
FICHIER DES ESPECES CLIMAX *

T. IONESCO et CH' SAUVAGE

FAMILLE DES FAGACÉES

Quercus llex L.

Chêne vert, Yeuse

Nom arabe : belloute

Nom berbère: kerrouche

N" Cat. :  682.

Aire géographique

France occidentale, Europe méridionale, Asie Mineure, Syrie, Liban,
Cyrénaïque, Afrique du Nord, îles méditerranéennes.

Syutématique

Grande polymorphie, mais certainement en très grande partie station-
nelle. Systématique non étudiée au Maroc. Des hybrides avec Q. coccï
lera L. et avec Q. Suber L. ont été signalés.

Biologie

Type biologique: Ph (par dégradation Nph et Ch). Arbre très vigou-
reux, pouvant atteindre 20 m. Feuillage persistant, les feuilles ne
tombant en moyenne qu'au bout de deux ans. Fl. : mars-juin'

Espèce très plastique, très résistante. Longévité 300 ans, 150 ans
seulement lorsque les conditions deviennent plus arides. Enracinement
puissant, ce qui permet au Chêne vert d'accepter souvent la concur-

* La 1"" partie est parue dans Al Awamia 16, pp. l'21

Al Awamia, 20, pp. 103-123, juillet, 1966
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rence d'espèces arborescentes à enracinement plus superficiel (Chêne-
liège, Cèdre, Pin maritime, etc.). Rejette vigoureusement des souches et
drageonne, ce qui lui confère une bonne résistance au feu. Les régéné-
rations par semis paraissent rares.

Ecologie

Etages bioclimatiques

semi-aride. subhumide, humide dans les sous-étages tempéré, frais et
froid; il n'y a pas d'iliçaies de type vraiment chaud. L,étage subhumide
dans le sous-étage frais offre au Chêne vert la réalisation optimale de
ses possibilités.

Le Chêne vert supporte les chaleurs torrides de l'été et, en parti-
culier, résiste mieux gpe le Chêne-liège à une grande sécheresse esti-
vale. Il a toujours besoin de froids hivernaux (mi < 6o environ), ce
qui l'écarte rigoureusement du littoral maroc,ain et des rivages méri-
dionaux de la Méditerranée. Il résiste en général très bien aux basses
températures de l'hiver ; cependant ses parties aériennes gèlent lors
des hivers rigoureux en bordure des cuvettes thermiques des montagnes
(en particulier Moyen Atlas), en raison peut être d'une conjonction
de I'humidité atmosphérique et du froid. Les grosses chutes de neige
peuvent provoquer de gros dégâts dans les formations en taillis (Azrou,
Ifrane).

Données climatiques pour le Maroc [Cu. Seuvecn, 1961 a]

Mam
Ms
mam
mi*
Moy. an.
Moy. mens
Mea

mea

Ampl. moy. extr.
P

a

de l7,2 d 22,E'
<ie 29,3 à 35,0"
de 3,6 à 12"
C e - 4 , 5  à  5 , 9 "
de  -10 ,8  à  16 ,9 '

de 2,6 à 25,E'
de 34,3 à 41,9"
de  13 ,3  à  0 ,7 '

de 40,8 à 48,5'

de 384 à I 462 mm
de 43 à 190

Indice xérothermiqye: de 0 à 150, mais surtout au-dessous de 100.

+  t l
iiullî"u. minimale est certainement inférieure à - 4,5", mais on manque de
stations météorologiques pour les régions très froides du Maroc.
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S o I : Le Chêne vert ne semble pas ,avoir des exigences spéciales.

Comme la plupart des espèces arborescentes méditerranéennes, il est

éliminé des dépressions trop argileuses et trop humides.

L o c a l i s a t i o n :  p l a i n e s  e t  m o n t a g n e s ,  d e  3 0 0  m  j u s q u ' à  2 9 0 0  m '

Nulle part au Maroc, il n'atteint le littoral.

