
FICIIIER DES ESPECES -CLIMAX

T. IONESCO et CH. SAUVAGE

Iuniperus phoenicea L. FaMtrrs ons CUPRESSACEAE

Genévrier de Phénicie #*

Nom arabe : Ar'ar

Nom berbère: Aifs (Grand Atlas)

N" Cat.:  55

Aire géographique

Europe méridionale, Chypre, Asie mineure, Palestine, Arabie,
Cyrenaïque, Tunisie, Algérie, Canaries, Madère.

Systématique

La distribution géographique de cette espèce au Maroc semble
piaider pour I'existence de deux écotypes, l'un montagnard, I'autre
littoral. En fait, on n'a jamais pu distinguer les deux plantes. Et
du reste, Ta découverte de stations intermédiaires, par exemple celle
d'Ouljet es Soltane (J. MernBz), réduit considérablement cette oppo-
sition écologique.

r' Voir pour les autres es1Èces: Al Awamia 16, pp. l'21- et Al Awamia 20,
pp. 103-122.

** Le binôme latin signifie en réalité Genévrier rouge, mais il ne fait pas de
doute que Linné a rapporté son espèce à la Phénicie.

Al Awamia, 32, pp. 105-124' juillet, 1969.
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Biologie

Type biologique

Ph; NPh. Arbre ou arbuste branchu, atteignant 8 m de hau-
teur. Fl. : mars-avril. Rejette mal de souche (après incendie) et la
tige. La régénération paraît difficile. Ornithochore. Les rejets revêtent
d'abord le feuillage de jeunesse (feuilles éricoides). Espèce longévive.

Ennemis connus

ennemis d'origine animale ***.

Le Genévrier de Phénicie n'a pas donné lieu à beaucoup d'ob-
servations; on a relevé sur le feuillage la présence de plusieurs
Géométrides : Boarmia haroldariq Cn. Onru., en montagne et
Boarmia qtlqnticariq Srocn. dans les dunes littorales. Il est probable
que les chenilles de Pachypasa lineosa VrLL. et celles de Lithophane
leautieri Borsn. s'attaquent à cette essence. Celles de Eulia cupressana
Dup. ont été observées dans les dunes littorales atlantiques. Les fruits
et les graines sont détruits sur le littoral par le Lépidoptère Géléchiide
Brachyacma oxycedrelle MIrt., et par le Coléoptère curculionide Nqno-
phytes transversus AusÉ. Les cochenilles Carulaspis visci Scnm. et
Carulaspis atlantica LrNn. ne sont pas rares.

Ennemis d'origine végétale (P. Rleun et G. TEAscr): Glonium
graphicum (Fn.) Dr Bv., Gymnosporangium atlanticum Guyor et Mlt.,
G. clavariqeforme (Jtcq.) D.C., G. conlusum PLowR., G. fuscum D.C.,
Lophistoma vqgans H. Fannr; Microthyrium malenconianum MATRE,
Odontia bugellensis Dr Crs., Pithya cupressi (Bets.) REnnn., Trybli-
diella sabina (Rnul,r) Na.rN.

Ecologie

Elages bioclimatiques

- sur le littoral, semi-aride, subhumide et humide (dans
sous-étages chaud et tempéré) ;

- en montagne, semi-aride, subhumide et humide (dans
sous-étages froid ou frais;

- d31s les stations intermédiaires, semi-aride, subhumide,
leurs sous-étages tempéré et frais.

leurs

leurs

dans

*** D'après le fichier de la Statio'n, centrale de Phytiatrie, Laboratoire d'Entù
mologie ; fichier établi par Ch. Rungs.
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Genévr ier  de Phénicre

Juniperus phtrcniceo L.

107

A - Ensemble d'un petit rameau

B - Inflorescence mâle ;

C - Rameau cassé montrant la
par 3.

avec cônes murs ;

disposition des feuilles verticillées

Document de l'Institut Scientifique Chérifien (dessin de R. DE BRETTES).
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Climat

Supporte la sécheresse, lc chaleur et les températures hivernales
basses (Moyen Atlas), auxquelles le thuya de Berbérie ne résiste
pas. Résistant aux embruns.

