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Avant-propos

La réaiisat-on des cartes de végétation se place, au Maroc, dans
le cadre d'une cartographie générale ayant pour objectif principal de
mettre à la disposition des responsables de la modernisation agricole
du pays, des documents permettant d'envisager les posssibilités d'amé-
lioration des diverses productions végétales. Les divers inventaires et
recherches prévus doivent couvrir l'ensemble des ressources végétales,
de manière à trouver des solutions à des problèmes agricoles aussi
divers que I'aménagement des forêts, la restauration des sols, I'amélio-
ration des pâturages, les effets de I'irrigation, l'introduction d'espèces,
le rernembrement, etc. Par ailleurs, il est incontestable que ces inves-
tigations fourniront des éléments non négligeables pour la connaissance



CARTOGRAPHIE DE LA VEGETATION . TANGER

des bioclimats, ou des zones arides par exemple. Parallèlement, les
études fondamentales déjà réalisées et celles qui seront rendues néces-
saires pour parfaire les connaissances dans lo domaine de la systé-
matique, de la biologie et de l'écologi:, pourront contribuer également
au progrès de ces diverses sciences au Maroc.

La mise au point des travaux cartographiques de base résulte
essentiellement d'un travail d'équipe commencé en 1961. A l'heure
actuelle plusieurs maquettes sont déjà prêtes, d'autres en préparation.

Le présent travail représente une première série de cartes dont la
publication est envisagée. La première carte réalisée est celle des
types de végétation et de I'occupation des terres. Il s'agit d'un docu-
ment objectif qui rend compte de I'emprise humaine sur le milieu, et
qui est à la base de toute investigation sur les milieux naturels ou
transforrnés.

Une deuxième carte, phyto-écologique, réunit tous les éléments
sur les formations végétales et les rnilieux climatique, édaphique ou
autres. Ce document est en fait l'élément indispensable permettant
d'aborder les problèmes d'ordre pratique.

Enfin, une troisième carle, celle des ressources pastorales, est
un exemple d'application des cartes précédentes à un problème prati-
que, visant, en l'occurrence, l'amélioration des pâturages.

D'autres cartes, concernant les problèmes forestiers ou agricoles,
peuvent être dressées assez rapidement, puisque le matériel de base
existe.

La conception de ces travaux est propre aux chercheurs de l'Ins-
titut et a commç base les nécessités du Maroc, pays essentiellement
agricole et pastoral. Au cours de l'élaboration de çes travaux et avant
leur diffusion, de nombreux services nationaux ou internationaux, éla-
borant des projets pour la mise en valeur des terres, ont pu en toute
liberté consulter les divers documents et même les reproduire partiel-
lement. Ainsi, nous avons pu constater I'intérêt que cette æuvre
présente.

A l'occasion de cette première publication, il convient donc de
souligner le grand mérite de l'équipe de la Station de Phyto-Ecologie de
I'I.N.R.A., ingénieurs, botanistes, adjoints techniques et dessinateurs.
Plus spécialement sur le plan scientifique, il est non moins indispen-
sable de signaler l'appui eflicace reçu de MM. les professeurs Louts
ENrsencEn, correspondant de I'Institut, Directeur du Centre d'Etudes
Phytosociolo-eiques et Ecologiques de Montpellier, et de CHenr,Es
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SAUvacE, Dir:cteur de l'Institut Botanique de Montpellier, de même
celui des principaux ingénieurs de la Station Phyto-Ecologique de
I'I.N.R.A. : MM. T. foNBsco, Chef de la Station, E. SrÉr.ANEsco,
Chef-adjoint de la Station, Y. Seron, Chef du Laboratoire de Photo-in-
terprétation et de Mme H. Vrr.unNe, botaniste. Soulignons égale-
ment celui du personnel technique et d'exécution, notamment de MM.
A. Aiï Lnorrr, L. Boun^q.ce, A. M'Zoucur et M. Teouor, adjoints
techniques, de MM. A. Leeneo et M. Querssl, agents techniques,
de MM. J.F. Roucn, SslT rr Hnunl et A. Barslr, dessinateurs, de
MM. A. Aern et A. BrNrsrouN, restituteurs photo, de MM. M. Mrs-
sAoul et A. HAJJrr, aides de laboratoire et MM. A. Asleour et
A. Darxnrr, aides administratifs.

Mais comme dans toute æuvr€ initiale, la perfection ne peut être
atteinte d'emblée, surtout dans un clomaine de recherche affirmé dopuis
peu de temps et où les progrès sont continuels. C'est pourquoi nous
souhaitons que la diffusion de ces premiers résultats puisse intéresser
aussi bien les praticiens, les techniciens que les scientifiques, et que
chacun veuille b:en nous laire part d: ses remarques. Nous en tien-
elrons compte et nous leur en saurons gré.

H. Fener
Directeur de la Recherche Agronomique.



INTRODUCTION

par

T. Ionesco, CH. Snuvlcn, Y. Saroo et E. SrÉre,Nesco

Depuis des millénaires, la végétation naturelle constitua un réser-
r;oir inestimable de ressources les plus diverses, dont l'homme n'a
cessé de tirer parti. Mais I'exploitation de ce domaine végétal, con-
sidéré à tort comm3 inépuisable, a été souvent excessive, de sorte
qu'il est devenu indispensable de l'envisager sous une forme ration-
nelle sous peine de perdre une irremplaçable richesse. Une telle
action a besoin d'une documentation de base pouvant renseigner non
seulement sur l'état actu:l de l'emprise humaine sur la végétation,
et sur la façon dont l'homme a utilisé et modifié le milieu par ses inter-
ventions, mais aussi sur la n"ature et la qualité de la végétation
actuelle et slu ses possibilités cle productivité. Tels sont les principaux
buts des recherches entreprises à I'LN.R.A. sur la végétation du
Maroc et de la cartographie qui en est résultée. Nous publions ici les
premières coupures des cartes qui ont été dressé:s. Mais avant de
commenter ces documenis, il convient, dans une rétrospective rapide,
de préciser la conception initiale des travaux et son évolution, et de
définir I'originalité de chaque type de cartes adopté.

I.'importance économique de I'élevage au Maroc, l'extrême dé-
gradation des pâturages et I'urgence de leur amélioration ont mis en
évidence la nécessité de réaliser un inventaire complet des ressources
pastorales. Mais dans un pays où presque chaque brin d'herbe est
recherché par le bétail. que ce soit sous forêt, dans les buissons, dans
les chaumes, ou dans les daya, dans un pays où le feuillage vert des
arbres et leur litière font partie des ressources fourragères naturelles,
on se rend compte que toute investigation pastorale nécessite, avant
tout calcul de la richesse fourragère, un inventaire de I'occupation
des t,:rres, la connaissance des diverses formations végétales et de leur
état, ainsi que des difiérents milieux correspondants. L,absence de
tout clocument concernant la solution rationnelle du problème pastoral
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nous a conduits à hiérarchiser cette documentation et à orienter, dès
le début, les travanx vers une triple cartographie: celle de l'occupation
des terres. celle des milieux et celle des tessources pastorales.

l,es deux premières cartei ont un caractère général et peuvent
servir de base pour l'étude de tout problème concernant la végétation
naturells (par exemple agricole, forestier, etc.). La troisième est, par
contre, orientée vers un but appliqué précis, en I'occurrence la con-
naissance des ressources pastorales. La mise au point de l'ensemble
de ces cartes, des méthodes d'étude, du choix des légendes, etc., a
nécessité des recherches, dont certaines ont déjà fait l'objet de
publications préliminaires ou partielles *. L'ampleur de l'æuvre en
cours de réalisation rend indispensable de justifier d'une façon plus
explicite chaque type de cartes.

L'inventaire de l'occupation des terres est un document purement
objectif, qui rend cornpte de I'emprise humaine sur le milieu. En
particulier, il donne une vue générale de chaque région et indique
la localisation, la distribqtion et I'extension actuelle des végétations natu-
relle et cultivée. En I'exprim ant pat la cartographie, ce recensement
brosse mieux que ne pourraient le faire des rapports statistiques, un
tablean d'ensemble de l'occupation actuelle des terres' Ce type de
cartes, intitulées selon les auteurs cartes de < I'occupation des terres >
ou de < l'utilisation des sols >, est assez courant. Rappelons que

l'établissement d'une carte de l'utilisation du sol dans le monde
(u World Land Use Survey ,) a êté demandé lors du Congrès
international de géographie, tenu à Lisbonne en avril 1949. Une
autre carte de l'utilisation des terres figure dans le projet de pro-
gramme du recensement mondial de I'agriculture de 1970, élaboré
par I'Organisation des Nations unies pour I'alimentation et l'agricul-
ture (F.A.O.), en 1964.

D'autres cartes d'< utilisation du sol >, ont été dressées ou sont
en cours de publication, par exemple en Tunisie **. Dessinées à partir
d'une interprétation photographique, elles sont distinguées par leurs
auteurs des cartes de I'occupation des terres, ces dernières étant con-
sidérées comme un véritable cadastre, dont la réalisation z. lieu en
grande partie sur le terrain.

* IoNssco (T.) et seuvece (cH.) - 1962. Les types de végétation_ d-u Maroc
Essai de nomenclature et de définition. Rev. Géogr. du Maroc, Rabat (l-2),
pp. 75-86.

** cartes de I'utilisation des sols de Tunisie, réalisées par la Mission phytoso-

ciologique et écologique du centre natiolal de la recherche scientifique de
Franô'auprès du Seôrétariat d'Etat au Plan et à I'Economie nationale de
Tunisie.



CARTOGRAPHIE DE LA VÉCÉTITION -  TANGER

La carte fajte au Maroc est intitulée des < types de végétation
et de l'occupation des terres t'. Réalisée à partir d'une interprétation
photographigue x':' conjointement avec un contrôle très strict au sol,
ello a permis de représenter 64 modes d'occupation des terres et
rend compte de la densité, de la taille et de la structure de la végéta-
tion.

Résultat d'un travail d'équipe entrepris à partir de 1961, la
légende proposée*** laisse toute latitude au cartographe pour expri-
mer d'autres variantes pouvant être reconnues au fur et à mesure
de I'avancement des prospections. Notons également qu'à cause de
sa conception, cette calte ne comporte pas d: renseignements floris-
tiques ou phytoécologiques qtri, du reste, ne se superposeraient pas
toujours rigoureusement aux limites des unités de I'occupation des
terres et encore moins aux éléments de structure. de taille ou d:
densité de la végétatron.

Sans doute, il ne s'agit ici que d'une première approche du
problème. Mais cette carte présente le grand intérêt d'être entièrement
objective et de pouvoir être utilisée à des fins multiples sans pré-
cautions ni risques d'induire en erreur.

lious cette forme encore très gén&ale, elle apporte déjà une
foule de renseignements susceptibles d'applications immédiates. Ainsi
l'érosion est fonction en particulier de la couverture végétale, et ie
plus souvent beaucoup plus de sa structure que de sa composition
floristique. De même, les chaumes, les matorrals et les forêts sont des
milieux de pacage différents, etc.

Ajoutons que ce prem'er stade nous est également apparu sou-
haitable pour des raisons tcchniques. En effet. il permet de conserver
à chaque carte une clarté d'expression suffisante pour permettre son
exploitation sans difiiculté.

La deuxième carte o\ carte phyto-écologique traite du dynamisme

'* Voir le renvoi* de la page précédente.
** Iorpsco Cf.) et Seroo (Y.) - 1966. Reconnaissance des milieux pastoraux

du Maroc par la photo-interprétation. Al Awamia, 18. Rappelons que nous
n'avons pu bénéficier cès le début d'une couverture aérienne récente, de
sorte que nos travaux sont restés longtemps inédits; des vérifications à I'aide
de couvertures plus récentes sont par conséquent nécessaires avant la publi-
cation des maquettes actuelles.

*** JoNEsco Cf.), SÂùVAGE (Ch.), Sslop (Y) et STEFAN.Esco (E.). - 1966. La
légende de la carte des types de végétation et de l'occupation des terres.
Al Awamia, 18.
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d; la végétation et des caractères essentiels des différents milieux ;
elle est déjà un document plus élaboré. A une masse d'éléments
floristiques objectifs, elle joint I'interprétation qu'on peut en faire
en ce qui concerne i'évolution de la végétation (climax et séries de
dégradation). De même, l'utilisation des étages bioclimatiques d'Etvt-
BERGER pour classer les milieux repose sur un système, certes cohérent
et ayant fait ses preuves, mais dont on ne doit jamais oublier qu'il
part de définitions subjectives en ce qui concerne la limite entre les
étages.

Four le reste, il n'est pas inutile de rappeler I'enseignement
fondamental des études écologiques : la plante et surtout la com-
munauté de plantes reflètent d'une manière fidèle l'ensemble des
conditions du milieu, cl'où I'importance de ces études comme sources
de renseignements multiples sur le sol, les conditions hydriques ou
le climat par exemple. En ce qui concerne ce dernier facteur, on se
rend compte qu'un3 carte de la végétatiol - 1eflef du climat par
excellence - a une grande utilité dans un pays où le réseau des
stations météorologiques est très faible et surtout très mal réparti
par rapport à la diversjté climatique.

En résumé, cè deuxième type d; carte donne, d'une part la
répartition des différents milieux, ceux-ci étant classés d'après leurs
caractères physiques essentiels, mais aussi la caractérisation floristique
de ces milieux et par conséquent la façon pratique d: les reconnaître
sur le terrain. Il en résulte qu'il complète utilement l'inventaire élé-
mentaire de I'occnpation des terres et constitue l'élément indispensable,
sans lequel aucun problème d'ordre pratique ne peut être abordé.

La troisième carte ou corte des ressources pastorales est un
exemple d'application des cartes précédentes à un problème pratique.
En effet, pour son élaboration, I'ensemble d:s éléments fournis par
la carte des types de végétation et de I'occupation des terres et par
la carte phytoécologique, est pris en considération. Mais pour cette
synthèse, un tri est fait en fonction de leur importance dans le
problème étudié. En crutre, il a fallu procéder à une prospection
spéciale, de manière à recueillir des renseignements sur la richesse
fourragère (les espèces alibil:s, les fourragères productives, leurs
taux et coefficients de recouvrement relatifs, etc.), sur la valeur du
coefficient agro-pastoral ou valeur pastorale, sur l'aptitude pastorale

des différents types de végétation, donc des différents milieux distin-
gués et enfin sur les possibilités d-' leur amélioration pastorale.

Dans cet esprit, on voit que le but poursuivi n'a pas été d'aboutir
à une estimation théorique de la production ou de la charge des
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parcours ou des pâturages aotuellement si dégradés que des calculs
de rendement n'auraient guère de signification pratique, sinon celle
de confirrner ce qui est déjà connu. Mais, la réunion des éléments
contenus sur ces cartes permet de connaître les aptitudes des différents
milieur-, par conséquent de sérier les urgences et d'envisager les amé-
liorations pastorales en connaissance de cause. C'est à partir de ce
stade atteint avec des rnéthodes aussi rigoureuses que possible, eu'unJ
collaboration avec des zootechniciens et des vétérinaires devrait inter-
venir, afin de réaliser l:s améliorations nécessaires, susceptibles de
donner une valeur économique véritable aux pâturages. On pourra
- zls1s seulement - calculer la production ou la charge de ces
pâturages. S'écarter de cet enchaînem:nt logique des études, serait se
priver volontairement des enseignemcnts de l'écologie ou en faire -
ce qui est plus grave encore - une utilisation incomplète avec tous
les risques que peut comporter une connaissance superficielle des
milieux expérimentés.

Aussi, est-ce pour nous un devoir part.culièrement agréable de
rendre hommage à tous ceux qui, par la compréhension de l,impor-
tance et de la place de l'écologie dans la modernisation agricole, ont
su donner l'impulsion nécessaire qui a permis, au fil d:s années,
d'aboutir aux publications présentées ici : M. H. FaRlr, Directeur d:
la Recherche Agronomique, MM. N. Er GsoRpr et A. Cnropr, anciens
Directeurs, M. A. BsNNrs, ancien Secrétaire général et C. RuNcs,
Directeur sclentif ique.

Nous souhaitons que cette æuvre puisse être menée à terme aussi
rapidement que possible, afin d'atteindre les objectifs qui lui avaient
été fixés par ses précurseurs.

25
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LA CARTE DES TYPES DE VEGETATION

ET DE L'O(]CUPATI(]N DES TERRES

E. SrÉneNesco

SouuatRn

Introduction

I. Les milieux à végétation naturelle ligneuse physionomiquement
dominante : la forêt, le matorral, la ripisilve, les sansouires.

II Les milieux à végétation naturelle herbacée physionomiquement
dominante : la végétation hygrophile, la végétation des rochers
Iittoraux, Ia végétation halophile herbacée, I'erme.

III. Les milieux de culture : les cultures céréalières, les cultures irri-
guées, les cultures sur sol inondé, les cultures fourragères, les
arbres fruitiers, la vigne, les reboisements.

Introduction.

La physionomie actuelle cle la végétation - types de végétation

et de l'occupation des terres - ssf la conséquence directe de l'emprise

de l'homme sur le m:lieu. Le classement adopté ici * tient compte

des principaux types biologiquos représentés dans chaque unité, de

la structure, de la taille et de la densité, éléments de base des études

ultérieures sur les pâturages, l'érosion, etc.

Rappelons que cette cartographie physionomique ne constitue en

fait que la première phase des études entreprises. La carte ci-jointc,

dressée conformément à la légende mise au point à la Station** est

la réducrion au 1/100000 de la minute de travail au 1/50000 réalisée

grâce à I'interprétation stéréoscopique des photographies aériennes au

1/50 000 (O.N.I., 1962) et la prospection au sol suivant la méthode

en usage à la Station ***.

* Cl. définitions de T. IoNEsco et CH. SAUvÀen, 1962'

** La légenCe des types de végétation et de I'occupation des terres, par T.
IoNBsào, CH. SawAGE, Y. SELoD et E STEFANBsco (Al Awamia, l8).

*** Cf . T. Ioxrsco et Y. SELoD (Al Awamia, 18)'
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L'ensemble des travaux (interprétation photographique, prospec-
tion an sol, enquête floristique, dessin de la maquette) a été effectué
à des intervalles réguliers pendant deux ans, soit de 1963 à 1964.
L'absence de voies d'accès dans le secteur montagneux méridional. le
plus riche clu point de vue floristique, a parfois rendu le travail long
et difficile.

I. Les milieux à végétation naturelle ligneuse phySionomiquement
dominante QGt25 ha)

1. La forêt (2 125 ha)

Le massif forestier le mieux conservé est la grande Subéraie ou
forêt de Chêne-liège (Quercus suber) qui couvre le massif monta-qneux
méridional. Partout ailleurs, il ne subsiste que de petites forêts relic-
tuelles ou maraboutique disséminées pour la plupart le long de la
côte atlantique (exemple : Charf el Akab ou < Forêt diplomatique >,
lat. 35"40', long. 5"56') et sur les Jbels Kébir, Slokia, Dar Zhiro,
Médiar et l{aouz ben Kraâ.

A. Description sommaire de quelques types de lorêts :

a. La forêt dense (590 ha)

Les forêts denses sont à base de Chêne-liège (Quercus suber),
de Chêne zène (Quercus canariensrs) ou d'Oléastre (Olea europaea).
Parmi celles-ci, certaines sont maraboutiques (endroits de culte mu-
sulman, cimetières, etc.). Situées le plus souvent à proximité des habi,
tations humaines, les forêts maraboutiques sont constituées essentiel-
lement de Chênes-lièges ou d'Oléastres très âgés, dont la régénératicn
est quasi absente. On peut distinguer trois catégories :

- Les forêts maraboutiques de Chêne-liège: Si. Haoum (lat.
35o34'. long. 5"53'), Si. Rhazouani (lat. 35o31,, long. 5.51').

- Les forêts maraboutiques de Chêne-liège et Oléastre : Si.
M'hamed ben Ali (lat. 35"44', long 5'52'), Si. Hassain (lat. 35'42,,
long. 5"51'), Si. Bouhaja (lat. 35o40', long. 5.51,), Si. Ftah (lat.
35"36'  long.  5"48 ' ) ,  S i .  Menni  ( la t .  35 '37 ' , long.  5.46,) ,  e tc .

- Les forêts maraboutiques d'Oléastre : Si. Ammar de Médiouna
(lat. 35"46', long. 5"54'). Si. Abdallah (lat. 35o45', long. 5.47'). Si.
Kacem ( lat .  35 '43 ' , long.  5 '57 ' ) , .S i .  Hassan ( la t .  35.39, ,  long.  5"55 ' ) ,
Si. Mohamed Zerrak (lat. 35o43', long. S'46,), Si. Lahsen (lat.
35"40', long. 5'44'), Si. Laïachi (lat.35'40', long. 5.51,), Si. Am-
mar d'Ain Dalia (lat. 35"40', long. 5.50'), Si. Fdail (lat. j5o3':.,,
lcng. 5'48'), etc,
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Signalons que dans certains marabouts (Si. Hassan, Si' Lahsen, Si.
Bouhaja, Si. Laïachi, Si. Ammar d'Aïn Dalia, etc.), les vieux Oléastres
peuvent atteindre 15 à 20 m de hautour.

Les forêts non maraboutiques de Chêne-liège ou de Chêne zène
sont plus j:unes et les arbres v sont assez vigoureux. De même que les
précédentes, ces forêts sont disséminées surtout dans les massifs mon-
tagneux Slokia, Médiar, Gour, Haouz ben Kraâ. Leur régénération
est bonne, à I'exception toutefois de la forêt de Chêneliège pure
de Bab Djenan Jamila située au c:ntre du Jbel Dar Z}lriro. Cette forêt,
très riche en espèces, comporte quelques atlantiques intéressantes, tel-
les que : Davallia canariensi's, Lobelia urens, Erica ciliaris, et quel-
ques septentrionales : Rhamnus frangula, Myosotis welwitschii, Athy-
rium filix\aemina, A,splenium hemionitis, Epilobium parviflorum, Cyti-
sus triflorus, etc.

Une autre forêt dense assez intéressante est la forêt communale
(peut-être maraboutique à I'origine) de Chêne-liège et de Chêne zène,
Rhaba el Chrif, située à I'extrémité orientale du Jbel Haouz ben
Kraâ. Egalement riche en espèces, elle comporte qrelques indicatrices
d'une relative aridité, telles que : Adenocarpus telonensis, Ampelo-
desma mauritanicum, Ononis mitissima, Ononis viscosa ssp' porrigens,

Withania frutescens, Asparagrts stipularis, etc.

b. La forêt trouée (135 ha)

Co type de forêt est plutôt une exception. La plus importante
forêt trouêe est située au NE du douar Médiar, dans le massif mon-
tagneux méridional. I1 s'agit d'une forêt mixte de Chêne-liège et de

Chêne zène, de composition floristique ligneuse assez pauvre'

c. La forêt claire (1 400 ha)

Les forêts claires, beaucoup plus répandues que les précédentes,

dérivent par dégradation ou par éclaircie, des forêts plus denses. Les

forêts de Chêne-liège des massifs montagneux Médiar et Haouz ben

Kraâ sont riches en sous-bois, alors que celles du Jbel Dar Zhiro

sont beaucoup plus pauvres. Citons en outre, la forêt littorale de

chêneJiège de charf el Akab, riche en éléments xériques et la

forêt de chêne zène de Perdicaris * située à I'Ouest de Tanger, remar-
quable par sa richesse floristique et par le développement arborescent

* Nous désirons exprimer notre reconnaissance à M. R. Bpnreur-1 Docteur en

Pharmacie de Tanger, qui nous a fait profiter de sa longue expérience botanique

de la région.



CARTOGRAPHIE DE LA VEGETATION -  TANGER

de certaines espèces normalement buissonneuses ou tout au plus
arbustives, telles que:Laurus nobilis, Quercus coccifera, Arbutus
unedo, Phillyrea angustifolia, etc.

B. Quelques remarques sur les diverses strates des forêts :

a. La strate arborescente est constituée avant tout par le Chêne-
Llège (Qttercus suber) en peuplements purs. D'autres espèces, surtout
en mélangc avec ie Chêne-liège, peuvent accéder à la strate arbores-
cente. Il s'agit notamment drt Chêne zène (Quercus canariensls), de
I'Oléastre (Olea europaea), du Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia),
du Poirier de la Mamora (Piru,s mamorensis), etc. *. Ce dernier,
est le seul arbre endémique des Subéraies marocaines (Sluvncn,
1 9 6 1 ) .

Le Chêue zène peut quelquelois constituer des formations pro-
pres ou Zénaies. Ces formations sont, dans le Tangérois, nettement
hygrophiles et se cantonnent sur les falaises bien arrosées, autour des
sources et surtout dans les vallées fraîches et humides. La Zénaie est
plus tolérante que la Subéraie puisqu'elle accepto dans son milieu d'au-
tres arbres qui partagent les mêmes affinités édaphiques, à savoir :
le Laurier nable (Laurtts nobilis), une des rares espèces méditerranéen-
ne d'une famille tropicale vivant dans un climat humide et doux, la
Bourdaine (Rhamnus frangula), l'Aune glutineux (Alnus glutinosa),
le Sanle pédicellé (Salix pedicellata). le Peuplier blanc (Populus alba),
éléments septentrionaux arrivés dans la flore marocaine à la faveur
des froids quaternaires, etc.

L,e sous-bois de la Zénaie possède sensiblement la même compo-
sition floristiqu: que la Subéraie.

Enfrn, il faudrait peut-être mentionner le fait que par endroits
(Jbel Slokia, Jbel Gour, les vallées fraîches des Jbels Médiar et Haouz
ben Kraâ, etc.), la strate arborescente est parfois à deux étages. Des
arbres plus âgés abritent sous leur couronne des sujets plus jeunes
et I'ensemble peut couvrir une strate arbustiva dense d'Arbousier
(Arbutus unedo) et de Bruyère arborescente (Erica arborea). Cet aspect
particuler de la Subéraie n'existe que dans les étages subhumide et
surtout humide, où I'humidité est seule responsable de cette densité
extranrd:naire (CH. Sauvncr,, l96l).

a' Le Chêne vert (Quercus i/e-r) est une autre esÈce qui peut 6e mêler au Chêne
liège dans certaines conditions bien définies, mais il est absent de la région.

29



30 T, IONESCO ET E. STEFANESCO

b. La strate arbustive et buissonneuse

La quasi totalité des forêts de la région de Tanger possède un
sous-bois d'autant plus dense et riche en espèces que I'action humaine
est plus faible. C'est ainsi que la diminution de I'importance de cette
strate voire même sa disparition, sont des indices d'une action humaine
de plus en plus intense, telle qu'elle nous apparaît dans certaines
forêts maraboutiques, par exemple.

c. La strate herbacée

Cette strate est généralement peu fournie, sauf lorsqu'il s'agit de
la Fougère-aifl,e (Pteridium aquilinum), assez abondanto dans certains
milieux frais à sol profond.

d. La strate muscinale

Cette strate très peu fournie est néanmoins présente dans la plu-
part des forêts humides et parfois subhumides de la région. Parmi les
genres représentés, citons quelques Hépatiques : Fossombronia, Lunu-
laria, Cephalozia, Riccardia, Calypogeia, etc. et quelques Mousses :
Fissidens, Elypnum, Rhqcomi,trium, etc *,

2. Le matortal (22 060 ha)

De toutes les formations à végétation naturelle ligneuse dominante,
le matorral occupe la superficie la plus importante. Formation dérivant
de la forêt, elle indique ici l'ampleur de la dégradation (coupe,
incendie, pâture, etc.).

Cinq types de matorral ont fait l'objet de la cartographie :

A. Le matorral arboré (745 ha)

Ce matorral est en qtrelque sorte un stade intermédiaire de
dégradation entre la forêt et le matorral. Il se rencontre sur la bordure
littorale du Jbel Kébir (matorral arboré de Chêne zène), sur la pointe
SE du Jbel Haouara, actuellement reboisé (matorral arboré à Oléastre
et Genévrier rouge), sur le Koudiat el Haricha (matorral arboré de
Chêne-liège) et sur le versant occidental du Jbel Haouz ben Kraâ
(matorral arboré de Chêne-liège et de Chêne zène).

* Je saisis I'occasion pour remerciel ffme $, JovBT-Asr du Muséum d'Histoire
Naturelle de Paris, qui a bien voulu déterminer les Mousses, les Hépatiques ot
la Sphaigne signalées dans cet exposé,
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B. Le matorral dense (.1.L O40 ha)

(Cistes, Halimium, Cytises, Erica, etc.) ce typ3 de végétation constitue
des paysages vraiment caractéristiques.

C'est le type de matorral le plus répandu. Par sa taille générale-
ment moyenne (de 60 cm à 1,50 m) * et par sa composition floristique

La strate herbacée est le plus souvent insignifiante, ce qui prouve
la très faible valeur pastorale de ces matorrals.

Ce type de matorral est fréquent dans la zone littorale et surtout
dans le grand rnassif montagneux méridional.

C. Le matorral troué (3 57 5 ha)

Co type de matorral qui représente généralement une dégradation
plus avancée par rapport au précédent, occupe surtout les versants
SW du massif montagneux Slokia-Er Rmila, presque I'ensemble du Jbel
Dar Z,hiro et certaines collines de la zone littorale.

D. Le matorral clair (6 450 ha)

Le matorral clair. stade beaucoup plus avancé de dégradation,
est assez répandu dans la région. Il couvre habituellement les zones
margirales des massifs montagneux et des collines, surtout celles
qui sont les plus r-approchées des habitations humaines ou qui entrent
en contact avec les zones de cultures.

E. Le matorral hygrophile (250 ha)

Ces matorrals occupent exclusivement les berges des oueds.
Certains, dérivés de dégradation de la ripisilve, gardent beaucoup
d'espèces de cette dernière.

3. La ripisilve (300 ha)

Cette remarquable formation hygrophile arborescente se rencontre
le long de certains cours d'eau, notamment : Oued Olika Dakjij,
Khandak Zoubia, Oued Haricha, Khandak Gour et d'autres petits
ruisseaux de la zone montagneuse.

* Certaines espèces, lelles: Genista linifolia, Teucrium fruticans, Osyris lanceo-
lata, Cistus ladaniferus, C. salvîilolius, etc. peuvent atteindre des tailles beau-
coup plus grandes (5 m) sur certains versants très humides (Jbel Kébir, en
particulier).
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La ripisilve tangéroise est malheureusement très dégradée. Ce-
pendant, la richesse floristique de quelques stations nous donne une
idée assez claire cle ce qu'une vraie ripisilve représentait jadis. Outre
les espèces arborescentes : Salix pedicellata, Fraxinus angustifolia, Lau-
rus nobilis, Alnus glutinosa, etc., on remarquera la présence de lianes
dont quelques-un3s sont assez intéressantes : Tamus communis, Brto-
nia dioica, Hedera canariensis, Aristolochia baetica, Clematis flammu-
la, Vitis vini.fera (spont.), etc.

Un fait remarquable est la présence d'Oléastre surtout dans la
vallée d'Olika Dakjij. En effet, I'Oléastre fait rarement partie de la
ripisilve marocaine, parce qu'il supporte mal les inondations et les
sols compacts alluvionaires (IoNnsco et SAUVAGE, 1963). Cependant,
dans le Tangérois, il peut être rencontré en plusieurs endroits, soit
sur les berges de certains oueds où la nappe d'eau baigne périodique-
ment ses racines, soit dans le lit caillouteux de certains cours d'eau
secs en été qui subissent pa-rfois une inondation prolongée en hiver.

4. Les Sansouires (Enganes) (1 640 ha)

Cette formation ligneuse assylvatique des sols salés couvre des
surfaces impcrtantes dans la basse vallée de I'Oued Tahaddart et de
ses deux afflu:nts Mharhar et Hachef . Des surfaces plus réduites
se trouvent à l'cmbouchure des oueds suivants : Garifa, Bougadou,
Boukhalf, Souani, Morora et Mesben. Ce sont des peuplements mono-
tones formant parfois sur plusieurs mètres carrés des groupemonts
monospécifiques. Chaque espèce a un degré de tolérance particulier
vis-à-vis du sol; seule une bonne connaissance écologique des halo-
phytes nous p3rmettra cle déterminer le degré de salinité de chaque
station selon la prédominance d'une espèce ou d'une autre.

II. Les milieux à végétation naturelle herbacée physionomiquement
dominante (4355 ha)

1. La végétation hygrophile (1 740 ha)

La végétation hygrophile constitue un réservoir inestimable de
richesse végétale. Son importance pour le géobotaniste qui cherche à
connaître les traces de la végétation disparue et pour le pastoraliste,
désireux de trouver des nouvelles espèc:s adaptées au pays pour
I'amélioration des pâturages, est considérable.

Cette végétation concerne :

A. La végétation des daya et des merja (1640 ha)

Cette végétation particulière se rencontre en plusieurs points de
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la région, surtout dans la zone côtière. La végétation de ces milieux
est généralement organisée en auréoles, liées essentiellement à des
différents desrés d'humidité du sol.