Dans l,étage semi-aride, le chêne vert se rencontre à basse altitude

en contact avec le 
'fhuya, avec I'Oléastre et avec le Chêne-liège' ou

même en mélange avec ce dernier. En montagne, le contact s'établit

encorc avec le Thuya. mais aussi avec le Genèvrier rouge (Haut

Atlas), le Pin d'Alep (Rif, Maroc oriental)' ou même l'Alfa (Avachi),

enfin avec le Thurifère et le Cyprès de I'Atlas (Haut Alas central) mais

seulement dans le sous-étage froid. c'est dans l'étage subhumide que

l'on trouve la plupart des iliçaies, en particulier sur sol calcaire

(MoVen Atlas, Rif, Haut Atlas). Il rencontre souvent la concurrence

du ChêneJiège (sur sol siliceux seulement) et celle du Cèdre, parfois

encore celle du Pin d'Alep (Rif, Haut Atlas). Enfin dans l'étage humide,

il entre en contact avec les Chênes à feuillage caduc (Chêne zène et

Chêne tauzin). le Pin Maritime, le Sapin (Rif occidental), le Chêne-

liège et le Cèdre.

Surtout dans les deux derniers étages, le chêne vert peut se

mélanger aux essences arborescentes citées plus haut, les. éliminant

ou r" faisant éljminer plus ou moins complètement par le jeu des

facteurs édaphiques ou mésoclimatiques. Mais sa plasticité très grande

en fait finalement selon l'expression de L. EN,lssncpn (1938) << le ciment

vivant qui relie les massifs forestiers >>.

Répartition

S e m i - a r i d e :  r a r e  à  b a s s e
Sidi Bettache), mais fréqttent en
moulouven du Moven Atlas et

S ub hum i d e : Rif, Moyen Atlas, Grand Atlas, Plateau central' Prérif'

H u m i d e : Rif, Moyen Atlas, Grand Atlas (plus rare).

La Station la plus méridionale est probablement au Jbel Fogo (Font

Ouer, 1936) à I'extrémité occidentale de I'Anti-Atlas.

P  a , l éobo tan ique :  espèce  t rouvé :  dans  l e  P l i ocène  [L .  E runnncen ,

1 93 81.

altitude : (Sud de Rabat : EzzhiLiga
montagne, en particulier sur le versant
le versant saharien du Grand Atlas.
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Type de végétation

Forêt (futaie, futaie sur souche, taillis) et matorral.

La remarquable résistance du Chêne vert lui permet même de subsister
longtemps sous forme chaméphytique dans des ennes buissonneux.
Toute formation pure ou nettement dominante en Chêne vert s'appelle
iliçaie.

Utilisation

Bois de chauffage et charbon de bois.

Traverses de chemin de fer, tanin (exploitation en forte régression).
Tant pour leur exploitation que pour leur régénération, les formations
de chêne vert sont traitêes en taillis. Elles assurent alors. en densité
suftisante, une excellente protection du sol et peuvent abriter, surtout
dans les vides ou dans les endroits clairiérés, des peuplements, un pâturage
abondant, en particulier en Légumineuses (Trifolium, Medicago, Astra-
galus, etc.) ou Graminées (Poa bultosa, Dactyle, etc.).

BIBLIOGRAPHIE
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FAMILLE DES OLÉACÉES

Olea curopa.ea L.

Oléastre, Olivier sauvage
Nom arabe: zebbouj, berri (dans le Nord)*
Nom berbère : azemmour
N' Cat. : 1373.

Alre géographique

Bassin méditerranéen (sauf la France où il n'est pas spontané), jusqu'en
Afghanistan.

Systématiique

On distingue souvent, à I'intérieur de l'espèce collective O. europaea L.
deux variétés, I'une var. Oleaster DC. correspondant à l'Oléastre, l'au-
tre var. sativa DC. correspondant à l'Olivier cultivé. Cette distinction
est purement conventionnelle et n'a aucune valeur systématique. Elle
a seulement l'avantage de séparer deux lots de plantes, dont I'un n'a
pas été sélectionné par l'homme, tandis que l'autre l'a été.

Biologie

Type biologique: Ph (atteignant 8 à 10 m et même 15 m), mais plus
souvent Nph et même Ch par dégradation. Fl. : mai-juin, la floraison se
faisant sur le bois de l'année précédente (P. Rrxauo rens. or.). Feuillage
persistant, les feuilles tombant au début de la 3" année. Enracinement
puissant. Rejette vigoureusernent des souches. Se reproduit assez facile-
ment par semis, la dissémination étant favorisée par les oiseaux **.

Longér'ité très grande jusqu'à 1 000 ans.

* Les noms de zitoun ou de zeitoun sont réservés généralement aux oliviers
cultivés.

