6c6dente, on pourra adopter la

disposition de la figure 16 (ci-contre), parmi d'autres dispositions possi-

bles tenant compte des zones d'arrosage tol6r6 et des zones d'arrosage
interdit.

D'autres exemples de desserte par arroseurs r6gl6s avec des secteurs de
m6me surface, ou de surfaces voisines, sont repr6sent6s figure 17 (ci-

contre).
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Fig. 16 - Surfacc
desservie par

des asperseurs 169l6s

de fagon identique

osperseurs

osperseurs

osPerseurs

Fig. 15 - Surface
desservie par des

secteurs d'angles
diff6rents

Fig. 17 - Desserte
d'une ellipse
et d'un carr6

osperseurs
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Fig. 1B - Enrouleur

llENRourEun

Dans le cas de grandes surfaces rectangulaires (pelouses, terrains de

sport...), il peut 6tre int6ressant de remplacer les asperseurs par un sys-

tdme mobile qui supporte un asperseur et se d6place tout en arrosant.

Le plus courant de ces dispositifs, appel6 enrouleur, r6pond au sch6ma de
la figure 18. Le tambour est actionn6 par un moteur hydraulique qui pro-

voque l'enroulement du tuyau durant l'arrosage.

Par construction, ce systdme dessert une bande de terrain rectangulaire
(voir fig. 19 ci-contre).

Dans ces conditions, il est utilisable soit sur une parcelle rectangulaire,
soit sur une parcelle facilement morcelable en bandes rectangulaires (voir

fig. 20 ci-contre).

Comme le montre la figure 20, les bandes d'arrosage doivent se recouvrir
pour obtenir une bonne r6partition de l'eau. Les fabricants fixent la lar-

geur de bande ) respecter pour un 6quipement et une pression de
fonction nement donn6e.

Ce type d'6quipement est d'autant plus rentable que les bandes d'arrosage

sont longues, ce qui le pr6destine aux grandes surfaces.

@
@

tombour

tuyou souple

prise d'eou
ovec vonne

enrouloble

osperseur d secteur
montti sur troineou
ou sur choriot

d6plocement
du tuyou
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De plus, il ne doit pas y avoir d'obstacles ) l'avancement de l'6quipage
mobile, ce qui conduit, dans le cas des parcs, e r6server ce mat6riel )
l'arrosage du gazon.

Enfin, la mise en euvre de l'enrouleur demande, avant chaque arrosage,

un travail de positionnement du tambour sur Ie terrain et de d6roulement
du tuyau. Lorsque le mat6riel est volumineux, sa manipulation exige des
moyens de traction m6canique.

Aurnrs EqurRrvrNrs D'ASPERStoN

Dans les parcs et jardins, on se

trouve fr6quemment face ) des sur-

faces que I'on voudrait irriguer par
aspersion, mais qui sont trop peti-
tes pour 6tre commod6ment
desservies par des asperseurs rota-
tifs dont la port6e esl au minimum
de l'ordre de 6 m6tres. Divers dis-
positifs ont 6t6 invent6s pour faire
face ) ce genre de situations.

Les 6quipementr .A.
d'irrigationf

prise d'eou
ovec vonne

Fig. I9 - Surface
arros6e par
l'enrouleur

Fig. 20 - Surface )
arroser d6coup6e en

bandes d'6gale largeur

+(<
+

positions
successives de
l'enrouleur
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Fig.21 -TuyEre

Fig. 22 - Rampe
perfor6e

Les plus importants de ces disposi-
tifs sont les buses ou diffuseurs qui

produisent un jet fixe de faible por-
t6e (de quelques d6cimbtres jusqu'i
un maximum de l'ordre de 5 mdtres).

Pour les plantes basses ou les arbus-

tes arros6s sans frondaison, la forme
Ia plus r6pandue de ce type d'6qui-
pement est la tuydre. ll s'agit d'un
diffuseur qui se r6tracte au-dessous

du niveau du sol lorsque I'on ferme
l'alimentation en eau (voir fig. 21).

Pour les arbustes que l'on souhaite arroser sur frondaison, les buses peu-
vent 6tre mont6es sur un tube-allonge de 1 ) 1,5 mdtres de hauteur.

En pratique, beaucoup de buses sont conques pour arroser un secteur
circulaire, 6ventuellement 169lable, de sorte qu'elles peuvent s'utiliser
de la m6me fagon que les arroseurs rotatifs (voir fig. 11, 12, 15, 16 et
17), lorsque les surfaces i desservir sont trop petites pour pouvoir utili-
ser ce dernier type de mat6riel.

ll existe des tuydres e d6bit proportionnel qui d6livrent un d6bit propor-
tionnel ) la surface arros6e, quel que soit le 16glage du secteur d'arrosage.
Ce mat6riel permet de mettre simultan6ment en service des secteurs d'an-
gles diff6rents (voir fig. 15, p. 48) tout en conservant une intensit6
pluviom6trique uniforme sur la surface arros6e.

Enfin, il convient de signaler que les tuydres commencent ) faire I'objet
d'essais officiels, tout comme les asperseurs rotatifs.

Compte tenu du coOt que repr6sente une batterie de

tuydres aliment6e par un rtiseau enterr6, on pourra

6ventuellement se contenter de mat6riels l6gers et
d6plagables, qui sont principalement de deux types :

. la rampe perfor6e souple, conque pour l'arrosage de
bandes de terrain 6troites (largeur de l'ordre de quel-
ques d6cimEtres ) quelques mEtres selon la pression

appliqu6e) (voir fig. 22),

EN MARCHE A L'ARRET
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.. l'arroseur oscillant, pour desservir
des s.urfaces ) peu prds rectangulai_
res, de quelques mdtres de c6ti (voir
fig 23).

L'ensemble des mat6riels d,asper_
sion de faible port6e se caracterise
par le faible diamdtre des orifices
de passage de I,eau (cle l,ordre
du millimdtre pour les tuydres et
arroseurs oscillants, et d,une frac_
tion de millimdtre pour les rampes
perfor6es), ce gui les rencl sensibles
au bouchage et n6cessite une vigi_
lance particulidre de la part des
utiIisateurs.

DO,VAINE I)/APPLI(-ATION DE L/ASPERSION rT PRTCRUTIONS A PRENDRE

Le domaine d,applicat,on de I,aspersion, r6sulte cle son principe m6me :le fait de couvrir entidrement la'surface'J nrroru,. pr6clestine ce moded'irrigation i un couvert v6g6tal continu.
La pratique de l'aspersion n'est pas sans risques. Lorsque le terrain est peupermeable en surface, l,eau a parfois a, ,nt a.s,infiltrer, ce qui provoquela formation de flaques..Si le ierrain pr"r"n," la moindre pente, I,eau semet alors ) ruisserer' rr faut donc rrii" pr"ruu d,une grande vigilance etinterrompre l,arrosage dds l,apparitio, Ir rrirr"llement.

ll convient de signarer que ce risque est particuridrement marqu6 avec resbuses el les luyeres, qui apporten, ,n" grura* intensil6 pruviom6trique.Pour se prot6ger conlre cel inconv6nient]on pourra 6tre conduil ) couvrirle sol avec de l,6corce de pin Uroye". 
' ""'

Enfin' en cas de fort vent, et si re parc pr6sente des espaces peu abrites, ily a lieu.d'interrompre r'arrosage ;ar .ir"lt" voit que re jet est sensibre-ment d6port6.

Lcs 6quipements

d'irrigation

Fig. 23 - Arroseur
oscillant

mpe oscillonte

hydroulique

orriv6e d,eou

oleur

surfoces desservies selon le 169lo ge de l'opporeil

1l



Fig.2a - Principe de
l'irrigation localis6c

DunEe DE FONCTTONNEMENT D'uN AppAREIL D/ASPERSTON

Aprds avoir choisi et dispos6 les asperseurs selon la forme de la surface a

irriguer, on calcule la dur6e de fonctionnement des asperseurs qui per-

mettra d'apporter la dose requise en fonction du couvert v6g6tal et du sol

Deux exemples permettront de voir comment conduire un tel calcul.

Exemple 1 : gazon arros6 par un quadrillage d'asperseurs
Le moddle d'asperseur 6tant choisi. le fabricant indique I'6cartement
i respecter et I'intensit6 pluviom6trique moyenne apport6e par l'as-
perseur.
Supposons que I'intensit6 indiqu6e soit de 5 mm/h, valeur assez cou-
rante.
Si on d6cide d'apporter une dose d'arrosage de 12 mm, la dur6e
d'arrosage en heures devra 6tre de 12l5, soit environ 2 h 30 mn.