B. Les prairies marécageuses (non cartographiables à l'échelle de ta
carte ; estimation IO0 ha)

Il s'agit d'une végétation herbacée localisée le long d'un suinte-
ment ou autour d'une mare créée par les éboulis do glissement qui
bloquent l'écoulement de certaines sources. Ces prairies marécageuses,
dont ouelques-unes sont des anciennes tourbières dégradées, abritent
souvent une flore particulièrement intéressante. En voici quelques
cspèces: Potentillq erecta, Prunella vulgaris, Silene laeta, Leersia
hexandra, Anagallis crassilolia, Rhynchospora glauca, Pinguicula lusi-
tanlca, Exaculum pusillum, Juncus bulbosus, Fuirena pubescens, Poa
pratensis, etc.

C. Les tourbières

Nous n'en connaissons qu'une seule à I'h:ure actuelle, mais il
n'est pas impossible que le Jbel Haouz ben Kraâ, grâce à ses nom-
breuses sources, en conserve d'autres.

La tourbière que nous avions trouvé; le 9 décembre 1964, en
compagnie de M. Mzoucur, est localisée sur la face Nord du Jbel
Dar Zhfto, à une altitude de 155 m (lat. 35o4I'20,,,Iong. 5"52'10',)
et à pror-im-té d'une source permanente. La Sphaigne (Sphagnum
rufescens) * couvre actuellement une surface minuscule (5 ou 6 m2),
et il est fort possible que, faute d'une protection adéquate, elle dis-
paraisse à la suite des défrichements qui sont en cours d'exécution a
i:roximité de cette tourbière **.

2. I-a végétation des rochers littoraux (125 ha)

Il s'agit d'une végétation très clairsemée qui couvre en particulier
les falaises maritimes. Elle est constituée souvent par des espèces bien
adaptées aux conditions particulières de ces milieux exposés aux
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La. première station de Sphaigne au Maroc, notamment Sphagnum rufescens,
a été trouvée par Pruno en l9l2 sur le Jbel Dar Zhiro. Depuis, en dépit de
nombreuses_ reclerches (Brnreurl Puros, SÂuvÀcE, VTNDT, etc.), elle n'â plus
été retrouvée. Nous ignorons si notre petite station correspond à celle déôou-
verte par Prreno qui n'a fait aucune mention quant à sa localisation exacre,
Le terrain appartient à M. MonlnED FHAFAH qui utilise l'eau de la source
pour irriguer ses petites cultures maraîchères.
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vents, à la pluie, aux brouillards et surtout aux embruns salés qui
provoquent une sécheresse physiologique.

3. La végétation halophile herbacée (90 ha)

Cette végétation particulière des sols salés inondés par la marée
océanique est formée, avant tovt, par Spartina maritima qui occup:
la partie inférieure du << schorre > située à l'embouchure de certains
oueds. Elle constitue une formation herbacée pure, en contraste avec
l'Engane voisine qui occupe la partie supérieure du schorre. On
aperçoit facilement la zone à Spartina, lors de la marée basse. L'Oued
Tahaddart et ses affluents, Mharhar et Hachef, possèdent quelques
beaux exemples de cette formation. On la rencontrs également sur des
surfaces plus réduites à I'embouchure de l'Oued Garifa. Ailleurs,
elle semble manquer.

4. L'erme (2 400 ha)

La dégradation du matorral aboutit le plus souvent à un erme.
Dans le Tangérois, l'erme est une formation peu fréquente en raison
de la dominance des climats subhumide et humide qui favorise l'im-
plantation d'une végétation ligneuse.

Sur les sols sableux, I'erme est constitué surtout de thérophytes,
parmi lesquelles les graminées dominent nettement. Les plantes vivaces
sont représentées presque exclusivement par les géophytes.

Sur les sols plus argileux dominent les annuelles et surtout les
légumineuses.

Cinq types d'erme ont été distingués :

A. L'erme typique couvre dans la région des surfaces assez
réduites (env. 450 ha), disséminées un peu partout. Parmi celles-ci,
les plus importantes se rencontrent à I'embouchure de I'Ouod Garifa,
à proximité du Jbel Gour et du douar Aïn Jdioui, sur le terrain de
I'aérodrome de Tanger, près du douar Ziaten, etc. (Cette dernière
station, en particulier, a une tendance hygrophile. Son sol a souvent
été amélioÉ avec des engrais naturels ou des fumures de toute sorte
et sa richesse floristique - 136 espèces - est donc remarquable).

B. L'erme buissonneux est également rare (350 ha). Il représente
un stade de dégradation intermédiaire entre le matorral clair et I'erme
typique et de ce fait n'a pas de caractèr3s dignes d'intérêt.
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C. L'erme hygrophile (450 ha) est fréquent surtout le long des
basses terrasses de certains oueds (Morora, Garifa, affluents septen-
trionaux du Hobz, etc.). Cette formation riche en légumineuses {sur-
tout Trèfles et Luzernes) doit être classée, sans aucun doute, parmi
les meilleurs pâturages de la région.

D. L'erme à Fougère-aigie (Pteridium aquilinum) *. Dans la
région, la Fougère-aigle couvre des surfaces peu importantes (250 ha).
Elle est localisée généralement sur des sols assez profonds, dans des
petits creux humides, aux environs des sources, ou au pied des
falaises. On la rencontre un peu partout dans la région montagneuse
où elle constitue rarement des formations pures. Voici quelques
sites où la Fougère-aigle est abondante : Jbel Er Rmila (Oued Bou-
bana, Oued Kourinda, Khandak Gour, Oued Mhraïar, Oued Ahamar,
etc.), Jbel Dar Zhho (Douar Dar Zhiro, Khandak Zarzor, Fersioua,
etc.), etc.

E. L'erme littoral (900 ha) situé en arrière de la plage, repré-
sente un autre cas particulier. Les plantes y sont peu nombreuses et
disséminées. La grande majorité des espèces peuplant les sables côtiers
sont des psammophytes résistantes aux embruns océaniques.

III. Les milieux de culture (32 680 ha)

Ont été réunis dans cette catégorie tous les milieux ayant fait
I'objet de travaux du sol (labours, reboisements, banquettes, plantation
tl'arbres fruitiers, etc.). Ces milieux couvrent à peu près la moitié
de la superficie de la région et sont localisés plus particulièrement
dans les plaines et les collines.

Ont été distinguées :

1. Les cultures céréalières (23 300 ha)

Les cultures céréalières sont surtout à
(Blé dur en particulier), suivies dans une
l'Orge et l'Avoine. Sont en outre associées
assolements, la Fève, les Pois-chiches, les

base de Sorgho et de Blé
plus faible proportion par
aux céréales dans certains

Lentilles, les Haricots, etc.

La grande majorité des sols cultivés sont argileux et présentent
une faible perméabilité, ce qui est la cause d'un excès d'humidité

* Pourrait-être plutôt une < Lande >, mais ce terme a été êcarté de la termino-
logie marocaine (cl. T, IoNEsco et Cu. SAUVAÊe, 1962).
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pendant la saison des plui:s et crée ainsi des conditions culturales
peu propices.

Notons, en outre, que le désir d'augmenter les surfaces cultivables
a amené quelquefois la mise en culture de terres peu rentables. Par
ailleurs, des travaux de dessalinisation de la merja Chériouar, aujour-
cl'hui abandonnés, avaient donné de bons résultats.

2. Les cultures irriguées (2 525 ha)

Les cultures modernes et mécanisées (fermes agricoles) sont pra-
tiquement inexistantes. A leur place nous rencontrons quelques cultures
maraîchères plus ou moins modernisées et des cultures associées *,

en grand; partie traditionnelles **.

A. Les cultures maraîchères sont localisées à proximité de la
ville de Tanger, notamment dans certains bas-fonds humides ou le
tong des oueds, tels que Souani, Morota, Boubana et ses affluents,
Mhraïar, Ahamar, Gour, etc., d: même que près des douars Médiouna,
Aouama, etc. Les produits maraîchers sont écoulés vers la ville de
Tanger ; une faible partie seulement est utilisée sur place par les
habitants des douars.

La surface couverte par ces cultures est d'environ 600 hectares,
ce qui est tout-à-fait insuffisant pour faire face à un accroissement
toujours phrs élevé de la population locale ou touristique.

B. Les cultures associées sont des cultures maraîchères moder-
nisées ou traditionnellÇs, parsemées d'arbres fruitiers. Elles sont plus
nombreuses que les précédentes. Les cultures modernisées se ren-
contrent à I'Ouest de la ville de Tanger (sur < La Montagne > et au-
dessus de la première falaise littorale située au pied du Jbel Kébir)'

On les retrouve également à l'Est d; la ville sur la bande côtière.

Outre les légumes et les produits alimentaires courants, on v cultive

* Cultures maraîchères parsemées d'arbres fruitiers.

i * L'échelle réduite de la carte nous a imposé certaines restrictions. Ainsi, il ne
nous a pas été possible de rendre lisibles les ditrérents types de cultures irri-
guées, Par contre, quelques cultures traditionnelles qui couvrent les douars du
Ibel Dar Zhiro et de la région Oulad Youssef-Souk el Had des Rharbia et
marqu(es comme << irriguées >> ont subi I'effet d'une certaine généralisation.
En effet, pour ces régions en particulier, il nous a été très difficile de séparer
sur la carte les jardins irrigués des propriétés non irriguées et ceci d'autant
plus que l'irrigation s'y fait spcradiquement et parfois uniquement à I'eau de
source ou de puits,
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certains fruits recherchés, en particuli;r : figues, olives, poires, pom-

mes, abricots, néfles, grenades, de même que oranges, cerises et noix.

Les cultures associées traditionnelles (paysannes) sont c:pendant
les plus nombreuses. Elles se rencontrent dans la plupart des douars
situés sur les flancs des mcniagnes de la région (zone de résurgence
de; sources). Ces cultures sont relativement bien travaillées en dépit
de leur division familiale et du fait qu'ell:s sont irriguées irréguliè-
rement. Leurs propriétaires font souvent preuve d'une réelle maîtrise,
qui est le fruit d'une lcrngue expérience. On y cultive à peu près les
mêmes arbres fruitiers que dans les cultures modernisées. Le Figuier
et I'Olivier sont les arbres les plus recherchés. Les olives <( sauvages ))

sont également consommées, car le greffage des Oléastres n'est pas
une oratique courante *. Enûn, ajoutons à tout ceci la consommation
assez importante d3 figues de Barbarie ; les haies d'Opuntia entourent
la plupart des propriétés rurales et impriment au paysage tangérois
son cachet particulier.

Notons également la culture des Arachides notamment dans la
région Oulad Youssef-Souk el Had des Rharbia, où I'irrigation à
l'eau de source ou de puits n'a lieu que sporadiquement.

La surface occupée par les cultures irriguées, surtout tradition-
nelles, est difficile à calculer en raison de l'imbrication des habitations,
des clôtures de toute sorte et des propriétés non cultivées. Une estima-
tion approximative serait :

J I

Cultures maraîchères irriguées

Cultures associées m:dernisées irriguées

Cultures associées traditionnelles irriguées

3. Lcs cultures sur sol inondé (3 425 ha)

Ce genre de culture couvre des surfaces importantes. Elles sont
localisées dans les basses vallées des oueds Mharhar et Jenane Aissa
et lours affluents, à partir de I'endroit où la marée haute océanique
ne parvient plus à remonter le courant. Ce sont des terres alluvion-
iraires argilo-limoneuses surélevées de 2 à 6 m pat rapport au niveau
de la mer. Elles sont inondées tous les ans pendant la saison humide.
Les cultures céréalières qui s'y développent sont donc aléatoires.

* Les Services de mise en valeur du Ministère de I'Agriculture ont greffé à titre
d'essai 5 à 6 ha à Aïn Ziaten sur un total de 30 ha.

600 ha

125 ha

1 800 ha
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Cependant, certaines cultures tardives (Sorgho en particulier) sem-
blent donner des résuitats intéressants *.

4. Les cultures fourragères (1 465 ha; non cartographiées **)

La plupart des cultures tourragères sont faites sur des terres
humides et parfois inondées. Il s'agit, en général, de petits lots de
1 à 5 ha situés près des douars, ou de lots plus importants (fermes).
Leur estimation globale serait la suivante :

Maïs fourrager 300 ha (estimation)
V e s c e - A v o i n e  . . . . . . . .  2 8 5  h a * * *
Melilotus segetalis . . . . 240 ha (Vallée de la Mamora, en

particulier)
Trilolium alexandrinum 220 ha***

Sorghum sudanense 125 ha 'r**

Phalaris canariensis 125 ha (Ferme de I'Aîn Hammam,
près Ain Ziaten)
(Daya Si. Kacem côté Est
et merja SE J. Dar Zhiro)
(Ferme Sud Douar Ziaten
et ailleurs)
(Ferme I.N.R.A. à Goua-
retz et ailleurs)

[,es semences des Medicago, Hedysarum et Melilotus, plantes
existant à l'état spontané dans la région, ont été récoltées et semées
sur rle petites parcelles, d'où elles se sont répandues naturellement
sur les terres avoisinantes.

Parnri les Luzernes utilisées, notons : Medicago arabica, M. inter-
texta, M. ciliaris, M. murac, M. hispida, M. rigidula, M. turbinata
et M. truncatula. Parmi les Sullas, il y a : Hedysarum llexuosum et

* On devrait peut-être y rattacher la plaine alluvionnaire non cartographiée de
Menr er Kenrln (Bled Mers) située au SE de la région, entre l'Oued Touirza
et I'Oued Haricha, partiellement inondée mais d'une façon différente : les
crues des divers ruisseaux descendant de la montagne environnante se répan-
dent sur une partie de la plaine avant d'atteindre l'oued. Il s'en suit alors un
wai marécage à drainage défectueux pendant 3 ou 4 mois de I'année.
La basse vallée de fOued Morora, comprise entre la mer et la route de
Tétouan, exceptionnellement inondée, partiellement cultivée (plantes fourra-
gères en particulier), n'a pas êté cartographiée non plus.

** La qualité médiocre des photographies aériennes (O.N.L, 1962) n'a pas per-
mis de les différencier lors du tirage des cartes.

**t' Renseignements fournis par la Station O.M.V.A. de Gzennaia, Tanger.

Medicago sp. . .

Hedysarum sp.

Divers

90 ha

50 ha

30 ha
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H. coronarium. Quant à Melilolus segetalis il a été semé pour la
première fois il y a dix ans, sur deux petites parcelles situées dans
la val!ée de la Morora. De là, il a envahi rapidement toutes les
cultures et les ermes hygrophiles situées le long de la basse vallée.
Signalons que sa densité dans les stations conquises (jusqu'à 2 000 pieds
par m2) et sa taille (usqu'à 2,50 m) sont tout à fait remarquables.

Rappelons enfin que l'l.N.R.A. maintient à Gouaretz une Station
de recherches (8 ha), où les espèces suivantes sont à l'essai : Dactylis
glomerata, Ehrharta calycina, Eragrostis curvula, Festucq elatior, Pha-
laris tuberosa. Pennisetum ciliqre, P. purpureum, Saccharum sponto-
neum, Setaria nigrirostris (en boutures), Lathyrus cicera, Lupiruts
hirsutu,s, Oryzopsis miliacea, Melilotus segetalis (en semis) *.

5. Les arbres fruitiers (100 ha)

L'arboriculture, si rentable ailleurs, est peu développée dans la
région en dehors des cultures associées dont nous avons parlé plus
haut. Rappelons néanmoins que le Tangérois a un climat qui se prête
à une culture fruitière diversifiée ** et que les débouchés (la ville
de Tanger et I'exportation) constituent des éléments favorables.

Dans l'antiquité et sous I'empire romain, la culture fruitière et
surtorrt celle de l'Olivier semble avoir été plus développée. A l'heure
ectuelle, à part quelques petites propriétés familiales éparpillées aux
envircns de la ville de Tanger et ailleurs dans certains villages, nous
ne connaissons que les plantations récentes (1963-66) situées près
des douars: Mombar, Aouama, Aïn Dalia, Gouaretz, ou près de
la ferme Gambouria. Ce sont de petits lots d'essai allant d'un à dix
hectares chacun, plantés par les habitants des douars sous le contrôle
des offices de mise en vale:rr agricole de I'Etat. Sur ces lots, l'Olivier,
essence principale, est le plus souvent associé à la Vigne.

6. La Vigne (100 ha)

La Vigne semble a.voir été connue depuis I'antiquité ***. A pré-
sent, cette culture couvre de faibles étendues (1 à 10 ha) plantées

* Il serait peut-être intéressant d'assayer Agropyrum elongatum, une espèce qui
a donné de bons résultats en Algérie et qui se rencontre à l'état spontané dans
la région, surtout côtière. (f. Iorvesco, comm. orale).

** Le facteur principal à redouter pour I'arboriculture en particulier, est le vent
sec d'été (le Chergui) et le vent humide de l'Atlantique pendant la saison
froide. Ces vents sont parfois particulièrement violents. On pourrait parer à
leurs méfaits en créant des rideaux de protection.

d<**T€ Cap Spartel était appelé autrefois par les navigateurs grecs de I'antiquité
<< Ampelos >, c'est-à-dire le Cap de la Vigne. Se rapporte-t-il à la Vigne sau-
vage ou à la Vigne cultivée, nous ne le savons pas.

39
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ces dçrnières années çà et là,
do la route Tanger-Rabat), à
Mchalla, etc. La Vigne y est
associée à l'Olivier.

notamment à Sidi Bouhaja (en bordure
Ain Dalia Kbira, à Rgaïa, à Gouaretz
souvent plantée sur des banquettes et

7. Les reboisements (1 765 ha)

Si I'arboriculture fruitière est peu développée dans la région, par
contr3 les repeuplements forestiers sont assez importants. Certains
travaux ont commencé il y a 50 ans ou plus (Jbel Kébir), dautres
(Jbel Haouara) sont plus récents (1964-66)*.

Les reboisements les plus importants sont localisés dans les
endroits suivants :

A. Le triangle Tanger-Cap Spartel-Jbel Er Rmila est particu-
lièrement riche en espèces << exotiques
environs représente en quelque sorte un arboretum. Nous y avons
compté plus de 250 espèces étrangères (dont une douzaine d'Acacia
et au moins une vingtaine d'Eucalyptus), mais l:ur nombre est cer-
tainement plus élevé.

Parmi les espèces les plus communes on notera : Pinus pinea,
Pinus halepensis, Eucal,tptus globulus, Eucalyptus gomphocephala, Aca-
cia cyanophvl.la et Acacia mollissima. D'autres espèces y sont plutôt
disséminées : Pinus canariensis, Pinus radiata, Cupressus sempervirens,
Cupressus macrocarpa, Araucaria excelsa, Phoenix canqriensis, Prit-
chardia filifera, Arecastrum romanzo"ff:ana, Eucalyptus robusta, E. ca-
maldulensis, E. occidentalis, E. sideroxylon, E. f;cifolla, E. citriodora,
E. paniculata, E. {:ornuta, E. botryoides, Acacia saligna, A. picnantha,
A. bayleyana, A. cyclops, A. longilolia, A. melanoxylon, Albizzia
lophantha, Ficus retusa, Pqrkinsonia aculeata, Melia az.edarach, Gle-
ditschia triacanfhos, Robinia pseudo-acacia, Iacaranda mimosifolia, Gre-
villea robusta, Schinus molle, Schinus terebinthilolius, Pittosporum
undulatum, Il,Ietrosideros robu,sta, Populus alba, P. nigra, P. deltoides,
Salix babylonica.

B. Le secteur du Cap Malabata est reboisé avec : Pinus pinea,
Pinus halepensis, Pinus pinaster, Eucalyptus gomphocephala, Euca-
Iyptus robu.sta, etc.

C. La forêt de Chêne-liège de Charf el Akab a été complétée
avec de nombreuses espèces étrangères, parmi lesquelles il y a lieu

* A l'heure où nous mettons sous
est en cours de reboisement, en

presse, le versant Est du jbel Haouz ben Kraâ
particulier avec du Pin d'Alep.
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de citer : Pinus pinea, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Acacia cya-
nophylla, Acacia saligna, Eucalyptus gomphocephala, Populus nigra,
Populus alba. Populus deltoides. etc.

D. La zone côtière à Genér'rier rouge, comprise entre I'Oued
Tahaddart et la forêt de Charf el Akab, a été récemment (1964-66)

entièrement reboisée avec : Eucalyptus gomphocephala, Eucalyptus
globulus, Pinus halepensis, Pinus pinea, Pinus pinqster, Pinus cana-
riensis et en bordure de I'océaî: Acacia saligna et Acacia cyano-
phylla.

E. Le secteur El Ihoudi-El Haricha (route Larache-Tétouan) fut
reboisé ayec: Eucalyplus gomphocephala et Eucahtptus rudis.

F. Le secteur du Souk el Had des Rharbia a quelques p:tites
parcelles reboisées avec : Eucalypttts gomphocephala, Eucalyptus side-
roxylon et Acacia mollissima.

Des reboisements moins importants se rencontrent à proximité
de la route Tanger-Rabat, en face du douar Ziaten (avec Eucalvptus
gomphocephala) et du douar Azib Haj Kadour (avec Pinus halepensis,
Pinus p"nea, Eucalvplus gomphocephala, Cupressus sempervirens, etc.).
On en trouve également certaines parcelles sur le flanc S et SW de
la ville de Tanger (avec Eucalyptus sp. en particulier) et aux al:ntours
de certaines propriétés familiales des environs de Tanger (avec Eucalvp-
tus sD., Cupressus sempervirens, Cupressus macrocarpa, Pinus plnea,
Thuia orientalis, etc.). Le cimetière musulman du Grand Soco vient
d'être planté (1966) avec : Pinus pinea, Pinus halepensis, Cupresuts
sempervirens, Acacia sp. Enfin, le Jbel Souïar (Rhaba Souiss) situé
au Nord de la Forêt cliplomatique, a été partiellement reboisé, il y a
plusieurs années, avec Pinu,t pinea et Pinus halepensls, mais I'opération
fut compromise par I'action du bétail.

Signalons en outre que le Palmier des Canaries (Phoenix cana-
riensis) a été planté sur environ cinq hectares dans une ferme privée
située à l'Ouest de la Station de Traitement des Eaux de I'Oued
Mharhar. Cette Station même a fait planter avec Pinus pinea une
petite parcelle comprise entre la route et le barrage. Quercus robur
de I'Europe centrale et autres espèces ornamlntales ont été plantées
sur I'ancienne ferme Caillet, près de Villa Harris. Cette dernière
abrite également de nombreuses espèces intéressantes, telles que :
Phoenix canariensis, Pinus pinea. Pinus halepensis, Cupressus sem-
pervirens, Etrcalyptus globulus, Olea europaea, Casuarinc sp. En face
de Villa Harris, lcs sables de la côte supportent difficilement un petit
reboisement de Pinus ltalepensis et Eucalyptus globttlus, complété avec
Myoporum laelum, Melrosideros robustq, Acscia horuida. etc

4 l



42 T. IONESCO ET E. STEFANESCO

Enfin, dans les douars on rencontre fréquemmznt Opuntia ficus-
indica accompagnée souvent d'Agave americana et Myoporum laetunt
et plus rarement d'Agave sisalana et Myoporum qcuminatum, qlui sont
utilisées pour les haies et comme brise-vent.

La pépinière du Service des Eaux et Forêts de Kanoua, située à
l'Est de Charf el Akab et en bordure de la route Tanger-Rabat, four-
nit la plupart des semis nécessaires aux reboisements de la région.

RÉsrnrÉ

Placée aux portes de deux continents et de deux mers, la région
de Tanger a subi depuis fort longtemps une influence humaine con-
sidérable, dont la physionomie actuelle de la végétation est en grande
partie la conséquence.

Cette végétation naturella et transformée a été classée comme
suit :

I. Les milieux à végétation naturelle ligneuse physionomiquement
dominante (la forêt, le matorral, la ripisilve et les sansouires). Le
matorral est la formation végétale la plus répandue de la région, alors
que la forêt, très morcelée, est souvent réduite à l'état de petits
llots.

II. Les milieux à végétation naturelle herbacée physionomiquement
dominante (la végétation hygrophile, la végétation halophil: et l'er-
me). I.a végétation hygrophile est la plus importante, alors que l'erme
est très rare en raison du climat subhumide et humide qui favorise
I'implantation de la végétation ligneuse.

III. Les milieux da culture (les cultures céréalières, les cultures
irriguées, les cultures sur sol inondé, les cultures fourragères, les
arbres fruitiers, la vigne et les reboisements). Les cultures céréalières
occupent unr surface considérable (env. 50 % de la région). Ce sont
surtout des cultures traditionnelles, rarement mécanisées. Les fermes
modernes font exception. Les cultures irriguées et fruitières sont rares.
Les cultures sur sol inondé occupent une surface importante, mais les
travatx du sol sont souvent aléatoires.

Chaque type a été subdivisé et analysé sommairement à la
lumière de nos connaissances actuelles.

Ce travail d'ensemble reste cependant incomplet. Bien des eflorts
sont encore nécessaires pour l'enrichir et le compléter. Nous sommes
cependant persuadés que le lecteur intéressé, le botaniste, I'agriculteur,
le forestier et le planificateur trouveront une première documentation
de base qui faisait défaut auparavant.



DeuxrÈur PARTTE

LA CARTE PHYTO-ECOLOGIQUE

T. IoNssco et E. SrÉFANESco

Solruernr,

Introduction,

Bref aperçu historique sur les connaissances géobotaniques régionales

L La végêtation actuelle forestière et pastorale.

1. La végétation d'origine climacique.

A. Série Cu 
-Genévrier 

rouge.
B. Série du Thuya de Berbérie.
C. Série de I'Oléastre-Lentisque.
D. Série du Chêne-liège.
E. Série du Chêne kermès.
F' Série du Chêne nain.
G. Série du Chêne zène.
H. Série du Chêne tauzin.

2. La végétation littorale.

3. La végétation hygrophile.

II. La vêgétation des terres cultivées. Les groupements végétar:x

III. La végétation primitive et les aptitudes des milieux.

1.. La végétation primitive ou le climax ancien.

2. Les aptitudes possibles des milieux,

IV. Renseignements techniques sur la carte.

1. Le choix de l'échelle.

2. Les couleurs, les trames et les signes.

V. Conclusions.

Introduction.

La carte phyto-écologique, complément scientifique de la carte

des tynes de végétation et de I'occupation des terres, est en fait l'élé-
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ment indispensable sans lequel il n'est pas possible d'aborder raison-
nablement les questions pratiques, forestières, pastorales ou autres.
Cette carte, élaborée à l'échell: du 1/100000, représente essentielle-
ment la végétation climacique, les séries de dégradation et les princi-
paux facteurs des milicux. Il s'agit là d'une première enquête phyto-
écologique prrmettant, après avoir identifié les types de végétation, de
les caractériser, de les grouper en ensembles climaciques, de l:s
décrire et de les situer géographiquement. Néanmoins, l'état avancé
de désradation des diverses formations végétales, les transformations
radicales de certains milieux et l'état actuel de nos connaissances ne
permettent, dans certains cas, qu'une estimation hypothétique du cli-
max primitif, et cela surtout dans les zones cultivées où priorité a
été donnée aux complexes écologiques, c'est-à-dire aux groupements
de plantes indicatrices des principaux caractères écologiques des
milieux, notamment édaphiques. A ce sujet, il n'est peut être pas
inutilc de rappeler I'enseignement fondamental des études écologiques :
la plante et surtout la communauté des plantes reflètent d'une manière
fidèle I'ensemble des conditions du milieu. Néanmoins, les divers
facteurs écologiques, climatiques, édaphiques ou autres, exercent sur
les pla-ntes des actions dont I'importaîc,e est variable suivant le tvpe
de végétation et de I'occupation des terres, la série climaciquo ou le
stade de dégradation. D'une manière générale on constate (cf :
T. IoNnsco) :

- que la végétation naturelle climacique (voir définition p. 46),
est surtout I'expre:sion du macroclimat ou du mésoclrmat. Les condi-
tions édaphiqu:s et microclimatiques sont dans ce cas, à quelques
exceptions près, secondaires.

- que la végétation naturelle non climacique (climax non cli-
matique), est surtout I'expression d'un déterminisme édaphique et
microclimatique.

- que la végétation des milieux cultivés est le résultat d'un
déterminisme plus complexe. Contrairement aux autres milieux, fores-
tiers ou pastoraux, les milieux de culture (céréalière, maraîchage, arbo-
riculture, reboisement), ont subi une action directe de l'homme sul le
sol, par le labour ou les trous de plantation, en provoquant, en
outre, l'élimination totale ou partielle de la végétation naturelle anté-
culturale et son relnplacemrnt, en grande partie, par des espèces cul-
tivées. Ces tlernières ont amené ou provoqué l'installation d'une végé-
tation essentiellement messicole et rudérale, qui peut être assez abon-
dante, mais qui n'élimine toutefois pas la végétation indicatrice des
condltions édaphiques, ou autres.
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Ainsi, il nous semble utile de tenir compte de ces faits dans
l'étuda et la représentation cartographique de la végétation. La mise
en évidence de ces diiïéreirts facteurs peut être faite grâce à des
espèces indicatrices ou à des complexes écologiques (voir annexe).

La carte phyto-écologique permet de gravir un échelon de plus

dans la connaissance des principaux milieux régionaux : grâce au
complément d'information écologique, il sera possible de baser au

moins en partie I'orientation de I'utilisation future des terres, et par

là même, de sérier les problèm:s et les urgences. En ce qui concerne

les études orientées, comme par exemple I'amélioration des pâturages,

!'aménagement des forêts, la mise en valeur agricole, etc., intéressant

cles surfaces plus restreintes, des recherches plus approfondies et une
cartographie à plus grande échelle sont bien entendu nécessaires.

Notons par ailleurs que la présente enquête permet de compléter
également les connaissances géobotaniques et phyto-écologiques de la
région et de susciter ainsi I ' intérêt des spécialistes en la matière.

Bref aperçu historique sttr les connaissances géobotaniques ré-
gionales.

L'exploration géobotanique de la péninsule tingitane remonte au
XVII" siècle et plus précisément en 1696, antée de parution de la
< Phytologia tingitana > de SporrswooD. Parmi de nombreuses espè-
ces, cet auteur crte notamment trois chênes, Quercus arbor, Quercus
Marlnus et Quercus humilis dont la synonymie nous est encore
inconnue *.

Bien placée au carrefour de nombreux itinéraires. la ville de
Tanger et sa région a attiré d'autres botanistes, tels que P.K.A.
Scnousson, J. Bllt., F. Wrvl.En, Y. LavrNl, FoNr-QuE,n, P. Snrzua'Nn,
ZlNoNr, CossoN, etc., qui ont laissé d'importants documents botani-
ques. Les travaux de synthèse phytogéographiques ou forestiers de
R. MnrnE,, I-. EN,teencEn, Rurz DE LA Tonnp, P. Bounv, A. MÉrno,
Cs. Snuv,rcE, etc., sont plus récents et ne dépassent pour la plupart
pas les considérations générales. Il en est de même pour les docu-
ments cartographiques dressés à des échelles inférieures au l/1 000 000,
qui de ce fait ne permettent pas une çartographie complète. C'est
ainsi que sur la carte phytogéographique au l l l500 000 de L. El{snn-
cnn (1939) on ne distingue qu'une zone à Oléastre-Lentique, un€
zone à Chêne-iiège, une autl'e zone à Chêne nain et enfin un; zone

'F Cn. Seuvecp., 1961, pense que ces binômes pourraient faire
et à la station. Toutefois, Quercus humilis, correspond à
Lam. (Chêne nain).

allusion à la taille
Quercus lusitanica

+)
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à Chêne tauzin. {Jne autre carte, celle des forêts, dressée par A. MÉrno
et A. ANonÉ (1958) à l'échelle du t/1000000 p3rmet de localiser
dans la régir:n le Chêne-liège (Tanger, Dar Chaoui, Médiar, Koudia
Harcha), le Chêne tauzin (Tanger, Nord Dar Chaoui) et le Chêne
zène (Tanger). Citons enfin la carte des peuplements de Chêne-liège
au l/I300 000 de CH. Sawlcr (1961), où cette espèce est signalée
dans les localités suivantes : Altarés (Cf. Rulz DE LA Tonnr, 1956),
Dahar Zhiro, Er Reguel (d'après FoNr-Quen, 1,934), Jbel Haouch
Boukreaa, Dar Chaoui (cf. Bnuov, 1951), El Harcha et à Dar Msid
(cf. Dir. de la rigueza forestal de la zona, 1947).

Cette courte revue sur les études et la cartographie, permet de
constater que si l'exploration a été plus ou moins continue, elle ne
concerne pas des études approfondies ni une cartographie plus détail-
iée.

I. La végétation actuelle forestière et pastorale.

La végétation climacique actuelle.

Par la végétation climacique actuelle, nous entendons la végéta-
tion caractérisée par des espèces-climax*, c'est-à-dire des plantes qui,
par leur importanca (nombre, volume, ou les deux à la fois), carac-
térisent, par leur physionomie, le climax correspondant et en cons-
tituent de ce fait la masse essentielle. Rappelons que le climax est
l'état d'équilibre atteint par la végétation spontanée sous l'action du
milieu naturel (tant physique que biotique), en excluant I'action humaine
directe ou indirecte, au moins sous sa forme actuelle généralisée.
Nous devons préciser néanmoins que les formations actu3lles issues du
climax ancien ne sont pas, comme on pourrait le penser, à I'état de
climax, le climax actuel étant dégradé à dos stades différents (forêt,
matorral, erme....) et généralement très difficile à déterminer. Ce-
pendant, les formations climaciques décrites donnent une idée appro-
chée du milieu dans lequel elles vivent et permettent ainsi de situer
ce milieu au moins par rapport à un cadre climatique gênéral. La
connaissance de ces séries de végétation climacique est à la base de
toute étude phyto-écologique et permet d'avoir une assise éco-climatique
pour la recherche des solutions ayant trait à la mise en valeur des
terres (voir cartons bioclimatique et du climax ancien, de même que
les listes écologiques).