** Certains auteurs, comme A. CHEvALIBR (1948), considèrent que I'Oléastre n'est
pas spontané dans la région méditerranéenne occidentale, notamment au Maroc,
et qu'il est en réalité échappé des cultures. Il est certain que fornithochrorie per-
met, dans les régions où I'Olivier est cultivé. sa dissémination dans les matorrals
et les forêts voisines. Mais la répartition écologique de I'Oléastre au Maroc est
trop précise dans les régions tant de cultures que de forêts, pour que sa sponta-
néité puisse être mise en doute dans ce pays, comme dans toute I'Afrique du Nord.
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Ecologie

Etages bioclinmtiques

109

saharien (exceptionnel), aride (rare), semi-aride, subhumide et humide'

dans les sous-étages à hiver chaud et tempéré'

En résumé, I'Oléastre est éliminé surtout par le froid et par I'aridité'

Il résiste moins bien au premeier et mieux à la seconde que le Lentisque.

Données climatiques rnarocaines, pour la formation à Oléqstre et Len-

tisque (d'après Cn. SAUVle, 196l a)

Mam

Ms

mam

mi
Moy. an.
Moy. mens.
Mea

mea
Ampl. moy. extr.

P

a
Indice xérothermique

en plaine, de 40 à 300.

Sol : L'Oléastre est, en première approximation, indifférent à la qua-

lité du sol. Toutefois il est plus fréquent sur les sols marneux perméa-

bles ou argileux (argiles ni gonflantes, ni salées) et s'accommode mal

des sables siliceux profonds. Par ailleurs, il ne supporte pas l'inonda-

tion et, de ce fait, est absent de toutes les ripisilves et des matorals

hygrophiles. On le rencontre aussi dans les rochers et même les

falaises qui constituent parfois son dernier refuge dans les régions

très cultivées ou très dégradées. Ce dernier biotope est du reste en

relation avec l'ornithochorie.

Loca l i sa t i on  :  p l a i nes  e t  basses  mon tagnes ;  l a  l im i t e  a l t i t ud i -

nale, m..ins élevée que celle du Lentisque. varie de 1 000 à 1 650 m.

I1 s'avance jusqu'au bord de la mer, mais résiste moins bien aux

embruns qr-re le Lentisque.

Répartition

Ses peuplenrents se rcncontrent dans tout le Maroc, sauf dans les

de 20,7 à 26,1"

: de 26,8 à 36,5'
:  de 9,6 à 14,2"

:  de  4 ,1  à  9 ,6"

: d e 1 7 à 1 8 "
: de 9,5 à 27,9"

: de 31,4 à 45,7"

:  de  -1 ,3  à  4 ,9"

: de 26,5 à 44,9"

:  d e  3 0 5  à  1 3 3 8  m m

:  de  43  à  180
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régions les plus arides et en montagne (voir plus haut). sa limite la plus
méridionale au Maroc continental se situe dans les Kem-Kem (F. Joiv).
Paléobotanique: le genre est connu de I'oligocène (L. EMBrncER,
1938).

Type de végétation

Il n'existe plus de forêts d'oléastre. En efiet cette espèce ne se ren-
contre guère à l'état arborescent en dehors des marabouts. par conrre,
elle forme des matorrals de toutes tailles et de toutes densités, en
fonction du climat, du sol et de I'action humaine. par dégradation
ultime. il peut se rencontrer dans des ermes buissonneux.

L'Oléastre n'existe jamais en formation pure. C'est un élément
constitutif de la callitriaie, de la formation à oléastre et Lentisque *
et de la junipéraie littorale (Iuniperus phoenicea). Dans ra subéiaie,
sa présence indique un mélange ou une transition vers des conditions
qui éliminent le chêne-liège et qui sont soit édaphiques (sol calcaire),
soit climatiques (plus grande aridité) [CH. Sawacr, 196I al.

Utilisation

Le bois est très apprécié pour sa dureté, la finesse de son grain et sa
teinte fauve ; en particulier il se tourne remqrquablement. Il sert à
faire de nombreux instruments, depuis des ustènsiles domestiques jus-
qu'au soc de l'araire marocaine. Les rejets sont broutés, surtout par
les chèvres.

On utilise fréquemment I'Oléastre comme porte-greffe de variétés
cultivées. De nombreuses olivettes sont les restes d'une formation. dans
laquelle il a été greffé sur place.

BIBLIOGRAPHIE

Bolny, P. - 1948 et 1950. Economie forestière nord-africaine. -
l, pp. 141-142 et 2, p. 439.

cHeveuen, A. - 1948. L'origine de l'olivier cultivé et ses variations.
- Rev. int. de Bot. appl. et d'Agr. trop., 003-304, pp. l-25

EuBencnn, L. - 1938. Les arbres du Maroc, p. 285.