Exemple 2 : arrosage d'un massif de fleurs elliptique, desservi
par six arroseurs d secteur (voir fig. 17, p. 41).
On suppose que le fabricant indique ici encore une intensit6 pluvio-
m6trique moyenne de 5 mm/h. Cette valeur est donn6e pour l'appareil
fonctionnant en cercle complet. Si on estime que chaque secteur cou-
vre ) peu pres un tiers de cercle, l'intensit6 moyenne reque par le
massif sera de 5 mm/h x 3, soit 15 mm/h. Si on d6sire apporter une
dose de 12 mm, la dur6e de fonctionnement des asperseurs en heures
devra 6tre limit6e d 12115, soit environ 50 mn seulement. Autrement
dit : gare ) l'excds d'arrosage avec les asperseurs rotatifs d secteur !

points d'opport d'eou

O.

volumes de sol-
humidifi6s
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Ln rvtcno-rRRrcATroN ou TRRTGATIoN LocALrsEE

PnrNcrpr

La micro-irrigation, ou irrigation localis6e, fonctionne selon un principe
diff6rent de celui de l'aspersion. L'eau est apport6e au voisinage de la
plante et humidifie seulement une partie du sol (voir fig. 2a ci-contre).

Les racines des v6g6taux se d6veloppent de pr6f6rence dans les volumes
mouill6s, qui sont tr6s r6duits, et on suppose que la plante utilise trds peu
l'eau contenue dans le reste du sol.

On doit maintenir l'humidification permanente de la partie irrigu6e, et

pour cela on effectue un arrosage par jour, du moins en 6t6 et par beau
temps.

Cet arrosage journalier doit th6oriquement compenser la quantit6 d'eau
consomm6e journellement par 6vapotranspirationr.

Les avantages de la micro-irrigation sur l'aspersion sont Ies suivants:
. les feuilles et les fleurs ne sont pas mouill6es,
. les pertes d'eau dans I'air ou depuis Ie sol sont faibles,
. Ia pousse des adventices (mauvaises herbes) est limit6e.

En contrepartie, l'usage de ce systdme est limit6 ) certains types de cou-
verts v6g6taux. Du fait de l'humidification partielle du sol, on ne pourra
l'utiliser pour le gazon ou pour de petits v6g6taux implant6s de faqon trEs

dense. La micro-irrigation est 6galement difficile i utiliser sur les cultures
florales annuelles. En effet, il faudrait dans ce cas enlever le mat6riel en

fin de saison pour permettre le travail du sol, et le r6installer avant les

semis ou repiquages en le modifiant 6ventuellement si on change l'em-
placement des v6g6taux. En contrepartie, ce mode d'arrosage est

particuliErement bien adapt6 aux v6g6taux p6rennes. En outre, les besoins
en pression sont trds faibles (100 ) 200 kilo Pascals).

.l 
. D6finition p. 14 et s.



Fig. 25 - Morldlcs
do goutteurs ii circuit
long nront6s
cn d6rivation

OncnNrs DE LA DISTRTBUTIoN DE L'EAU EN MrcRo-rRRrcATroN

Le systdme de base de la micro-irrigation, appel6 Boutte-)-goutte, est

constitu6 de goutteurs qui fournissent de trds petits d6bits (de 1 litre par
heure ) B litres par heure). Les goutteurs sont desservis par des rampes,

tuyaux en polythyldne d'un diamdtre de.l3 ou 20 millimEtres (pour les

petites instal lations).

Pour un usage de type professionnel, il y a lieu de retenir les types de
goutteurs dits ni circuit Iongr, les moins sensibles au bouchage. Le pre-
mier type dit (mont6 en d6rivation> (voir fig 25), offre le maximum de
souplesse d'adaptation aux diverses organisations v6g6tales, car le jardi-
nier choisit librement Ie d6bit de chaque goutteur et l'implantation des

goutteurs sur la rampe. ll est de m6me possible de desservir des points
6loign6s cle la rampe, grice i des tuyaux de petit diamdtre : un exemple
d'application est pr6sent6 ligure 47, page 60.

Des goutteurs i t6te multiples permettent d'apporter cle cette faqon de
l'eau en plusieurs points.

Dans le cas d'une haie form6e d'arbustes r6gulidrement espac6s, il sera

pr6f6rable d'adopter un autre type de goutteur dit u en ligne, ou u int6-
gr6s r. Les goutteurs sont ins6r6s en usine ) intervalles r6guliers dans la

rampe. Ce syst6me est plus robuste
que Ie pr6c6clent, mais il faut que l'in-
terval le de plantation concorde avec

un intervalle entre goutteurs dispo-
nible sur le march6.

<t6le de vipdre> pour lo fixotion
du goutteur

I

perfo

\ Le goutte-i-goutte constitue Ie sys-

t6me de base de l'irrigation localis6e.

Cependant, il ne convient p.rs pour
deux types de sols :

. les sols trds sableux, dans lesquels
l'eau ne se r6partit pas lat6ralement
de faqon suffisante et percole en pro-

fondeur,
. les sols trds argileux, sur lesquels
l'eau s'6tale en une flaque et s'infil-
tre difficilement.

I

(_--)

rompe en ploslique souple
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volumes de sol humidifi6

Dans ces deux cas, les goutteurs doivent 6tre remplac6s par des mini-
diffuseurs, qui ob6issent au m6me principe que les diffuseurs d'aspersion
(voir p.44), mais qui sont utilis6s ici d'une fagon diff6rente, comme le

montre la figure 26.

Drsposrrrox ET DESSERTE DES courrEuRS

llimplantation du systdme d'irrigation localis6e va 6troitement d6pendre
de la disposition des v6g6taux sur le terrain et de leur taille.

Si tous les v6g6taux ) arroseront ) peu prbs la m6metaille, on les 6qui-
pera tous de la m6me faqon. Des v6g6taux occupant une surface au sol

de l'ordre de 1 mdtre carr6 (voir fig.27) pourront 6tre 6quip6s chacun
d'un goutteur de 2 litres par heure, le systdme 6tant mis en service pen-
dant une dur6e maximale de l'ordre de 3 i 6 heures par jour.

Les choses se compliquent lorsqu'un groupe de v6g6taux comporte des

sujets de grosseurs trbs diff6rentes : on devra doter
chacun d'eux d'un d6bit d'6quipement ) peu prds

proportionnel i sa surface au sol, en utilisant des

goutteurs de diff6rents d6bits, ou en variant le nom-
bre de goutteurs par sujet.

Dans le cas d'un massif compos6 de v6g6taux de trbs

petite taille, il serait co0teux d'avoir i desservir cha-
cun d'eux avec un goutteur ; de plus le massif devrait
6tre 6quip6 d'un r6seau de desserte distinct de celui

@

Les 6quipements

d'irrigation

Fig.26 -

a - Micro-irrigation
par mini-diffuseurs

b - Irrigation par
aspersion avec

d iffuseu rs

Fig.27 - Surfacc au

sol cl'un arbre ou d'un
arbuste
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Fig. 28 - Dcsserte
de plusieurs v6g6taux
par un gouttcur

Fig. 29 - Rampes
pos6es ) m6me
le sol

cles autres formations v6g6tales 6ventuelles, afin de pouvoir appliquer un

temps cl'arrosage adapt6 aux faibles besoins en eau indispensables ) ces

petits v686taux.

Si le massif est compos6 de v6g6taux d'une m6me espdce, de vigueur
comparable et dispos6s ) faible 6cartement, les systdmes racinaires sont

dans une situation de concurrence 6quilibr6e, et il est possible de desser-

vir plusieurs v6g6taux avec un goutteur dispos6 ) 6gale distance de ceux-ci
(voir fig. 2B).

Dans les autres cas, on pr6fdrera les mini-diffuseurs aux goutteurs, ou on

adoptera l'irrigation par aspersion.

Les rampes desservant les goutteurs ou les mini-diffuseurs peuvent 6tre

dispos6es de diff6rentes fagons sur le terrain.

Pour se donner le minimum de travail, on peut poser les rampes ) m6me

le sol (voir fig. 29).
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Fig. 30 - Rampe
sem i-enterr6e

Si on pr6f6re rendre la rampe moins visible, on peut l'enterrer partielle-
ment (solution utilisable pour le goutte-)-gourre) (voir fig. 30), ou adopter

des rampes de couleur verte.

Enfin, si on veut supprimer toute g6ne dans le travail du sol ou minimiser
les risques de vandalisme, on peut enterrer la rampe (voir fig. 31).

CoNrnntNrus pARTtcULTERES LIEES A LA MtcRo-tRRtcATtoN

ll convient enfin de pr6ciser les risques li6s i la micro-irrigation, risques

li6s au mode de d6veloppement du systEme racinaire.

Lorsque l'arrosage est mis en route en d6but de saison, un chevelu racinaire

dense se d6veloppe dans le volume de sol humidifi6. Progressivement

seule cette partie de l'enracinement reste active vis-)-vis de l'absorption
d'eau.

Fig. 31 - Rampes
enter16es
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Dans ces conditions, en cas de panne de l'arrosage, le stock d'eau utilisa-
ble s'6puise trds vite et la plante se trouve rapidement en p6ril, de sorte

que le fonctionnement de l'irrigation localis6e exige une vigilance parti-
cu lidre.