* Cf. T. IoNesco et CH. Seuvece, 1965.
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1. Les séries.

A. Série du Genévrier rouge. Juniperus phoenicea L., Ar'ar
(en arabe) *. Sabina (en espagnol). Formation climacique : Junipéraie
ou Genévraie, Sabinar (en espagnol).

Données écologiques générales: deux sortes de Junipéraies à
Genévrier rouse existent au Maroc :

- La lunipéraie littorale,
ges bioclimatiques serni-aride et
et tempéré.

- La lunipéraie de montagne, localisée dans les étages bioclimati-
ques semi-atide et subhumid:, sous-étages à hiver froid, frais et pro-
bablement tempéré.

C;s deux .f unipéraies n'entrent nulle part en contact **. La
Jun;péraie de la région appartient au premier type et est localisée
dans l'étage subhumide à hiver chaud. Edaphiquement indifiérent, le
Genér,rier rouge est donc une erpèce dont I'axistence et la localisation
sont fonction essentiellement des facteurs climatiques ; il résiste bien
aux cmbruns et à I'ensabi:ment, supporte la sécheresse physiologique
littorale et est bien adapté au climat doux, à faible amplitude thermi-
que. Dans la région, il est localisé sur un substratum calcaire ou
siliceux, grès, calcaires tendres, marnes alternées de grès. Les sols
sont du type sablo-argileux sur grès siliceux ou calcaire, sableux
calcaire humifère, iithosol sur grès. Les conditions topographiques
sont variables; dunes. collines, etc. Les contacts de la Junipéraie
dans la région se font avec le Chêne kermès, I'Oléastre-Lentisque et
le Chêne-liège, qu'elle .abrite des influences de I'Océan. Le mélange de
Genévrier rouge - Chêne-liège qu'on rencontre sur le littoral (Jbel
Ilaoura, Koudiet-Aouinet, etc.), marque un changement des conditions
écologiques et notamment I'accentuation de I'aridité et I'augmentation
du taux de calcaire, celui-ci favorisant, bien entendu, le Genévrier
rouge

Composition floristique: l'état actuel de dégradation de la Juni-
péraie ne permet pas de se faire une idée de la composition floristique
primitive. On peut néanmoins la considérer comme ailleurs dans le
Sud, comme une formation à Oléastre et Lentisque dans laquelle

* Noms vernaculaires les plus utilisés dans diverses régions du Maroc.
** La répartition discontinue serait due à l'action destructrice de I'homme et à

la concurrence d'autres es1Èces forestières. (L. ENBERGER, 1939 et C. Le[4orNE-
SesesrrsN, 1965).
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localisée essentiellement dans les éta-
subhumide, sous-étages à hiver chaud
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s'ajoute le Genévrier rouge. Cette Junipéraie comprend : Iuniperus
phoenicea, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Phil-
lyrea angustifolia, Calycotome villo.sa, Chamaerctps humilis, Adenocar-
pus tel,onensis, Staehelina dubia, Cistus ladaniferus, C. monspeliensis,
Rhamnus lycioid,es, Lavandula stoechas, Satureja calaminthq, Smilax
aspera, Arbutus unedo, Rubtts ulmifolius, etc. La composition floristi-
que her:bacée est variable suivant le substratum : complexes écologiques
à base de psammophvtes sur sable siliceux, calcarophytes sur sable
calcaire, acidiphiles slrr substratum siliceux *. Les humicoles sont
également abondantes sous c{luvert. Ces milieux moyennement humi-
des et à drainage assuré, peuvent être localement plus humides et
comporter: Salix pedicellata, Arundo donax, Corrigiola littoralis,
Menthq pulegium, Rumex pulcher, Inula viscosa, etc. Dans les stations
de tendance halophile on note : Limonium ferulaceum, Atriplex
halimus, Junt:us maritimus, Cltperus kali, etc.

Type de végétation et dynamisme : la Junipéraie est dans la région
une formation du type matorral (moyen ou bas ou exceptionnellement
élevé), ou erme buisson.neux. Il est permis de penser qu'à l'état primitif,

elle constituait d:s matorrals élevés et des forêts basses. Comme partout
ailleurs sur le littoral atlantique, cette formation est très dégradée. Cette
dégradation, effectuée par étaoes plus ou moins nombreuses suivant I'im-
portance de l'action humaine et animale, est due, en outre, à d'au-
tres facteurs, tels I'ensablement, la faible resistancs du Genévrier
rouge au feu et au pâturage, à sa difficulté de régénération par semis,
etc. Parmi les principaux stades de dégradation, on peut citer :

- stade à Genévrier rouge, matorral climax ;
- stade à Oléastre, Lentisque, Doum ; matorral dégradé ou

erme buissonneux;
- stade à thérophytes : psammophytes, calcarophytes sur sable

calcaire peu fixé ; thermophytes, sur substratum rocheux ; ermes'

Répartition régionale: beaucoup plus étendue jadis, la Junipéraie

actuelle n'existe que par taches plus ou moins restreintes dispersées

le long du littoral, dont les plus importantes sont au Cap Malabata
(à proximité du phare), Cap Spartel (près du phare également),

Forêt Diplomatique, Oued Tahaddart et Marabout Si' Moulay Thami'

Utitisation actuelle; la Junipéraie est une formation soumise au

pâturage. Sa valeur pastorale est faible lorsque la formation est

<lense (abondance de nitratophytes), meilleure lorsqu'elle est trouée

* Voir les listes écologiques, en annexe.
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(abondance d'alibiles). De plus, composée d'un nombre important
d'esoèces ligneuses, elle est également exploitée : bois de charpente,
bois de feu, etc. La mise en défens des quelques lambeaux encore
existants, permettrait d'obtenir une formation plus serrée jouant ie
rôle de protection et de fixation des dunes. Signalons en outre, que
très récemment, d'importantes surfaces occupées par la Junipéraie
ont tait I'objet de reboisements à base surtout cl'Eucalyptus.

B. Série du Thuya de Berbérie. Tetraclinis articulata (Vahl)
Benth. : Callitis crticulata (Vahl) Murb. : C. quadrivalvis Vent.,
Tuva (en espagnol), A'rar (en arabe). Formation climacique : Calli
triaie ou Tetracliniaie.

Donnée,s écologiques générales : la présence de la Callitriaie
dans un secteur où domine la Subéraie subhumide et à proximité
d'une Fruticosaie humide est certes très significative. Typiquement
semi-aride, la Callitriaie occupe habituellement dans le' Rrf, le ver-
sant méditerranéen qui est plus sec. Sur les versants atlantiques, la
Callitriaie peut avoir un caractère périphérique, gorges des vallées ou
des îlots, où pratiquement aucune autre formation ne peut la con-
currencer. Sensible à I'humidité, et surtout à I'humidité froide. le
Thuya de Berbérie est éliminé des fonds des vallées au bénéfice de
I'Oléastre et du Lentisque. La Callitriaie d: la région est jeune, assez
vigoureuse (hauteur de 1 à 5 m), et semble être la dernière venue
dans le tapis végétal de la région. Elle forme essentiellement Ceux
taches, localisées au borrt d'un long couloir qui commence à Fondak
d'Aïn Jdida et se termine en cul de sac sur le Koudiet el Haricha.
Ce couloir se continue vers l'Est au-delà du col, à travers la vallée
de Rio Martil, jusqu'à la côte méditerranéenne. Espèce anémo-
chore, le Thuya a dû s'étendre progressivement au fur et à mesure
de l'aridiûcation régionale et grâce aux vents chauds d'été (cher-
gui). Bien à sa place sur le sommet du Jbel Haouz au Nord
de Tétouan, le Thuya a dû descendre dans la vallée d; I'Oued
Khemis (qoi débouche vers Rio Martil), avancer vers l'Ouest en
franchissant le col d'Ain Jdida et descendre encore dans la plaine,
où sa progression s'est trouvée freinée au niveau de Koudiat el
Haricha (200 m) en raison des vents frais venant de I'Océan, L'ins-
tallation de cette espèce dans les deux enclaves de la région est donc
expliquée par des conditions climatiques (exposition chaude, versant
Sud et Sud-Est) et édaphiques (sol très dégradé). Du point de vue
bioclimatique. la Caliitriaie régionale indiquerait des conditions de
sécheresse particulières de l'étage subhumide (transition subhumide-
semi-aride), tempéré.
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Composition floristique: le Thuya s'est installé dans une forma-
tion très dégradée de Chêne-liège, dans laquelle dominent des éléments
de dégradation tels qre:. Cistus crispus, C. monspeliensis, C. salviilo-
Iius, Erica urborea, E. scoparia, E. umbellata, Halimium halimilolium
ssp. multiflontm, Calluna vttlgaris, Lqvandula stoechas, etc. Les élé-
ments fréquants dans la formation à Oléastre-Lentisque sont également
représentés : Pistacia lenti,rctts, Phillyrea media, P. angustifolia, Olea
europaea, Chamaerops humilis, Calycotome villosa, Asparagus albus,
Crataegus oxyacantha, Teucrium fruticans, Smilax aspera, etc. Notons
en outre la présence de: Myrtus communis, Ampelodesma mauritani-
cum, Satureia calamintha, Ceratonia siliqua, Rubus ulmifolius, Fumana
thymifolia, Helianthemum tuberaria, Osyris lanceolata. Ces milieux
moyennement humides et à drainage assuré, ont une composition
floristique herbacée à base surtout d'acidiphiles, psammophytes et argi-
lophytes.

Type de végétation et dynamique : la Callitriaie actuelle
est du type matorral moyen et élevé. Les conditions écologiques qui

lui semblent favorables, pourrai:nt contribuer à un développement
de type forêt.

Répartition régionale : la Callitriaie est localisée dans le Sud-Est
de la région, sur les versants Sud-Ouest du Jbel Dar Chaoui et Sud
du Jbel Haouz ben Kraâ.

Utilisation régionale : à I'exception du pâturage, de faible valeur
pastorale, I'utilisation actuelle est surtout la cueillette (fruits, bois
mort, racines, etc.).

C. Série de I'Oléastre-Lentisque. OIea europaea L. Achebuche
(en espagnol), Zitoun, Zebottj, Berri (en arabe), Azemour (en berbère)
pour l'Oléastre, Lentisco (en espagnol), Dro, Drou, Deroua, (en

arabe), Fadis, Tikt (en berbère), pour le Lentisque. Formation climax:

Oléastre - Lentisque.

Données écoiogiques générales: la formation à Oléastre-Lentisque
présente au Maroc une assez importante variabilité floristique et éco-
logique. Elle constitue en quelque sorte un cadre dans lequel d'au-

tres espèces-climax, telles que le Genévrier rouge, la Thuya de Ber-

bérie, le Pin d'Alep, le Chêne kermès, etc. peuvent s'ajouter dans

certaines conditions climatiques et édaphiques et indiquer, dans chaque

cas, une écoTogie bien propre. Dans la tégion, cette formation s'associe

au Genévrier rouge, art Thuya de Berbérie, au Chêne kermès et au

ChêneJiège. Mais sur de grandes surfaces, elle est à l'état plus

ou moins typique et reflèta des conditions écologiques particulières :
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sols argileux lourds saturés en eau. Cet état correspond à un climax
surtout édaphique. Le substratum peut être variable : argileux, mar-
neux, calcaire, schisteux, etc. La topographie peut être également
variable : plaines, collines, terrass3s, moyennes montagnes, etc.

D'une façon générale, les limites bioclimatiques de cette formation
s'étendent de l'étage semi-aride à l'étage humide, sous-étages à hiver frais,
tempéré et chaud. Dans la région, seul l'étage subhumide est repré-
senté. Notons par ailleurs que le comportement séparé de I'Oléastre
et du Lentisque peut être difiérent et cela surtout vers leurs limites
écologiques. L'Oléastre * résiste rnoins bien au froid et mieux à
I'aridité que le Lentisque ; par ailleurs il est généralement absent des
ripisilves et des ma.torrals hygrophiJes, résiste moins bien aux embruns
q.ue le Lentisque et sc réfugie quelquefois sur des rochers (dans les
zones dégradées). Dans la Subéraie, l'Oléastre indique une transition
vers les conditions climatiques plus arides, ou annonce le calcaire.
Du point de vue biologique, les deux espèces rejettent bien de souche,
se reproduisent par: semis et des ornithochores.

Composition floristique.' la composition floristique de cette for-
mation comprendrait (les variations étant multiples bien entendu) :
Pistacia lentiscus, Olea europaea, Phillyrea latifolia, P. media, Rhamnus
lycioides ssp. oleoides, R. alaternus, Osyris lanceolata, Calycotome
villosq, Chamaerops humilis, Lavandula stoechas, Teucrium fruticans,
Ajuga iva, Asparagus aphyllus, A. acutilolius, Sm.ilax aspera, Rubia
pereqrina, Clematis cirrhosa, C. flammula, Daphne gnidium, Lonicera
implexa, etc. Dans les stations plus thermophiles (rocailleuses) :
Phagnal.on saxotile, Prasium majus, Phillyrea angustilolia, Asparagus
stipularis, Crataegus ox\acantha; dans les stations plus humides :
Nerium oleander, Myrttts communis, Arbutus unedo, Osyris alba,
Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius, etc. Ces milieux généralement
moy3nnement humides (à mésophytes), ont une composition floris-
tique herbacée à base ess;ntiellement d'argilophytes, calcarophytes,
thermophytes et psammophytes.

Tltpe de végétation et dynamisme : la formation à Oléastre et
Lentisque est essentiellement du type matorral. Les rares forêts d'Oléas-
tres qui occupaient jadis de plus grandes surfaces, sont actuellement
très dégradées et conservées surtout dans les marabouts. La dégrada-
tion de la formation à Oléastre-Lentisque, qui occupait auparavant
les terres les plus aptes à la culture, s'est faite, ou radicalement et
brusquement dans les zones de culture, ou progressivement dans les

* Cl, T, IoNEsco et Cn. Seuv.lce, 1965.
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zones d'e,rploitation forestière ou de pâturage. Parmi les principaux
stades de dégradation, on peut citer:

- stade à Oléastre Lentisque, formation climax ; matorral élevé ;
- stade appauvri en éléments ligneux ; matorral troué et clair ;
-- stadc à Doum (Chaméropaie) ; matorral bas (en brosse) ;
__ stade à thérophytes et géophytes; erme typique ou buissonneux.

Notons par ailleurs que dans cartains cas, les dégradations des
formations à Oléastre-Lentisque, Subéraie, Junipéraie, etc., sont difficiles
à préciser en raison de la présence de nombreuses espèces communes,
telles les Cistes, les Lavandes, les Halimiums, les Filarias, la Callune,
les Genêts, etc.

Répartition régionale: plus étendue jadis, la formation à Oléastre-
Lentisque a été éliminée de la plupart des terres aptes à la culture
de la zone des plaines et des collines. Par contre, dans la zone
montagneuse, elle a prof.té des défrichements et de la pâture pour

élargir son aire au détriment d'autres formations et tout particulière-
ment de la Subéraie. Dans la région Cap Spartel-Jbel Kébir, I'Oléastre
et le Lentisque pénètrent dans l'étage humide et prennent place à
côté des espèces caractéristiques de cet étage. Par contre sur le Jbel
Haouz ben Kraâ, le plus élevé de la région de Tanger, où les
conditions bioc[matiques locales (mésoclimatiques) semblent être légè-
rrment drfférentes et où la continentalité augmente, I'Oléastre, qui
est moins résistant au fro;d que le Lentisque, est pratiquement absent.
Enfin, les deux espèces sont absentes des plaines inondées en hiver
et au print:mps, aussi bien que des daya et des merja.

Utlllscttion actuelle: les formations actuelles du typ; matorral ou

erme sont pâturéei, les meilleurs pâturages étant constitués par les stades

de dégradation à couverture ligneuse très faible. Les matorrals denses

et troués sont exploités pour: le bois et font également l'objet d:

cueillette. La pratique du greffage de certains Oléastres, jadis proba-

blement asscz courantt, ne sembie plus être utilisée à I'heure actuelle'
La quasi-totalité des zones occupées auparavant par cette formation ont

été cultivées .au fur et à mesure.

Groupement marginal à Gen!,sta clavata Poiret : dans les zones

marginales de la forrnation à Oléastre-Lentisque, on rencontre le
groupein3nt à Genlstct clavata, localisé surtout sur des sols argilo-
calcaires légèrement plus humides que ceux occupés par la formation,

mais non inondés. Ce groupement de lisière occupe rarement des
surfaces importantes d'un seul tenant.

D. Série du ChêneJiège. Quercus suber L. Alcornoque (en espa-
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gnol), Fernane, bachma, dlem, ayoute (en arabe et en blrbère). For-
mation climacique : Subéraie.

Données écologiques générales: le Chêne-liège, espèce des étages
sylvatiques semi-aride, subhumide et humide, occupe dans le Tangérois
les deux derniers étages, dans le sous-étage à hiver chaud et localement
dans le tempéré. D'une extension actuelle beaucoup plus restreinte
qu'autrefois, il est surtout localisé sur les grès siliceux, les calcaires
recouverts de sablos ou les argiles siliceuses. Les peuplements de
Chêne liège sont généralement purs, sauf dans des conditions mar-
ginales où il entre en contact avec I'Oléastre et le Lentisque (dans le
fond cles ravins et les zones argileuses), avec le Chêne nain sur les
parties saillantes des zones montagneuses et avec l: Chêne zène dans
les vallées plus humides. Au bord de la mer, il cède la place au
Chêne kermès ou au Genévrier rouge.

Composition lloristique : la composition floristique de la Subéraie
est partiellement difiérente suivant les conditions surtout édaphiques
des milieux. On distingue principalement deux sortei de Subéraies :
sur sables et sur sol non sableux (Cf. CH. SeuvacB, 1961), les for-
mations rcprésentées dans le Tangérois n'étant toutefois pas typiques.

a. Subéraies sur sables siliceux ; situées exclusivement dans la
zone littorale : forêt Charf el Akab (Forêt Diplomatique), partie Nord,
par exemple.

Strate arborescente : Quercus suber.

Strate buissonneuse : Genista linilolia, Chamaerops humilis, Cistu.s
salviifolius, C. crispus, Genista monspessulana, Calycotome villasq,
Rubia peregrina, Ulex spectabilis, Teucrium lruticans, Lavandula
stoechas, Sntilax aspere, Daphne gnidium, Nepa boivini, etc.

Strate herbacée : Pteridium aquilinum, Briza minor, B. maxima,
Anthoxanîhum odrtratum, Vulp:a alopecuros, Tolpis barbata, Andryala
integrif<;1,a, Sonchus oleraceus, Centaurea pullata, Rumex bucephalo-
phorus, Alyssum maritimum, Ononis leucotricha, Spergula arvensis,
Koeleria pubescens, Trisetaria panicea, Loeflingia hispanica, Ornithopus
isthmocarpus, Biscutella didyma, Hypochoeris glabra, Helianthemum
guttatum, Hedypnois arenaria, Lubinus luteus, Elaeoselinum foetidum,
Ornilhopus p:nnatus, Trilolium cherleri, T. arvense, T. angustifolium,
Vulp:a rnyuros ssp. ciuroides, etc.

Les complex:s écologiques sont surtout à base de psammophytes,
acidiphiles et humicoles. Milieux moyennement humides.

b Subéraies sur sol non sableux. (La grande majorité des for-
mations à Chêncliège de la région).
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Strate arborescente : Quercus suber, Pirus mamorensis (très rare).

Strate buissonneuse : Cistus salviifolius, C. crispus, C. monspelien-
sls, Rosc sempervirens, Cytisus trillorus, Erica arborea, E. scoparia,
Calluna vulgaris, Teucrium pseuda-scorodonia, Arbutus unedo, Hedera
helix, Viburnum tinus, Adenocarpus telonensis, Os1,y1s alba, Rhamnus
frangula, Rubus ulmifolius, Satureja calamintha, Halimium halimifolium,
etc.

Strate herbacée : Pteridium aquilinum, Scrophularia scorodonia
var. papillaris, Silene mollissima ssp. auriculifolia var. meroccqna,
Leersia hexandra, Agrostis elegans, Hyparrhenia hirta, Ampelodesma
mauritanicum, Aegilops ovo.ta, Brachypodium distachyum, Trilolium
stellatum, T. angustifolium, Daucus carota, Holcus lanatus, Gaudinia
fragilis, Dactylis glomerata, etc. Complexes écologiques à base surtout
de psammophytes, thermophytes et mésophytes.

Strate muscinale : Fossombronia, Lunularia, Cephalozia, Riccqr-
dia, Calypogeia, F issidens.

Type de végétation et dynamisme : la Subéraie est normalement
une formation du type forêt, mais cet état est actuellement presque
une exception. Dans la série classique de clégradation sylvatique, forêt,
matorral, erme, le matorral domine nettement.

Pour la Subéraie sur sable, la série de dégradation comprend :

- Subéraie à Genistq linifolia.

- Matorral à Ulex spectabilis, Erica scoparia, Cistus salviifolius.

- Erme à Pteridium aquilinum, ou erme à Asphodèle et
Urginea.

Pour les Subéraies sur sol non sableux, la série de dégradation
comprend :

- Subéraie à Arbutus unedo et Erica arborea (forêt type de
la région).

- Matorral à Arbutus unedo, Erica arborea, Calluna vulgaris,
Myrtu: communis, etc., comportant en outre : Selaginella denticulata,

Carex distachya, Scilla monophylla, Asplenium adianturn-nigrum, etc.

- Matorral à Cistus populifolius, plus rare et localisé dans les

expositions fraîches et à sols plus profonds (Jbel Kébir, Jbel Menzla,

Haorrch ben Kraâ).

De la dégradation plus poussée de ce matorral, résulte :
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- elr étage subhumide: matorral à Halimium halimilolium ssp. mul-
tillontm et ssp. Iepidotum, dont le développement est favorisé par
les incendies répétés. Il caractérise en outre les grands vides de la
Subéraie.

nratorral à Cistus crispus, sur sols sablo-argileux dans les moyen-
nes altitudes régionales ou les expositions ensoleillées (Jbel Dar Zhiro) ;

matorral à Erica umbellata, sur le même type de sol, mais à
humidité plus accentuée que pour le Ciste ;

matorral à Cistus monspeliensis et C. ladaniferus, sur sol rocail-
leux : résulte des inc:ndies et est localisé dans les stations à aridité
Dlus accentuée.

- en étage humide ou dans des conditions mésoclimatiques plus
humides :

matorral à Halimium lo.siocalycinum et à Halimium lasianthunt,
localisé surtout sur les somrnets des montagnes (Jbel Menzla, Haouch
ben Kraâ). Dans des conditions de sol moins dégradées, les espèces
suivantes peuvent s'associer : Quercus lusitanica, Cistus populilolius,
Genista triacanthos, Erica scoparia, Drosophyllum lusitanicum, Teu-
crium salviastrum. ssp. rubriflorum, Lithospermum fruticosum, Calluna
vulgaris, Thymela.ea villosa, Asperula hirsuta, Stachys officinalis, Poly-
gala baeticum, etc.

matorral à Erica umbellata, Calluna vulgaris, Cistus crispus, sut
sols oeu perméables ;

matorral à Erica (tustralis, Pterospartum tridentatum var. lqsian-
thum, sur les sommets, au-delà de 250 m, dans des conditions édaphi-
ques olus humides (sols mrl drainés et caillouteux).

Dans certaines zones, la dégradation de la Subéraie peut évoluer
vers une formation à Oléastre, Lentisque, Calycotome et Doum. C'est
le cas des zones marginales des pieds des collines en général. Certains
matorrals à Doum sera:ent ésalement à rattacher à cette formation
clima.cique.

L'ensemble des stades de dégradation énumérés ci-dessus n'a
pu faire l'objet d'une représentation cartographique, d'ailleurs très
difficrle à réaliser à l'échelle du 1/100000. Ont été distineués néan-
mo ins :

- les forêts et les matorrals arborés à ChêneJiège,
- les matorrals dégradés à Cistes, Calluna, Halimium, Erica,
- les matorrals déeradés à Doum. et les ermes.
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Répartition régionale : à I'heure actuelle, la Subéraie est can-
tonnée surtout dans la zone montagneuse couverte par les grès siliceux.
Elle ne descend dans la plaine qu'à la faveur de conditions édaphiques
{avorables telles les sables siliceux de Charf el Akab et les basses col-
lines gréseus:s (10 m d'altitude) qui bordent la Marj Zraoula.
Le Chêne-liège est absent ailleurs de toute la région occupée par la
plaine alluvionnaire et les collines argilo-limon3uses (la zone des cul-
tures Dar excellence), pour des raisons édaphiques. Il ne peut être à
sa place, pour les mêmes raisons, sur les terrains calcaires (sables
côtiers et les petits plateaux des Grottes d'Hercule et d'Aïn Zitoun).
Par ailleurs, il a disparu récemment de la zone des collines gréseuses
de Had el Rharbia, éliminé par le labour et les habitations ; seuls
quelques rares pieds subsistent çà et là dans les propriétés paysannes.

Utilisation actuelle : la Subéraie est unr formation exploitée pour
le bois (de construction, feu, charbon, etc.) et soumise au pâturage.
La valeur pastorale des pâturages est meilleure dans les Subéraies
sur sol sableux et surtout dans les formations plus claires. De plus,
de grandes surfaces ant été défrichées pour la culture. L'exploitation
du liège est de plus en plus ra-re. L'immense masse végétale représentée
par les Cistes, Erica, Halimium, Calune, etc., est actuellement sans
aucune utilisarion (sauf la protection contre l'érosion) ; les difficultés
de régénération du ChêneJiège et la faible valeur pastorale de I'en-
semble des formations issues de la Subéraie, nous incitent à penser
que la seule utilisation raisonnable serait la reforestation.

E. Série du Chêne kermès. Quercus coccilera L. Coscoja (en

espagnol). Formation climacique : Cocciféraie.

Données écologiques générales: espèce assez rare au Maroc, le
Chêne kermès n'existe pratiquement que dans le Rif et ne dépasse
pas le détroit Sud-Rifain (sauf au Sud de Taza). Il occupe des
substrr,tums divers : grès siliceux ou calcaire, marnes, argiles, etc.
D'un:' manière générale, le Chêne kermès est subordonné ou associé
soit au ChêneJiège, soit au Genévrier rouge, soit encore à l'Oléastre-
Lentisque. Du point de vue bioclimatique, il occupe surtout l'étage
subh,.rmide et humide à hiver chaud, tempéré et frais. Dans le Tangé-
rois, ce Chêne est essentiellement localisé dans le subhumide chaud
et surtout sur le littoral, où il résiste bien aux vents marins et à

I'humidité atmosphérique, mais il pénètre également dans l'étage
humide chaud (Jbel Kébir). Ses contacts dans la région se font avec
le Chêne-liège (sauf dans le secteur des Grottes d'Hercuie et d'Ei
Brayech, où le substratum calcaire exclut ce dernier) et avec le

Genévrier rouge dans la région du Cap Malabata, Cap Spartel et
El Bra,yech.
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Composition lloristique : on a souvent considéré la Cocciféraie
comme une formation n'ayant pas une composition floristique propre.
Pourtant, les relevés effectués dans le Tangérois permettent de distin-
guer plusieurs types de Cocciféraies, ce qui donne à penser que les
études ultérieures qui couvriront I'ensemble des zones à Chône kermès
permettront peut-être de définir la composition floristique de cettr
formation. En attendant. voicl les types de Cocciféraies représentés

dans la région :
- Formation à base de : Arbutus unedo, Phillyrea latilolia,

Genista linifolia, G. mtnsp:ssulana, G. triacanthos, G. tridens, Laurus

nobili,s, Lonicera penclymenum, Osyris lanceolata, Rubus ulmilolius,
Ruscus hypophyllum, Smilax aspera, Viburnum tinus, Vinca difformis,
Clematis cirrhosa, Crataegus oxyacanlha, C. flammula, Hedera cana-
riensis, Nepa boivini, Cistus populilolius, C. ladanilerus, etc., aux-
quelles s'associent les espàces herbacéss suivantes : Asplenium adian-

thum-nigrum, Centaurea lragilis, Davallia cunariensis, Oxalis pesca-

prae, Scrophularia scorodonia, Silene moll:sslna ssp. auriculata, etc.

Il s'agit d'une Cocciféra;e humide à rattacher probablement à l 'étag:

bioclimatique humide.
- p61p3fi6q à base de Cistus crispus, Calycttame v'llosa; celle-ci

pouvant présenter les variantes suivantes :
- à Erica umbellata, Ha|ru.um halimifol"um, Calluna vufuaris,
- à Cisttts monspeliensis,
- à Genista monspessulana,

auxquelles peuvent s'associer les espàces préférentielles suivantes :
Chamaerops humllis, OIea europaea, Phillyrea angustif ol:a, Pistacla
lentiscus, Lavand.ula stoecha,s, Myrtus communls. Espèces herbacéos :
Pteridium aquil,num, Plcn!o.go coran)p:ts, Cynara humil's, Ce type
de Cocciféraie serait mcins hum.de que le précédent et lié probable-

ment à l'étage bioclimatique subhumide.

Les compl:xes écologiqlles sont à base de psammophytes, ther-
mophvtes, calcarophytes, humicoles, et ac:diphiles. Milieux moyenne-
ment humides et localement très humides.

Type de végétation et dynamisme : la Cocciféraie de la région

est Cu type matorral bas et moyen et dynamlquement assez stable.
Le Chêne kermès est rare à l 'état arborescent *. L. El,rsEncrn (1939)

+ Les propriétés Perdicaris et Akbaï et la région du Cap Malabata, possèdent
quelques magnifiques pieds dont la taille atteint 10 à 15 m. Aux environs du
Cap Malabata, on rencontre des bosquets de Chênes kermès à feuilles très
petites (1,5 à 2 cm.) et très épineuses, couvertes parfois de galles rouges (pro-
voquées par un puceron, Lecanium ilicis). Par contre, dans le Jbel Kébir, les
feuilles peuvent atteindre 12 cm de longueur.

t /
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l'a cité à Ceuta. On le rencontre dans divers points du Rif, tels
les environs de Brikcha et Fiki (CH. SluvacE, rens. oral), Si. Bous-
sakri et Si. Haj Ouafak à I'Ouest de Targuist, Si. Md el Haj des
Beni Derkoul, vallée du N'Kor, etc. Dans la péninsule tingitane i
Si. Hamed el Gailani, Si. Bou Lanouar, Si. Ghrib, etc. Résistant aux
incendies, le Chêne kermès a actuellement dans le Tangérois un déve-
loppement vigoureux, et atteint la taille d'arbre là où il est protégé.

Répartilion régionale : le matorral à Chêne kermès s3 rencontre
dans la zone côtière en trois endroits distincts : Cap Malabata - Jbel
Hararech, Jbel Kébir - Cap Spartel (depuis Tanger jusqu'aux Grottes
d'Hercule et Jbila) et la colline d'El Brayech, près dl I'Oued Tahad-
dart. Cette dernière station est la plus isolée et semble être la plus
méridionale du Maroc atlantique.

U'rilisqtion : la Coccrféraie est une formation pâturé: (pâturage
de valeur pastorale assez faible) et exploitée (bois, tannin); cer-
taines zones ont fait récemment l'objet de reboisements.

F. Série du Chêne nain. Quercus lusitqnica Lam. : Q. lruticosa
Brot. ,: Q. humilis Lam., non Mill. Robledilla (en espagnol). For-
mation climacique : Fruticosaie.

Données écologiques générales : le Chêne nain fait partie du
group3 des Chênes à feuillage caduc *, ou Quercus laginea S.1.,
grouDe dont la nomenclature est encore très confuse. Ainsi. le Quercus
lusitanica l-am. cité par les auteurs espagnols, est certainement un
Chêne arborescent, et il doit s'agir probablement de Q. faginea Lam.
ssp. valent!rur (?) **. Espèce de lumière et de basse altitude, le Chêne
nain cherche en particulier les endroits exposés au soleil, aux fortes
préc.pitatlons et aux vents ; il préfère un3 atmosphère saturée pendant
plusieurs mois de l'année, suivie d'une période sèche, ne dépassant
pas 3 ou 4 mois environ. Sa forme couchée au sol et surtout sa
faculté de drageonner \rigoureusement, lui permettent d'affronter les
incend.es répétéi et les rafales des vents secs ou humides qui souf-
flent fréquemment sur les sommets du Tangérois. Du point de vue bio-
climatique, le Chênc nain sembla bien caractériser dans la région
l'étage humide chaud et localement tempéré. Le sol est généralement

cie texture sablo-argileuse, recouvrant des grès siliceux et lithosols.
Sur le plan biologique, signalons que ce Chêne fructifie même à
l'état rabougri (5 à 10 cm au-dessus du sol) et qu'il a tendance, au

* Cæpendant la plupart des feuilles persistent sur la plante pendant l'hiver, ce
qui le différencie nettement des autres Chênes à feuilles caduques.