1939. Aperçu général, pp. 91 et It7.

* Cette formation a souvent été appelee Oléo-Lentiscetum (R, MATRE, lg24),
Comme ce terme laisse. entendre, dans la terminologie actuel'le, qu'il s'âgit non
d'une forrnation, mais d'une -association, il est recommandé de ne 

-pas 
I'etiplryer

pour désigner une entité seulement physionomique.
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pp. 5-18, 2 fig., t pl. h.t.
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Serv. phvto-géogr., série A. 4 (2).



t r z T. IONESCO ET CH. SAUVAGE

FAMILLE DES GRAMINÉES

Stîpa tenacissima L.
- Macrochloa tenacissima Kuxur.

Nom arabe : alfa ; halfa.

No Cat. : 1936.

Aire géographique

Portugal méridional, Espagne (sauf la partie septentrionale), Baléares,
Egypte, Libye, Algérie (en particulier Hauts Plateaux), Maroc.

La partie continue de cette aire de dispersion (Afrique du Nord
est située dans les zones les plus sèches de la région méditerranéenne
(zones désertiques exclues) et < tous les peuplements situés en dehors
de I'aire continue se trouvent dans des stations semblables > [L. Enr-
BERcER, 19391.

Biologie

Type biologique . H ou G. Plante vivace, à feuilles étroites, enroulées ;
Rhizome très rameux, engendrant des touffes d'abord compactes, puis
devenant annulaires en se vidant par le centre, et enfin se dissolvant
en toufies de nouveau séparées. Fl. : avril-juin. Anémochore.

La Égénération des nappes alfatières paraît être assurée beaucoup plus
par la multiplication végétative que par les semis dont la fréquence
est très variable.

Ecologie

Etages bioclimatiques

Aride et semi-aride, dans les sous-étages à hiver froid ou frais (beau-

coup plus rarement temp&é: euviron d'Essaouira). Beaucoup plus

rare dans les étages subhumides et surtout humides, dans lesquels on
ne le rencontre qu'à la faveur de conditions édaphiques et mésoclima-

tiques favorables (Tamrabta).
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Données climatiques pour le Maroc (et pour les peuplements en nappe

seulement)

Mam

Ms
mam

mi

Moy. an.
Moy. mens.

Mea
mea
Ampl. moy. extr.

P (moy. ann.)
o

Indice xérothermique (pour les peuplements en nappe seulement)

se situerait d'après la carte de I'UNESCO-FAO 11962l entre 200

et 300 (climat sub-désertique).

S o I : Les conditions édaphiques préférentielles de I'alfa sont déter-

minées par l'érosion et I'alluvionnement, éléments responsables d'une

texture généralement grossière [P. OzsNDl, 1954). Ces sols de reliefs

et des pentes, plus ou moins rocailleux, ont généralement une bonne

structure et sont assez bien draînés [A. Puros, 1957).

Loca l i sa t i on  :  Les  g randes  nappes  d 'a l f a  s ' é tenden t  su r  l es

grands Plateaux algéro-marocains et sur tout le versant saharien du

Haut Atlas et dans le Sarhro. Malgré la haute xérophilie de l'alfa,

ses peuplements ne constituent pas la végétation la plus aride de I'aire

méditerranéenne. En bordure du Sahara, l'alfa est fréquemment localisé

sur les bords des filets d'eau temporaires et devient ripicole [L. Enannn-

cER, 19391. Vers le Nord et l'Ouest, la limite de I'alfa est déterminée

par l'humidité croissante du climat.

Répartition

En première approximation. et si l'on fait abstraction des régions

désertiques, des moyennes et hautes montagnes, où l'un et I'autre sont

absents, I'alfa et le doum ont une répartition complémentaire. Les

localités où ils se trouvent côte à côte sont assez rares. En particulier

le doum qui est surtout cisatlasique, alors que l'alfa, xérophile, est

avant tout transalasique. L'un et I'autre manquent dans le Haouz.

Pour L. Etr{sBncnn [1939], I'absence de I'alfa dans cette région s'ex-

plique par l'éloignement des grandes nappes.

de 21,5" à 27,6"

de 34,0' à 40,1"

Ce 6 ,1"  à  12 ,4"

de  -1 ,8"  à  4 ,9"

de 14,3' à 19,6"

d e  6 , 1 '  à  4 0 , 1 "

de  27 ,3"  à  32 ,6"

de  1 ,6 '  à  6 ,7"

de 22,7" à 28,6"

de  135 à  249 mm

de 8 à 21,5"
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Ces grandes lignes étant données, la répartition plus détaillée de
l'alfa est en corrélation avec la nature du sol et l'action de I'homme.