Lorsqu'un v6g6tal est implant6 dans des conditions qui lui sont favora-
bles, il d6veloppe en clehors de la saison d'irrigation un systEme racinaire
6tendu qui lui procureun bon ancragedans Iesol. Parcontre, si on 6tablit
un trou de plantation dans un sol d6favorable i l'esp6ce en cause, les

racines risquent de ne pas se d6velopper en dehors du trou. Ma1916 cela,
et grice i l'irrigation localis6e, le v6g6tal pourra prosp6rer... jusqu'au
jour oir il sera d6racin6 par un fort coup de vent.

CHotx D'uN TYPE o'rquterMENT ADAPTE

A CHAQUE SITUATION

Deux erreurs i ne pas commettre

La pratique de l'irrigation par aspersion maintient actif l'ensemble
du systdme racinaire des plantes.

A l'oppos6, la micro-irrigation provoque l'apparition d'un chevelu
racinaire absorbant trds dense, mais localis6 dans la zone humicli-
fi6e. En cons6quence, il serait dangereux de passer d'un systdme

cl'irrigation i l'autre en cours de p6riode v6g6tative. ll serait 6gale-
ment dangereux de d6placer sensiblement un goutteur durant cette
p6riode.

Cependant, de tels changements op6r6s d'une saison ) l'autre ne

posent pas de probldme, la plante r6organisant son systEme de raci-
nes absorbantes au d6but de chaque p6riode v6g6tative, en fonction
de la r6partition de l'eau dans le sol.



UNr qursrroN pRERr,qerE : euELLE vEcErnrroN juslFrE L'Rnnosncr ?

Nous avons tent6 de montrer au chapitre ll (voir p. 21 et s.) qu'il n'y a pas

lieu d'envisager I'6quipement syst6matique de toutes les formations v6g6-

tales ) l'irrigation. La r6flexion sur le choix des 6quipements devra d6buter

par I identification :

. des formations v6g6tales justifiant un 6quipement fixe,

. des formations susceptibles d'6tre trait6es avec un 6quipement d6plagable

en cas de s6cheresse exceptionnelle,
. des formations ne justifiant pas l'irrigation.

Axnrvsr DE srruATroNS-TYPES

Ce pr6alable 6tant 16g16, il est possible de d6finir pour les parcs et
jardins un certain nombre d'associations v6g6tales typiques pour lesquel-

Ies nous proposons ci-aprds des modes d'arrosage adapt6s.

Nous conviendrons par la suite d'appeler prairie une pelouse non arros6e

et gazon une pelouse arros6e.

Association de v6g6taux ligneux et d'une prairie

Suivant la r6sistance des espdces en cause ) la s6cheresse, le massif de

v6g6taux p6rennes sera trait6 avec un 6quipement fixe d'irrigation, le

plus souvent en goutte-)-goutte (voir (ig. 32), avec un arrosage de secours

par arroseur d6plaqable, ou ne recevra aucun 6quipement. La prairie,
quant ) elle, ne sera pas 6quip6e, ou bien b6n6ficiera cl'un arrosage de

SECOU TS.

Les 6quipements

d'irrigation

Fig. 32 - V6g6taux
Iigncux et prairie

proirie

micro-irrigotion c.
l)

orrosoge de secours
por osperseur d6plogoble
oliment6 por tuyou souple
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Fig. 33 - V6g6taux
ligneux et gazon :

solution de base

Fig. 35 - Massif
de fleurs et prairie

Fig. 34 - V6g6taux
ligneux et gazon :

solution variante

mossif de fleurs
orrosoge
de secours

proirie
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Association de v6gdtaux ligneux et d'un gazon

La n6cessit6 de pourvoir le gazon d'un 6quipement d'arrosage permanent
conduit ) deux type de solutions :

r une solution de base (voir fig. 33 ci-contre) consistant ) traiter ind6pen-
damment les deux formations v6g6tales,
. une solution simplifi6e (voir fig. 34 ci-contre) consistant ) 6quiper l'en-
semble avec un systdme d'aspersion commun.

Association d'un massif de fleurs et d'une prairie

ll s'agit ici d'un massif de fleurs annuelles ou vivaces formant un couvert
v6g6tal continu, quijustifie le recours ) l'aspersion (voir fig. 35 ci-contre),
et d'une prairie trait6e dans les conditions d6j) d6crites.

Le choix d'appareils d'aspersion ) secteur permet d'6viter l'arrosage par-

tiel de la prairie, qui aurait pour r6sultat de cr6er des variations de couleur
peu esth6tiques.

Association d'un massif de fleurs et d'un gazon

Dans ce cas, Ie plus simple est de traiter I'ensemble avec un dispositif
d'aspersion unique (voir fig. 36).

gozon

(=
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d'irrigation

Fig. 36 - Massif
de fleurs et gazon
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Fig. 37 - Prairie
avec arbres isol6s

Fig. 38 - Cazon avcc
arbres isol6s

Prairie avec arbres isol6s

Aucun 6quipement d'arrosage permanent n'est justifi6 dans ce cas, mais

il convient de traiter les arbres nouvellement implant6s de fagon particu-
lidre (voir fig 37)

Gazon avec arbres isol6s

L'6quipement d'aspersion couvrant le gazon ne dispense pas de traiter
sp6cialement Ies arbres nouvellement transplant6s, qui peuvent exiger un

rythme d'arrosage plus rapproch6 que le gazon, du moins pendant I'6t6

qui suit imm6diatement Ia transplantation (voir fig. 3B).
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PnEc,quloN A PRENDRE LoRS DE LA

MISE EN PLACE DES ASPERSEURS

En dehors du cas particulier du ga-

zon, Ies v6g6taux i arroser peuvent

6tre plus ou moins hauls, ce qui en-

traine un risque d'interception du jet
lorsque l'arroseur est trop bas ou trop

proche des v6g6taux (voir fig. 39).

DrsposrrroNs pnnrrcurrERrs AUX IARDINS RRcHIrEcrunrs

Les jardins architectur6s, notamment les jardins ) la franqaise, prtisentent

des dispositions g6om6triques particulidres, de sorte que leur 6quipement

pour I'irrigation justifie un examen sp6cifique.

La plate-bande (voir fig. a0)

Lorsque le buis est brien implant6, il vaut mieux 6viter de l'arroser car il
craint l'excds d'humidit6 et non la s6cheresse. Lorsqu'on veut replanter le

buis, il est souhaitable de se placer dans des conditions telles que l'arro-

sage soit inutile (plant 6lev6 en pot, transplantation hivernale), ce qui

6vite d'avoir ) mettre en place un dispositif d'arrosage temporaire parti-

culier pour ce buis.

bordure de buis orbuste

rre nue

Les 6quipements

d'irrigation

Fig. 39 - Risque
d'interception du iet

d'aspersion
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Fig.a1 - Principc
d'une roseraie

Fig. a2 - Roseraie
avec prairic

bordure de plontes vivoces roster

terre nue

pelouse

La roseraie

Le principe de Ia roseraie est repr6sent6 figure 41

Dans le cas oir la pelouse est trait6e en prairie (voir fig. 42), il importe
d'6viter de mouiller les rosiers, d'oir I'adoption du goutte-e-goutte. Les

goutteurs doivent 6tre un peu 6loign6s du pied des rosiers, qui craignent

l'humectation permanente.

Dans le cas oil la pelouse est trait6e en gazon (voir fig. 43 ci-contre), on

devra prendre garde i disposer le mat6riel d'aspersion de faqon ) ne pas

mouiller les rosiers.
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Fig. 43 - Roseraie
avcc gazon

Fig. aa - Principe d'un
compartrment

de pelouse

r6seou goutte d goutte 16seou d'osperseurs
ou tuydres

Le compartiment de pelouse

Le principe du compartiment de pelouse est sch6matis6 figure 44.

Dans le cas oir la pelouse est trait6e en prairie, aucun 6quipement perma-

nent n'est mis en place (voir iig. 45, p. 60).

Dans le cas oir la pelouse est trait6 en Bazon, l'6quipenrent d'aspersion

d6pendra de la forme et des dimensions de l'espace enBazonn6 (asperseurs

ou tuydres en plein cercle ou i secteur, rampe perfor6e, rampe oscillante).
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Fig. 47 - Orangeric
dispos6e en plein air

Fig. 45 - Comparti-
ment de pelouse
trait6 en prairie

Fig. a6 - Comparti-
ment de pelouse
trait6 en gazon
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Les 6quipements

d'irrigation

L'orangerie

Il s'agit d'une collection de v6g6taux exotiques 6lev6s en bacs ou en

VASES.

Bien que ces v6g6taux doivent 6tre d6plac6s chaque ann6e de la serre au

parc, il est int6ressant d'6quiper ce dernier d'un r6seau de micro-irriga-
tion pour 6viter l'arrosage au jet (voir fig. a7 ci-contre).