*+ IJne étude systématique de ces Chênes nous semble indispensable.
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moins dans son aire optimale, à se montrer intolérant envers les
autres espèces ligneuses qui lui disputent la place.

Comptsition llcri,stique : la composition floristique de cette for-
mation compr:nd : Quercus lusitanica, Pterospartum tridentatum,
Cisttts crispus, C. ladanilerus, C. salviifolius, LavanCula stoechas, Erica
arborea, E. austrul.'s, (]enista triacanthos, Nepa boivini, Calluna vul-
garis, Myrlus comntunis, Ph:llyrea angustilolia, Olea europaea, Erica
scoparia, Helimlum ho.l.mifollum ssp. lepidotum, Halimium lasiocaly-
c.'num. H. Iasiantlwm, Teucrittm salviastrum, Lithospermum fruticosum,
Arbutus unedo, Phagnalon saxatilis, Satureja inodora, et parfois même

Quercus suber. Les complexes écologiqu:s sont surtout à base de
psamrnophytes, acidiphiles et méso-hygrophytes.

Au sujet du développement de la Frut-cosaie, ncus sommes tentés
de croire (c'est une hypothès: résultant de nombreuses observations
sur le terrain) qu'autrefois. le Chêne nain vivait probablement
disséminé dans la Subéraie culminale à l'état phanérophytique. A
la suile d'incendres répétés et de chang:ments des conditions micro-
climatiques, son équilibre écologiqu: a été bouleversé et le Chêne nain
a réussi à s'< affranchir >, pour s'adapter peu à peu aux nouvelles
conditions du découvert qui règnent depuis sur les somm3ts. On
notera cependant, que des formes (< non émancipées >, et apparem-
ment semblables botaniquement à la forme naine, existent encore,
à titre exceptionnei il est vrai. Elles dépassent, en gén&al 50 cm de
taille et peuvent arriv;r jusqu'à 5 m. Il y a quelques exemples srr-r
la falaise sr.rpérieure du Jbel Slokia, près du reboisement en Pin para-
sol et sur le prolongement méridional du Jbel Kébir. Cette forme
arbustive p:rd la plupart de ses feuilles en hiver, tandis que la forme
naine les garde. Un examen systématique approfondi mettrait peut
être en évidence I'existence de deux nouvelles espèces de Chêne
qui traduisent probablenent une liaison génétique intéressante entre
las trois Chênes, nain, zène et tauzin. I1 serait souhaitable par ailleurs,
de protéger ces stations botaniques uniques dans le pays, car leur
existence est gravement compromise à l'heure actuelle.

Répartition régionaie : le matorral à Chêne nain est localisé sur
los grands sommets de la région (Slokia, Kébir, Dat Zhiro, Médiar,
Menzla, Gour et Haouch ben Kraâ), qu'il recouvre comme un tapis
plus <-lu moins dense. Le Chêne nain ne descend plus bas qu'à la
suite de conditions climatiques favorables (la pluviosité en particulier).
Telle est I'expiication des quelques stations localisées à des altitudes
peu élevées, teiles Ia bordure océanique située entre Ie Cap Spartel
et la'ri l le de Tanger (60 à 100 m), le Jbel Dar Zhiro, versant Nord
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(l2O à 22O m), Akbâa el Hamra (50 à 60 m), Koudiet el Haricha
(160 m), Kandak Zoubia (150 m). etc.

Utilisati.on: La Fruticosaie sert surtout de terrain de parcours,
mais sa valeur pastoral3 est très faible. Notons par ailleurs que
sur l: Jbel Kébir, cette formation a été reboisée

G. Série du Chêne zène, Quercus canariensrs Willd. - Q. mir-
beckii Dur. Quejigo (en espagnol), Techt (en arabe). Formation cli-
macique : Zénaie.

Données écologiques générale,s : De même que le Chên: na:n
(Quercus lusitantca Lam.), le Chêne zène (Quercus canariensjs Willd.)
fait partie du groupe des Chênes à feuillage caduc, réunis systématique-
ment dans Quercus laginea s.l. Ces Chênes caractéristiques des étag:s
bioclimatiques subhumide et humide (surtout quand ils sont en peu-
plements denses), occupent dans la région exclusivement ce dernier
étage. Les peupl:ments de Chêne zène sont dans le Tan3érois des
formations nettement hygrophiles, se locallsant dans les vallées fraî-
ches et humides, autour des sources, sur des falaises bien arrorées,
etc. Il se prés:nte par pieds isolés ou par groupes, dans des conditions
d'humidité exceptionnelles qui montrent bien qu'il appartient à l'étage
humide. Notons aussi qu'il est rare de rencontrer des Zénaies pures ;
dans la région, le Chêne-liège s'y associe fréquemm:nt.

Composition lloristique: on rencontre habituellement dans la Zénaie
Ies espèces suivantes : Quercus suber, Phillyrea angustifolia, P. medla,
P. lat.'folla, Myrtus communis, Arbutus unedo, Laurus nobilis, etc. Peu-
vent encore s'associer, des Cistes, des Erica, des Genêts, etc. Dans les
stations encore plu-s humides : Salix pedicellata, S. purpurea, Alnus glu-

tinosa, Popuhrc alba, Nerium oleander, Fraxinus angustilolia, etc.

Complexes écologiques à base de calcarophytes, ac d'philes, argilophytes,
psammophytes et humicoles.

Ces milieux hygrophiles comportent une végétation herbacée typ:-
que des stations très humld:s '. Mentha pulegium, NI. rotundilolia,

Lythrum junceum. Phragmites contmunis, Osmunda regalis, Gv-fttlto-
gramma leptophylla, Selaginella denticulala, Echinodorus ranunculoides,
Dryopteris aculeala, Cyperus flavescens, C. Iongus, C. mutdtii, Davallia

canariensis, Polygonum hydropiper, Iuncus tingitanus, I. acutus, Dorl,ç-

nium rectum, Lemna gibba, Leersia hexandra, Hypericum acutum,
Rhynchospora glauca, Polypodium vulgare, Helcsciadium nodiflorum,
Myriophylhrm alterniflorum, Heleocharis palustris, H. multicaulis, Lotus
palustris, Equisetum m.aximum. Hépatiques : Riccard!a multifida,

Cephalozia bicuspidata, etc.
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Type de végétation et dynamisme: La Zénaie de la région est
du type forêt et ripisilve, assez bien développées. La dégradation de
ces formations n'est pas à craindre actuellement.

Répnrtition régionale : La Zénaie occupe la plupart des vallées
humides des régions montagneuses, notamment : Jbel Mediar, Jbel
Haouz ben Kraâ, Jb:l Kébir, Cap Spartel, Jbel Menzla et Koudiet
el Har-cha. Le Cbêne zène manque dans le massif Dar Zhiro.

lJtilisation: Cette formation est exploitée pour le bois (traverses
de chemln de fer, poteaux de mine, bois de chauffage, etc.). Le pâturage
est également pratiqué, mais la valeur agronomique est très faible
sinon nulle.

H. Série du Chêne tauzin. Quercus pyrenaica Willd. - Q. toza
Bosc. : Q. cerri,s Pau. Rebollo (en espagnol). Formation climacique :
Tauzinière.

Données écologiques générales: Espèce très rare dans la région,
le Chêne tauzin est ici une bonne caractéristique de l'étage bioclima-
tique humide. Nettement calcifuge, il est localisé sur les grès siliceux
et se place en altitude à la limite de la Subéraie, en recherchant
des sta.tions moyennement fraîches et un3 légère continentalité, avec
des brouillards abondants même en été. Dans le Tangérois, cette
espèce subsiste à l'état rabougri (presque étalée sur le sol) et rarem3nt
a r b u s t i v e ( 1  à 2 m ) .

Composition lloristique : La Tauzinière n'a pas de composition
floristique propre. Peuvent néanmoins s'associer à cette formation :
Quercus suber, Quercu,ç canariensis, Quercus lusitanica, Pterospartum
tridentatum, Erica australis, Halirnium lasiocalycinum, Teucrium sal-
viastrum, des Erica, Cistes, Halimlum, Calluna, Filaria, etc. Les
complexes écologiques sont à base de psammophytes, acidiphiles et
mésoohytes.

Type de végétation et dynamistne : La Tauzinière actuelle est
du type matorral, très dégradé, se maintenant toutefois grâce à la
survivance du Chêne tauzin après le feu (par ses rejets).

Répartition régionale: Deux stations de Chêne tauzin sont à signa-
ler dans ie Tangérois ; la station du Jbel Haouch ben Kraâ (lat. 35'34' ;
long. 5'47'; alt. 600 m), relictuelle. située sur une falaise exposée au
Nord-Ouest ; la deuxième station est située au sommet du Jbel Dar
Chaoui (lat. 5'44' ; long. 35"33' ; alt. 450 m).

Utilisation : D'un: étendue très faible, ce matorral ne semble

6 l
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pas avoir une quelconque
surtout phytogéographique

2. La végétation littorale.

importance économique. Son intérêt est
et botanique.

Il s'agit.de la végétation liée à la présence de I'océan.

A. La végétation des sables littoraux. Arenales marines (en
espagnol).

CetIe végétation plus clairsemée peuple les sables grossiers coquil-
liers des plages et des dunes littorales. Les espèces les plus communes
sont : Eupltorbia paralios, Cyperus kali, Malcolmia litorea, Lotus
creticus, Medicago marina, Polygonum ntaritimum, Ononis serrata,
SaIsoIa kali, Eryngium maritimum, Ammophila arenaria, Crucianella
maritima, etc. Les complexes écologiques sont à base de psammophy-
tes-calcarophytes.

B. La végétation des falaises et des rochers littoraux.

Cette végétation subit I'action du v3nt, des embruns et des
brouillards. Elle est constituée surtout d'espèces rupicoles, thermo-
phytes et mésophytes, telles que: Armeria gaditana, Asplenium marinum,
Crithmum maritintum, Crucisnella maritima, Reichardia tingitana, R.
picrioides, Leontodon tingitanus, Asteriscus maritimus, Sonchus tenerri-
mus, Davallia canariensis, Silene obtusifolia, etc. Généralement clairse-
mée, cette végétation ne manque pas localement d'une certaine vigueur.
Par ailleurs, les feuilles de certaines espàces ont tendance à la crassu-
lescence (action de résistance à la sécheresse physiologique littorale).

C. La végétation halophile. Enganes ou sansouires. Matorrales
de saladares (en espagnol). Prairies à Spartina.

La végétation des enganes occupe essentiellement la partie supé-
rieure des schorres. Parmi les espèces les plus fréquentes : Salicornia
arabica, Salsola kali, Limonium ferulaceum, Limoniastrum mono-
petalum, Halimione portulacoides, Suaeda maritima, S. fruticosa, Fran-
kenie laevis, Inula crithmoides, Arthrocnemum indicum, etc.

La partie inférieure du schorre, inondée à chaque marée, est
recouverte par une prairie à Spartina maritima. Le slikke n'a prati-
guement pas de végétation. Les complexes écologiques sont à bas:
surtout d'halophytes et d'hygrophytes. Les sols sont du type halomor-
phe, sablo-argileux à argileux.

Ces formations constituent des maigres pâturages. Certains zones
.ont été aménagées en marais salants, La misç en valeur dç cçs
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zones halophiles (amélioration des pâturages, reboisements, etc.), né-
cessitera une expérimentation préalable.

3. La végétation hygrophile. Végétation des bords des eaux, des lits
des oueds et des ermes hygrophiles.

A. Les ripisllves et les matorrals hygrophiles.

A I'exception de la Zénaie qui constitue dans certaines vallées
de vraies ripisilves, les autres formations ligneuses sont plutôt des
matorrals hygrophiles, plus ou moins dégradés et plus ou moins denses.
La composition floristique de ces formations est bien entendu à base
d'hygrophytes, mais au.ssi d'argilophytes ou de psammophytes, suivant
la nsture du substratum. Espèces fréquentes : Salix pedicellata,
S. purpurea, Fraxinus angustilolia, Laurus nobilis, Alnus glutinosa,
Tamus communis, Bryonia dioica, Hedera helix ssp. canariensis, Aris-
tolochia baeticq, Clematis llommula, Juncus bulbosus, Carex pendula,
Osmunda regalis, Veronica anagallis-aquqtica, etc. La dégradation de
ces formations pâturées d'une façon plus ou moins permanente, est
en outre fonction de I'éloignement par rapport aux habitations.

B. Les daya et les merja.

Ces unités sont localisées généralement sur sols alluvionnaires
sablo-a.rgileux et sur sols argileux, plus ou moins hydromorphes. Leur
distinction terminologique n'est pas nette ; disons que les merja sont
considéres généralement comme des étendues d'eau plus ou moins per-
manentes, et que les daya sont des mares temporaires. Ecologiquement
différentes, elles ont néanmoins un point commun ; I'organisation en
auréoles des groupements, illustrant les différents degrés d'hurnidité
du sol. C'est pourquoi, nous les appelons souvent daya-merja. Ces
auréoles peuvent comporter lrois group:s d'espèces :

- les hydrophytes, localisées généralement vers le centre de
la formation : Lemna gibba, Ranunculus aquatilis, Phragmites communis,
Typha angustiloliq, T. latilolia, Arundo plinii, Carex hispida, Pota-
mogelon nltans, Isoetes hytrix, Alisma plantago-aquatica, Echinodorus
ranunculoides, Cyperus longus, etc.

- les hygrophytes, localisées généralement vers la bordure :
Aelttropus litorali,t, Agrostis elegans, Aster squqmatus, Asteriscus
aqualicus, Helosciadium nodiflorum, Cotula coroncpifolia, Illecebrum
verticillatum, Iuncus maritimus, I. holoschoenus, f . inflexus, L tena-
geia, Lolus palustris, Lythrum junceum, Mentha pulegium, M. rotutt-
dilolia, Myosotis lingulota, Ophris opifera, Ormenis praecox, Panicunt
repens, Parentucellia viscosa, Polygonum hydropiper, Potentilla rep-
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tans, Ranunculus macrophylhts, R. parvillorus, R. sardous, Rumex
conglomeratus, R. crispus, Trilolium resupinatunt, T. subterraneum,
Veronica anagallis-aquatica, etc.

- les mésophytes, localisées sur les bords légèrement surélevés
de ces formations : ces espèces sont liées en plus à des caractères de
texture, de structure, etc. des sols. Agrostis stolonifera, Bellis annuu,
Cynodon dactylon, Erodium cicutarium, Gladiolus byzantinus, llypc-
choeris glabra, Iris sistrinchium, Ornithogalum umbellatum, Peribalia
minuta, Plantago coronopus, Trifolium campestre, etc.

Parmi les daya-merja les plus importantes do la région, il v a
lieu de citer : la rnerja Srhira et la daya Sidi Kacem qui comportent
plus de 50 espèces hydrophiles et hygrophiles, dont quelque;-unes
assez rares : Aeluropus litoralis, Agropyron elongatum, Cotula coro-
nopi'folia, Heleochqris multicaulis, H. palustris, Illecebrum verticillatum,
Leersia hexandra, Melicq minuta, Myosotis lingulata, Oenanthe fistu-
losa, Plantago bellardi, Sagina procumbens, Triglochin bulbosum,
etc.

C. La tourbière à Sphaigne. Sphagnum rufescens.

Une seule tourbière, de surface infime, a été découverte dans la
région sur la face Nord du Jbel Dar Zhiro près d'une source per-
manente. Il s'agit d'une tourbiùe à Sphagnum rufescens, auquel s'asso-
cient: Adianthum capillus veneris, Asplenium adianthum-nigrum, A.
hemionitis, Athyrium filix-faemina, Exaculum pusillum, Gymnogramma
leptophylla, Helosciadium nodillorum, Htpericum acutum, Leersia
hexandra, Osmunda regalis, Oxalis pescaprae, Pinguicula lusitanica,
etc. Mousses et Hépatiques : Fissldens serrulatus ,Lunularia cruciata,
Cephalozia bicuspidata, Riccardia multifida, etc.

D. Les ermes hygrophiles.

Localisée généralement sur des alluvions argilo-limoneuses et
plus rarement sableuses, la végétation des ermes hygrophiles est assez
riche en légumineuses et graminées : Trilolium glomeratum, T. tomen-
tosum, T. resupinatum, Medicago ciliaris, M. turbinata, Lotus palus-

tris, L. corniculatus, L. arenarius, Scorplurus sulcata, Phalaris para-

doxa, P. canariensis, Lolium rigidum, L. multillorum, Cynodon dac-
tylon, Gaudinia fragilis, etc., auxquelles s'associent : Plantago lagopus,
P. coronopus, Otospermum glabrum, Ormenis praecox, Lavatera tri-
mestris, Scolymus maculatus, Echium plantagineum, Ammi visnaga,
Dauctrs corota, Mentha pulegium, Urginea maritima, Carlina racemosa,
etc.
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E. Erme à Fougère. Pteridium aquilinum.

Ce type d'erme semble être localisé surtout dans les domaines
du Chêneliège et du Chêne zène. Leur végétation est surtout à base
de méso-hygrophytes, de psammophytes et d'acidophytes. Générale-
rnent pâturés, ces ermes onf. une valeur pastorale très faible.

II. La végétation des terres cultivées. L,ers principaux groupements
végétaux.

l.'action de l'homme sur les terres de culture, par le labour,
les trous de plantation, a provoqué l'élimination totale ou partielle de
la végétation naturelle antéculturale, et I'installation d'une végétation
spontanée essentielletnent messicole et rudérale, parmi laquelle des
espèces indicatrices de texture, de structure, de calcaire, d'humidité,
etc. (voir la liste en annexe), plus abondantes dans les jachères, peu-
vent se maintenir et permettre par leur étude la mise en évidence de
groupements végétaux écologiquement significatifs (cf. T. IoNrsco,
1 9s6).

Les groupements végétaux décr ts ci-dessous ne représentent à
l'écheile de l'étude (1/100 000) que des unités de reconnaissance. lJne
analyse détaillée et une cartographie exacte ne sont bien entendu
réalisables qu'à des échelles plus grandes. Notons par ailleurs, que
les groupements végétaux dont I'expression essentielle est donnée par
ies complexes écologiques, ne traduisent que les principaux caractères
des milieux auxquels réagissent les plantes. Ainsi, dans cette optique,
il ne saurait être question d'illustrer des unités géomorphologiques,
pédologiques ou autres, sauf si les critères de définition de ces
dernières sont écologiquement significatifs.

A. Milieux à sol.s moyennement humides ou mésophiles.

a. Groupements à base de psammophytes : Helianthemum gut-
tatum, Filago gallica, Corrigiola litoralis, Alyssum maritimum, Cyno-
don dactylon, Andryala, integrifol,ia, Pteridium aquilinum, Trifolium
ervense, T. cantpestre, Tolpis barbata, Rumex bucephalophorus, Emex
spincsus, etc. Climax : Subéraie. Substratum géologique : Villafranchien.
Sol lessivé. Etage subhumide.

b Groupements à base de psammophytes et argilophytes : Vulpia
alopecuros, V. tnyuros, Ornithopus isthmocarpus, Peribalia minuta,
Corrigiola litoralis, Poltcarpon tetraphyllum, Tolpis barbata, Pulicaria
odora, Rumex bucephalophorus, Eryngium tricuspidatum, Cynara hu-
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milis, Bellis ennue, Paronychia echinata, Ranunculus bullatus, Leonto-
don luberosus, Ormenis prqecox, Sherardia arvensis, Anagallis arvensis,
etc. Climax : Oléastre-Lentisque. Etage : subhumide. Substratum
géologique : matériau de colluvionnement (grès). Sol sur terrasse
caillouteuse localement hydromorphe.

c. Groupements à base de calcarophytes et argilophytes : Carlina
racemosa, Origanum compactum, Plantago lagopus, P, bellardi, Ctnara
humilis, Dactylis glomerata, Gaudinia lragilis, Phoeniculum vulgaris,
Scorpiurus sulcata, Chrysanthemum coronarium, Oryzopsis m:liacea,
Scolymus maculatus, Aspareryus aphyllus, Cynoglossum clandestinum,
Trilolium bocconei, T. scabrum, Medicago h.spida, M. scutellata,
Daucus muricatus, etc. Climax : Oléastre-Lentisque. Substratum -eéo-
logique : grès coquillier. Sol argilo-calcaire. Etage subhumide.

d. Groupements à base de calcarophytes, argilophytes et ther-
mophytes, avec localiment quelques méso-hygrophytes. Composition
floristique en partie analogue aux groupements précédents, avec, en
plus : Dqucus crinitus, Phagna.lon sordidum, Calycotome intermedia,
Chamaerops humilis, Salvia verbenaca, Hedysarum aculeolatum, Medi-
cago turbinata, M. intertexta, Erodium ciconium, Kremeria myconis,
Phlomis herba-venti, Htparrhenia hirta, Anthyllis tetraphylla, Trilolium
stellatum, T. glomeratttm, Pallenis sp.nosa, Gastridium ventricosum,
Biserrula pe.lecinus, Astragalus echinqtus, Asparagus stipularis, Calen-
dula algeriensis, Micropus supinus, Brachypodium distachyum, Echium
pomponium, Valerianella microcarpa, Lotus ornithopodioides, Eryn-
gium dilatatum, Iris tingitana, etc. Climax : probablemrnt Oléastre et
Doum. Substratum géologique : Flysch marno'calcaire, grès calcaire,
calcaire coquillier. Sols : argilo-calcaite sur matériaux marneux, grès ;
rendzines, régosol sur marnes. Etage : subhum:de.

B. Milieux à sol,ç moyennement humides ou mlsoph.les à hygrophilie
de surface.

Groupements à base de psammophytes, argilophytes et thermo-
phytes : Onithopus compressus, Carlina rqcemosa, Mentha pulegium,

Ormenis preecox, Asphcdelus microcarpus, Hyparrhenia hirta, Pteri-

dium aquilinum, Bellis ennua, Poa bulbosa, P. annua, Galium visco-

sum, Pulicaria odora, Scorpiurus vermiculata, Tolpis nemoralls, etc.

Climax probable : Oléastre-Lentlsque. Etage: subhumide. Substratum
géologique : marneux et éboulis de grès numidien. Sols : lithosol sur
grès, régosol sur marne, sols sur terrasse caillouteuse localement

hydromorphes.
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C. Milieux à so/-ç humides ou méso-hvgrophiles.

Groupements à base de calcarophytes et d'argilophytes : Cicho-
rium intybus, Buplew'um lancifolium, Foeniculum vulgare, Narcissus
tazetta, Ammi visnaga, Erodium malacoides, Fedia scorpioides, Iris
tingitana, Avena .sterilis, Aegllops triuncialis, Medicago orbicularis,
M. cil:aris, M. turbinnta, Scolymus mqculaîus, Silybum marianum,
Linaria spuria, Arisarum vuigare, Scorpiurus sulcata, S. vermiculata,
Tetragonolobus purpureus, Convolvulus tricolor, Cqlendula algeriensis,
Linum strictum, Centaurium umbellatum, Lavatera trimeslris, Trilolium
lappaceum, T. resupinotum, 7'. subterraneum, T. glomeratum, T. pra-
tense, Asteriscus aquaticus, Aristolochiu longa, Convolvulus althaeoides,
Hedysarum coronariunt, H. flexuosum, H. spinosissimum, Ficaria
rarutnculoides, Senecio erraticus, Daucus carota ssp. maximus, Genista
clavata, Phal.aris parad<txa, etc. Climax édaphique méso-hygrophile.
Etage : subhumide. Substratum géologique : matériau d'origine mar-
neuse. Sol argilo-caicaire, à drainage médiocre.

D. Milieux à sols humides à très humides ou méso-hygrophiles à
hygrophiles.

Grotrpements à base d'argilophytes: Rumex conglomeratus, Ru-
mex pulcher, R. crispus, Olospermum glabrum, Euphorbia pubescens,
Melilotus segelalis, Picris echloitles, Lotus corniculatus, Medicago
intertexta, M. arubica, Trifolium tomentosum, T. squarrosum, T. pra-
tense, Mentha pulegium, Cera,stium glomeratum, Adonis annua, GIy-
cirrltiza loetida, Asteriscus aquaticus, Hordeum bulbosum, Phalaris
conariensis, Narcissus lazetla, Scrophularia sambucifolia, Tenacetum
ennLlum, Ficaria ranunculoides, Lolium multiflorum, L. perenne, Agros-
tis stolonifera, A. reuieri, etc. Climax édaphique hygrophile. Etage
subhumid;. Substratum géologique : alluvions argileuses. Sols argileux
hydromorphes à engorgement temporaire.

E. Milieux à sols très humides ou hygrophiles.

Groupements à base d'argilophytes : Mentha rotundifolia, Rumex
conglomeratu,s, Ranunculus sardous, R. macrophyllus, R. muricatu.s,
Crypsis acuieata, Agrostis salmantica, A. reuteri, Poa annua, Lathyrus
aphaca, Trifolium michelianum, T. melilotus-ornithopodioides, Me-
lilotus segetalis, Parentucellia viscosa, Bellardia trixago, Echinodorus
ranunculoides, Xanthium brasilicum, etc. Climax édaphique hygro-
phile. Etage subhumide. Substratum géologique : alluvions sablo-argi-
leuses. Sols hydromorphes.
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trII. La végétation primitive, et les aptitudes d,es milieux.

1. La végétation primitive ou le climax ancien.

La végétation primitive qui couvrait la région avant toute inter-
vention humaine. était bien entendu plus développée, plus dense et
dans certaines zones, floristiquement difrétente de I'actuelle. La recons-
titution théorique de cette végétation est basée essentiellement sur
l'étud.r des séries de clégradation déjà décrites. Cependant, dans cer-
tains cas, l'état très avancé de la dégradation et la transformation
rad;cale de certains milieux rendent très difficile la reconnaissance
du climar. D'une manière générale, les formations climaciques ancien-
nes étaient (voir carton au 1/500000):

- La Junipéraie : Elle dsvait occuper I'ensemble de la zone
littorale atlantique (probablement le littoral du détroit également, mais
sur une bande plus éttoite), à partir du Cap Spartel. Formation de
type matorral dense au voisinage immédiat de I'océan et du type
forêt d:nse vers I'intérieur, elle occupait surtout les terrains calcaires
et cédait la place au Chêne-liège sur le substratum siliceux et à
l'Oléastre-Lentisqlre sur le substratum plus argileux.

- L'Oléastrc"Lentisque : Il occupait dans l'ensemble de la région
les zones à substratum argileux, non inondable ; au fur et à mesure
de la dégradation des autres formations il a pris pied dans des ancien-
nes Subéraies. Ceite formation était du type matorral élevé et forêt.

- La Subéraie : Elle occupait tous les terrains siliceux (grès ou
sable) et surtout les parties saillantes du relief de la région.

- Le Cocciféraie : Elle était un; formation du type matorral
moyen assez dense et rarement forêt, occupant surtout la bordure
littorale de Tanger au Cap Spartel et probablement une zone située
au Sud-Ouest du Jbel Kébir, près des Grottes d'Hercule. Des stations
isolées se trouvaient sur la petite colline El Brayech qui domine
I'estuaire du Tahaddart, et atr Sud du Cap Malabata.

- La Zénaie : Formation cle type forêt dense, elle était proba-
blement assez rare et occupait surtout les milieux sylvatiques hygrophi-
les. Néanmoins, le Chêne zène était associé au Chêne-liège dans les
formations plus humides.

- La Fruticosaie : Cette formation de type matorral bas et
moyen, assJz dense, était rarement représentée à l'état pur. Il est
plus probable que le Chêne nain devait être associé au Chêne-liège
et au Chène tauzin, occupant une certaine altitude (vers 600 m env.).
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- Outre ces formations à climax climatique, des formations
hygrophiles et halophiles occupaient les zones les plus basses au
voisinage des oueds ou de leur embouchure. En raison de l'inondation
fréquente et prolongée, celles-ci ne pouvaient pas être colonisées
d'une façon permanente et avoir un climax stable ; seule une végé-
tation évoluant vers un climax édaphique assez instable pouvait
dominer par moment.

En résumé, à I'exception des zones à végétation hygrophile et
halophile, dans I'ensemble de la région régnaient jadis des climax (cli-
matiqnes) sylvatiques à Fagacées (esssentiellement Quercu,e), à Pinacées
(exclusivement Junipents), à Anacardiacées et à Oleacées.

Le bioclimat général et local de la région (conditions macrocli-
matiques et surtout mésoclimatiques) est supposé avoir été aupara-
vant légèrement plus humide. A I'appui de cette hypothès: on peut
énumérer les faits suivants :

- l'e1ls1e11ce d'espèces en position relictuelle, lesquelles, d'après
CFI. SauvA,cr (1961), sont témoins d'invasions floristiques anciennes
qui se sont déroulées sous des climats plus humides ou plus froids
(ou les deux à la fois) x. Les diverses oscillations climatiques ont
permis leur extension pendant des périodes plus humides et leur
localisation plus limitéo dans des stations privilégiées à des périodes
plus sèches" Il s'agit des espèces suivantes (in Crt. Seuvecs, 1961, et
complétées par nous même) dont la localisation concerne :

- Dar Zhiro : Sphagnum rufescens, Heleocharis multicaulis, Erica
ciliaris, Pinguiculo" lusitanica, Lobelia Lrens, Rhynchospora glauca,
Davallis canariensi,t, O.smunda regalis, Asplenium hemionitis, Rhamrus
lrangula, Athyrium lilix-fragilis ;

- Jbel Kébir: Sieglingia decumbens, Heleocharis multicaulis, Erica
cillari.s. Myosolis welwitschii, Pingtticula lusitanica, Carex flava, Equi-
setum maximum, Asplenium obovatum, A. hemionitis, Calystegia se-
pium, Davallia canariensis, ITvpericum acutum, Osmunda regalis ;

-- Tanger : Juncus tingitanus, Myosotis welwitschii ;

- Jbel Médiar : Narcissus bulbocodium, Cystopteris filix-fragilis, Du-
vallia canariensis, Hypericum acutum, Juncus bulbosus, Carex pendula,
etc,

'k Espèces holartiques ou atlantiques d'invasion ibérique ayant franchi le détroit
de Gibraltar (in Cn. Sluvlcr, 1961).
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- Jbel Haouch ben Kraâ : Davallia canariensis, Osmunda regalis,
Salix purpurea, Rhamnus frangula, etc.

- Fl Had des Rharbia : Sparganium erectum;

- Cap Spartel : Juncus bulbostts, Rarutnctrlus tripartiturn var. Jittitan,s,
Asplenium hemioni.tis, Davallia canariensis, Osmunda regalis ;

- Kouclrat el Harcha: Iuncus tingitaruts, It4yosotis welwitschii, Carex
flava, etc.

- ûrottes d'I{ercule : Aspleniunt nwrinum;

- l)ova Sidi Kacem : Oenanthe fistulosa;
- Or,.ed Morora : Salix purpurea;
- Orred Hobz: Salix purpurea ;

- La dégradation de la formation à Oléastre-Lentisque, consécutive
à I'action humaine, de même que la pénétration et le développement
d'espèces de cette formation dans la série de dégradation de la
Subéraie.

- La régression de I'aire du, Quercus canariensis et sa localisa-
tion dans la ripisilve.

- La dégradation de la Subéraie et sa disparition quasi com-
plète de certaines stations ne comportant actuellement aucune autre
espèce arborescente.

- L'installation du Thuya de Berbérie dans la région.

Notons cependant que les modifications souvent très profondes
des milieux de la région sont dues surtout à I'homme, dont I'action
a été sans conteste la plus importante. Elle s'est manifestée d'une
façon directe (exploitation, incendie, etc.), ou indirecte (pâturage,
érosion, etc.). L'analyse précise de cette action dans chaque milieu
doit être faite d'une façon plus minutieuse. Néanmoins, d'une manière
générale" on peut constater que l'action de I'homme a provoqué
dans certaines zones:

- L'élimination quasi complète de la formation arbustive et buis-
sonneuse à Oléastte-Lentisque, à laquelle s'est substituée la culture.
Cette élimination s'est faite, soit brusquement par incendie, exploitation
et culture, soit progressivement, après exploitation, cueillette, pâturage,
incenclie. La conversion a dû commencer par les zones situées à proxi-
mité des habitations et s'est étendue au fur et à mesure de l'augmentation
de [a population régionale.



CARTOGRAPHIE DE LA VEGETATION - TANGER

- L'élimination progressive, allant localement jusqu'à la dis-
parition complète de certaines espèces forestières telles que : le
Chêne-liège, le Chêne zène, le Chêne tauzin, le Genévrier rouge, de
même que d'un grand nombre d'espèces secondaires. L'exploitation
de ces essences pour les beioins en bois de chauffage ou de cons-
truction, leur élimination par incendie pour créer des pâturages ou
cles cultures, etc., constituent des actions ayant provoqué leur dégra-
dation ou leur disparition.