En dehors des grandes nappes, dont la localisation a été déjà
donnée, les principales localités où se trouve l'alfa sont les suivantes :

- Dans le Rif, çà et là depuis les environs de Tetouan jusqu'à
Melilla, avec des peuplements parfois importants sur le littoral médi-
terranéen (Jebha, Badès, pointe Boussikour) ; I'alfa remonte sur les
versants chauds et sur sol calcaire jusque dans les étages subhumides
et humides, pour atteindre sa limite altitudinale au jbel Tassaout
vers 1 700 m [E. Srennnesco, rens. or].

- Dans le Moyen Atias centrai, çà et là atteignant l'étage humide,
poussant des pointes jusque sur le versant atlantique dans la vallée
et I'oued Serhina, ainsi que dans la vallée de I'oued El Abid, près
d'El-Ksiba.

* )41s le Haut Atlas, rare et disséminé sur le versant atlanti-
que, jusqu'au jbel Amsittene (où il est en contact avec Chamaerops
humilis); atteint le littoral au cap Rhir et près d'Essaouira ; se trouve
aussi un peu au Nord de cette ville dans le jbel Hadid.

Type de végétation

En peuplement, essentiellement sous forme de steppe, en mélange avec
le sparte (Lygeum Spartum L.) et plus souvent avec I'armoise blanche
(Artemisia herba-alba Asso) ou en alternance avec ses peuplement *.

A la limite de i'étage semi-aride, la nappe d'alfa se présente souvent
sous la forme d'une steppe buissonneuse ou même parfois arborée
(chênc vert surtout).

La destruction des forêts sèches au voisinage des régions alfatières
(Genévrier rouge, Pin d'Alep, Chêne vert) a favorisé l'extension des
nappes d'alfa, de telle sorte que la steppe physionomique d'alfa n'est
pas toujours climacique.

Ailleurs, il se rencontre dans les vides ou les clairières des forêts,
non seulement des essences citées plus haut, mais aussi d'Arganier, de
Thyua, de Pin maritime, cle Pin noir, et même parfois de Cèdre (Moyen
Atlas). à fortiori, dans les matorrals issus de ces forêts.

* Il faut noter en outre que par dégradation les nappes d'alfa donnent des nappes
d'armoise blanche (A. Puros, 1957).
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Utilisation

Le limbe foliaire est utilisé pour faire une pâte à papier particulière-
ment appréciée. La gestion cles nappes alfatières dépend de l'Admi
nistration des Eaux et Forêts. En outre l'alfa est utilisé pour la con-
fection de nombreux objets d'utilisation avant tout locale (sparterie).
Les nappes alfatières sont également parcourues par des troupeaux
qui v trouvent un pâturage d'autant moins négligeable qu'il constitue
la seule utilisation du sol autre que I'exploitation industrielle de I'alfa.

BIBLIOGRAPHIE
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Chêne vert

Quercus llex L.

A. - Rameau avec jeunes fruits.

B. - Feuille normale.

C. - Feuille de rejet.

D. - Gland.

Document de I'Institut scientifique chérifien (dessins de R. de BRBTTES : A' B' C,
et de J. Vrrr,ox: D).
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Oléastre

Olea euro

A. _ Rameau;
B. - Feuilles (à gauche, deux formes de rejet ; à droite, fornte

normale) ;
C. - Inflorescences :
D. - Fleurs;
E. - Fruit.
Cette planche est extraite de la < Flore des végétaux ligneux de la Mamora >
par A. MÉrno et CH. SÂuvAcE (dessins de R. de BRETTES).
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Stipa tenacissima L.

Alfa

Légende. - A. Inflorescence. - B. Détail de la morphologie d'une
feuille au niveau de la ligule. - c. Etalement des différentes parties
au niveau de la naissance d'une innovation, montrant en particulier
I'insertion et la position de la préfeuille. - D. Préfeuille << in situa >
(seuls les deux prolongements soyeux émergent). - Diaspore (caryopse
entouré par les grumelles).

- (/, limbe ; /9, ligule ; g, gaine ; s, subules des oreillettes; br, bractée
de l'axe Ar i pl, préfeuille ; ps, prolongement soyeux de la préfeuille ;
l, feuilles normale ; Ao A1 axes).

(Dessins de Mlle D. CepBn.' A, D, E et de J. VBrl,Ex: B et C)
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