On s'efforcera de rendre le dispositif d'arrosage aussi discret que possible.

OncnNrsATroN crNrnnlr
D'uN TquTPEMENT o'ARnosACE

PnrtctpRux rr,r,qrERtrrs coNSTtruANT uN nEsrnu D'tRRtcATlox

Nous avons d6crit dans les Iignes pr6c6dentes les types d'organes
d'arrosage adapt6s ) chaque situation, ainsi que les principes permettant
de les disposer correctement sur Ie terrain.

ll convient maintenant d'examiner les dispositifs susceptibles d'amener
l'eau jusqu') ces organes d'arrosage.

Les asperseurs fixes, les goutteurs et les mini-diffuseurs, seront aliment6s
par des rampes d'arrosage que les fabricants de mat6riel proposent en

m6me temps que les organes d'arrosage eux-m6mes. Lensemble de cet
6quipement peut 6tre mis en place par du personnel non qualifi6.

Dans une installation d'une certaine importance, les rampes seront ali-
ment6es elles-m6mes par un r6seau de canalisations comportant divers
accessoires :

r VortrteS de sectionnement permettant de faire fonctionner s6par6ment
diff6rentes parties du systi:me d'arrosage,
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Fig. a8 - Ensemble des

asperseurs en

fonctionnement
simultan6

. robinets de vidange pour la protection contre le gel,

. limiteurs de pression lorsque le dispositif est raccord6 ) un r6seau

public d6livrant une pression plus importante que celle requise par les

organes d'arrosage,
. systi:me de pompage lorsque l'eau disponible n'est pas sous pression
(puits ou forage, source/ rividre, canal, 6tang...).

La mise en place de cet ensemble exige de faire appel i une entreprise ou
du personnel qualifi6 en matidre d'6quipements hydrauliques. Si l'entre-
preneur se charge de la conception et de l'installation, il devra en outre
6tre sp6cialement qualifi6 pour les mat6riels d'irrigation.

Certains fournisseurs de mat6riel d'irrigation assurent la conception de
l'installation compldte, et parfois sa r6alisation.

Dans tous les cas, il importe de s'assurer une garantie sur les pressions qui
seront d6livr6es aux diff6rents asperseurs, goutteurs ou micro-diffuseurs,
sachant qu'on admet une tol6rance de 20 7o, en plus ou en moins par
rapport ) la pression recherch6e.

OncnNtsRttoN D'uN REsr,cu couvRANT uNE CRANDE suRFACE

Dans une installation de quelque importance, il peut 6tre
justifi6 d'avoir plusieurs sous-r6seaux que l'on met en

service ) tour de r6le (tour d'eau ou tour d'arrosage).

Exemple:

Un exemple concret appliqu6 ) l'aspersion
permettra de comprendre l'int6r6t de ce principe.
Supposons que nous projetions un 6quipement d'ir-
rigation comportant 5 rampes munies chacune de
.l 
0 asperseurs et que le fabricant indique un d6bit

de 
.l 
,5 mr/h pour chaque asperseur. Si on organise le

r6seau pour que tous les asperseurs fonctionnent en
m6me temps, il faudra disposer d'un d6bit total de 1 0
x5 x 1,5 mr/h, soit 75 m:r//h (voir fig. 4B).

Supposons maintenant que l'on mette en place une
vanne ) l'entr6e de chacune des rampes (on dira
que l'installation comporte 5 postes d'arrosage).
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Fig. 49 - Asperseurs
command6s par

tour d'eau
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Fig. 50 - Arrosage de
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ll deviendra possible d'op6rer un tour d'eau entre les rampes, le d6bit
n6cessaire n'6tant plus alors que de 10 x 1,5 mrlh, soit 15 m:r/h (voir
fig. 491).

Supposons maintenant que le gazon soit remplac6 par une prairie que
l'on veut 6quiper en asperseurs d6plagable pour les cas de forte s6che-
resse. A la sortie de chaque vanne, et ) la place de chaque rampe, on
disposera un tuyau souple permettant de raccorder un asperseur. On
fera fonctionner les 5 asperseurs ensemble sur un premier poste d'ar-
rosage (voir fig. 50)... et ainsi de suite sur les 10 postes.
Le d6bit n6cessaire sera cette fois de 5 x .l 

,5 m3/h = 7,5 mr/h, et on
n'aura eu besoin d'acheter que 5 asperseurs. En contrepartie, le temps
de travail n6cessaire sera plus important qu'avec les dispositions pr6-
c6dentes du fait de la main d'euvre que ce systdme exige lors du
d6roulage des tuyaux.

AutortnrtsRroN DE L'ARROSACE

Un autre point trds important concerne l'automatisation de l'arrosage.
Lorsque I'installation est compos6e de mat6riel fixe, il est possible de
piloter son fonctionnement par un programmateur d'arrosage.

.1 
. Le principe de la figure 49 est applicable ) la micro-irrigation.



'sapuos sal ralueldLUr rnod sllarol ]uaururareddp
sluaLuafeldua sap sluaurauuolPl red raurLUJalgp ]a sanbsu saf rallutl
rnod 'los np gllp!LUnLl,l ap la xnplaga^ sap sallansr^ suorle^rasqo,p rauB

-eduuo::e,s s.rno[no1 Brnap lar]g]eLu Ia] un,p uorlesrpln,l 'aruanbasuo: u3

'aUnof dor] aarnp aun luepuad uorle8urr,l rauuor]luo]
aJre] e^ . 1;a'aso.ue sqrl lurod un ua aglueldLur lsa a;1a'arreLluof np rs ]a

'apuer8 dorl agrnp aun luepuad uorle8u.r,; rauuor]luo1 arel e^ o;;a 'asotre
nad lurod un ua aalueldur annorl as apuos e; rs'suorlrpuol sal suec
'suroLU dno:neaq slurod surelrar ]a lauodde lna^ uo,l anb auua,(olu asop
e; anb nea,p snld dnorneaq luanro5ar slurod surelLar'an5uo: uatq sQll

uorsradse,p uorlellelsur aun fane aLUaLU 'anb arluor-u aruauadxa,l 'anbsr.r

roldr-ua un,p lsa 'adrruud uos suBp luesrnpas 'auqls,{s al'JnaleA aurBUaf
aun,p snossap-ne puarsap gllplLUnq a1la: anbslo; a8eso.r.re,; ]uar-uenbrler-u
-olne ralllualrgp ap ta 'los np gt!plLunq,p ar8ap a; ralra]9p ap tuetlauurad
sapuos sap aqlreur al rns annorl uo'uorsradse,p suorlellBlsur sal rnod

'uorlellelsur,l ap aryed aun rns a8esor
-Je,l op uorldnralur,l la uorlBpuour aun 'aluelroduur alrnJ aun ]ueuJerlua
'aduer es ap aqle]gp as rnallno8 un 'alduaxa red 'rs ar,uq1s,(s np anb
-rqlreue ]uaLuauuor]luo] al no aue8ro un,p a8eqrnoq a; 'arnld ap sel ua

nea,p a8elpdse8 un,nb slal sluaprlur sap Jaurerlua lnad rnb ar'auau-a;1a
e aar^rl uorlpllelsur,l rassrpl ap apuer8 ]so uorlplual e; 'arlledalluot u1

'pua-)aaM a1 ]uepuad la lrnu ap sa8esole sap raLll
-ualrap ap laurad 1a ludsa,p ?l!llrnbuer] aurpuaf aun arnrord 'uorsradse,;
rnod anb oosrlelol uorle8rrir,l rnod uarq rssne alqpsrlrln'uor1esr1euuo1ne,1

'saduuod sal) larp,lla alnor ua osrLU

el Japueuuof lrop .rnaler-uuuel8ord a1 'a3edr-uod red auassap ap spl ul

'salsod sap unlpql lueluaurle sanbrrlra;a sauue^ sap p grlar
saro^rllnLU rnaleuuue.rSord un,p rasodsrp 1ne1 1r 'a8esore,p salsod srnars
-n1d e,{ lr,s sreu'sluesr;ns luos olqeuuet3otd auuen aun no atoAouoLU

rnaler-uuerSord un 'a8esore,p alsod ;nas un aluasgrd uorlpllejsur,l rS

'luar-uanbrleuolne luoralllualrgp as rnb 'sa8esolJe sap saglnp sal ]a sarnaLl

sa; 'srnoI sal a]up^e,l p raururra]ap ap rarurpreI ne 1ar-urad paredde 1a3

ilt

arlrdeqS



Lcs cquipcmcnts

d'i rrigation

Quarrrr ET TRATTEMENT DE L/EAU

Un dernier point ) examiner concerne la qualit6 de l'eau utilis6e pour
l'arrosage.