Dans un cas comme dans I'autre, la dégradation ou l'élimination
des anciennes formations climaciques a abouti à une modification
radicale des paysages et a provoqué une rupture de l'équilibre initial
entre le climat, le sol et la végétation. Avant I'intervention massive
de I'homme, cette végétation était en équilibre relativement stable,
établi à la suite rle la dernière fluctuation climatique majeure datant
probablement du dernier millénaire avant J.C. Depuis, les fluctuations
climatiques mineures qui ont dû se manifester, n'ont pas pu provo-
quer des changements radicaux. Mais, progressivement, la disparition
des formations arbustives et arborescentes sur des surfaces aussi
immenses que le montre la répartition des cultures actuelles, a sans
doute modifié très légèrement le climat régional (mésoclimat) et cela
dans le sens de I'aridification. L'absence d'une couverture végétale con-
tinue (telle qu'elle était auparavant) a provoqué la mise à nu des
sols, leur érosion et lcur dégradation.

2. Les aptitudes possibles des milieux.

A I'heure actuelle, si le rétablissement du climax primitif est
impensable sinon une prét:ntion absurde, il est néanmoins possible
d'établir un nouvel équil.bre et d'arriver par cela même à une
amélioration des conditions écologiques générales. Dans ce sens, une
meilleure utilisation des terres s'impose, car I'homme a mis en culture
à peu près tout ce qui était cultivable et quelquefois même ce qui
ne l'était pas, en détruisant la grande majorité des forêts et en sur-
chargeant les pâturag:s. Sans entrer dans le détail, ce qui ne pourrait
judicieusement être entrepris qu'à l'échelle parcellaire sinon à l'échelle
locale, il est possible de faire les suggestions suivantes (qui seront
d'ailleurs mieux précisées par l'étude sur les ressources pastorales) :

- Série du Genévrier rouge :

* sur sable : fixation des dun:s, reboisement avec Acacia,
Eucalyptus, Pins, etc.

- sur rochers, pâturages : reboisements conrplémentaires.
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- Série du Thuya de Berbérie : mise en défens temporaire pour
perm3ttre le développement de la forêt ; reboisements complémentaires.

- Série du Chêne-liège :

- dans les forêts et les matorrals arborés : aménasement forestier
et pastoral ;

- dans les matorrals dégradés : reboisements ; arboriculture frui-
tière et fourragère à essayer localement.

- Série du Chêne kermès : reboisements.

- Serie du Chêne zène : conservation de la ripisilve : aménasement
forestrer.

- Série du Chêne nain : reboisements.

- Série du Chêne tauzin: mise en défens : aménagem:nt forestier.

- Serie de I 'Oléastre-Lentisque :

- dans les matorrals : améliorations pastorales ; localement arbo-
riculture et reboisements.

- dsns la zone de culture : mise en valeur agricole, après études
écologiques, pédologiques, sociologiques, etc. de détail.

- Milieux hygrophiles : drainage ; expérimentations.

- Milieux halophiles : drainage ; pâturages ; expérimentations.

$;gnalons par ailleurs que la mise en place de stations expéri-
mentales (agricoles, horticoles, pastorales, etc.) nous semble indispen-
sable et très urgente.

IV. Renseign'ementg tephniques sur la carte

1. Le choix de l'échelle.

L'étude complète de la végétation dans une région où la dégra-
dation et la transformation des formations végétales sont assez pous-
sées. voire même irréversibles à l'échelle de la vie humaine, doit
bien entendu être effectuée d'une manière plus minutieuse. De telles
études ne peuvent être envisagées que localement et à des échelles
plus grandes. Aussi, I'enquête présente n'est qu'une première approche
et se place dans le cadre d'une cartographie générale de la végétation

. de I'ensemble du pays, à l'échelle du 1/100 000.
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2. Les couleurs, les trames et les signes.

a. Les couieurs. En raison de la distinction faite entre la végéta-
tion naturelle et la végétaticn des milieux cultivés, il nous a paru
nécessaire de cclncrétiser ce fait C'une manière évidente et à I'aide
d.; cottleurs. Celles-ci sont utilisées de la façon suivante :

- Les couleurs appliquées aux formations végétaler d'origine cli-
macique ou non, formations naturelles, sont plates ou hachurées et
conformes à celles en usage, dont les principes de base sont les
suivants : humidité forte : bleu ; sécheresse : jaune ; chaleur forte :
rouge ; lumière forte : rose ; ombre : noir. Les couleurs appliquées
aux formations de la région, sont * :

_- Série du Cenévrier rougc : orange.
- Série du Thuya de Berbérie : orange-rou-se.
- Série de l'Oléastre-Lentisque : jaune.
- Série du ChêneJiège : orange-vert-marron.
- Série du Chêne kermès : vert-jaune.
- Série du Chêne nain : vert-bleu.
- Série du Chêne zène : vert foncé-bleu.
- Bnc6111ss, r,égétation littorale : rouge-violet.
- Végétation hygrophile : bleu.

- Les couleurs appliquées aux groupements végétaux des terres cul-
tivees apparaisseni. en pointillé; oes couleurs indiquent le degré
d'humidité des sols pcndant la périod: des oluies, à savoir :

- station sèche ou méso-xérophile : rouge.
- station d'humidité moyenne ou mésophile : jaune.
_-. station humide ou méso-hygrophile : vert.
- station très humide ou hygrophile : bleu.

b. Les trames. Les trames suivantes ont été choisies pour r:pré-
senter la densité, la structure et la dégradation :

- aplat ou gros points : état arborescent.
- ligné oblique : serré pour le matorral dégradé, plus espacé

pour le matorral très dégradé et interrompu pour la dégra-
dation d'une série probable. Etat buissonneux.

- pointillé : état herbacé.
- figuré spécial pour les daya, merja et les reboisements.
- flguré spécial pour les caractères édaphiques, qui apparais-

sent en gris.

* Cl. -f . IoNESco et Y. Suoo. Choix des couleurs pour la cartographie phyto-
écologique. (Iné( it)
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c. Les signes conventionnels. Ces signes sont en partie conformes
à cerrx proposés par H. Ga,ussnN et en partie choisis par nous
même. Ils précisent les formations dans les plages insignifiantes et
indiquent la dégradation dans les milieux cultivés.

V. Conclusions.

La cafte phyto-écologique de la région de Tanger, est un com-
plément de la carte des types de végétation et de l'occupation des
terres. Elle illustre les formations climaciques et leur dégradation,
les grandes zones bioclimatiques et les principaux facteurs écologi-
ques des milieux. Ces données ont leur importance dans une région
où I'homme a modifié profondément les paysages primitifs, car il
s'agit de savoir comment on peut établir un nouvel équilibre entre
la végétation naturelle ou transformée et les divers milieux régionaux,
qui présentent ainsi que nous I'avons vu, une potentialité végétale
étonnante, mais peu ou mal exploitée. L'utilisation à bon escient des
données écologiques fourn'es par cette carte de reconnaissance per-
mettra d'aborder les problèmes pratiques posés par la mise en val:ur
agricole, forestière ou pastorale. Un de ces problèmes, concernant
les ressources pastorales de la région, est étudié dans les chapitres
suivants.
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I. But et intérêt de la carte.

La cartographie des ressources pastorales de la région de Tanger
est la première réalisation de ce genre au Maroc *, et constitue un
exemple d'application des cartes précédentes à un problème pratique.
En effet, pour son élaboration, I'ensemble des éléments fournis par
la carte des types de végétation et de l'occupation des terres et par
la cafte phyto-écologique, est pris en considération. A partir de cette
synthèse il a été en outre nécessaire de procéder à une prospection
spéciale, de manière à recueillir des renseignements sur la richesse
fourrasère (les espèces alibiles, les fourragères productives. leurs taux
et coefficients de recouvrem3nt relatifs, etc.), sur la valeur du coeffi-
cient agro-pastoral, sur I'aptitude pastorale des différents milieux dis-
tingués et enûn sur les possibilités de leur amélioration.

Dans cet esprit, on voit que le but poursuivi n'a pas été d'aboutir
à una estimation théorique de la production ou de la charge des
parcours ou des pâturages, car ceux-ci sont actuellement si dégradés

* Un essai a cependant été tenté par nous-même dans la région de Sidi Taïbi
(T. IoNBsco 1964, Al Awamia. l7), mais sans calculer la valeur de coefiicient
agro-pastoral,
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que des calculs de rendement n'auraient gu)re de signification pra-
tique, sinon celle de confirmer ce qui est déjà connu. La réunion des
éléments contenus sur ces cartes permet de connaître les aptitudes
des différents milieux, par conséquent de sérier les urgences et d'en-
visager les améliorations pastorales en connaissance de cause. C'est
à partir de ce stade, atteint avec des méthodes aussi rigoureus3s que
possible, qu'une collaboration avec des zootechniciens et des vétéri-
naires devrait intervenir afin de réaliser les améliorations nécessaires,
susceptibles alors de donner une signification véritablement économi-
que aux pâturages. On pourra - alsls seulement - ç31çule1 la pro-
duction ou la charge de ces pâturages rénovés.

Notons par ailleurs, que des enquêtes et des cartes locales plus
détaillées et par conséquent à des échelles plus grandes pourraient
être réalisées, mais il va de soi que leur élaboration sera plus aisée
et plus rap-de puisque les données de base sont d'ores et déjà réunies.

II. La méthod'e de travaiJ.

L'observateur averti ne manque pas de constater qu'au Maroc
presque I'ens;mble des mil-eux naturels ou transformés (forêt, mator-
ral, erme, steppe, merja, culture, etc.) est soumis au pâturage. L'étude
floristique d-e ces divers milieux permet de constater néanmoins qu'il
y a très perr d'espèces fourragères dominantes ou caractéristiques sus-
ceptibles de définir un type de pâturage. Parmi les espèces alibiles
intéressantes, un grand nombre est commun à plusieurs milieux pas-

toraux, mais leur dosage diflérent - lié aux conditions écologiques
propres à chaque milieu - ne permet pas une individualisation abou-

tissant à une cartographie expressive. Ce fait essentiel déjà reconnu
par ailleurs, *, ilous a incité à mettre au point une méthode d'étude

des ressources pastorales, qui tient compte des données suivantes :

- la végétation actuelle,
- le bioclimat,
-- le type de végétation et de I'occupation des terres et I'utilisa-

tion actuelle,
- l'écologie du milieu.
- la richesse fourragère.
- l3 v3ls11r du coefiicient agro-pastoral.

L'ensemble de ces données permet de définir chaque milieu pas-

toral et d'indiquer I'utilisation souhaitée et I'amélioration possible. Nous

x M. THTAULT, 1,957.
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allons examiner sommairement chacune de ces données et justifier

leur choix.

1. La végétation actuelle.

La production fourragère de chaque milieu dépend en grande

mesure des activités humaines passées et actuelles. La connaissance
de la série climacique (Subéraie, Junipéraie, etc.) indiquée par la
carte phyto-écologique, permet grâce aux indications dynamiques (stade

de dégradation notamment), d'apprécier en fonction de la richesse four-

ragère, le; possibilités d'évolution et par conséquent d'utilisation et
d'amélioratlon futures.

2. Le bioclimat.

L'étage et Ie sous-étage bioclim4tiques, illustrés par la carte phyto-

écologique, constitu:nt des éléments importants pour la distinction des
milieux pastoraux du point de vue bioclimatique et permettent par

ailleurs de préciser les caractères ayant trait à la biologie des e;pèces
fourragères et plus spécialement aux exigences climatiques.

3. Le type de végétation et de l'occupation des terres et I'utilisation
actuelle.

Ces éléments illustrés par la carte du même nom, permettent

de procéder à un tri qui nous semble essentiel, entre ce qui a une
utilisation essentiellement pastorale (erme, engane, merja, etc.) et ce
qui a une utilisation pastorale et forestière (forêt, reboisement), ou
encore une utilisation pastorale et agricole (cultures diverses). Ce
classement tient bien entendu compte de la taille, de la densité et de
la structure de la végétation. éléments déterminants de la richesse
fourragère et de la valeur agro-pastorale. Ces éléments (pâturage sous
forêt dense ou clairo, pâturage de matorral troué ou clair, etc.) s'avè-
rent intéressants également pour I'appréciation des possibilités d'amé-
lioration (grâce à la présence eu l'absence de certaines espèces-abri),
pour illustrer les formations ferTnées protégeant les animaux contre le
soleil, le vent, etc., ou encore pour sérier les urgences d'intervention
en vue de I'amélioration des pâturages. Par aill:urs, ils fournissent
les premières indications phénologiques dont, notamment, la saison opti-
male de pâturage.

4. L'écologie du milieu.

Seule une en^quête phyto-écologique minutieuse peut mettre en
évidence I'ensemble des groupes ou des complexes écologiques de cha-
que pâturage. Cep:ndant, à l 'échelle du l/100000 cette enquête ne

77
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peut être qu'expéditive et seuls les groupes écologiques importants
sont indiqués. Parmi ceux-ci, le degré d'humidité, lié surtout au fac-
teur édaphique, est, à notre avis, le plus important et sa cartographie
est, de ce fait, nécessaire. Quant aux autres facteurs, texture du sol,
calcaire, sel, etc., indiqués par la carte phyto-écologique, ils seront
soulement mentionnés dans la description de chaque milieu pastoral.

5. La richesse forrragère.

La vaieur du coefficient agro-pastoral dépend en grande partle
du taux d'espèces alibiles par rapport aux espèces mauvaises. Le cal-
cul de ces taux a comme base les relevés et concerne plus spéciale-
ment l

- le lssquvrement total de la végétation,
- l'enssrnfle des espèces alibiles,
- les Graminées (G), Ies Légumineuses (L) et les autres alib:-

les (X),
- les fourragères procluctives (essentiellement Gramlnées :t Lé-

g.umineuses),
t - le coefficient ralatif de recouvrement (C R R) de l'ensemble
des alibiles, des Graminées, des Légumineuses et des autres alibiles,

- les espèces annuelles et les vivac3s, fourragères.

Parmi ces données, le taux d'alibiles est considéré comme étant
un bon critère d'appréciation des possibilités d'amélioration du pâtura-
ge, la limite d'amélioration étant située à 30 % (elle p:ut dans cet-
tains cas être inférieure). Quant au C R R, il entre dans le calcul du
coefiicient agro-pastoral ou valeur pastorale.

6. La valeur pastorale (V.p.) ou coefficient agro-pastoral (V.c.a.p.)

ou valeur agronomique.

Cette valeur a été calculée d'après la méthode de M. De

Vnres (1949, 54, 57). Cette méthode utilisée en France par

R. DBrpEcH (1960), J. Porssoxrr (1965), P. Dacnr et J. Potsso-

NEr (1965), en Allemagne par E. Krnpp, etc., consiste à donner à

chaque type de pâturage une not3 qui tient compte de l'indice spéci

fique (valeur fourragère relative) et de leurs coefficients relatifs de

r:ecouvrement (C R R). Les indic:s spécifiques (Is) attribués à chaque

espèce varient de 0 à 15 (voir plus loin). Ces valeurs ont bien entendu
une certaine subjectivité, mais leur application à l'intérieur d'une

même région p3rmet d'aboutir à des ccmparalsons fort intéressantes

entre les divers milieux pastoraux. Pour obtenir la valeur pastorale

de chaque pâturage, on pondère le coefiic.ent relatif de recouvrement
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(C R R) d:s diverses espèces (obtenu après échantillonage sur le ter-
rain) par les indices spécifiques de chaque espèce, La somme des
C R R ainsi pondérés (somme Is.CRR), exprimée par rapport à une
valeur maximale de 500 (le meilleur pâturage constitué d'espèces four-
ragères à Is : 5 et à CRR : 100) est ramenée à 100 et correspond
à la valeur agronomique de la flore du point de vue de sa valeur
fourregère, ou à la valeur du coelficient agro-pastoral, ou encore à la
valeur pastorale.

Exemple de calcul : station rf 59/13/07166; matorral clair de
la série de I'Oléastre-Lentisque ; milieu à sol moyennement humide,
argileux ; étage : subhumide à hiver chaud.

a. Composition floristique.

Catégories

Graminées

Anthoxanthum odoratum
Vulpia alopecuros
Dactylis glomerata
Lolium multiflorum
Gastridium ventricosum
Briza maxima
Brachypodium distachyum
Hyparrhenia hirta

Légumineuses

Trifolium campestre
Trifolium angustifolium
Trifolium scabrum
Calycotome interrnedia

Autres alibiles

Chamaerops humilis
Teucrium fruticans
Linum tenue
Plantago lagopus
Plantago coronopus
Halimium halimifolium

I s  C R R  I s .  C R R

15,5

Tota l :
Non alibiles : 15 Vo

b. Valeur du coefilcient agro-pastoral

r1,25
46,75
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Le classement des pâturages en fonction de cette valeur peut être
fait en adoptant l'échelle ci-dessous élaborée de manière à permettre unc
représentation cartographique expressive.

Classe Sous-classe

I  (  0  à  2 0 V o )

Faible

II (20 à 4o Vo)

Médiocre

III (40 à 6O Vo)

Moyenne

IV (60 ù 8t Vo)

Bonne

v (80 à r0o %)
très bonne

il
II
il
II

1  0 à  5
2  5 à  1 0
3 1 0 à  1 5
4 1 5 à  2 0

1 2 0 à  2 5
2 2 5 à  3 0
3 3 0 à  3 5
4 3 5 à  4 0

1 4 0 à  4 5
2 4 5 à  5 0
3 5 0 à  5 5
4 5 5 à  6 0

1 6 0 à  6 5
2 6 5 à  7 0
3 7 0 à  7 5
4 7 5 à  8 0

1 8 0 à  8 5
2 8 5 à  9 0
3 9 0 à  9 5
4 9 5 à 1 0 0

IV
IV
IV
IV

v
V
v
v

ilI
III
III
III

III.: Les ressources pasforales de la r,égion.

Abréviations. G : Graminées. L : Légumineuses. X : autres
alibiles. FP - fourragères productives. C R R - Coefticient relatif de
recouvrement. R : recouvrement total de la végétation. V.c.a.p. ou
V.p. : Valeur du coofficient agro-pastoral ou valeur pastorale (les
chiffres indiqrrés sont des valeurs moyennes). M : sol moyennement
humide. MH : sol humide. H : sol très humide. ps - psammophyte.
ca : calcarophyte. t : thermophyte. a - argilophyte. ac : acidiphile.
ha - halophyte. Hd - hygrophyte.

1. Description des milieux pastoraux en fonction delavégétation actuelle.

A. Série du Genévrier rouge (.luniperus phoenicea). Junipéraie.

Etage bioclimatique: subhumide à hiver chaud.

T1,pe de végétation: matorral troué moyen; erme buissonneux.

Utilisation actuelle : pastorale (hiver-printemps), cueillette, reboise-
ment.
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Ecologie: milieux à sols moyennement humides, sur substratum sa-
bleux ou rocheux. Complexes écologiques à base de psammophytes, cal-
caroohytes, thermophytes, humicoles.

Richesse fourragère.' R : 90 Vo . Alibiles : 50 Vo, dont 15 Vo G,
15 %. L, et 20 % X. 

'llaux 
faible de FP (30 %). C R R des alibiles :

45 7o, dont 30 Vo Xet 15 % G. Annuelles:66 % du taux d'alibiles.

G: Lolium rigidum, Vulpia alopecuros ; L: Scorpiurus sulcata, Tri-

lolium campestre, T. scabrum, Lotus arennrius ; X : Planîago coronopus,'
Rumex bucephalophorus i

V.c.a.p.: faible, classe I2 dans le matorral et I3 dans I 'erme buis-
sonneux. Cetre va-leur est à base de X et G et à dominance d'an-
nuelles. La valeur des FP est inférieure à 50 % de la V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible : la Junipéraie lit-
torale est en voie de disparition et occupe actuellement des surfaces
très restreintes. Son maintien ne semble possible que par une mise
en défens prolongée, ce qui manque d'intérêt économique étant donné
sa dégradation. Des reboisements ont été effectués et constitueraient
probablement la meilleure utilisation future. Le pâturage est de faible
valeur ; il a une richesse en aiibiles assez faible (taux inférieur à 3O %),
à dominance d'annuelles de faible production. Une amélioration
pourrait être tentée par la mise en défens, l'élimination des refus et
le maintien des espèces-abri. La culture d'espèces fourragères (asso-
ciation à graminées dominantes et légumineuses) peut donner de bons
résultats, en dehors des zones rocheuses bien entendu.

B. Série du Thuya de Berbérie (Tetraclinis articulata). Callitriaie.

Etage bioclimatique: transition subhumide - semi-aride à hiver
tempéré.

Type de végétation: maf-orral élevé clair.

(ltilisation actr.rclle : forestière et pastorale (printemps-début de
l'été).

Ecologie: milieux à sols moyennement humides sur substratum
rocheux. Complexes écologiques à base de thermophytes, psammophytes
et argilophytes.

Richesse forragère.'R : 80 %. Alibiles; 45 Vo, dont t0 Vo G,
10 % L et 25 % X. Le taux de FP est très faible, 20 %.
C R R des alibiles : 4O 7o, dont 10 % G, 5 Vo L et 25 Vo X. Nette
dominance des annuelles.
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G : Hyparrhenia ltirta, Oryzopsis miliacea; L: Ornithopus com-
pressu,t, Lotus arenarius, Vicia saliva.

V.c.a.p.: faible, classe 12; cette valeur eit à base de X et de
G, et à dominance d'annuelles ; la valeur des FP est de 60 % de la
V.c.e.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible : la Callitriaie régio-
nale est une conversion naturelle de la Subérai: et occupe des sur-
faces très restreintes. La vocation naturelle de ce milieu est fores-
tière et son maintien est souhaitable. Aussi, la pratique du pâturage
pourrait tout au plus être organisée de manière à ne pas entraver
le développement de la forêt. Aucune autre amélioration pastorale
ne serait à envisager.

C. Série de !'Oléastre-Lentisque. (Olea europaea et Pistqcia lentiscus).

Etage bioclimatique: subhumide à hiver chaud à tempéré.

Type de végétation: forêt, matorral moyen troué à clair, erme
buissonneux et typique.

Utilisation actuelle : pastorale (hiver-été), cueillette, marabout.

Ecologie: milieux à sols moyennement humides. Complexes éco-
logiques à base de calcarophytes, argilophytes, thermophytes, psam-
mophytes.

Types pastoraux à distinguer :

a. Les forêts maraboutiques ou autres.

Ces formations ont une valeur pastorale très faible (légèrement
plus uande lorsqu'ellei se trouvent situées dans des zones de culture),
mais servent d'abri aux animaux ; souvent, les scurces assez fréquen-
tes sont aménagées en abreuvoirs.

b. Les matorrals troués.

Richesse fourragère:  R :  95 à 100%. Al ib i les:  65/o,  dont
25 % G, 20 % L et 2O % X. Le taux de FP ert moyen, 45 Vo.

C R R des alib:les : 75 ')b, dont 15 % G, 15 % L et 45 7o X:

Nette dominanc: des annuelles : 75 Vo.

G: Hyparrhenla hirta, Anthoxqnthum odoratum, Gastridium ven-
tricosum, Lolium rigidum, Briza maxima, Vulpia alopecuros, Dactylis
glomeratq, Brachtpodium distachyum, etc.

L: Scorpiurus sulcata, Trilolium scabrum, T. angustifolium, T.
glomeratum, T. ccmpestre, T. arvense, Medicago sp.
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X: Plantago lagopus, P. coronopu.t, etc.

V.c.a.p": faible, classe I2 pour les pâturages de vil lage et I3
et même I 4 pour les pâturages plus éloignés. Cette valeur est à
base de X et L et à dominance d'annuelles. La valeur des FP représente
ê9. n a" ta v.c.a.p.

Aptinde et ctméIioration pa,storale possible : Le taux de FP
et leur importance dans la V.c.a.p. prouvent qu: ce pâtura-ee est
non néeligeable et que son amélioration pourrait être envisagée :
éclaircissage du matorral (sans toutefois augmenter les risques d'érosion),
mise en défens, fauchage cles refus, plantation ou semis d'espèces
fourragères spontanées (surtout), pratique du pâturage tournant, etc.
Néanmoins d'autres utilisations peuvent être envisagées : I'arboriculture,
le rehoisem;nt. Aussi, une expérimentation et une étude économique
semt lent nécessaires avant toute option.

c. Les matorrals clairs.

Richesse fourragère: R : 90 à 95 %. Alibiles : 50 Vo, dont
20 % G, 15 % L et 15 % X. L,e taux de FP est moyen 35 %.
C R R des aliblles : 8O %, dont 25 % G, 25 % L et 30 Vo X;
ces taux diminuent dans les natorrals cultivés et les pâturages de
village malgré I'augmentation du taux d'alibiles qui peut atteindre
65 %. Le taux d'annuelles est important, 7 5 /o.

G : outre les espèces indiquées pour les matorrals troués, on
note : Agrostis salmantica, Cynodon dactylon, Vulpia geniculata,
Cynosurus echinatus, Phalaris paradoxa, etc.

L: Ornithopus compressus, Trifolium stellatum, Scorpiurus ver-
miculata, Medicago ciliaris, M. turbinata, Trifolium resupinatum, T.
.subterraneum, Antltyllis tetraphylla, etc.

X: Rumex bucephalophorus, etc.

V.c.a.p. : faible, classe | 2 pour les matorrals cultivés ou les
pâturages de village et I 3 à I 4 pour les matorrals plus éloignés.
Cette valeur est à base surtout de L et G et à dominance d'annuelles.
Le taux de FP atteint 85 % de la V.c.a.p.

Aptitwde et amélioration pastorale possible : analogue au type
précédent.

d. Les ermes buissonneux.

Richesse fourragère: R : 90 à 95 %. Alibiles : 55 /o, dont
20% G,20% L  e t  L5Vo  X ,  ma is  ce  t aux  peu t  a t t e i nd re  1OVo .
Le taux cle FP est faible, 40 %. CRR des alibiies : 70 %,
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dont 30 % G, ?5 % L et 15 70 X, ma:s ce taux
30 %. Les annuelles représentent 8O % du taux

G, L et X: à peu près les mêmes que dans

peut descendre à
d'alibiles.

le cas

V.c.a.p. : faible, classe I 2 à I3 pour les pâturages
et 14 à II 1 pour les ermes plus éloignés. Cette valeur
à base de L et G et à dominance d'annuelles. Le taux de
8O % de la V.c.a.p.

précédent.

de village
est surtout
FP atteint

Aptitude et umélioration pastorale possible: L'erme buissonneux
est un meilleur pâturaga que les types précédents. Néanmoins, son
amélioration et son utilisation posent à peu près les mêmes pro-
blèmes.

e. Les ermes typiques.

Richesse fcurragère:  R:95 à 100 %. Al ib i les :  45 /o,  dont  1O%
G, lO % L et 25 % X. Le taux de FP est faible, 20 %. C R R
des alibiles : 70 %, dont 20 7o G, 40 % L et lO Vo X. Les annuelles
dominent nettement et représentent 85 % du taux d'alibiles.

G: composltion analogue aux types précédents.

L: abondance surtout de Medicago, Hedysarum, Trilolium.

X: composition analogue aux types précédents.

V.c.a.p.: médiocre, classe II 1 ; cette valeur est à base surtout
de L et à dominance d'annuelles. La valeur des FP atteint 95 Vo
de la V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible: Malgré le faible taux
d'alibiles, les erm:s typiques constituent les meilleurs pâturages de la
série de I'Oléastre-Lentisque. Aussi nous semble-t-il que ces forma-
tions doivent être réservées exclusivement au pâturage. Ceci est justi-

frê par ailleurs par leur situation à proximité des villages et par
les grandes possib-lités forestières des autres formations. Mais ces
pâturages actuellement assez dégradés devront faire l'objet d'amélio-
rations, notamment par la mise en défens et la pratique du pâturage

tournant, le fauchage des refus et probablement par le semis ou la
plantation d'espèces indigènes, la fumure, etc. La culture d'espèccs
fourragères et I'arboriculture seraient également possibles, mais d'au-
tres milieux pouvnnt êtro utilisés dans ce but ne manquent pas dans
la région.

f. Les cultures.

La valeur pastorale de-" diverses espèces adventices des cultures

ou pionnières des jachères mortes annuelles, est très faible, classe I 1,
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à dominance d'annuelle; et surtout de légumineuses. La culture
d'espèces fourragères semble être une des meilleures utilisations de
ces milieux ; c:ci a bien entendu une grande importance dans une
région où l'élevage peut et doit avoir une place primordiale dans
l'économie agricole.

g. Conclusions.

Loaugmentation de la V.c.a.p. proportionnellement à la diminu-
tion du couvert ligneux, montre que les pâturages de Ia série de
I'Oléastre-Lentisque semblent s'améliorer au fur et à mesure que la
dégradation s'accentue. Les légumineuses prennent de I'importance au
détrirnent des autres alibiles et surtout des graminées. Aussi, I'amé-
lioration pastorale de ces milieux devra tenir compte de la nécessité
de diminuer la densité du couvert ligneux, sans toutefois nuire à la
protection du sol contre l'érosion. En ce qui concerne I'aptitude
future de ces milieux, il semble qu'en dessous d'une valeur pas-

torale inférieure à la classe I 3, d'autres spécu'ations que le pâturage,

telles que I'arboriculture, le reboisement, pourraient être envisagé:s,
sous réserve tout:fois d'une étude économique. Notons par ailleurs
qu'une expérimentation pastorale préalable est indispensable avant
I'application à grande échelle des quelques solutions d'amélioration
rnentionnées plus haut.

D. Série du ChêneJiège (Quercus suber). Subéraie.

Etage de végétation: hurnide et subhumide à hivers chauds à
tempérés.

Type de végétation: forêt, matorral, erme.

Utilisation actuelle: forestière (forêts naturelles, reboisements),
cueillette, pâlurages (automne - été).

Ecologie: milieux à sols moyennement humides, sur substratum
sablo-argileux ou sableux siliceux, surplombant des formations ro-
cheuses siliceuses et même calcaires. Complexes écologiques à base
de psammophytes et d'acidiphiles.

Plusieurs types pastoraux sont à distinguer:

a. Les forêts claires.

Richesse fourragère: R - 80 %. Alibiles : 55 Vo, dont 2O % G,
15 % L et 20 % X. Le taux de FP est faible, 35 %. C R R
des alib,les : 45 %, dont 20 % G, 5 tb L et 20 Vo X. Les annuelles
représentent 6O % du taux d'alibiles.
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G: Anthoxanthum odoratum, Agrostis salmantica, A. elegans,
Hyparrhenia hirta, Briza maxima, B. minot, Holcus lanatus, Vulpia
alopecuros, V. myuros, Dactylis glomerata, Gaudinia fragilis, Koele-
ria phleoides, Trisetaria pannicea, etc.

L: Ornithopus compressus, O. isthmocarpus, O. pinnatus, Trifo-
lium stellatum, T. cherleri, T. angustilolium, T. arvense, T. campestre,
etc.

X: Rumex bucephalophorus, etc.

V.c.a.p.: faible, classe I2, à base de graminées et d'annuelles.
La valeur des FP représente 85 % de Ia V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible : La forêt de Chêne-
liège devrait être maintenue et dans ce but il serait souhaitable d'assurer
sa régénération. Le pâturage serait à maintenir tel quel et à n'interdire
oue s'il y a des risq'.res compromettant la régénération du Chêne-
liège. Aucune amélioration pastorale n'est à envisager.

b. Les matorrals denses.

f)eux types sont à distinguer :

+ Les matorrals denses à Erica et Cistes.

Richesse fourragères: R: B0 %. Alibiles: 60 Vo, dont 15 % G,
I0% L  e t  35% X.  Le  taux  de  FP es t  fa ib le ,  25%.  CRR des
alibiles : 4A Vo, dont 5 % G, 5 /o L et 30 % X. Les annuelles repré-
sentent 4O /o du. taux d'alibiles.

G, L et X: composition à peu près anrlogue au type précédent.

V.c.a.p.: faible, classe 11, à base de G et X et à dominance
d'annuelles et de vivacos. Les FP représentent 60 % de la V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible : Ce type de ma-
torral n'a pratiquement pas d'importance pastorale. Si la regénération
du Chêne-liège était compromise, il serait souha:table de reboiser.

f. Les matorrals denses à Lentisquà, Doum.

Richesse lourragère : R: 90 à 95 %. Alibiles : 5O Vo, dont
15 Vo G, lO % L et 25 % X. Le taux de FP est faible, 25 %,
C R R  d e s  a l i b i l e s  : 7 5 7 o ,  d o n t  I O %  G ,  I Ù V o  L  e t  5 5 %  X .
Les annuelles représentent 70 % du taux d'alibiles.

G: outre les espèces citées pour la forêt, on note: Lolium
rigidum, L. multillorum ;
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L : on note en plus : Scorpiurus sulcata, Trilolium tomentosum,
T. repens, Vicia sativa;

V.c.a.p.: faible, classe 12, à base de G et X et à dominance
d'annuelles. La valeur des FP représente 50 % de la V.c.a.p.

Aptitutle et amélioration pastorale pos,sible: Ces pâturages ont une
valeur pastorale a!sez faiblc pour envisager leur amélioration. La
meilleure utilisation serait donc la forêt (reboisement) ou I'arboricul-
ture.

c. Les matorrals troués à Cistes, Erica, Pistacia, Doum.

Richesse fourragèrc.: R:80 à 95 Vo. Alibiles : 55 %, dont
15% G,  1A% L e t  30% X.  Le  taux  de  FP es t  fa ib le ,  25%'
C R R  d e s  a l i b i l e s  :  6 5 % ,  d o n t  2 5 %  G ,  l 0 %  L  e t  3 0 %  X .
Les annuelles représentent 65 % du taux d'alibiles. Composition
en G,L et X analogue aux types précédents.

V.c.a.p.: faible, classe I2, à base de Graminées et à dominance
d'annnelles. La valeur des FP représente 7O % de la V.c'a'p.

Aptitude et améIioration pastorale possible: La diminution de
la densité du matorral provoque I'augmentation d: la V'c'a'p., mais
pas d'une manière suffisante pour qu'on puisse envisager une utilisation
exclusivement pastorale, Ainsi, l'utilisation future devrait s'orienter
vers I'arboriculture ou la forêt (reboisement).

d. Les matorrals clairs.

Deux types sont à distinguer :

*. Les matorrals clairs à Cistes, Erica.

Richesse fou.ruagère: R:80 à 85 %. Alibiles : 55 %, dont
75 ol, G, 10 % L et 30 Vo X. Le taux de FP est faible, 27 %'
C R R  d e s  a l i b i l e s  : 5 0 % ,  d o n t  l 5 7 o  G ,  5 %  L  e t  3 0 %  X .
Composition en G, L et X analogue aux types précédents.

V.c.a.p.: faible, classe 12, à base de G et X et à dominance
d'annuelles.

Aptitude et amélioration pastorale possible : Mêmes recomman-
dations que pour le cas précédent.

*. Les matorrals clairs à Lentisque, Doum.

Richesse fourragère: R - 85 à 95 %. Taux d'alibiles : 45%,
dont 15 % G, l0 % L et 20 % X. Le taux de FP est faible,
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25Vo.  CRR des  a l ib i les  :  65 /o ,  dont  30% G,  5% L  e t
30 % X. Les annuelles représentent 77 % du taux d'alibiles.

Composition en G. L et X : analogue aux types précédents.

V.c.a,p.: faible, classe I3, à base de G et à dominance d'an-
nuelles. La valeur des FP représente 65 /o de la V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible: Mêmes recomman-
dations que pour le cas précédent.

e. Les ermes buissonneux.

Richesse lourragère: R: 85 à 95%. Alibiles : 6O%, dont 15% G,
15 Vo L et 30 7o X. Ce taLrx peut atteindre 70 % dans les milieux
plus hygrophiles. Le taux de FP est assez faible, 307o, mais peut
atteindre 5O /o dans les milieux plus humides. Le C R R des alibiles
peut varier de 35 à 85 ,7o, dont 15 à 45 % G, lO à 20% L et 10 à
20 % X. I-es annueiles représentent 70 à 90 % du taux d'alibiles.

Composition en G, L et X, analogue aux types précédents.

V.c.a.p.: faible, classe I 2 à 13. Cette valeur est à base de
Gramin-ées et d'annuelles. La valeur des FP représente 80 à 95 %
de la V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible : Ces milieux ont
une valeur pastorale assez faible en raison du surpâturage. Néan-
moins, le taux élevé de FP prouve qu'une amélioration pastorale
peut être envisagée. Une expérimentation basée sur la mise en
défens. fauchage cles refus, fumure. la pratique du pâturage tournant,
etc. semble nécessaire.

f. Les ermes typiques

Richesse fourragère: R - 80 %. Alibiles: 45 /o, dont 70 % G,
25 % L et IO Vo X. Le taux de FP est assez faible, 35 %.
C R R  d e s  a l i b i l e s : 3 0 % ,  d o n t  5 %  G ,  1 5 %  L  e t  l O V o  X .  L e s
annuelles représentent 7O % du taux d'alibiles.

Composition en G, L et X: analogue aux types précédents.

V.c.a.p. : faible, classe I 3 (en raison du surpâturage), à base
de G et L et d'annuelles. La valeur des FP représente 75 % de la
V.c.a.p.

Aptitude et eméliorqtion pastorale possible: Mêmes recommanda-
tions que pour le cas précédent.
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-e. Les cultures.

La végétation, spontanée dans les cultures et pionnière dans les ja-
chères mortes annuelles, a un: valeur pastorale faible, 12 à 13, mais
non négligeable. Ces zonei pourraient être reconvert:es en pâturages.
Néanmoins, I'arboriculture et la culture d'espèces fourragères (domi-
nance de Graminées et Légumineuses) peuvent être également envisa-
gées-

h. Conclusions.

Les milieux rle la série du Chêne-liège constituent en général de
faibles pâturages, à base de Graminées et d'annuellei, dont la valeur
pastorale augmente au fur et à mesuri que les formations s'appau-
vr:ssent en éléments ligneux et surtout en Cistes, Erica, Callune.
Toutefois, à I'exception des ermes, il ne semble pas qu'il faille,
au moins dans I'immédiat, modilier la vocation naturelle des milieux,
qui est la forêt. L'arboriculture pourrait également être envisagée.
L'expérim:ntation pastorale ne concernerait donc que les formations
à dominance d'herbacées.

E. Série du Chêne kermès (Quercus coccifera). Cocciféraic.

Type de végétation : matorrals moyens denses et troués.

Utilisation actuelle: pastorale (automne-été). cueill;tte.

Suivant l'étage bioclimatique, on peut distinguer :

a. Les matorrals de l'étage humide à hiver chaud ; deux types pas-
toraux :

f. l,es matorrals denses.

Ecologie: milieux à sols moyennement humides sur substratum
rochenx. Complexes écologiques à base de thermophytes, psammo-
phytes.

Richesse fourragère : R: 80%. Alrbiles: 50'/o, dont 5 % G,
15% L  e t  3O% X .  Le  taux  de  FP  es t  f a i b l e ,  20%.  CRR des
alibiles : 40/c, dont 5 % G, lo/r, L et 25 % X. Le taux de v^vac:s
est légèrement supérieur à celui d'annuelles.

G : espèces à faible Is: Briza, Gastridium, Vulpia.

L : quelques Vicia, Ornithopus, Trifolium.

X: dominance de non F.P.

V.c.a.p.: faible, classe I1, à base de X et L, et à dominance
de vivacçs, I,a valeur des FP est de 6O % de la V.c.a.p.
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Aptitude et amélioration pastorale possible : Ces milieux à V.c.a.p.
presque insignifiante devraient être réservés à la forêt (reboisement).

f. Les matorrals troués.

Ecologie : rnilieux à sols plus humides que les précédents.

Richesse fourragère..R - 8O Vo. Alibiles: 50 Vo, dont 5 Vo G,
20% L  e t  25%,  X .  Le  taux  de  FP  es t  f a i b l e ,  2S%.  CRR
dss alibiles : 70:/a, dont 1A % G, 5 % L et 55 % X. Le raux
d'annuelles représente 65 % du taux d'alibiles.

G, L et X, de faible Is : Avena, Hordeum, Lotus, Vicia,
Iunats bulonius, etc.

V.c.a.p.: faible, classe 12, à base de X et L et à dominance
d'annuelles. La valeur des FP représertte 35 % de la V.c.a.p.

Aptitude et qmélioration pastorale possible: Mêmes recomman-
dations que pour le type précédent.

b. Les matorrals de l'étage subhumide à hiver chaud ; deux types
pastoraux :

f. Les matorrals denses.

Ecologie: milieux à sols moyennement humides sur substratum
rocheux ensablé. Complexes écologiques à base de psammophytes et
de thermophytes.

Richesse fouryagère.: R - 95 %. Alibiles: 50 7o, dont l5 % G.
1 0 %  L  e t  2 5 %  X .  L e  t a u x  d e  F P  e s t  f a i b l e ,  2 5 % . C R R
des alibiles : 5tJ c/o, dont lO % G. 5 % L et 35 % X. Le taux
d'annuelles représente 55 I' du taux d'alibiles.

Composition en G. L et X, analogue aux types précédents, avec
abondance de Hyparrhenia hirta, Dactylis glomerata.

V.c.a.p.: faible, classe 12, à base de G et X et à dominance
de vivaces. La valeur des FP représente 65 /c de la V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible: mêmes recommanda-
tions que pour les types précédents.

f. Les matorrals troués.

Ecologie: Analogue au type précédent.

Richesse lourragère i R: 75 %. Allbiles: 50 %, dont 15 % G,
5 %  L  e t  3 0 %  X .  L e  t a u x  d e  F P  e s t  f a i b l e ,  2 O % . C R R  d e s
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alibiles. 70 % dant 5 ck G. 5 % L et 6O % X. Taux de vivaces
à peu près égal à celui d?annuelles. G, L et X, composition analogue
aux tvpes précédents.

V.c.a.p.: faible, classe 12, à base de G et X et à dominance
d'annuelles. Le taux de FP représente 15 % de la V.c.a.p'

Aptitude et amélioration pastorale possible: Mêmes recommanda-
trons que pour les types précédents.

c. Conclusions.

Les matorrals de la série du Chêne kermès constituent de très
faibles pâturages, à taux et valeur des FP en dessous des possibilités

d'amélioration. Seul le reboisement serait donc à envisager.

F. Série du Chêne nain (Quercus lusilanica). Fruticosaie.

Etage bioclimatique: humide à hivers chauds et chauds-tempérés.

Type de végétation: matorral moyen et bas, dense, troué ou clair.

Utilisation actuelle: pastorale (hiver - été), cue-llette.

Ecologie: Milieux à sols humides, sur substratum rocheux re-
couvert de formations sablo-argileuses. Complexes écologiques à base
de psammophyi3s, acidiphiles et thermophytes.

Richesse louruagère : R : 75 à 90 /o. Alibiles : 5O/o, dont
15% G, 5% I .  e t  3O% X. Le taux de FP est  fa ib le,  ZAVo.
CRR des  a l i b i l es  :  25  à  607o ,  don t  5% G,  4  à  5% L ,  e t
15 à 50 % X (les plus grands taux étant dans les matorrals clairs).
Taux d'annuelles et de vivaces à peu près égaux.

G: Anthoxanthum odoratum, Agrostis salmantica, Gaudinia fra'
gilis, Briza maxima, B. minor, Vulpia alopecuros.

L: Ornithopu,s isthmocarpus, 0. compressus, Trifolium scabrum,
T. angustifolittm, T. subterruneum, T. arvense, Vicia sativa, etc.

X: Plantago coronopus, Junctrs bufonius, etc.

V.c.a.p.: faible, classe I1, à base de X et G et à taux à peu près

égal de vivaces et d'annuelles. Le taux de FP représente 3O % de
la V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible: Ces matorrals cons-

iituent d:s pâturages insignifiants ; I'utilisation à suggérer serait la

forêt (reboisements).
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G. Sérje du Chêne zène (Quercus canariensis). Zénaie.

Etage bioclimatique: humide à hivers chauds et chauds-tempérés.

Type de végétation: forêt (ripisilve), matorral.

Utilisation actuelle: forestière et pastorale (printemps - automne).

Ecologie: Milieux à sols moyennement humides à très humides
(dans la ripisilve).

Richesse lourragère:  R:50 à 70%. Al ibr les :  45 %, dont
l0 Eo G, lO % L et 25 Eo X. Le taux de FP est faible, 20 %.
C R R  d e s  a l i b i l e s : 4 5 o 7 b ,  d o n t  5 %  G ,  5 %  L  e t  3 5 V o  X .  L e
taux d'annuelles est très faible. 30 %.

L : divers Trifoliurn.

V.c.a.p.: faible, classe I l, à base de X et à taux d'annuelles
à peu près égal à celui de vivaces. Le taux de FP représente
moins de 2O% de la Y.c.a.p.

Aptitude et améli.oration pastorale possible: Ces milieux ont
une valeur pastorale insignifiante ; néanmoins, le couvert végétal sert
d'abri atrx animaux. Par ailleurs, I'importance de I'existence de l'eau
dans ces zones n'est pas à souligner. L'utilisation actuelle de ces
milieux serait donc à maintenir.

H. Série du Chêne tauz-n (Quercus pyrenarcc). Tauzinière.

Etage bioclim.atique: humide à hiver tempéré.

Type de végétation: matorral.
(ltilisation actuelle: forestière, cueillette, pastorale (printemps-

été\.

Ecologie : Milieux à sols humides, sur substratum rocheux sili-
ceux. Complexes écologiques à base de psammophytes, thermophytes,
acidiphiles.

Richesse fourragère: R::90%. Alibiles: 50'/o, dont 15 Vo G,
5% L et  30% X.  L,e taux de FP est  fa ib le,  2O%. CRR des
alibiles : 80 %, dont 15 % G, 5 % L et 6O %o X. Les annuelles
dominent nettement.

V.c.a.p. :  fa ib le,  c lasse I1 à 12,  à base de G et  X,  et  à domi-
nance d'annuelles.

G :
mantica.
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Aptitude et onxélioration pastorale
pastorale insignifiante, occupent des
maintien drr matorral et la conduite
à conseiller.

possible: Ces mil;eux à valeur
surfaces très r-'streintes. Le

vers un état forestier seraient

I. La végétation littorale.

litage bioctimatique: subhumide à hiver chaud.

T -vpe tte végétation : erme littoral sur sable, matorral écorché

sur rochers et engane à I'embouchure des oueds.

IJtil'sation actuelle: cueillette et pastorale (printemps).

Deux types pastoraux sont à distinguer :

a. La végétation des sables et des rochers (ermes et matorrals).

Eccl4ie: Milieux à sols moyennement humides. Complexes
écologiques à base de psammo-calcarophytes, thermophytes.

Ricltesse fourragère : insignifiante.

V.c.tt.p. : insignifiante.

Aptitude er amélioration pastorale possible : Pas d'amélioration
pastorale à envisager. Utilisation à envisager : fixation des sables
(reboisement) et mise en défens du matorral écorché.

b. Les enganes.

Ecologie: milieux à sols très humides et salés. Complexes éco-

logiques à base d'halophytes, psammophytes, argilophytes'

.Richesse fourragère: R : 40 à 70 % (ce dernier taux pour

les enganes moins salées). Alibiles : 5O /o, dont 25 % G et 25 % X

pour les enganes salées et  6OVo, dont  15 Vo G,30% L'  et  15% X
pour les enganes moins salées. Le taux de FP est rpspectivement
de 25 et de 45 ol,. C R R des alibiles : 15 % et 7O %, dont 4O Vo G,

ZA % L et 10 % X (pour les enganes moins salé:s). Les taux d'an-
nuelles sont respectivement de l0 % et de 8O7o.

G: Polypogon maritimum, Lolium multiflorum.

L: Medicago ciliqris, Trilolium tomentosum, T. campestre, T'.

stellatum.

X: Atriplex halimtts.

V. c.a.p.. 'faible, classes I 1 à I3 pour les enganes moins salées.
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Pour ces dernières, cette valeur est à base de léguvrineuses et d'an-
nuelles. La valeur des FP représente 95 % de la V.c.a.p.

Aptitude. et amélioration pastorale possible: seule une expéri-
mentation pourrait renseigner sur I'utilisation et I'amélioration de ces
milieux.

J. Les merja et les daya.

Etage bioclimatique : subhumide.
Type de végétation: formations hygrophiles.
Utilisation actuelle: pastorale (printemps-été).
Ecologie: Milieux à sols très humides. Complexes éc,.llog,.lues

à base d'hygrophytes et d'hydrophytes.

Deux catégories peuvent être distinguées :

a. Daya, merja à eau plus ou moins salée.

Richesse lourragère : R : 60 à 70 %. Alibiles : 45 à 55 %,
dont 20 % G, 5 à 15 % L et 20 % X. Le taux de Fp varie de
25 à 35%. Le CRR des alibiles varie de 40 à 70 7o, dont 15 à
4O Vo G, 10 % L et 15 à 20 % X. Le taux d'annuelles atteint
8 5  % .

G: Lolium multiflorum, Gastridium ventricosum, Gtyceria flui-
tans, Polygopon monspeliensis, Panicum repens, Oryzopsis miliacea,
etc.

L: Lotus parviflonts, T'rifolium repens, T. glomeratum, T. resu-
pinatttm. T. isthmocarpum, etc.

V.c.a.p.: faible, classe I2 à 13, à base de graminées et légu-
mineuses et à dominance d'annuelles. Les FP représentent 75 à
9A % de la V.c.a.p.

Aptitude et améIiorqtion pastorale possible: Expérimentation
préalable nécessaire.

b. Daya, merja non salées.
Richesse fourragère: R: IOO%. Al ibi l :s:  70%, dont 2O7o G,

30% L et 2O/r,  X. Taux de FP: 5Oo/o. Le CRR des al ibi les
est de 80 Vo, dont 35 % G, 35 % L et 10 % X. Les annuelles
représentent 95 /o dv, taux d'alibiles.

G: Cynodon dactylon, Loliuwt multiflorum, Phalaris canariensis,
Vulpio alopecuros, Agrostis elegans, Panicum repens,
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L : Scorpiurus sulcata, Melilotus sulcala, Trilolium tomentosunx,
T. cûmpestre, T. isthmocarpum, T. subterraneum, T. resupinatum,
Lotus palustris, Medicago sp., etc.

V.c.a.p. : médiocre, classe II 1, à base de graminées et légu-
mineuses et à dominance d'annuelles. Les FP représentent 90 %
de la V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible : Ces milieux cons-
tituent pour la région d'assez bons pâturages. Leur amélioration néces-
site bien entendu une expérimentation préalable.

c. D'autres merja et daya plus ou moins marécageuses existent égale-
ment clans la région ; leur valeur pastorale est insignifiante et bien
entendu leur amélioration nécessite outre les possibilités de drainage,
une expérimentatiôn préalable.

K. Les ermes hygrophiles.

Etage bioclimatique : subhumide.

Type de végétatictn: herbacée (erme).

Utilisation actuelle: pastorale (hiver-début de l'été).

Ecologie: Milieux à sols très humides sur substratum sableux
ou argileux. Complexes écologiques à base d'argilophytes, psammo-
phytes.

Plusieurs types pastoraux:

a. Ermes sur sable.

Richesse fourragère: R : 95%. Alibiles: 60 c/c, dont 20% G,
lOVo L et  30 % X.  Le taux de FP est  fa ib le,  3O%. CRR des
alibiles : 8O %, dont 55 7o G, 5 7'" L et 20 % X. Le taux d'annuelles
est srrpérieur à 95 i( .

' G : Anthoxanthum odoratum, Cynodon dactylon, Lolium rigï
dum, etc.

L i Lotus arenarius, L. parvillorus, L. hispidus, Trilolium glo-
meratum, T. resupinatum, Vicia sativa, Medicago sp., etc.

X: Plantago coronopus, P. lagopus, Rumex bucephalophorus, etc.

V.c.a.p.: médiocre, classe lI 2, à base surtout de graminées et
à dominance d'annuelles. La valeur des FP atteint 75 Vo de la
V.c.a.p.
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Aptitude et amélioretion pastorale possible: Assez bons pâturages
pour la région, leur amélioration devrait être envisagée en urgence :
mise en défens, fauchag: des refus, fumure, semis ou plantation
d'espèces fourragères spontanées, pratique du pâturage tournanr, erc.

b. Ermes sur argile.

Richesse fourragère:  R:80 %. Al ib i les:  45 /o,  dont  15% C,
15% L  e t  15% X .  Le  taux  de  FP  es t  f a i b l e ,  30%.  CRR dcs
alibiles, 65 %, dont 20 % G, 40 % L et 5 Vo X. Les annuelles
représentent 75 % .ût taux d'alibiles.

G: Phalaris paradoxa, P. cqnqriensis, Lolium multiflorum, Cync-
don dactylon, etc.

L: Lotus pqrvillorus, Trilolium tomentosum,. T. glomeratum,
T. resupinatunt, T. arvense, Medicago ciliaris, M. turbinata, Scorplurus
sulcata. etc.

X: Plantago coronopus, P. Iagopu.ç, etc.

V.c.a.p.: assez faible, classe I4, à base de légumineuses et à
dominance d'annuelles. La valeur des FP représente 95 % de la
V.c.a.p.

Aptitud.e et amélioration pantorale possible: Mêmes recomman-
dations que pour le type précédent.

c. Ermes littoraux, sur substratum sablo-argileux calcaire.

Richesse lourragère i R:75 %. Ahbiles: 65 /o, dont 25 7o G,
15% L et  25X.  Le taux c le FP est  assez fa ib le,  40%. CRR
des alibiles : 9O o/o, oont 70 % G, I0 /o L et lO Vo X. Les annuelles
représentent 7O Vo du taux d'alibiles.

G: Hyparrhenia hirta, Cynodon dactylon, Gaudinia fragilis, etc.

L: Trifolium campestre, T. stellatum, T. glomeratum, Medicago
sp., etc.

X: Atriplex halimus, etc.

V.c.a.p.: médiocre, classe II 2, à base de graminées et à domi-
nance de vivaces. La valeur des FP représente 90 % de la V.c.a.p.

Aptitude et améIi.oration pastorale possible: Ces milieux cons-
tituent d'assez bons pâturages pour la région. Pour leur amélioration
on pout envisager ies mêm3s recommandations que pour le cas
précédent.
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d. Erme à Fougère aiglz (Pteridium aquilinum). Fougéraie.

Etage bioclimatique: humide et subhumide.

Type de végétation: erme typique ou buissonneux.

Utilisation actuelLe: pastorale (printemps-été), cueillette.

Ecolosie: milieux à sols humides.

Richesse fourragère: R- 85%. Alibiles: 45 /o, dont l0% G,
15% L  e t  2O7o  X .  Le  taux  de  FP  es t  f a i b l e ,  25%.  CRR des
alibiles : 2O %, dont 5 % G, 5 % L et lO /o X. Les taux d'annuelles
et de vivaces sont à peu près égaux.

G: Briza minor, B. rnaxima, Ortzopsis miliacea, etc.

L: quelques Trifolium.

V.c.a.p. : faible, classe I l, à bas: de graminées, vivaces et
annuelles. Le taux de FP représente 8O % de la V.c.a.p.

Aptitude et améliorqtion pastorale possible: L'amélioration pas-
torale serait possible, mais une expérimentation préalable est néces-
saire.

e. Ermes améliorés.

Richesse lourragère: R: IOO %. Alibiles : 7OO %, dont 4O Vo G,
40% L  e t  2O% X .  Taux  de  FP  :  8O%.  CRR des  a l i b i l es  :
95 7c, dont 15 % G, 75 % L et 5 Vo X. Les annuelles dominent
à 9 0 % .

G : Anthoxanthum odoratum.

L: Melilotus sulcala, M. segetalis.

V.c.a.p.: movenne, classe III 2, à base de légumineuses et à
dominance d'annuelles. La valeur des FP représente 95 % de la
V.c.a.p.

Aptitude et amélioration pastorale possible: Cette végétation,
fauchée le plus souvcnt et peu pâturée. constitue une des meilleures
resso,.lrces fourragères actuelles de la région. Elle occupe néanmoins
des surfaces très restreintes et des techniques permettant son dévelop-
pement dans d'autres zones devraient être expérimentées.

D'autres ermes améliorés, à Hedysarum coronarium, H. flexuosum,
etc. sur terrains argileux sont également à signaler ; le choix des espè-
ces semble bon et mérite d'être poursuivi et étendu,
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f. Conclusions.

L'ensemble des
rages de la région.
mière urgence.

T. IONESCO ET E. STEFANESCO

ermes hygrophiles constitue
Leur amélioration devrait être

les meilleurs pâtu-
entreprise en pre-

L. La végétation spontanée des cultures.

Etage bioclimatique: humide et subhumide.

Utili-sation actyelle: zones de céréaliculture ou autre, de pro-
duction très aléatoire en raison de I'inondation périodique et d'un
drainage défectueux.

Ecologie: milieux à sols humides à très humides.

Richesse fourragère: ces milieux pâturés avant et après la ré-
colte ont une végétation spontanée pauvre en espèces fourragères
intéressantes. La valeur pastorale est très faible, classe I l, mais
de I 4 à II 1 en jachère à base surtout de légumneus€s et d'annuelles.
La culture d'espèces fourragères (légumineuses dominantes) devrait
être expérimentée.

M. La végération spontanée des zones reboisées.

Etage bioclimatique: humide et subhumide.

Ecologie: sols moyennement humides.

Espèces de reboisement: surtout Eucalyptus, Acacia, Pinus.

Exemple: Pin d'Alep et Acacia.

Richesse fourragère: R:90 %. Alibiles: 4O/o, dont 15 7o G,
15% L  e t  lO% X .  Taux  de  FP  :  307o .  CRR des  a l i b i l es  :
45 7o, dont 2O % G, 5 % L, et 2O 7o X. Les annuelles dominent
nettement.

V.c.a.p.: faible, classe 12, à base de graminées et à dominance
d'annrrelles,

Utilisatizn.' pas de changement.

2. Les ressources pastorales et le bioclimat.

Les étages bioclimatiques représentés dans la région sont les

étages humide et subhum-de, auxquels il faut ajouter une transition

humide-subhumid: assez difiicile à distinguer et une transition sub-

humide - semi-aride. L'ensemble des milieux appartenant à l'étage

humide, séries du Chêne nain, Chêne kermès, Chêne zène et Chêne
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tauzin, constitue des pâturages de faible valeur pastorale, classe I 1
et exceptionnellement I 2. Les milieux appartenant à l'étage subhu-
mide constituent des pâturages de valeur pastorale variable, classes
I 1 à UI 2. La valeur des pâturages de l'étage de transition subhumide-
semi-aride est faible et occupe une position moyenne, classe I 2
à I 3 .

3. Les ressources pastorales et les types de végétation.

En ce qui concerne les relations entre la valeur pastorale et les
types de végétation, il ne semble pas y avoir de règle générale. On
constate néanmoins que :

- la vslerrr pastorale des forêts et des reboisements est faible, classes
I I à I 2 .

- le valeur pastorale des rnatorrals augmente au fur et à mesure
que ces formations s'éclaircissent.

- les plus fortes valeurs (pour la région) se rencontrent dans les

formations herbacées, erm3s, daya, merja.

4. Les ressources pastorales et I'utilisation actuelle des milieux.

Suivant I'utilisation actuelle, les relations avec la valeur pastorale

sont :

- Utilisation agricole et pastorale (pâturages sur chaumes) :
valeur faible, classes I 1 à I 2 etI 4-lI t dans les jachères.

- Utilisation pastorale et cu;illette (bois mort, plantes diverses
dans les matorrals) : valeur faible, classes I 1 à I 4.

- Utilisation forestière et pastorale (forêts et reboisements) :
valeurs faibles, classes Il à 12.

- Utilisation essentiellement pastorale (ermes, daya, merja,
enganes): valeur faible à médiocre, classes 14 à lII2.'

5. Les ressources pastoraies et l'écologie essentielle des milieux.

Par rapport au facteur eau :

- milieux à sols moyennement humides : valeurs généralement supé-
rieures à I 4 pcur I'utilisation ess:ntiellement pastorale et plus faibles,
I 1 à I 2 pour les autres;

- milieux à sols humides (utilisation non pastorale) : valeurs faibles, I 1:

- milieux à sols très humides : valeurs généralement supérieures à
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I 3 pour I'utilisation essentiellem:nt pastorale et plus faibles, classe
I 1 à I 2 p o u r l e s a u t r e s .

Par rapport aux autres facteurs :

- sols sableux : pâturages à graminées et à annuelles : valeurs fai-
bles, classes I I à I 2 sur les sols moyennement hum;des et classe II 2
sur les sols très humides ;

- sols argileux : pâturages à légumineuses et à annuelles : valeurs
supérieures à I 3;
- sqls rocheux : valeurs faibles, classes I l à I 3 ;
- ssls calcaires : valaurs supérieures à I 3 ;
- sols salés : valeurs faibles, classe I 1 sur sols très salés, classe
I 3 à I 4 pour les sols moins salés.

6. Ler ressources pastorales et la richesse fourragère.

A. Le recouvrement total de la végétation.

En raison du taux élevé d'espèces non alibiles, il ne peut y
avoir une relation étroite entre le recouvrement total de la végétation
et la valeur pastorale, sauf dans les formations herbacées où les
espèces fourragères ont tendance à dominer.

B. Le taux d'alibiles.

D'une façon génêrale, I'augmentation du taux d'alibiles pro-
voque I'augmentation de la valeur pastorale, mais des exceptions
existent et sont dues surtout aux faibles indices spécifiques de certaines
espèces. Par contre, I'augmentation d:s FP augmente la valeur pastorale,

ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. En ce qui concerne les groupes

d'alibiles, on constate que le taux de graminées est plus élevé surtout
dans les formations de la série clt I'Oléastre-Lentisque, celui des
légumineuses surtout dans certaines formations herbacées (ermes,

enganes peu saiées, merja, etc.) et enfin les X (autres alibil:s) dominent

Jans la grande majotitê des autres formations. Ces taux sont donc
peu significatifs en comparaison avec la dominance des espèc:s de

chaque groupe.

C. Le coefficient relatif de recouvrement des espèces alibiles
(cRR).

Ce coefficient constitue un bon critère d'appréciation de la

valeur pastorale, dans la mesure ou le taux de FP est important.
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Le coeffic^ent des légum:neuses est élevé surtout dans les formations
de la série de l'Oléastre-Lentisque et dans les formations herbacées
sur sols argileux ; celui des graminées est plus élevé dans les autres
formations.

7. Les ressources pastorales et la valeur du coefficient agro-pastoral.

A. Les indices spécifiques.

Des indices spécifiques.(valeurs d: 0 à 5) basés sur I'acceptabilité,
l'appétibilité, la vitesse de croissance, le volume de la plante, la valeur
nutritive (pour certaines le taux de matières grasses, de matières azo-
tées, etc.), la valeur fourragère (U.F.), etc., ont été attribués aux
principales espèces alibiles. Ces valeurs, bien que provisoir:s et approxi-
matives pour certaines espèces, permettent néanmoins des comparaisons
intéressantes entre l:s divers milieux pastoraux de la région. Des
analyses complémentaires permettront à I'avenir de préciser ces chif-
fres ; des modifications pourralent intervenir, mais nous ne pensons
pas ou'ellos seraient de nature à modifier radicalement les calculs

actuels et provoquer des changements de classe de la V.c.a.P. Quoi
qu'il en soit, la distinction de classes et de sous-classes de la V.c.a.p.,
permettra des regroupements éventuels.

a. Excellenres et bonnes fourragères (Is: 5 et 4).

Céréales (fourrage vert) semées. Rares dans la région.

b. Assez bonnes et moyennes fourragères (Is : 3, 2,5 et 2).

Espèces fréquentes à l'état spontané, très recherchées par le
bétail.

Graminées : Is : 2: Agrostis elegans, A. stolonifera, Lolium
mulfi.fbrum, L. rigidum, Avena bromoides, Oryzopsis miliacea;

Légumineuses: Is - 2,5 : Tri'lolium subterraneum, Melilotus se-
getalls ;

Is : 2: Lotus arenarius, L. parviflorus, L. orni-
thopodioides, L. hispidus, Medicago ciliaris, M. hispida, M. scutellata,
M. turbinata, M. arabica, Trilolium stellatum, T. arvense, T. resupi-
natum, T. isthmocarpum, T. melilotus-ornithopodioides, Hippocrep:s
salzmannii, Trilolium angustilolium, Scorpiurus sulcata, Vicia sativa,

Hedysarum coronarium, H. flexuosum, H. spinosissimum, H. aculeola-

tum ,Bisernila pelecinus ;

Autres alibiles : Is -- 2 : Sanguisorba minor.



t02 T. IONESCO ET E. STÉFANESCO

c. Fourragères médiocres (Is - 1,5, 1 et 0,5).

Graminées : Is : I,5: Cynodon dactylon, Phalaris coerules-
cens, Hyparrhenia, hirta, Holcus lanatus, Lolium perenne ;

Is : l" : Phalqris canariensis, Anthoxanthum odo-
ratum, Agrostis salmantica, Glyceria fluitans, Briza maxima, B. minor,
Vulpia alopecuros, V. myuros, V. geniculata, Brachypodium distachyum,
Poa bulbosa, P. annua, Phalaris paradoxa;

fs : 0,5 : Polypogon maritimum, P. monspelien-
sis, Gastridium ventricosum ;

Légumineuses : Is - 1.5 : Tetragonolobus purpureus ;

fs : 1 : Scorpiurus verm:iculatus, Trilolium cam-
pestre, T. tomenlosum, T. michelianus, T. glomeratum, Ornithopus
isthmocarpus, O. pinnatus, O. compressus.

Is : 0,5 : Trilolium scabrum;

Autres alib;les : Is - l: Plantago lagopus, P. coronopus, Rumex
bucephalophorus, R. pulcher, R. conglomeratus, R. tingitanus, Mqlva
hispanica, Biscutella dydima, Beta vulgaris, Cichorium intybus ;

Is - 0,5 : funcus bufonius, Malva parviflora,
Asphodelus microcarpus, Anagallis arv'ensis, Linum tenue, Ranunculus
sp. ;

d. Espèces non fourragères, broutées à certains stades de développe-
ment (Is - 0,25).

Chamaerops humilis, Myrtus comntunis, Phillyrea angustilolia,
Lavandula stoechas, Plerospartum tridentatum, l;s Quercus, Rham-
nus, Crataegus, Teucrium, Pistacia, Asparagus, etc. Toutes les autres
espèces constituent les .< refus >>.

B. Valeur du coelïicient agro-pastoral (V.c.a.p.) ou valeur pastorale
(v.p.)

a. Le classement des milieux.

f V.c.a.p. faible, classe I (de 0 à 20 %).