Un premier probldme bien connu des jardiniers concerne l'utilisation
d'une eau calcaire pour arroser les plantes calcifuges dites u de terre de
bruydre ,. Laccumulation de calcaire dans le support de culture au fur et

) mesure des arrosages entraine la d6g6n6rescence progressive des v6g6-
taux. Deux solutions dans de telles circonstances: ou bien utiliser une
eau non calcaire, telle que l'eau de pluie recueillie sur une toiture et

stock6e dans une citerne, ou bien accepter de remplacer p6riodiquement
les v6g6taux et le support de culture.

llautre difficult6 ir laquelle on peut se trouver confront6 est le risque de
bouchage des organes d'arrosage. Ce risque est d'autant plus important
que les orifices sont petits: il est minimum avec les asperseurs rotatifs et

maximum avec les goutteurs.

Le premier risque de bouchage est d0 aux 6l6ments solides en suspension
dans l'eau. Lorsqu'on est branch6 sur un r6seau public d'eau potable, ce
risque de bouchage m6canique est nul pour une installation d'aspersion,
et minime pour une irrigation localis6e. Dans ce dernier cas, la mise en

place d'un filtre i tamis de 120 microns de finesse de filtration suffit. Le

risque de bouchage m6canique est 6galement trds r6duit pour une instal-
lation d'aspersion aliment6e i partir d'un puits ou d'un forage.

N6anmoins, des bouchages peuvent se produire ) cause de particules
introduites au moment du montage ou de modifications de l'installation.
Les difficult6s de cet ordre se rdglent par des purges et par le d6montage
des organes d'arrosage d6faillants.

Dans le cas oir l'eau ) utiliser est charg6e en 6l6ments en suspension
(pr6ldvement dans un cours d'eau ou un canal, 16utilisation d'eaux r6si-

duaires...), on peut 6tre conduit ) installer des filtres plus ou moins
perfectionn6s et co0teux. Ce probl6me est complexe, et il y aura Iieu de
faire appel ) un sp6cialiste de Ia filtration le cas 6ch6ant.



CoNrnarNrrs pnntrcurrEnrs Ltrrs R rR rnEqueNrRroN pAR LE puBLtc

Dans un parc ou dans un jardin recevant du public, l'6quipement d'irri-
gation doit :

. 6tre acceptable sur Ie plan esth6tique,

r ne p?s causer de g6ne aux visiteurs (aspersion),

. 6tre peu expos6 au vol et au vandalisme.

Le systdme d'aspersion par canalisations enterr6es desservant des

asperseurs rtitractables ou des tuyEres est trEs satisfaisant ) tous ces points

de vue, surtout si on interrompt l'irrigation pendant les heures de visite.

Dans le cas d'un arrosage avec asperseurs d6plaqables, la mise ) l'abri de

ces asperseurs durant les heures de visite 169lera la question du vol.

Concernant la micro-irrigation, le choix entre rampes en surface, rampes

semi-enterr6es/ rampes teint6es en vert, ou rampes enterr6es, tiendra
compte du degr6 de camouflage offert par la v6g6tation.

Les programmateurs monovoies et vannes programmables seront plac6s

dans des regards enterr6s et munis de systdmes antivols. Les programma-
teurs multivoies seront imp6rativement dispos6s dans un local ferm6.



CHRprrnr lV

Quand irriguer et quelle quantite
d'eau apporter ?





Quand irriguer

et quellc quantit6 d'eau apporter ?

IL a reponse a ces deux questions est ce qu'il est convenu
d'appeler pilotage des irrigations, la technique d'apport de
l'eau 6tant appel6e, quant A elle, conduite des arrosages.

Lrs oEux sTRATECTES DE PTLoTACE

DES IRRICATIONS

ll importe de bien comprendre que le pilotage de l'irrigation ob6it ) deux
strat6gies bien diff6rentes, selon que l'on est 6quip6 en irrigation par asper-

sion (voir p. 32 et s.) ou en micro-irrigation (voir p. 47 et s.).

Pntxr.rpr Du pIL()TACF DF r 'ASpERST()N

Dans le cas de l'aspersion, on utilise le sol i la disposition du systdme

racinaire comme un r6servoir d'eau dont la contenance est 6gale ) la RFUr.

Tant que ce r6servoir contient de l'eau, les plantes sont autonomes quant )
leur alimentation. Le pilotage de l'irrigation consiste alors, en th6orie, i
suivre le niveau de remplissage de la RFU. Lorsque la RFU est suppos6e

vide, et ) ce moment seulement, on applique une dose d'arrosage permet-
tant de la renrplir. Cette strat6gie permet d'espacer le plus possible les

arrosages dans le temps. En utilisant au maximum l'eau en r6serve dans le
sol, on minimise le travail exig6 par la pratique des arrosap;es2.

1. Definition en l).rgcs 17 et 18.

2. Dans la pratiquc agricole, on peut nrcttrc cn (cuvre une strat6gic plus subtile consistant i
appliquer unc dosc d'.rrrosage inf6rieurc i la RFU, afin de mieux cxploiter l'iniiltration clcs

pluies pouvant survcnir en cours de saison d'irrigation. Cependant, l'impr6cision.rvec
laquelle on a cstimi la RFU et l'6vapotranspir.it ion rend illusoire unc tcllc sophistication (lans

le cas d'unc v6g6tation ornementale.
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Quand irriguerl
et clucllc cluantit6 cl'cau apporter ? V

CoNTnOLE DU sTRESS HYDRTeUE

ET PRATIQUE DU PILOTACE

Pno<,Eounrs ansErs sun LE BILAN HyDRreuE

Le r6servoir que constitue la RFU peut recevoir de l'eau soit par les pluies
naturelles, soit par les irrigations. ll peut en perdre soit par 6vapotranspi-

ration, soit par d6bordement lorsqu'il est plein. Ce d6bordement peut

pr6senter la forme d'une percolation de l'eau en profondeur, ou d'un
ruissellement en surface (voir fig. 51, p. 72). Le suivi clans le tenrps du

bilan des entr6es et des sorties d'eau permet de suivre l'6volution du

stock d'eau contenu dans la RFU. La situation de stress hydrique peut 6tre

tol6r6e dans certains cas (voir p. 1B et 19).

Le fonctionnement du systdme peut 6tre modifi6 par la remont6e d'eau
provenant du sol sous-jacent jusqu'aux niveaux de sol exploit6s par les

racines. Un cas observable clans certains parcs est pr6sent6 en page 83
(Un milieu humide int6ressant).

ll existe dans une soixantaine de d6partements frangais des stations d'aver-
tisscment ) l'irrigation g6r6es par les chambres d'agriculture ou en relation
avec elles.

En d6but de saison v6g6tative, ces stations sont en mesure de donner des

indications sur les valeurs de pluie et d'dvapotranspiration, ainsi que sur

la situation du r6servoir-sol pour diff6rentes valeurs de RFU et pour diff6-
rentes cultures, ce qui permet en particulier d'estimer le moment ad6quat
pour declencher le premicr arrosage.

Pour le suivi ult6rieur du bilan, il faut se livrer ) des calculs tenant compte,

non seulement des informations fournies par la station, mais 6galement

des doses d'irrigation apport6es et des diverses formations v6g6tales, ce

qui limite l'int6r6t de Ia m6thocle dans le cas des parcs et jardins.
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Fig. 51 - Fonctionnement
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Quand irriguer

et cluollc quantitc cl'eau apportcr i

N6anmoins, le principe demeure. En fait, les jardiniers exp6riment6s
connaissent de fagon plus ou moins formalis6e le m6canisme sch6matis6

figure 51 (ci-contre), en appr6ciant grossidrement l'6tat d'humidit6 clu

sol.

Pour apporter un peu plus de pr6cision ) Ia cl6marche de bilan hydrique,
mCme si elle est suivie avec une station d'avertissement, il est int6ressant

de mesurer les chutes de pluie ) l'aide d'un pluviom6tre. Des diff6rences

consid6rables de hauteur de pluie peuvent apparaitre i quelques kilomd-
tres de distance, notamment pendant la p6riode estivale, de sorte que les

hauteurs de pluie annonc6es par les stations d'avertissement nc sont pas

forc6ment transposables dans toute une r6gion.

Le principe du Lrilan hydrique est difficilement applicable ) la micro-
irrigation. ll est d'ailleurs admis que Ie seul pilotage fiable de la
micro-irrigation repose sur des mesures clirectes de l'hunridit6 clu sol, qui
ne sont malheuresement praticables que dans un espace plant6 de sujets

d'une m6me espbce et ) peu prds de m6me vigueur (verger inclustriel...).

Dans le cas des parcs et jardins d'ornement, on est oblig6 cle se contenter
d'indications grossibres, pour tenter d'6viter les erreurs graves :

. par beau temps, en 6t6, on appliquera Ia dose maximale calcul6e sur la

hase de l'ETB

. par beau temps, en udemi-saison), on appliquera unc dose r6duite, ou

bien on espacera les arrosages, ce qui est plus favorable ) l'a6ration du

systEme racinaire,

. s'il survient une pluie qui semble suffisamment importante pour bien

16humecter le sol, on arr6tera I'irrigation et on ne la reprendra qu'enviror.t

24 heures aprds l'arr6t de la pluie.

Pnocrounrs ensEes suR DES oBSERVATI()NS DTRECTES

La trbs grande impr6cision cles proc6clures de bilan hyclrique, clu moins

lorsqu'on veut les appliquer i un espace ornemental, rend n6cessaire la

mise en ce uvre d'observations directes, qui peuvent 6tre utilis6es de fagon

autonome ou pour recaler p6riodiquement lc bilan hyclrique en cours de

saison v6g6tative.
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Observation des v6g6taux

Le fait qu'un v6g6tal souffre dc la s6cheresse peut en principe se d6tecter
par observation dirccte. Cependant, si on attend que l'effet du manque
cl'eau soit vraiment visible, le v6g6tal aura d6j) souffert, ce qui aura des

effcts sur sa croissance et sa floraison 6ventuelle.

En outre, lcs attaques du systdme racinaire par des parasites ou certaines
maladies peuvent entra?ner un stress hydrique, qu'il serait inutile de vou-
loir compenser par un arrosage.

Enfin, certains cas cl'excds d'humidit6 peuvent se traduire par un jaunis-
sement ou un flitrissement du feuillage, Que l'on pourrait attribuer par
crreur a un slress hydriquc.

Observation visuelle de l'humiditd du sol

Les doutes li6s i I'observation du v6g6tal pourront 6tre lev6s, si on observe
le sol. La bonne technique consiste i creuser, pour observer l'6tat d'humi-
dit6 dans la zone occupde par les racines, et non pas seulement ) regarder
la surface du sol.

En effet, il se peut qu'un arrosage fr6quent, mais insuffisant en quantit6,
maintienne humicle la surface, alors que le sol se dessdchera en profon-
dcur. lnversement, le sol pourra 6tre sec en surface, oi il n'y a pas de
racines, et humide en profondeur, ou m6me parfois trop humide si on
apporte des quantit6s d'eau excessives.

En pratique, le jardinier sera peu enclin ) pratiquer fr6quemment un tel

contr6le, mais deux ou trois observations en cours d'ann6e ou en cas de
doute (plantes semblant pr6senter un stress hydrique, red6marrage des

irrigations aprds une pluie), pernlettront d'6viter les erreurs grossidres.

Mesures effectu6es dans le sol

Lcs agriculteurs utilisent couramment un appareil appel6 tensiomdtrc per-

mettant d'observer depuis la surface le dessbchement du sol en profondeur.

Ce systEme est int6ressant pour de grandes surfaces homogdnes : un gazon
par exemple, dans le cas des parcs. Sa maitrise n6cessite cependant une
formation pratiquc, formation que l'on peut acqu6rir en s'adressant aux
chambres cl'agricu lture.



Quand irriguerl
ct quelle quantit6 d'cau apporler lY

Une technique permettant de diminuer l'6vapotranspiration

En cas de forte chaleur, il arrive que le systEme racinaire de certains
v6g6taux, bien que normalement aliment6 en eau, ne parvienne pas

) compenser la transpiration des feuilles qui se dessdchent.

Ceci peut traduire une inadaptation de certaines espdces au climat
local. Par contre, d'autres espdces bien adapt6es peuvent pr6senter
ce sympt6me en cas de chaleur exceptionnelle. Dans ce cas, l'in-
conv6nient constat6 peut 6tre supprim6 ou r6duit par un bassinage,

op6ration consistant ) maintenir Ie feuillage durant les heures chau-
des sous une pulv6risation d'eau. En g6n6ral, les feuilles n'absorbent
pas d'eau, mais le bassinage humidifie l'air et abaisse sa temp6ra-
ture, ce qui r6duit la transpiration.

Cette op6ration n6cessite la mise en place temporaire d'un systdme

de brumisation, qui peut 6tre fourni par les vendeurs de mat6riel

pour cultures sous serre.
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D
l) ien que la prdsente publication soit essentiellement
consacr6e d la compensation du manque d'eaLt, quelques

parcs et jardins se trouvent confrontds A des probldmes
parfois graves li6s d un excAs d'eau. La mise en (EUVre de

l'irrigation risque d'aggraver des situations d'excds d'eau
pr6existantes, d'oi l'ancien adage : <l'irrigation doit 6tre
prdc6d6e d'un bon assainissement>.

DrrrcrtoN ET TRATTEMENT DES EXCES D'EAU

Dans un sol satur6 en eau et priv6 d'air, les racines cessent de respirer. Les

v6g6taux pr6sentent une r6sistance variable i ce ph6nomdne, selon les

espdces et selon la saison. Beaucoup de plantes sont capables cle suppor-

ter plusieurs jours d'inondation en hiver, lorsque l'arr6t v6g6tatif r6duit
les besoins respiratoires, mais la m6me inondation se poursuivant ou appa-

raissant au printemps pourra entrainer la mort des v6g6taux.

Heureusement, trds souvent et en particulier dans les sites occup6s par

les parcs et jardins, Ie drainage s'effectue naturellement : l'eau exc6den-

taire qui apparait dans le sol lors des pluies abondantes s'6coule rapidement

en profondeur, en-dessous du niveau explor6 par les racines.

On peut mal916 tout se trouver confront6, au moins localement, i des

situations d'humidit6 excessive.

Le plus souvent, l'attention est d'abord attir6e parce qu'en certains points

du parc, pratiquement rien ne pousse, alors que le reste de la surface est

prospdre.
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Un examen plus approfondi permet 6ventuellement de mettre en 6vi-
dence certains indices d'excds d'humidit6, d'autant plus perceptibles qu'on
se trouve en p6riode froide et humide :

. pr6sence prolong6e de flaques en surface,

. apparition d'eau dans un trou que I'on creuse dans le sol,

. teinte grisAtre ou bleuitre du sol en profondeur,

. sol d6gageant une odeur de vase,

. apparition de v6g6taux caract6ristiques des zones humides (carex).

Un excds d'humidit6 localis6 peut avoir plusieurs causes :

Tout d'abord, en cas de topographie tourment6e, il peut y avoir formation
de mouillEres dans les zones basses du relief ou variations dans la texture
du sol provoquant la formation de points sourceux qui tendent ) rassem-

bler l'eau souterraine. Dans ce cas, il est envisageable de r6aliser un

captage filtrant souterrain, d6bouchant dans une conduite d'6vacuation
(voir fig. 52). L'eau est 6vacu6e par un drain, lui-m6me entou16 de gravier
ou de sable grossier pour emp6cher Ie passage des particules fines du sol,
qui pourraient colmater le drain. L'enveloppe en g6otextile am6liore la

fiabilit6 du dispositif lorsque le risque de colmatage parait important (sols

comportant une forte proportion de particules fines).

Le sevrage d'une mouilldre est une op6ration trds difficile ) r6ussir. Elle

ne doit 6tre confi6e qu') un artisan ou une entreprise ayant fait ses preu-
ves en la matidre.

Fig. 52 - Dispositif
de captage d'une
mouillEre terroin noturel

g6otextile non liss6
endroins

en PVC perfor6



",,".o#Hffi$

a

o

o,l.s'

o.
foss6

QO
.a

Cependant, Ie cas le plus fr6quent est celui dans lequel l'excds d'eau est

provoqu6 par le ruissellement en p6riode pluvieuse, depuis un coteau
int6rieur ou ext6rieur au parc.

La solution consiste alors ) intercepter le ruissellement par un foss6 en

pied de coteau (voir fig. 53).

Si le foss6 est jug6 peu esth6tique ou malcommode, on peut le remplacer
par un drain annel6 perfor6 recouvert de gravier, lui-m6me embal16 dans

du g6otextile, selon le deuxi,bme sch6ma de la figure 52 (ci-contre). Cepen-
dant, la mise en place d'un drain enterr6 est une op6ration d6licate, car

on dispose souvent d'une pente naturelle trds faible pour implanter
l'ouvrage (parfois quelques millimdtres par mdtre). Or, aucun passage )
plat n'est tol6r6, encore moins les contre-pentes, les uns et les autres

provoquant ) terme des d6p6ts de fines et l'obstruction du drain. llappel
) une entreprise sp6cifiquement qualifi6e pour les travaux de drainage

est, de ce fait, g6n6ralement n6cessaire. Cependant, le recours ) un foss6

i ciel ouvert 6vite ces difficult6s, car un tel ouvrage peut 6tre facilement
cu16.

De toute faqon, que l'on implante un foss6 ou un drain, l'ouvrage doit
d6broucher sur un 6missaire (rividre, canal, ou 6tang) de niveau suffisam-
ment bas, et ce en toutes circonstances, pour que l'eau ne remonte pas

dans l'ouvrage depuis l'aval (voir fig 54, p. 82).