I 1 (0 à 5 Vo): Matorrals denses de la série du Chêneliège (à
Ciste, Erica). matorrals denses humides de la série du Chêne kermès,
forêts-ripisilves de la série du Chêne zène, la végétation littorale,
les enganes très halophiles, les ermes à Fougère et les pâturages sur
chaume.
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! 1.-2 : matorrals de la série du Chêne narn.

12 (de 5 à 10 Vo) : matorrals cle la série du Thuya de Berbérie,
forêts claires et matorrals denses (à Lentis.que, Doum) de la série du
ChêneJiège, matorrals denses subhumid:s de la série du Chêne kermès,

matorrals de la série du Chêne tauzin et pâturages sous reboisements.

I2-3 (de 5 à 15 Vo): natorrals et ermes buissonneux de la série
du Genévrier rouge, matorrals troués de la série d: I'Oléastre-Lentis-
que, matorrals troués, clairs (à Cistes, Erica) et ermes buissonneux

de la série du Chêneliège, matorrals troués humides et subhumides

de la série du Chêne karmès, les merja-daya halophiles.

I 3 (de 10 à I 5 Vo) ; matorrals clairs de la série de l'Oléastre-Len-

tisque, matorrals clairs (à Lentisque, Doum) et ermes de la série du

ChêneJiège.

I3-4 (de 10 à 20 Vo) : engan:s peu halophiles.

I 4 (de 15 à 20 Vo) : ertnes hygrophiles sur argile.

| 4 - lI1 (de 15 à 25 Vo) : ermes buissonneux de la série de

I'Oléastre-Lentisque.

f V.c.a.p. médiocre, classe II (de 20 à 4O n/u).

II 1 (de 20 à 25 7o) : erme de la série de I'Oléastre-Lentisque,
les merja-daya.

II2 (de 25 à 30 Vo): erme hygrophile sur sable.

II2-3 (de 25 à 35 /o): erme littoral.

f V.c.a.p. moyenne, classe III (de 40 à 60 %): ermes améliorés.

b. La dominance des groupes alibiles.

Les légumineuses : leur taux dans la V.c.a.ap. est surtout domi-

nant dans les formations de la séri: de l'Oléastre-Lentisque, du Chêne
kermès et dans les formations hygrophiles (merja, daya, engane) sur
argile.

Les graminées : leur taux est dominant surtout dans les for-

mations de la série du Genévrier rouge, Thuya et Chêne-liège.

Les autres alibiles: taux importants surtout dans les formations des
séries de Chênes.

c. Les éléments de variation de la V.c.a.p.

Outre les éléments de variation de la V.c.a.p. déjà pris en
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considération (l'étage bioclimatique, la richesse fourragère, les groupes
alibiles, etc.), méritent d'être mentionnés :

- les éléments floristiques :

Diminuent la V.c.a.p. : l'abondance des Chênes, Cistes, Halimium,
Erica, Calluna, Fougères et les espèces de reboisements.

Augmentent la V.c.a.p. : la présence de Lentisque, Doum, Filaria,
etc.

- les éléments édaphiques : la V.c.a.p. est faible sur les sols sableux,
rubéfiés, salés, tirsifiés, érodés, squelettiques. La Y.c.a.p. est meil-
leure sur les sols argileux, limoneux, humides et très humides (à
I'exception de I'eau trop salée, les marécages).

- Autres éléments : la V.c.a.p. est plus faible dans les formations
ayant été incendiées, dans les pâturages de village et dans les milieux
transformés (labourés ou reboisés).

8. Ler ressources pastorales et l'époque de pâturage.

Les divers milieux pastoraux de la région présentent non seule-
ment une hétérogénéité floristique (déjà analysée), mais égalament
une hétérogénéité biologique. A ce propos, on distingue:

- les forrnations à végétation ligneuse dominante : les forêts, les
matorrals, les enganes, où dominent les phanérophytes et les chamé-
phytes. Ces formations sont parcourues par les animaux presque toute
I'année (pour la pâture ou pour l'abri) ; la végétation herbacée alibile
est rech;rchée surtout vers la fin du printemps et en été quand les
ressources pastorales des milieux avoisinants (erm;s surtout) fônt
défaut.

- les formations à végétation herbacée dominante : ermes, daya,
merja, où dominent surtout les thérophytes, les géophytes et les
hémicryptophytes. Le développement de cette végétation commence dès
les premières pluies d'automne et se poursuivit jusqu'en été. Néan-
moins, suivant les réserves en eau des milieux, la végétation herbacée
peut disparaître dès la fin du printemps ou se maintenir encore en
été. C'est ainsi que dans les ermes sur sols moyennement humides,
toute végétation est, soit sèche, soit à p:u près disparue en été, et
ne présente de ce fait qu'un intérêt pastoral insignifiant. Par contre,
dans les ermes hygrophiles et surtout dans les daya et les merja,
la végétation herbacée se maintient encore en été et peut par consé-
quent être encore broutée. Cette variabilité biologique subit par ail-
leurs les conséquences de f irrégularité de la pluviosité d'une année
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à I'autre ; certaines années à saison sècha très précoce, la végétation

des ermes est desséchée dès ie printemps et les animaux pâturent

très tôt les daya et les merja, perdant ainsi la possibilité d'alimenta-

tion en été. Les conséquences tragiques des années sèches sont d'ailleurs

connues. En résumé, comme dans toute région à saison sèche est:vale,

les ressources pastorales de la région sont trop abcndantes (peu ou

mal pâturées) à la fin de I'hiver et au début du printemps, moyennes

au printemps, et faibles à très faibles en été.

9. Les ressources pastorales et l'aptitude possible des milieux.

A I'exception des zones hygrophiles, méso-hygrophiles et halo-

philes, l'ensemble d;s autres milieux de la région était à vocation

sylvatique. Une certaine vocation pastorale n'est apparue que très
progress'vement et avec I'emprise humaine sur les milieux foreitiers

et I'tccentuation de la dégradation de ces formations, due surtout

au pâturage. L'élude écologique des milieux et l:s nécessités, voire

même les impératifs économiques actuels, font que I'utilisation du

terme << vocation > ne semble plus opportune et que I'emploi du

terme < aptitude > conviendrait mieux. Par ailleurs, la recherche de

I'aptitude d'un mllieu doit être envisagée dans le cadre de l'établis-

sement d'un équilibre judic:eux entre les diverses possibilités agricoles
de la région. Autrem:nt dit, on ne conseillera pas une utilisation
pastorale d'un matorral de faible valeur pastorale même si l'améliora-
tion a des chances de réussir, car cette opération demande une
expérimentation lcngue (arrachage du matorral, essais d'introduction
d'espèces, etc.) et trop coûteuse; I'essai peut être fait à titre expéri-
mental en attendant une éventuelle conversion recommandée à la
suite d'autres expertises, notamment économiques et sociales. Dans
l'état actuel de nos connaissanc;s écologiques et pastorales, les apti-
tudes les plus indiquées seraient :

- forestière et pastorale: concernent les forêts actuelles, les reboi-
semdnts, les matorrals forestiers (à valeur pastorale faible I 1 à I 3'
ou ayant des chances de régénération des essences principales), à
Chêne-liège.Chêne nain, Chêne kermès, Chêne zène et Chêne tauzin,
de mêma que les ermes littoraux (fixation des sables) ;

- agricole ct pastorale; concernent les cultures actuelles (avec intro-
duction dans les assolements des soles fourragères); I'arboriculture
peut être introduite clans l:s matorrals dégradés de faible valeur
pastorale ;

- pastorale : concerne surtout les ermes, les daya, merja et les

enganes.
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10. Les ressources pastoralcs et l'amélioration possible.

La grande majorité des milieux pastoraux de la région ont
actuellement une valeur pastorale faible ou tout au plus médiocre.
Ceci est dû d'abord au fait que ces mili:ux n'ont jamais eu une
vocafion nettement pastorale ; il s'agit de forêts ou de matorrals
à vocation forestière, pour lesquels le pâturage ne constitue qu'une
utilisation secondaire. Ensuite, la faible valeur pastorale des milieux
résulte de I'action des animaux : piétinement, dégradation des sols,
érosion et surtout le surpâturage ; en effet, le pâturage s'exerçant d'une
façon continue sans le moindre répit, aucune régénération n'a pu
s'amorcer ; par ailleurs, la recherche par les an maux surtout des
espèces alibiles, a permis le développement d'une foule de plantes
non fourragères qui se reproduisent facilement, et concurrencent
les bonnes fourragèrer. L'amélioration des milieux pastoraux pose
donc un problème de tri entre ce qui peut avoir une utilisation pure-
ment pastorale et dont I'amélioration semble possible, et ce qui
serait à aptitude non pastorale (forestière, agÉcole, ou autre), dont
l'amélioration sera-it difiicile ou trop coûteuse. Une limite entre
ces deux group3s de milieux peut être indiquée grâce au taux de
richesse fourragère (les fourragères productives) fixé à 30 %, mais
pouvent être inférieur pour les pâturages à dominance d'herbacées.

Par ailleurs, la valeur du coefficient agro-pastoral peut également
indiquer une limite qui se situerait autour de 15 7o. Suivant ces deux
critères, p€uvent être réservées au pâturage et faire l'objet d'amélio-
rations pastoraies, les formations de la série de l'Oléastre-Lentisque
(à I'exclusion des forêts), les ermes de la série du Chêne-liège, les
enganes, les daya, les merja et les ermes hygrophiles. Notons cepen-
dant que I'amélioration pastorale pouvant intervenir doit normale-
ment faire I'objet d'une expérimentation préalable et tenir compte
de l'avis des zootechniciens et des vétérinaires. Aussi, en attendant la
mise en place des protocoles d'expérimentation, les quelques consi-
dérations qui suivent ne sont en fait que des idées directrices géné-
rales. Il est par conséquent indispensable de procéder, en vue de
l'amélioration de chaque pâturage, à un choix parmi les quelques
techniques mentionnées ci-dessous : ce choix devrait être décidé sur
le terrain même, en fonction de I'ensemble des éléments de base
écologiques, économiques ou autres.

Diverses techniques d'utilisation rationnelle et d'amélioration
pastorale :.

- La pratique des rotations, du pâturage différé ou des deux
méthcdes combinées.
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- La mise en défens saisonnière, périodique ou à long terme.

- Le ré:nsemencement (naturel ou artificiel) des pâturages.
Parmi les espèces spontanées locales on peut conseiller : Hypawhenia
hirta, Hedysarum coronarium, Dactylis glomerata, Agropyrum elon-
gatum, Oryzopsis millacea, Cynodon dactylon, Lol:um rigidum, L.
mutillorum, L. perenne, Phalaris canariensis, P. paradoxa, Panicum
repens, Trifolium subterraneum, T. repens, Atriplex halimus, etc.
Autres espèces à essayer : Chlori,s gayana, Pennisetum clandestinum,
Phalaris coerulescens, P. brachystachys, Paspalum dilatatum, Festuca
elatior ssp. arundinacea, Atriplex semi-bacata, Melilotus segetalis, etc.

- Installation de haies et clôtures vivantes, bosquets d'ombrage,
brise-vents, etc. Espèces à essayer : Opuntia ficus-indica, Cupressus
divers, Pins, Tamarix, Celtis auslralis, Ceraton:a siliqua, Grevillea
robusta, Atriplex halimus, Sesbania aegyptiaca, etc.

- La destruction des espèces nuis:bles par des moyens chimi-
ques, biolog'ques ou mécan.ques (extirpage, débroussaillement, fau-
chage, etc.). L'élimination des Cistes, Callune, Er:ca, Halimium, etc.
doit être conduite avec beaucoup de précaution de manière à ne pas
augmenter les risques d'érosion. Par contre les espèces abri devraient
être maintenues.

- La constitution de réserves de fourrages à partir des excé-
dents, en années de forte production.

- L'aménagement de banquettes fourragères, d'îlots fourrag:rs
sur raies de charrue ou d'emplacements ouverts à la pioche, etc.

- f'emplsi des engrais. de la fumure ; ébousage ; I'utilisation
rationnelle des enclos de nuit, etc.

- Aménagements divers : banquettes anti-érosives, sous-solage,
fossés destinés à la répartition des eaux de ruissellement ; aménagement
des points d'eau, irrigation ; épierrage, création de chemins, etc.

Par ailleurs, la ré<luction de la surcharge animale serait également
à envisager.

11. Synthèse des données.

Un tableau ci-joint, réunit I'ensemble des données prises en
considération pour l'élaboration de la carte des ressources pastcrales
de la région. Cette carte a surtout un caractère synoptique, car
I'ensemble des éléments utilisés peut difficilement faire l'objet
d'une synthèse cartographique complète ; cela en raison surtout du
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risque de chevauchement entr? certaines limites concernant notamment
la valeur du coe,I,cient agro-pastoral, le taux des groupes alib^les,
etc. Cependant, clans le but de donner une idée d':nsemble sur les
divers types de pâturages de la région, nous avons procédé à une
synthèse cartographique simplifiée. Cette carte qui peut êtro élaborée
à des écheiles pius petites, n'est quoun document sommaire d'informa-
tion et de valeur surtout locale.

IV. Renseignerne'nts techniques sur la carte.

Etant dc.nné la diversité des formations végétal;s, des types de
végétation et de I'occupation cles terres, des milieux, de la richesse
floristique, de la valeur du coefficient agro-pastoral, etc., et la diffi-
culté prgtique de réunir tous c:s éléments de manière à obtenir des
types pastoraux bien indiv:dualiiés permettant d'aboutir à une légende
de type classique, il nous a paru plus intéressant de codifier I'ex-
pression cartograph;que de chaque élément et d'obtanir ainsi une carto-
graphie synoptique. Cette codification concerne :

1. Les types de végétation et de I'occupation des terres et I'utilisation
actuelle.

Les signes conventionnels suivants ont été choisis :

- lepds pleins, pour le pâturage sous forêt ; utilisation pastoralc
et forestière :

- ronds creux, pour Ie pâturage de matorral ; ut'lisation pastorale

et cueillette :

- d.;ux barres paraltèles orientées verticaiement, pour les pâturages

herbacés ; une seule barre pour I'erme littoral ;

- le figuré d'une touffe, pour lei pâturages de daya, de merja et

d'engane ;

- ligné horizontal continu, pour les pâturages sur chaume ;

- ligné horizontal interrompu, pour les pâturages sous reboisement.

2. La valesr du coefficient agro-pastoral.

La représentation cartographique des valeurs du coefficient agro-
pastoral se fait grâce aux signes conventionnels mentionnés ci-dessus.
La grandeur et l'épaisseur des sign;s indiquent la classe (de I à V, mais

dans la région de I à III seulement) : 1 mm pour la classe I, 2 mrn
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pour la cialse II et 3 mm pour la classe III. La réunion de ces
signes par 2, par 3 ou 4, indique la sous-classe. Néanmoins oour
les plages de petit;s dimensions ne permettant pas le regroupement
cles signes et pour la valeur des jachères, on utilise la formuie
correspondante ; par exemple I 1, II 2, etc.

La dominance des groupes alibiles dans la valeur pastorale
est indiquée par :

- C : pour les Graminées,

- I. : pour les Légumineuses,

- X : pour les autres alibiles,

- n: pour les vivaces ; lorsque ce signe est absent, les pâturages sont
à base d'annuelles.

3. L'r<cologie essentielle des milieux ; degré d'humidité des sols.

Ces caractères sont ind;qués par la couleur de fond et concernent
surtout les milieux à utilisation pastorale et forestière, les cultures et
I'erme littoral (val:ul insignifiante) étant exclues. Il s'agit de I'humidité
de la saison humide:

- iaune, pour les milieux à sols moyennement humides ;
- vert, pour les milieux à sols humides ;

- $leu, pour les m-lieux à sols très humides et aquatiques (tram:s

difiérentes) :

- rouge, pour indiquer la sécheresse particulière des milieux halo-
philes.

4. Les séries climaciques.

La sér.e climacique à laquelle appartient chaque pâturage est
indiquée par le signe conventionnel de I'espèce-climax (cf. signes
conventionnels mis au point à la Station).

5. L'étage bioclimatique.

L'étage bioclimatique est indiqué par la couleur des signes con-
venticrnels représentant les types de végétation :

- flsrr, pour l'étage humide,

- ve1f. pour l 'étage subhumide,

_- jaune, pour l'étage de transition subhumide-semi-aride.
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6. L'aptitude des milieux.

L'aptitude des milieux est indiquée
des tvpes de végétation, en fonction de
de signes).

par les signes conventionnels
la valeur pastorale (groupes

7. Cartes dérivées.

La carte des ressources pastorales a été conçue de manière à
réunir les principaux éléments déterminants de la valeur pastoraie
des différents milieux de la région. A ce titre, elle est une carte
synoptique et perrt servir comme base pour l'élaboration d'autrcs
cartes, soit analytiques. représentant certains de ses éléments (valeur
pastorale, la dominance des groupes alibiles, les aptitudes, etc.), soit
synthétiques, telle que la carte ci-jointe (monochrome).

Y. Conclusions.

1. Méthodologie.

Comme partout ailleurs au Maroc, les divers milieux naturels ou
tranrformés (forêt. matorral, erme, merja, engane, culture, etc.) sont
soumis au pâturage. L'étude floristique de ces milieux permet néan-
moins de constater qu'il y a très peu d'espèces fourragères dominantes
ou caractéristiques susceptibles de définir des types pastoraux bien
individualisés. Parmi les espèces alibiles intéressantes, un grand nom-
bre est commun à plusieurs milieux pastoraux, mais leur dosage
est différent suivant les conditions écologiques propres à chaque mi-
lieu. De plus, dans la grande majorité des cas, les espèces fourragères
sont noyées dans une foule d'espèces non alibiles souvent phvsiono-
miquement dominantes. Aussi, la définition de types pastoraux à
base d'espèces fourragères apparaît à l'échelle de la cartographie
(1/100 000) très difficile à réaliser. Ce fait essentiel nous a incité
à mettre au point une méthode d'étude et de représentation des res-
sources pastorales qui tient compte des données suivantes: la végê-
tation actuelle, le bioclimat, le type de végétation et de l'occupation
des terres et l'utilisation actuelle, l'écologie du milieu, la richesse
fourragère et la valeur du coefficient agro-pastoral. Chacun de ces
éléments a sa justification pour la connaissance des ressources pas-
torales, pour I'appréciation des aptitudes des milieux et pour le choix
des techniques d'amélioration.
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2. Les ressources pastorales.

A. Les types de pâturages.

1 1 1

Le bétail de la région parcourt des formations d'utilisation diverse,
forestière, agricole ou pastoral:. Certaines de ces formations peuvent

être rattachées à des séries climaciques : du Genévrier rouge' du
Thuya de Berbérie, de I'Oléastre-Lentisque, du Chêne-liège, du Chêne
kermès, du Chêne nain, du Chêne zène et du Chêne tauzin. D'autres
sont à déterminisme édaphique : daya, merja, engane, ermes hygro-
philes, etc. La grande majorité des formations climaciques sont
actuellement dégradées et sous forme de matorrals denses, troués ou
clairs, ou d'ermes buissonneux ou typiques. Seuls le Chêne-liège, le
Chêne zène et I'Oléastre représentent localement et exceptionnellement
quelques lambeaux de forêt. Du point de vue bioclimatique, l'étage
subhumide à hiver chaud et chaud-tempéré domine nettement ; l'élage
humid: (à Chêne nain, Chêne zène, Chêne tauzin et ChêneJiège) a
une localisation plus restreinte et surtout sur les massifs montagneux ;
un étage d; transition subhumide-semi-aride à hiver tempéré (à

Thuya de Berbérie) est également représenté dans deux petites enclaves

situées dans le Sud-Est de la région. Les principaux caractères éda-
phiques des milieux, degré d'humidité, texture, calcaire, sel, etc',
ont p:rmis en outre des distinctions complémentaires entre les diverses
formations climaciques ou physionomiques énumérées ci-dessus. En
ce qui concerne I'utilisation actuelle. les divers milieux peuvent être
groupés comme suit :

utilisation forestière et pastorale: les pâturages sous forêts et
sous reboisements ;

utilisation agricole et pastorale : les pâturages sur chaume ;

utilisation pastorale et cueill:tte : les pâturages dans les forma-
tions arbustives et buissonneuses (matorrals) ;

utilisation pastorale : les pâturages herbacés (ermes, daya, merja,
engânes. etc.).

B. La richesse iourcagère et la valeur du coellicient agro-pastorql.

L'estimation de la valeur pastorale ou du coefficient agro-pas-
toral (V.c.a.p.), valeur qui permet de juger de l'importance que ropré-
sente sur Ie plan pastoral chaque type de pâttrage, a nécessité Ia
prise en considération de plusieurs éléments de la richesse fourra-
gère, tels que le recouvrement total de la végétation, le taux
d'alibiles, le ccefficient relatif de recouvrement des alibiles, les indices
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spécifiques (basés sur I'acceptabilité, l'appétibilité, la vitesse de crois-
sance. le volume de ia plante, etc.), etc. Les estimations effectuées
indiquent une étroite relation entre la valeur agro-pastorale et la
densité du couvert ligneux, l'étage bioclimatique, les caractères éda-
phiques des milieux, la richesse fourragère, etc. D'une façon générale,
les meilleurs pâturagcs de la région sont constitués par les formations
herbacées hygrophiles, les pâturagos moyens par les formations claires
de la série de I'Oléastre-Lentisque et les pâturages les plus faibles
Dar les matorrals se rattachant aux séries des Chênes, liège, nain ou
kermès (stade à Erica, Calluna, Cistes, Halimium, etc.).

C. L'époque de pâturage.

L'époque de pâturage varie en fonction des types de végétation
et de I'occupation des terres et des caractères hydriques des milieux.
Ainsi, dans les formations à végétafion herbacée physionomiquement
dominante (ermes, daya, merja) où abondent surtout les thérophvtes,
les géophytes et les hémicryptophytes, le développement des espèces
fourrasères commence dès les premières pluies d'automne et se pour-
suit lrrsqu'à la fin du printemps. Néanmoins, suivant les réserves en
eau du sol, la végétatton herbacée peut disparaître dès la fin du
printemps (les ermes) ou se maintenir encore en été (formations
hygroJ,hiles). Cependant, I'irrégularité de la pluviosité d'une année
i'- I'autre prut provoquer, en année sèche, une pâture plut précoce
des formations hygrophrles et I'affaiblissement des possibilités pas-
iorales en été. Par contre, les formations à végétation ligneuse phy-
sionomiquement dominante (forêts, matorrals) où abondent surtout
les phanérophytes et les chaméphytes, sont parcourues presque toute
I'année (pour pâture olr pour abri). Néanmoins, la végétation alibile
est recherchée surtout vers la fin clu printemps et en été, quand les
ressorrrces pastorales des autres mllieux (ermes surtout) font défaut.
D'une façon générale, on peut estimer qu: les ressourcer pastorales
de la région sont assez abondantes en hiver et au début du printemps
(mais peu ou mal utilisées) et très faibles en été.

3. Les aptitudes des milieux.

Las aptitudes des milieux doivent être estimées dans le cadre
de l'établissement cl'un équilibre judicieux entre les diverses possibili-
tés agricoles de la région; dans ce but, d'autres enquêtes, sociales,
économiques, etc. sont bien entendu nécessaires. Du point de vue
écologique et pastoral, il est néanmoins possible de donner quelques
indications à ce sujet, en attendant le résultat des enquêtes citées
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ci-dessus. C"'s indications sont basées non seulement sur les éléments
écologiques et physionomiques de la végétation, mais é-ealement sur
le taux des fourragères productives (fixé à un minimum de 30 Vo pour
qu'une amélioration pastorale puisse intervenir) et sur la valeur du
coefficient agro-pastoral (valeur minimale 15 c/c pour I'utilisation pas-
torale).

De ce point de vue, les aptitudes à indiquer seraient :

forestière et pastoral: : les forêts actuelles, les matorrals de V.c.a.p.
inférieure à 15 Vo, et les ernres littoraux (fixation des dunes) ;

agricole et pastorale : la zone actuelle des cultures (avec I'in-

troduction de soles fourragères);

pastorale : les ermes, les daya, les merja et les enganes.

4. Les techniques d'amélioration.

Les techniques d'amélioration recommandées sont variables en
fonction de chaque type de pâturage et le choix doit être efiectué
sur place. Outre les techniques classiques, telles que la pratique du
pâturage différé et des rotations, I'aménagement de banquettei four-

ragères, l'emploi cles engrais. de la fumure, etc., il est recommandé
de ne pas négligar I'ensemencement de certains pâturages avec des
espèces déjà existantes dans la flore locale.

uLLl<

,.;: .+i:l i:sLi rsgi r)t.11 g9.1J .lt ,:il lil; ô-:9 ,tr-Ll .r;
1/100'000 J-r*ull -lr <-c-!l L)ûll ËlJÀll 1l;l

61,'r:il r+ +3;:- ii:.: É;lJXl Jyiidlj {ërtr;Jl gi ..1 44F -
.L-rl .,l, CrL..;yl ;'ca -L-rIJ; ;L=ll ilt=Jl

J-.lfl l ,:l ':r.o 
b G)b_9.::l::Yl ,[-:, r a;S:d.Él ghSi âh-rJs -

. ( ù J l  . . . . r É : Y l  c " * i - L l l ;  4 : . L - r l

L :r,L .ll -L.i!êi J+-tûl yt-j- r.;; csôr 4-lr.tll ;rt.a$l 4hÉ -
. .,.cjl d*-.-i c;rJl ,*; g e-c, iJ*" il'L--.J L-.ilL

.,j-ilJYl -LrLi:rl 4li*.J ,.r*lrJt ,Sy! t-:lJ.=ll o.ro 3_:r-s. g+*



Lt4 T. IONESCO ET E. STEFANESCO

RÉsrruÉ

I-a cartographie de la végétation de la région de Tanger se place
dans le cadre d'une cartographie générale de I'ensemble du pays.
Elle comprend les trois types de cartes suivants à l'échelle du
1/100 000 :

- La carte des types de végétation et de I'occupation des terres,
document objectif qui rend compte de l'état actuel de la végétation
et de l'emprise humaine sur le milieu.

- La carte phyto-écologique, représentant la végétation en rela-
tion avec les divers facteurs écologiques (climat, sol, etc.).

- La carte des ressottces pastorales, qui est un exemple d'ap-
plication des carter précédentes à un problème pratique, visant en
I'occurence I'amélioration des pâturages.

I.'ensemble de ces cartes, permet en outre I'examen obj:ctif
du problème des aptitudes des terres.

RnsuueN

Cartografia de la vegetaci6n d: la regi6n de Tânger

La cartografia de la vegetaci6n de la regi6n de Tânger forma
parte de una cartografia general del pais entero. Comprende los tres
tipos siguient:s de mapas (escala: 1/100 000) :

- sl rnops de los tipos de vegetaciôn y de la utilizaciôn de las
tierras, documento objetivo que da cuenta del estado actual de la
vegetaci6n y de los efectos d: la actividad del hombre sobre el
medio ;

- sl mspa fito-ecolôgico, el cual representa la vegetaci6n en
relac!6n con los diferentes factores ecol6gicos (clima, suelo, etc.) ;

- el mapa de los recursos de pastoreo, que es un ejemplcl
de aplicaci6n de los mapas precedentes a un problema prâctico
poniendo sus miras en la mejora de los pastos.

Ademâs, el conjunto de estos mapas permite examinar objetiva-
mente la cuesti6n d: la aptitud de estas tierras a la explotaci6n.
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SulttrllnY

Vegetation mapping of the Tangier district

Within the scope of a general mapping of the country the vegetation

of the Tangier district has been mapped. The following three types

of maps are involved (scale : 1/100,00) :

- vegetation type and land use map, which objectively renders the
present state of vegetation and the effects of human activity on

the environment ;

- ohyto-ecological map presenting the vegetation as related to dif-

ferent ecological factors (climate, soil, etc.) ;

- map of pasture resources. which is an example of applying the

former to a pr,actical problem with a particular view to improving

the existing pastures.

Moreover, as a whole, these maps offer the possibility of examin-

ing objectively the problem of putting the land to its proper use.
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facteurs édaphiques.

Les facteurs climatiques.

Les facteurs biotiques.

Ie relief, l'hydrographie et les

T. Ioxesco et E. STEFANESCo).
1 /50 .000 .

r" La sitruation géographique, le relief, l'hydrographie et les facteurs
édaphiques

1. Situation géogra.phique

La région cartographiée occrrpe la partie occidentale de la pénin-
sule tingitane. Elle couvre 192 km2** et forme une sorte de tra-
pèze, délimité au Nord par le détroit de Gibraltar, à I'Ouesr par
i'Océan Atlantique, au Sud par le parallèle 35.30' et à I'Est pai t"
méridien -5"45'.

A travers l'histoire, cette région a été un grand carrefour de
migrations humaines. La plupart des habitations actuelles reposent sur
des sites très anciens. Quelques pistes antiques sont encore en usage,
notamment celle qui relie Kouar à El Had des Rharbia (Ad Mer-
curi) et ce dernier village à la ville d'Asilah (Zilis).

A l'heure actuelle. la région est traversée par une voie ferrée
(Asilah-Tanger) et par trois routes nationales (Tanger-Rabat, Tanger-
Tétouan et Tétouan-Larache). auxquelles s'ajoutent plusieurs routes
secondaires.

' par E. SrsreNEsco (Chapitres Iru et II" par
** Planimétrie efiectuée sur le fond de carte au
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2. Relief et hydrographie

1r7

f .e relief de la région est caractérisé par trois ensembles prin-
cipaux :

- Les plaines, souvent marécageuses, couvrant les basses val-
iées cles grands oueds.

- Les collines, les unes en bordure des massifs montagneux.
d'autres s'individualisant surtout au SW et au NE.

- Les basses montagnes cûnstituant essentiellement trois mas-
sifs : au NW, Jbel Slokia (315 m), Jbel Kébir (265 m.) et Jbel Rmila
(195 m) ; au centre, Jbel Dar Zhiro (280 m) et au Sud, Jbel Médiar
(260 m), J. Menzla (391 m), J. H.aouz ben Kraâ (640 m), J. Gour
(336 m).

Sur le littoral atlantique occidental, les plages entrecoupées par
de rares dunes dominent nettement. Par contre, sur le littoral du
détroit de Gibraltar, à I'exception de la baie de Tanger, la morpho-
logie côtière est surtout caractérisée par un relief montagneux avec
des falaises mortes et vives.

Quant à I'hydrographie, I'importance des oueds augmente du
Nord au Sud. En effet, le plus grand oued de la région, l,Oued
Tahaddart et ses affluents (Mharhar, Kébir, Hachef, Hobz, Kharoub,
Haricha, etc.) drainent vers I'Ouest le grand ensemble montagneux
méridional, de même que la partie méridionale et orientale du massif
Dar zhiro. La partie occidentale de ce dernier massif est drainée par
l'Oued Bougadou, lequel, de même que I'Oued Tahaddart et plus
au Sud I'Oued Garifa. forment à leur embouchure des schorres et
des slikkes portant une végétation propre.

Les oueds se déversant vers le Nord, Ihoud, Morora. Halou. etc..
sont de moindre importance.

Signalons, en outre, la présence d'un grand nombre de merja
et de daya, dont les plus importantes, El Hafed, Daïdaat, Srhira,
Sidi Kacem, Cheriouar (cette dernière à eau légèrement salée) se
rencontrent près de la côte atlantique.

3. Substraturn géoglogique et complex:s
(Voir carton).

Du point de vue structural, la région
tiellement au domaine rifain : série de

des sols

de Tanger appartient essen-
nappes gréso-schisteuses et
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marneuses, mises en place durant le Tertiaire et le Secondaire. Les
principaux traits géologiques * et pédologiques * de la région sont:

- Les grès numidiens (reposant souvent sur le Béni lder, voir
ci-dessous). Ils couvrent la totalité de la zone montagneuse. Dans cette
série on peut distinguer :

- les grès numidiens proprement dits. Sols : lithosol sur grès ; sols
sableux humifères.

- les marnes et les éboulis de grès. Sols : lithosol sur grès ; sol
sablo-argileux. localement hydromorphe.

- les matériaux de colluvionnement. Sols : sols sur terrasse caillou-
teuse, localement hydromorphes.

- Les Béni Ider (unité charriée oligocène et éocène). Série de
grès siliceux alternés de calcaires tendres, couvrant surtout la rêgion
du Cap Malabata. Sols : lithosol sur grès ; régosol sur marne.

- Les marnes ; marnes grises ou noirâtres à boules de calcaire
jaune du Sénonien (collines du Fahs de Tanger) ; marnes et calcaires
marneux blancs et flysch marno-gréseux, vers le Sud ; marnes sableuses
grises à horizons de grès calcaire ; marnes verdâtres oligocènes. Dans
cette série on peut distinguer :

- les marnes. Sols : sols argilo-calcaires, rendzines, régosols.

- les matériaux d'origine marneuse. Sols : sols argilo-calcaires, sols
bruns.

- Les grès calcaires marins coquilliers, dunes calcaires conso-
lidées, calcaires détritiques gréseux miocènes. Sols : lithosol, sols argi-
lo-calcaires, rendzines, sols sablo-argileux.

- Le villafranchien recouvert de formations sableuses siliceuses
quaternaires. Sols : lessivés.