$ zone bosse d prot6ger

$ o

Fig. 53 - Foss6 en pied
de coteau
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Fig. 5a - Un ouvrage
d'assa inissement
partiellement
inefficace

ll est fr6quent, dans les parcs et jardins anciens, que Ies caract6ristiques
du sol aient 6t6 perturb6es par divers travaux tels que la cr6ation de talus
plus ou moins bien aras6s, ou que le sol ait 6t6 tass6 par endroits.

Dans de telles situations, il y a lieu de proc6der au sous-solage et au

replanage des zones i probldme.

Dans le cas de cr6ation d'un nouveau parc sur un site r6put6 humide, on
peut s'interroger sur I'opportunit6 de proc6der ) un drainage g6n6ralis6
par un r6seau de drains enterr6s. Un tel 6quipement 6tant co0teux et

pouvant s'av6rer inefficace, avant de l'entreprendre, il est n6cessaire de
s'assurer le concours pr6alable d'un sp6cialiste qui indiquera si le drai-
nage est justifi6, et dans quelles conditions il doit 6tre ex6cut6.

Les travaux doivent 6tre confi6s ) une entreprise poss6dant Ia qualifica-
tion relative aux travaux de ndrainage), ce travail exigeant un mat6riel
particulier et une trds grande pr6cision d'ex6cution.
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Les consid6rations relatives i la nappe d'eau souterraine d6bouchent sur
un autre type d'application.

La pr6sence d'une nappe phr6atique ) faible profondeur, g6n6ralement
en relation avec un 6tang ou un canal non rev6tu, repr6sente un atout
int6ressant dans un parc (voir fig. 55)

Dans le sol en relation avec le plan d'eaLl, on distingue trois zones suc-
cessives, du bas vers le haut :

r Uo€ Zore satur6e par la nappe phr6atique, non colonis6e par les racines,
o Ur-r€ Zore de quelques cl6cimdtres d'6paisseur, dite nfrange capillaire,,
dans laquelle l'eau remonte depuis la nappe par effet de mdche. Cette
zone est de ce fait humidifi6e quelles que soient les conditions atmos-
ph6riques, mais en m6me tenrps p6n6tr6e par l'air, ce qui permet sa

colonisation par les racines des v6g6taux prosp6rant dans les milieux
humides,
o un€ Zofle d'humidit6 variable en fonction des circonstances atmosph6-
riques, et utilisable par les racines lorsque l'humidit6 y est suffisante.

fronge copilloire

zone soturr5e en eou

plon d'eou

L'assainissement ^A.
ct le t onlrole de la nappc J

Fig. 55 - V6g6ta-
lisation d'un bord

d'6tang ou de canal
rton rev6tu

o

o

\

a
o



Chapitre

Lorsque le niveau du plan d'eau est stable, Ia frange capillaire et l'enraci-
nement s'6tablissent 6galement ) un niveau stable. Les v6g6taux disposent
alors d'un environnement hydrique 6quilibr6 et permanent qui rend inu-
tile tout projet d'irrigation ou de drainage.

D'une fagon plus g6n6rale, on pourra rencontrer des situations oi, plut6t
que de traiter ) tout prix des zones humides localis6es, il sera pr6f6rable

d'en tirer parti pour diversifier les espdces v6g6tales pr6sentes dans le parc.

CoNsreuENCES DE LA MoDrFrcATroN

DE LA CESTION HYDRIQUE D/UN PARC

Les consid6rations pr6c6dentes s'appliquent lorsque les conditions d'hu-
midit6 sont stables d'une ann6e sur l'autre et ne pr6sentent que des

f luctuations saisonn idres.

ll arrive que cette condition ne soit pas remplie, ce qui entraine des d6sor-

dres. Le cas typique est celui des parcs anciens 6quip6s de bassins et de
canaux. Lorsque ces ouvrages ne sont pas 6tanches, il s'6tablit g6n6rale-
ment dans les terrains environnants une nappe d'eau souterraine dont les

niveaux sont en 6quilibre avec les niveaux d'eau des ouvrages. Or, ceux-
ci faisaient autrefois l'objet de modalit6s pr6cises de gestion qui ont souvent
6t6 abandonn6es dans les dernidres d6cennies, ce qui s'est traduit par une
modification des niveaux d'eau dans les ouvrages, et par voie de cons6-
quence dans les nappes.

Ceci explique, dans certains cas, le d6p6rissement observ6 sur des grands

arbres de parcs anciens. llexplication parait claire s'il s'agit d'un abaisse-

ment des niveaux d'eau, mais paradoxalement, on observe les m6mes



Lrassainissement

et le contr6le de la nappe

inconv6nients dans le cas d'un relbvement des niveaux. En effet, Ies raci-
nes les plus profondes, install6es dans un terrain autrefois sain, se retrouvent
dans un sol satu16 d'eau, s'asphyxient, puis disparaissent. llarbre priv6
d'une partie de ses racines explore un volume de sol r6duit et b6n6ficie
d'une r6serve d'eau facilement utilisable en diminution, ce qui augmente
sa sensibilit6 ) la s6cheresse (voir fig. 56).

Le seul remdde applicable, si on ne veut pas voir disparaitre ces vieux
arbres, est de r6tablir les canaux et 6tangs ) leur niveau historique. uap-
pel i un expert pourra s'av6rer n6cessaire, pour reconstituer les niveaux
anciens et pour d6finir les travaux n6cessaires ) leur r6tablissement.

Fig. 56 - Cons6quence
d'r-rn relEvement

durable des plans
d'eau d'un parc
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CoNCLUSIoN

Le contenu du pr6sent ouvrage permettra au professionnel, comme ) l'ama-
teur 6clai16, de s'6quiper pour l'irrigation en connaissance de cause, et
d'effectuer un choix raisonn6 devant les propositions des vendeurs de
mat6riel ou des entrepreneurs.

Le texte suivant permet de replacer le contenu du pr6sent ouvrage dans le
calendrier des op6rations que doit ex6cuter le gestionnaire d'un parc ou
d'un jardin d6sirant s'6quiper pour l'irrigation.

Etapes successives de Ia conception, de la r6atisation
et de l'utilisation d'un systime d'irrigation :

1. ldentification des situations d'excEs d'eau 6ventuelles (voir
chap. V; L'assainissement et le contr6le de Ia nappe p. 77 et s.).

2. D6cision sur l'opportunit6 d'6quiper ou non les prairies pour
l'irrigation, aspect h istorique et esth6tique (voir chap. // : Faut-il s'6qui-
per pour I'irrigation, p.21 et s.).

3. D6termination des couverts v6g6taux (voir chap. // : Faut-il s'6qui-
per pour l'irrigation, p.21 et s.) :

. ) 6quiper de fagon permanente pour l'irrigation,

. ) 6quiper en installation de secours,

. ) 6quiper de fagon transitoire,

. ) ne pas 6quiper du tout.

4. Choix des techniques d'irrigation en fonction des organisations
v6g6tales (voir Choix d'un 6quipement adapt6 i chaque situation,
p. 52 et s.).



Conclusion

5. Choix des moddles d'appareils sur catalogues, et ddtermination
de leurs emplacemenls (voir L'irrigation par aspersion, p. 32 et s.

et La micro-irrigation ou irrigation localis6e, p. 47 et s.).

5. Ex6cution du projet complet par les fournisseurs mis en concur-
rence, par I'entrepreneur et le jardinier, ou par le jardinier seul,

suivant l'importance du chantier, avec 6tablissement du devis des

fournitures et travaux (voir Organisation gtin6rale d'un 6quipement
d'arrosage, p. 6l et s.).

7. Ex6cution des travaux de mise ) l'irrigation.

B. Calcul des caract6ristiques de l'arrosage.

. dans le cas de l'aspersion :

- calcul des doses d'arrosage, d'aprds la RFU (volr chap. I : Com-

ment fonctionne une plante ? Ses besoins en eau, p. 11 et s. et

Principes, p. 32 et s.),

- calcul des dur6es d'arrosage d'aprds la dose et I'intensit6 d'arro-

sage (voir Domaine d'application de I'aspersion et pr6cautions )
prendre, p. 45),

- calcul de l'espacement minimum entre arrosages successifs

d'aprds la RFU et l'6vapotranspiration (voir chap. /: Con-rment

fonctionne une plante ? Ses besoins en eau, p. 11 et s.),

. dans le cas de la micro-irrigation :

- calcul des dur6es maximales d'arrosage d'aprds les besoins maxi-

maux des v6g6taux et le d6bit des goutteurs ou micro-asperseurs
(voir chap. /; Comment fonctionne une plante ? Ses besoins en

eau, p. 1 1 et s. et Principes, p. 47).

9. D6cisions de d6clenchement d'arrosage en cours de saison (voir

chap. iV :Quand irriguer et quelle quantit6 d'eau apporter, p. 27 et s.),

10. Surveillance du bon fonctionnement du mat6riel (voir p.64 A 66).



Pour en savoir
plus

SUR LES MATERIELS D,ARROSAGE

Concernant les mat6riels d'irrigation destin6s aux espaces verts, l'infor-
mation compl6mentaire peut 6tre tout d'abord trouv6e dans les documents
publ icitai res des fabricants.