- Les formations quaternaires. Celles-ci sont représentées par :

- les sables dunaires consolidés. Sols: lithosol ; sols rouges lessivés.

- les sables dunaires non consolidés. Sols : sol minéral brut d'apport
éolien.

* Partiellement d'après :
- TueuvrN (J.P.), 1964.
- Mençers (J.), CnousrRr (G.) er coll., 1954.
- Grr-ssnr (J.P.), 1960.
- Pum (G.), 1963.
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- les alluvions limon;uses. Celles-ci sont de deux sortes :

- les alluvions argileuses. Sols : sols argileux hydromorphes à
engorgement temporaire.

-- les alluvions sablo-argileuses salées, situées à I'embouchure
de certains oueds. Sols halomorphes.

Remarques: Les corrélations citées ci-dessus et le carton correspon-
dant donnent des indications pédologiques très sommaires. Néanmoins,
le pédologue cartographe pouirait utilement se référer aux indications
édaphiques fournies par les complexes écologiques.

4. Quelques corrélations substratum, sol et végétation

La nature des formations géologiques et pédologiques conditionne
la localisation de certaines formations végétales. Les Subéraies (forêts
et matorrals de ChêneJiège, Quercus suber), poussent sur des substra-
tums où le calcaire est généralement absent. Cependant, << quelques
intercalations argileuses ou même marneuses ne suffisent pas à élimi-
ner le Chêne-liège quand il trouve par ailleurs d'excellentes conditions
climatiques > (Seuvlcn, 1961). Ceci est entièrement vrai pour le
Tangérois où ces intercalations argilo-marneuses sont fréquentes dans
la zone des grès numidiens.

En région montagneuse, les grès numidiens supportent une Subé-
raie importante, mais souvent trop dégradée par I'homme ou par la
pâture. Les falaises, ies vallées et en général les endroits bien arrosés
sont peuplés par le Chêne zène (Quercus canariensis).

En zone de collines, ies mames grises et noirâtres et le flysch
rnarno-gréseux sont occupSs par des cultures. La seule végétation
arbustive que I'on y rencontre çà et là est constituée par le Doum
(Chamaerops humilis), accompagné parfois de Lentisque (Pistacia len-
tiscus) ou de I'Oléastre (Olea europaea).

Le Pliocène marin du Charf el Akab supporte une Subéraie
remarquable qui pousse sur un sol sableux très pauvre en argile,
tandis que le Quaternaire marin et dunaire consolidé est peuplé en
grande partie par la Junipéraie ou matorral à Genévfier rcuge (Iuni-
perus phoenicea). Les sables partiellement fixés du cordon littoral
sont peuplés par des psammophytes et calcarophytes caractéristiques
de ce milieu.

Enfin, les diverses formations modernes (alluvions, éboulis, daya)
favorlsent souvent une végétation hygrophile ou halophile.
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II. Les facteurs climatiques

1. La température

Peu de mesures sur les températures ont été effectuées dans la
région ; de ce fait il nous est difficile de tirer des conclusions quant
à leur valeur' écologique (voir tablcaux I et II).

D'une façon générale, la température augmente du Nord vers le
$ud. Néanmoins, dans la région montagneuse mériclionale, les vallées
sont plus ou moins chaudes selon leur orientation générale par rap'
port aux vents frais de I'océan ou aux courants chauds et secs du
Sud et du Sud-Est.

L'influence modératrice de I'océan est plus marquée en bordure
du détroit, oùr la moyenne des températures maximales du mois le
plus chaud (Ms) et la moyenne des températures maximales extrê-
mes du mois le plus chaud (MMs) sont plus faibles qu'ailleurs. Les
températures minimales du mois le plus lroid (mi) sont généralement
supérieures à 7'C. Les valeurs des températures minimales extrêmes
(mmi) sont généralement supérieures à 0"C, ce qui élimine les ris-
ques d,e gelées. Les amplitudes thermiques extrêmes (Mc-mi) sont :
Tanger 17,2"C et Asilah 2l,5oc.

Ci-eontre, quelques données concernant les températures :

Quelques données sur les températures à Tanger (période 1925-
1949) * :

Moyenne des temperatures maxim"t"t 
iiiiiu"a;,'lï'o (anvier) 26,8

(août) **

)  > > min imales annuel les:14,2
l ' >

(août) **

)) >> )) maximales extrêmes annuelles : 24,8
\ ) > > > ) >

>) )) , minimales
> > ) > ) ) )

> mensuelles: 18,7 (jan.)
et 31,4 (août, juillet)

>> annuelles : 10,3
>> mensuelles : 4,9 (jan.)

et 16,5 (août)

Maximum absolu i 36,6 (le 27 juillet 1928)
Minimum absolu : 0,1 (.le 26 décembre 1926)

* service de phys. du globe et de météo. Températures du Maroc. Annales (1958).
tt Pour le mois le plus froid et Ie mois le plus chaud.
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2. Les préc:pitatrons

Les traits essentiels de la pluviosité méditerranéenne : saison sèchc
estivale longue et nettement marquée, pluviosité mensuelle irrégulière
et souvent à caractère torrentiel, s'appliquent également au Tangé-
rois. La pluviosité y est cependant forte et très variable d'une année
à I'autre.

La carte de la répartition des précipitations de H. Gl,ussnN et
G. Roux (1955) attribue une importance primordiale au relief. En
effet, les montagnes accrochent souvent les nuages venant de la Médi-
tenanée et de I'Atlantique ; ceux-ci se condensent sur leurs sommets,
alors qu'ailleurs sur les plaines ils ne font que passer. Ainsi, la moven-
ne annuelle des précipitations pour le sommet du Jbel Haouz ben
Kraâ (640 m) s'établit entre 1 000 et 1 500 mm ; pour les Jbels
Slokia, Kébir, Médiar et Menzla, de 900 à 1 000 mm ; pour la zone
des ccllines, de 800 à 900 mm ; pour les collines basses, de 700 à
800 mm ; et enfin pour les grandes plaines alluvionnaires, de 600 à
700 mm. A Tanger même, Ia moyenne annuelle est de I'ordre de
887 mm.

Les principales données concertant les précipitations ont été réu-
nies clans les deux tableaux ci-contre et dans les cartons accompagnant
la notice de la carte phyto-écologique.

3. Les vents

I-e Tangérois est une région très ventée en raison à la fojs
de sa position géographique (au contact de deux masses d'eau,
I'Atlantique et la Méditerranée) et de son relief (de larges vallées
ouvertes à I'Est et au Sud). Ces vents souvents violents et assez fré-
quents, constituent un des traits caractéristiques du climat régional.

Les v-'nts de I'Ouest (le < Rharbi >) et de Nord-Est apportent
en hiver et au printemps des pluies fortes, alors que les vents de
Sud-Est (le < Chergui >) amènent la sécheresse. Ces vents se mani-
festent, tantôt par une pénétration douce et progressive, tantôt par
des rafales violentes dépassant parfois 130 km/heute (Ferlin, 1962).
Leur durée peut varier de quelques heures à 20 jours consécutifs,
mais plus fréquemment de 2 à 7 jours. Dans la région, le vent souffle
pendant 150 à 200 jours par an, avec des maximums et des minimums
mensuels très irréguliers (par exemple : 1 jour en janvier, contre 30
en avril).

L'action de ces vents est souvent néfaste pour I'agriculture. Par

contre, l'action des brises marines est bénéfique, car elle contribue
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à un adoucissement du climat côtier (diminution des températures
maximales de 3 à 4", et par ailleurs augmentation de I'hunridité
relative de 30 à 40 %). Cette action peut se faire sentir quelquefois
jusqu'à 50 km à I'intérieur des terres, et en altitude jusqu'à 500 m.

4. Les autres facteurs

A. - La lumière, I'intensité moyenne et la durée du rayonnement
solaire sont très fortes pour la région littorale. L'insolation élevée,
ajoutée à une atmosphère saturée d'humidité, en climat chaud, est
certainement responsable du développement considérable de la végéta-
tion targéroise, en particulier dans le secteur Cap Spartel-Jbel Kébir,
où certaines espèces dépassent en hauteur, diamètre et densité par m2,
leur port habituel.

B. - L'hurnidité de l'air et l'évaporation. CH. Sluvacr, (1961)
a clairement montré I'irnportancc de ces facteurs secondaires * pour
la végétation. Sur ioute la région littorale, l'état hygrométrique est
très élevé. L'humidité relative est forte toute I'année (75 Vo en moyen-
ne), avec un maximum en hiver.

L'évaporation annr.telle pour la ville de Tanger (d'après J. Ettto^-,
1951), est faible (880,7 mm) ; la moyenne mensuelle maximale est
de 90,5 mm en juin et juillet et la moyenne minimale de 58,3 mm
en novembre. L'évaporation quotidienne extrême absolue passe de
4,2 mm en novembre à 9,1 mm en juin et juillet, alors que l'évapo-
ration quotidienne moyenne varie très peu : 1,9 mm en novembre
et 3 mm en juin.

5. Tvpe de climat et de bioclimat. (Voir carton)

Grâce à sa position géographique, la région de Tanger est sou-
mise à des influences océaniques particulièrement marquées. Dans I'en-
semble, il s'agit d'un climat méditerranéen humide et subhumide à
hivers chauds (au sens de L. ENlssncnn) où m > 7'. Selon J. De-
BRACr{ et G. Bloetnr (1939) et Cs. Sauvncr (1962), la région côtière
et les plaines iniérieures sont sous I'influence du climat littoral où
1 5
rattache au climat semi-continental où 25 < M-m < 35.

Les étages bioclimatiques (au sens de L. Eunnncrn) couvrant
la région, sont :

- I'humide à hiver chaud dans le massif septentrional et à hiver

chaud-tempéré dans les massifs méridionaux ; probablement l'humide

* Pour la région considérée, naturellemenl
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lenrpéré sur le sommet du Ras Mouimat (640 m), dans la station
1à Çhêne tatruzin (Quercus pyrenaica).

r:- ls subhumide à hiver chaud sur la côte et à hiver chaud-temnéré
vers I ' intérieur.

- un étage de transition humide-subhumide, entourant les principaux
massifs.

- un étage de transition subhumide - seni-aride à hiver tempéré,
dans les enclaves à Thuya de Berbérie (Tetraclinis arriculata).

Notons par ailleurs que le quotient pluviothermique (er) de
L. E\,rnsncBn, est de 176,9 à Tanger et de 92,3 à Asilah (CH. Seu
vlcp, 1961). Les valeurs extrêmes du quotient pour Tanger sont de
8,4 (1950) et de 328,4 (1956). Les variations du e: et de << m >>
pendant 46 ans permettent de constater que Tanger s'est classé 26
fois dans le subhumide, 19 fois dans l'humide et une fois dans le
semi-aride *.

6. Quelques relations facteurs climatiques - végétation

La quantité et la fréquence des précipitations jouent un rôle
fondamental dans la répartition des différentes espèces végétales. Ainsi,
les sommets montagneux appartenant à l'étage bioclimatique hum!
de, supportent une végétation basse (du type matorral) à base de
Chêne nain (Quercus lusitanica), parfaitement adaptée aux conditions
rigoureuses imposées par les facteurs écologiques (en particulier : une
humidité élevée, des vents fcrts, un sol plus ou moins squelettique,
ctc.). Au chêne nain s'ajoutent d'autres espèces adaptées à ces con-
ditions : Pterospartum tridentatum, Ericq umbellata, Erica austrqlis,
Ilalimium lasiocalycinum et Halimium lasianthum (ce dernier pour le
sommet Haouz ben Kraâ seulement). En outre, le Ras Mouimat
(Jbel Haouz ben Kraâ), q'i est le point culminant de la région
(640 m), abrite une station relictuelle de Chêne tauzin (euercus
pyrenaica).

Par contre, les versants montagneux moins humides supportent
une grande subéraie, actuellement plus ou moins dégradée. ies val-
lées humides ouvertes au Nord ou exposées aux courants frais de
l'océan sont peuplées par le Chêne zène (euercus canarierzsjs). Les
secteurs moins arrosés, situés à proximité de l'océan et présentant
une sécheresse physiologique, abiitent une végétation à base de

* Cf. T. Ioxrsco et A. Llmllo, (études en cours),
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Jun'p<:rus phoenicett et Quercus coccifera. Les autres secteurs appar-
tenant également à l'étage bioclimatique subhumide (notamment les
collines et certaines plaines de I'intérieur non encore cultivées) sont
parfois couverts d'une végétation clairs;mée d'Oléastre (Olea europaea),
de Lentisque (Pistacia lentiscus) et de Doum (Ckamaerops humilis),
qui a été favorisée à la fois par les facteurs climatiques et édaphi-
ques.

III. Les facteurs biotiques

L'action humaine.

Placé aux portes de I'Europe et de I'Afrique, le Tangérois a subi
d;puis fort longtemps I'assaut de nombreuses migrations humaines.
Les grandes civilisations qui ont vu le jour dans le bassin méditer-
ranéen, et en particulier les civilisations carthaginoise et romaine, ont
exercé une influence profonde sur le paysage et la population tangé-
roise. Le cordon littoral, par exemple. était habité depuis l'âge de
bronze *. Ailleurs, les fouilles entr.:prises dans les tombeaux mégalithi-
ques d'Ain Dalia (Jbel Dar Zhiro) ont ramené à la surface des graines
calcinées de blé, de pois et de fevette **, signes indéniables que
I'agriculture était déjà pratiquée dans ces régions bien avant notre
ère. Rappelons ensuite la culture considérable de I'Olivier, à en
juger d'après le nombre (plus d'une douzaine) de fermes agricoles
et de rnoulins à huile mis à jour par les archéologues tangérois ***.

L'huile d'olive ainsi que les poissons salés fournis par les industries de
salaison (dont plus d'une dizaine sont déjà connues) étaient exportés
à travers les empires carthaginois et romain. De toutes ces richesses,
il ne reste aujourd'hui que de faibles traces.

Citons enfin, I'abondance des douars installés dans la zone de
résurgence des eaux des massifs de grès numidiens et dans les clairières
des forêts.

Les fouilles archéoiogiques entreprises récemnlent par M. PoNslcn
dans les sables côtiers. précisément à I'endroit des anciennes usines
romaines de salaison de poisson de Tahaddart (terrain dépourvu
actuellement de végétation ligneuse, sauf peut-être quelques touffes de

* Cf. A. JoorN (1964).
*t '  M. PoNsIcH, comm. or.

t** Cf. M. Porsrcn (1964): Ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple: Les fouil-
Ies de Petit Bois (Douar Ziaten) ont permis de constater I'existence d'une im-
portante exploitation agricole, où un pressoir à huile d'olive a fonctionné pen-
dant près de six siècles (du 2' siècle av. J.-C. au 4" siècle ap. J.C.).
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Doum), ont mis en évidence dc grosses racines d'arbres et des frag-
ments de troncs calcinés.

L'action de I'homme, directe ou indirecte, est très complexe. Elle
i. abouti à une modification quelquefois radicale des milieux, dont il
a été fait état dans la partie phyto-écologique. Ainsi, I'homme est respon-
sable de la dégradation du couvert végétal et des sols, par la mise en
culture, par I'incendie *, par i'exploitation des forêts, par l'éleva-
se. etc.

* Pour ne donner qu'un exemple récent: en 1965, plus de 200 ha de forêt et
matorral ont été la proie des flammes sur le versant Est du Jbel Médiar.
L'année précédente, une surface encore plus considérable a été incendiée sur
le versant Est du Jbel Haouz ben Kraâ, etc,



Amlrxn II *

LES LISTES OU LES ENSEMBLES ECOLOGIQUES
DE LA REGION DE TANGER

Les espèces présentant une certaine affinité vis-à-vis d'un ou
plusieurs facteurs écologiques importants et facilement décelables,
ont été réunies dans des listes x ou des ensembles écologiques (ci-
dessous). Nous tenons à préciser cependant que les diverses espèces
d'une list: n'ont pas forcément des affinités sociologiques entre elles ;
ces affinités se retrouvent seulement au niveau des complexes écolo-
giques, c'est-à-dire des groupements de plantes indicatrices des prin-
cipaux facteurs de chaque milieu. Par ailleurs, l'écologie d'une espèce
étant en général très complexe, c3rtaines espèces peuvent se ranger
dans deux ou même plusieurs l istes (cf. T. IoNssco, 1956).

I. Indications bioclimatiques

L,es étages bioclimatiques suivants ont été distingués dans la
région : l'étage humide, l'étage de transition humide-subhumide, l'étage
subhumide et l'étage de transition subhumid:-semi-aride. Sous-étages :
à hiver chaud, à hiver chaud-tempéré et à hiver tempéré. Notons
par ailleurs que les espèces de tendance semi-aride, étant dans le
Tangérois à leur limite écologique, se localisent surtout sur des
substratums rocheux calcaires ou siliceux ou sur des substratums sa-
bleux bien drainés.

1. Etage humide tempéré.

Quercus pyrenaica, Teucrium salviastrum ssp. rubriflorum, Halimium
lasianthum, H. lasiocalycinum, Stachys officinalis, Carex flava, Carex
depressa, Sedum forsterianum., Cystopteris lilix-fragilis, Po(l pratenss.

2. Etage humide chaud-tempéré.

Quercus lusitanica, Erica australi,s, Pterospartum tridentatum, Viola
odora, Pedicularis lusitanica, Sedum brevifolium, Blechnum spicant,

* par T. IoNEsco et E. STEFÂNEsco
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Sanguisorba multicaulis, Rhamnus frangula, Athyrium filix-fragilis,
Spha,gnum n.tfescens, Epilobium parviflorum, Erica ciliaris, Narcissus
bulbocodium, Alnus glutinosa.

3. Etage humide chaud.

Quercus cqnariensis, Teucrium pseudo-scorodonia, Scrophularia scoro-
donia, Cytistts triflorus, Cistus populifolius, Sorbus domestica, Scilla
monophyllos, Silene mollissima, Asplenium hemionitis, A. obovatum,
Davallia canariensis, M),osotis welwitschii, Lobelia urens, Lithosper-
mum Jruticosum, Satureja inodora, Osmunda regalis, Laurus nobilis,
CallLtna vulgaris, Viburnum ti.nus, Geranium robertianum ssp. purpu-
reum.

4. Etage de transition humide-subhumide.

Halimium halimilolium ssp. multillorum et ssp. lepidotum, H. libanotis,
Genista monspessulana, Cytisus arborelts, Agrimonia eupatoria, Ly-
thrum salicaria, Myosotis lingulata, Coriaria myrtilolia.

5. Etage subhumid: chaud-tempéré.

Adenocarpus telonensis, Leersia lte.xandra, Melica minula,Staehelina
dubia, Glyceria lluitans, Holcus lantttus, Alisma plantago-aquatica,
Typha latifolia, Sparganium erectum, Paspalum distichum, Phalaris
canariensis, P. bulbosa, P. cae.rulescens, Anthoxanthum odoratum ssp.
qristatum, Agrostis setacea, Peribalia minuta, Lepturus cylindricus,
Allium triquetrum, A. mo\t, Scilla autumnalis, Narcissus elegans, Cro-
cus salzmannii, Serapias parvillora, Ononis mitissima, Glycinhiza

toetida.

6. Etage subhumide chaud.

Parentucellia viscosa, Medicago marina, Malcolmia litorea, Ononis
Ieucotricha, O. viscosa ssp. powigens, O. pubescens, O. serrata, Silene
obtusifolia, Lotus ornithopodioides, Melica ciliata, Iuniperus phoeni-

ceu, Hippacrepis salzmannii, Iris tingitana, Echium pomponium, Ge-
nista clavata, Leontodon tingitanus, Narcisus tazetta, Salvia verbenqca,
Erod'um clculatrium, Hedysarum aculeolatum, H. flexuosum, Cotula
coronopifolia, Merendera filifolia, Trifolium pratense, T. cherleri, T.
squarrosum, Lotu,s corniculatus.

7. Etage de transition subhumide-semi-aride.

Withdnia frutescens, Thymus ciliatus, Phagnalon calycinum, P. saxatile,

P. îLrpestre, P. sordidum, Origanum compactum, Ephedra |ragilis
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Rhamtts lyc io ides, B rachy podium di st achyum, Aeluro pus litaralis, Atrac-
tylis c'ancellata, Ceralonia siliqua, Tetraclinis articulata, Fumana thy-
milolia, Alyssum maritimum, Phuloris minor, P. paradoxa, Gastridium
ventricosum, Osyris alba, Aegilops ovata, Vulpia geniculata, V. alo-
pecltt'os , V . myuros, Festuca coerttlescens , Lagurus ovatus, Koeleria
phleoldes, Gladiolu.s segetum., Herniaria lenticulata, Asparagus aphyl-
lus, A. ctlbtts, A. stipularis, Polycorpon tetraphyllum, Iris sisyrinchium,
,4nihyllis tetraphylla, Picris echioides, Scolymus maculatus, Cichorium
intybus, Ammi vis'naga, Otospermum glabrum, Trilolium stellatum,
T. campestre, Lolus creticu.s, Tetrogonolobus purpureus, Astragalus
lusitanicus, Scorpiurus vermiculata, S. sulcata, Ornithopus isthmocar-
pus, Iledysarum spinosissimum, H. coronarium, Cynoglossum clandes-
tinum, Phlomis herba-venti, etc.

II. Indicatrices édaphiques *

l� Les psammophvtes (ps).

L,es psammophytes du secteur s'installent sur des sols siliceux
de texture sableuse (dépassant 80 à 85 % de sable fin et grossier)
et d'une profondeur minimale de 10 à 15 cm. Etage bioclimatique :
surtout subhumide et transition subhumide-semi-aride, sous-étages à
hiver chaud à tempéré, Cei espèces pour la plupart acidiphiles, ont
été réunies en plusieurs catégories ci-après:

A. - Les psammo-méso-xérophytes, localisés sur sable siliceux
bien Crainé :

Anthoxqnthu.m odoratum, Arenaria emarginata, Asterolinum linum-
stellatum, Aegilops vent;,.cosa, Andryala integrilolia, Briza maxima,
B. minor, Bromus villosus ssp. maximus, B. rubens, Dipcadi seroti-
num, D. fulvum, Lagurus ovatus, Hypochoeris glabra, Hippocrepis
salzmqnnii, Ilelianthemum guttatum, Koeleria pubescens ssp. salzman-
nii, Leontodon saxatilis ssp. rothii, L. hispidulus, Lupinus luteus,
L. angustifolius, Linum tenue, Ononis pendula, Ornithopus isthmocar-
pus, Ormenis mixta ssp. eu-mixta, Rumex bucephalophorus, Setaria
verticillata, Spergularia arvensis, Trilolium angustifoltum, T. arvense,
Tolpis barbata, l'ulpia alopecuro,s ssp. fibrosa, V. myuroJ, etc.

B. - Les psammo-mésophytes, localisés sur les sables plus fins
et saturés en eau pendant la période des pluies et assez compacts
(tassés) en période sèche. Mêmes étages :

1 3 1

* Cf. T. Ionssco. 1.956-1965.
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Corrigiola litoralis, Cynodon dactvlon, Agrostis setacea, Gaudinia tra-
gilis, Lolium rigidum, Filago gallica, Peribalia minuta, Plantago coro-
nopus, Spergulcnia purpurea, Iris sisyrinchium, Trilolium campestre,
etc.

C. _- Les psammo-méso-hygrophytes, localisés sur sols sableux
engorgés en eau pendant la période des pluies. Etages subhumide et
humide. sous étages à hivers chauds-tempérés :

Pteridium aquilinum.

D. - Les psammo-hygr:ophyt:s, localisés sur sols sableux inondés
pendant I'hiver. Etages b oclimatiques : plus abondants dans l'humide
et le subhurnide :

Agrostis stolonifera, A. elegans, Exaculum pusillum, Hypericum tomen-
/osum., Illecebrum verticillatum, Iuncus bulonius, I. capitatus, I. pyg-
moeus, Laurentia michelii, Lythrum junceum, Lotus parviflorus, L.
hispidus, Lychnis laeta, Prunella vulgaris, Panicum repens, Rqdiola
Iinoides, Sagina procumbens, Trilolium subterrqneum, Holcus lanatus,
etc.

E. - Les psammo-calcarophytes, localisés sur les sols sableux-
calcaires des dunes et des plages littorales. Etage bioclimatique sub-
humide chaud :

Cyperus kali, Ammophila arenaria, Euphorbia paralios, Eryngium ma-
ritimum, Herniariq lenticulata, Crucianella maritima, Lotus creticus,
Medicago marina, Malcolmia litorea, Polygonum maritimum, Ononis
serrata, Trisetaria panicea, etc.

F. - Les psammo-halophytes, localisés sur sols sableux salés.
Ind'fférents à l'étage bioclimatique :

Polypogon maritimum, Hordeum maritimum, Sphenopus divaricatus,
Limonium ferulaceum, etc.

G. - Les psammo-nitratophytes. Indifférents à \'étage biocli-
matique :

Bromus villosus ssp. maximus, Raphanus raphanistrum, Emex spino-
sus, etc.

2. Les argilophytes (a).

Les argilophytes du secteur sont localisés sur des sols de texture
argileuse, à partir de 25% d'argile et souvent plus de 4O%. Cet;:'-ci
peuvent être:
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A. - Argilo-mésophytes, localisés sur sols argileux hydromorphes.
Ces espèces peuvent supporter I'ensablement superficiel. Etage : surtout

subhumide chaud à tempéré :

Carlina racemosa, Cynara humilis, Erodium cicutarium, etc.

B. - Argilo-méso-hygrophytes, localisés sur sols argileux à forte
capacité de rétention et à drainage lent mais assuré (scuvent plus ou
moins tirsifiés). Mêmes étages que le groupe précédent :

Asteriscus aquaticus, Ammi visnaga, Aristolochia longa, Buplerum
lancilolium, Centaurium pulchellum, C. spicatum, Cichorium intybus,
Convolvulus tricol.or, Lolium multiflorum, Lavatera trimestris, Medi-
cago arabica, M. ciliaris, M. turbinatq, M. orbicularis, Otospermum
glabrum, Phalaris minor, P. paradoxa, Tr,'folium squaruosum, Tetra-
gonolobus purpureus, Scolymus maculatus, Scorpiurus vermiculata, Sily-
bum marianum, Sonclus oleraceus, etc.

C. - Argilo-hyggophytes, localisés sur sols argileux saturés en
eau en hiver, et présentant même une nappe d'eau libre. Etage biocli-

matique surtout subhumide à hiver chaud à tempéré :

Cryp,sis aculeo.ta, Genista clavata, Glycirrhiza foetida, Iris pseudocorus,

Phalaris coerulescens, P. canariensis, Melilotus segetalis, Senecio ena-
ticus, Rumex pulcher, R. conglomeratus, Trifolium michelianum, T.
tomentosum, T. rnelilouts-ornithopodioides, Narcissas tazetta, Tenace-
tum annuuftt, Verbena ollicinalis, etc.

3. Les calcarophytes (ca).

Localisés sur sols calcaires sablo-argileux à argileux moyennement
humides. Etage bioclimatique : surtout subhumlde et de transition
subhumide-semi-aride :

Calendula algeriensis, Chrysanthemum coronarium, Anthyllis tetraphyl-
la, Hedysarum coronarium, H. flexuosum, H. aculeolatum, Origanunt
compactum, Picris echioide.v, Reichardia tingitana, Iris tingitana, Mi-
cropus supiruts, Calycotome intermedia, Brachypodium distachyum,
Daucus muricatus, Phlomis herba-venti, Lotus ornithopodioides, etc.

4. Les thermophytes (t).

Localisés généralement sur sols squelettiqu-'s (lithosols). Mêmes
étages que pour le groupe précédent :

Asperula hir.ruta, Avena sterilis, A. pratensis, Aegilops oveta,
Asparagus albus, Adonis aestivalis, Salvia verbenaca, Cynoglt,ssunt
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clandestinum, Echium pomponium, Erodium cicutarium, Allium paru-
culatum, Bramus rubens, Hyparrhenia hirta, Drosophltllum lusitanicum,
Eryngium tricuspidatwm, Astragalus epiglottis, Festuca geniculata, Me-
lica ciliata, Paron\chia orgentea, Pallenis spinosa, Tri-t'olium scabrum,
Scleropoa rigida, Spergularia fimbriata, Vulpia geniculata, etc.

5. Les halophytes (ha).

Localisés sur sols salés. Indifférents à l'étage bioclimatique :

Arthrocnemum in.dicunt, Inula crithmoides, Cressa cretica, Frankenia
Iaevis, Holimione portulacoides, Salicornia arabica, Salsola kali, Limo-
nium f:.ruloceum, Limctniuslntm monopetalum, Suaeda lruticosa, S.
maritima, Puccinellia distans ssp. festuciformis, etc.

6. Les nitratophytes et 1_s rudérales (n et r). Indifférents à I'éta:e
bioclimatique.

Emex sp:nosus, Polvcarpcn tetraphyllum, Raphanus raphanistrum, Mer-
curialis annua, Sylibum marianum, Marrubium vulgare, Urtica caudata,
Parietaria ofiicinolis, Chenopodium murale, Solanum nigrum, Setaria
verticillata, Digitaria sanguinalis, etc.

7. Les humicoles (hu). Etages bioclimatiques : surtout humide et
subhumide;

Chamaerops humilis, Panicum repens, Arisarum vulgare, Geranium
robertianum, Viburnum tinus, Bellis silvestris, Asplenium adianthum-
nigrum, Teu.crium pseudo-scorodonia, etc.

8. Les hygrophytes (H). Ces espèces indifiérentes à l'étage bio-
climatique, sont localisées sur des sols engorgéi en eau et souvent
à nappe d'eau libre : génêralement indifférentes au substratum :

Bromus hordeaceus, Ranunculus sardous, Alisma plantago-aquatica,
Rumex pulcher, Carex muricata, C. distachya, C. llacca, Glyceria
fluitans, Helcsciadium nodiflorum, Leersia hexandra, Mentha rotundi-
lolia, M. puleglum, O,smunda regalis, Rorippa nasturtium-aquaticum,
Oenanthe crocata, Veronica anagallis-aquatica, Ormenis praecox, etc.



ANNnxe III *

CONSIDERATIONS SUR LA VEGETATION
DE LA COTE ESPAGNOLE AU VOISINAGE

DE LA REGION TANGEROISE

Les auteurs espagnols dont notamment Sarvloon Rrvas GooAv,
utilisent pour la distinction des climax, le terme < grados de ve_eeta-
cion >, correspondant au << cinturones >>, au < cingulus >> ou au
< Gûrtel > de E. ScHnnro. Ces termes peuvent être mis en parallèle
avec ce que L. Eusencsn appelle étage de végétation. Ces grados
subdivisés en < subgrado >> et < variante )> sont rattachés à des < clas-
ses de v;getacion > (F-ormations-Kla:sen < ôkologisch-physionomisch >)
dont les suivantes sont représentées sur la côte espagnole située à la
hauteur de la côte tangéroise :

1. Durilignosa ou grados de sclérophiles méditerranéennes. Gra-
do Que.rcus llex ScHiçarn, s'étend sur la majeure partie de la péninsule :
centre et sud, et dans la région côtière qui nous intéresse, depuis Cadix
(et au-delà vers l'Ouest) jusqu'aux environs de Tarifa. Cette unité
comDrend rrn subgrado à Pistacia lenti,çcus - Quercus ilex Rrves
Gon.q,v, représentant le < grado eumediterraneo ,>, à climat plus ther-
mique. Certaines des espèces constituant les formations rattachées
à ce grade d: végétation, se rencontrent dans le Tangérois. Il semble
oue la différence fondarnentale ontre les systèmes d'étude, est la hié-
rarchisation des unités végétales, lesquelles pour les auteurs espa-qnôls
se rattachent dans le cas présent à la classe Quercetea ilicis Br. Bl^,
194'7, all iance Quercion i l icis Br. 81. (1931), 1936, groupement à
Pistacia lentiscus, de I'alliarrce Olea-ceratonion Br. 81. 1936. Une
chose est néanmoins frappante : I'absence complète de Quercus ilex
dans le Tangérois, ce qui rend dans notre cas tout rattachement hié'
rarchique inopportun.

Espèces communes aux deux régions : Quercus coccifera, Pistacia
lentiscus, Rha"mnu,ç olettides, Myrtus communis, Olea europaea, Osyris
lnnceolata, Aspuragus albus, Chctmaerops humilis, etc.

2. Aesti-Durilignosa Riv. God. 1949 ou < grado de sclerophiles >>
de montagnes subrnéditerranéennes, comprenant : le < grado mixto >>

* par T. IoNESco.
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à Q,tercus htsitanica (s.1.) * Acer monspessulanum - granatense lRtv.
God. 1949, représenté dans la région côtière située entre Tarifa et
les environs de Marbella, et sur le substratum siliceux, par le <, sub-
grado mixto > Quercus lusitanica -\sp. canariensis, Quercus suber Riv.
God. 1955. Parmi les espèces communes aux deux régions citons :
Daphne gnidium, Phillyrea latifolia, P. media, Pteridium aquilinum,
Genista linifolia, Arbutus unedo, Myrtus ctmmunls, Lonlcera implexa,
Osyris lanceolata, Lavandulq stoechas, Rhamnus a.laîernus, etc.

Manusc. déposé en oct. 196o
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