Si on d6sire avoir une large vision des fabrications disponibles e un moment
donn6, une bonne solution consiste ) visiter un salon sp6cialis6.

On pourra 6galement se r6f6rer ) l'ouvrage du Syndicat National de l'ar-

rosage Automatique : lnstallations d'arrosage intdgr4 et automatique,
1 1 5 pages.

Enfin, la revue /RR/CAZETTE publie des articles et des r6sultats d'essais

de mat6riel int6ressant les espaces verts.

SUR LIARROSACE DES VERCERS ET DES POTACERS

En principe, les chambres d6partementales d'agriculture sont en mesure

de fournir des conseils adapt6s aux vari6t6s culturales et conditions cli-
matiques locales.

SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION D/EAU ET D/ASSAINISSEMENT DES TERRES

Pour les am6nagements importants, de gros ouvrages r6dig6s ) l'intention
des entrepreneurs paysagers, et pr6sent6s dans les Iibrairies techniques
ou agricoles, contiennent des d6veloppements sur Ia conception et la
r6alisation des r6seaux de distribution d'eaLr, et les r6seaux d'assainisse-
ment des terres.

Poun EN sAVorR PLUS



Pour en savoir
plus

Pour les parcs comprenant de Brandes surfaces homogdnes (gazons...),

certaines publications ) vocation agricole sont partiellement utilisables,
notamment pour obtenir des pr6cisions sur les 6quipements d'arrosage

adapt6s ) ces grandes surfaces, et sur le pilotage des irrigations. Citons en

particulier l'ouvrage suivant :

RNED-HA (1992) - lrrigation,2" 6dition, Edition la France Agricole, Paris,

diffusion Publi-Trans, 8P 22, 91 1 67 Longjumeau Cedex g, t6l. 0l 69 1 0 85

85 - fax 01 69 .10 
85 84, 294 p.

... SUR L,ANALYSE DE LA CESTIoN DE L/EAU D,ARRoSACE DANS UNE nccIoIvE-
RATION URBAINE :

Mille R. (1995) - Cestion de l'eau d'arrosage des espaces verts de la ville
de Montpellier; stage de fin d'6tudes, Engref, Montpellier (ouvrage non
publi6, consultable ) Montpellier auprEs du service des espaces verts, ou
) la bibliothbque de l'Engref).
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Advection : 16

At:17

Arbre(s) et arbuste(s) : voir vdg1taux
ligneux, arbres et arbustes.

Arides (zones) :24.

Arrosage
. au jet : 31.
. bandes (d') : voir Bandes d'arrosage.
. cercf es (d') : voir Cercles d'arrosage.
. de secours :26, 53, 54.

Doses : voir Doses d'arrosage.
. excds .' voir Excis d'arrosage.
. programmateu r : voir Programmateur
d'anosage.
. uniformit6 : voir Uniformitd d'arrosage.

Arroseur oscillant : 45.

Asperseurs
. d6plagables : 36-37 , 53.
. disposition (d') : voir Dispositions
d'asperseurs.
. escamotables : 36.
. rotatifs ) secteur r6glable :3940, 46
. rotatifs ) turbine : 34.
. port6e (d') :37-39.
. rotatifs ) batteur :33-34.
. rotatifs escamotables : 55.

Aspersion
. choix d'un 6quipement: 32-33
. domaine d'application :45.

. dur6e de fonctionnement :40, 46.

. pilotage:69.

. pr6cautions ) prendre : 45.

Automatisation de l'arrosage : 63-64;
voir aussi Programmateur d' arrosage.

Bandes d'arrosage : 42, 44.

Bassinage: 75.

Bassins: 84.

Bilan hydrique 71-73.

Bouchagel.45, 64, 65.

Brumisation : 75.

Buse(s) :44-45.

Canalisations enterr6es : 35-36.

Canaux: 84.

Capillarit6 : voir Effet de miche.

Captage filtrant souterrain : 80.

Carex : 80.

Cercf es d'arrosage:34, 37.

A

B

C
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Chaleur exceptionnelle : 75.

Compartiment de pelouse : 59

D6bordement: 71

Diffuseur : voir Buse(s).

Dispositions d'asperseurs : 34, 35, 39.
. pr6cautions ) prendre : 57.

Dosesd'arrosage 32, 35, 46, 69

Drain : 80.
. annel6 perfor6 : 81

. r6seau ente116 : 82

Drainage :79, 81 , 82.

Eau:13, 14-19, 17.
. calcaire : 65.
. excAs : voir Excds d'eau.

Ecorce de pin broy6e '.27, 45.

Effet de mdche :27 , 83.

Emissaire: 81.

Enrouleur :4243.

Essais officiels : 35, 44.

Evaporation directe : 1 4, 27.

Evapotranspiration : 1 4-1 6, 47 , 75.

D

Cazon:26-27, 35, 43, 53, 54.

E c6otextile: 81.

Colf :35

Coutte-)-goutte : 4B-5 1

. pilotage: 70.

Coutteur(s) :48-52.
. ) circuit long : 48.
. ) t6te multiples : 48.
. desserte et disposition : 49.
. en ligne (ou int6gr6) : 48.

Humide (zones, milieu) : 24.

Evapotranspiration potentielle (ETP) : 1 5-
17 ,73.

ExcEs
.d'arrosage 33, 46-
. d'eau: 74, 79-82.

Filtre : 65.

Formation : 74.

Foss6: 81.

Frange capillaire: 83.

F

c

H
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I o
lntensit6 pluviom6trique :45, 46.

lrrigation
. de secours : 24.
.localis6e: 15, 47-52, 73.
. par aspersion :3246.
. par ru issellement : 3 1 .

. pilotage : voir Pilotage de l'irrigation

Jardins architectur6s : 57-61

Massif de fleurs : 55.

Mesures du soll.73-75.

Micro-irrigation : voir lrrigation localisde.

Milieu humide :24, 83-84.

Mini-diffuseurs : 49, 50, 70.

MouillEre: 80.

Mulching : voir hillage.

Nappe d'eau : 84-85.

Nappe phr6atique: 83.

Niveaux d'eau : 84-85.

Orangerie :60, 61

hillage: 27

Photosynthbse : 
.l 

3

Pilotage de I'irrigation
. aspersion : 69.
. goutte-)-goufte : 70.
. pratiques :71-75.

Plantations:25

Plantes
. calcifuge (ou de terre de bruybre) : 65
. herbac6es ir fleurs : 25.

Pluie artificielle : voir lrrigation par aspersion.

Pluviomdtre: 73.

Points sourceux : 80.

Praiie:26-27, 53, 56.

Pression:35, 47, 62.

Programmateur d'arrosage : 63-64.
. monovoie: 64.
. multivoies: 64.

Public : 66.

Purge: 65.
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Rampe:48,51,61 62.
. pertor6e:44.

R6gulation stomatique : 78.

Remont6e d'eau : 71.

Replanage: 82.

R6seau enterr6 : 44.

R6serve en eau facilement utilisable
(RFU) : 1 7-19, 32, 69-71.

Respiration : 13.

Roseraie : 58.

Ruissellement :45, 71, B1 .

S

S6cheresse exceptionnelle : 24, 31, 37

Secleur circulaire 40, 44; voir aussi
asperseur: rotatif A secteur rdglable.

Semis : 2.5.

Sol(s) :t7-19,74-75.
. i texture grossidre : 

.l 
B.

. argileux : 48.

. fin, argileux ou limoneux :27

. sableux : 48.

Sonde : 64.

Sous-solage:82.

Sprinkler : voir asperseurs rotatifs A batteur.

Stations d'avertissement : 71 .

Stomates : 
.l 

3.

Stress hydrique :24, 71-75.

Sujet isol6 :16, 31 , 56.

Surfaces min6rales : 2 7.

Tensiomdtre: 74.

Tour d'eau (ou tour d'arrosage) : 62-63

Transpiration : 13.

Tuyaux souples : 36.

Tuybre:45, 54, 55.
. ) d6bit proportionnel : 44-45.

Uniformit6 d'arrosage: 32-33, 35.

Vandalisme :51 , 66.

Vanne
.6lectrique : 64.
. programmable : 64

V6g6tal isol6 : voir Sujet isol6.

V6g6taux
. chlorophylliens : 

.l 
3.

.ligneux:53, 54, 55.

. p6rennes :, 47 , 53.

.vasculaires:-l3.

.ligneux
. arbres et arbustes : 24
. cultiv6s pour les fleurs : 25

T
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pages 2-3, 10, 11, 20, 67, 68,77, 78 : Franqoise C6dra, Cemagref

pages 6, 21,76: Andr6 Manche.

Couverture, pages 28 et29 : lrrigazette.
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