Données sur le climat pour le Maroc (d'après Cn. Slwlcr, 1961 a) :

Mam

Ms

mam

mi

Moy. an.

Moy. mens.

Mea

mea

de 20,4 à 21,9o

de 22,1 à 26,6o (littoral)

de  5 ,1  à  13 ,7 '

de -4,6 (Semrir) à 9,6'

de 13,2 à 17,6"

de 4,3 à 23'

de 28,8 à 36'

de -9,1 à 6,0'

P - Pour le littoral : de 287 à 410 mm (à 1 029 mm, d'après
C. Lervrou.ls-SÉrlsrraN, 1965).

P - pour le montagnard : de 186 à 213 mm (897 mm, d'après
C. LeMorNs-SÉusrrlN, 1965).

Indice xérothermique

Sur le littoral, généralement inférieur à 1q0 (160 Essaouira). Pour
le Genévrier montangard, jusqu'à 250. En France, de 1 à 250. Ces
valeurs placent cette essence depuis le mésoméditerranéen jusqu'au
subdésertique de H. Geussnu.

Sol

Indifférent. Sur la côte. il s'installe aussi bien sur la dune fixée
(mais non mobile) que sur le sable meuble : il résiste bien à I'ensa-
blement.

Localisation

Fonction du climat ; depuis les dunes littorales jusqu'à 2 20O m.
Les surfaces qui lui reviennent sont immenses, mais il a disparu en
grande partie, sans doute en raison de I'action destructrice de I'homme
et de la concurrence d'autres espèces. Il est probabl'e qu'il peuplait
tout le cordon de dunes littorales, tant de l'Atlantique que de la
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Genévrier de Phénicie

Juniperus phoenicea L.

Matorral élevé (Forêt basse). Mehdia.
Matorral moyen sur dunes littorales. Mehdia.

(Pboto: E. Stefanesco)

En
En

haut :
bas :
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Méditerranée ; la limite sud sur le littoral Atlantique se situerait un
peu au sud de Sidi Kaouki pour les peuplements, et, aux environs
d'Imsouane, pour les types maraboutiques (cf. C.R. mission botanique
et forestière, 1948). Le Genévrier de Phénicie se substitue au Thuya,
clès que l'océanité du climat méditertanéen semi-aride diminue et qu'en
conséquence le caractère de la continentalité avec abaissement des
températures hivernales s'accentue (L. ErvrnEncrn, 1939), en particulier
dans le Haut Atlas. Ainsi, quand il fait son apparition, le Genévrier
de Phénicie, s'insère entre le Thuya et le Chêne vert, se mélaqgeant
à eux dans les conditions climatiques ou édaphiques limites deùces
espèces. L'océanité diminuant avec l'éloignement de la mer, il se taitle
un domaine de plus en plus grand en séparant le Chêne vert et le
Thuya, refoulant ce dernier vers des altitudes plus faibles, jusqu'à
occuper complètement sa place (L. Eunrncnn, 1938). Dans le climat
de la callitriaie ou de f iliçaie sèche, il peut se substituer au Thuya
or! au Chên: vert sur les substrats défavorables: trop percolants ou
à I'inverse, compacts et asphyxiants, ex. Skoura du Moyen Atlas
(M. Lncouerr, 1969). Sur le littoral, il ne peut être concurrencé
par le Thuya ou le Chêne vert, le climat y étant particulièrement
doux ; là, il s'installe dès que le sable est un peu fixé (mais supporte
d'être ensablé) et peut s'avancer jusqu'à la zone à Ammophila arenaria ;
il prend alors une forme en < chapeau >> basse et rampante et ne se
développe normalement qu'à I'abri de l'action directe des vents et des
embruns marins, derrière la premièr: dune.

Répartition

Littoral

Péninsule tingitane, dunes côtières du Rharb, embouchure du
Sebou, du Tensift ; Essaouira. En montagrte, un liseré discontinu jalon-
ne les versants atlantiques et saharien du Haut Atlas, les versants
moulouyens du Moyen Atlas au nord du col du Zad, et les versants
du Sarhro ; quelques localités avancées existent dans le sud-est du
Plateau Central. Rare dans le Rif central calcaire.

Type de végétaTion

Forêt basse (MÉrno et Sluvlcn,
troué et clair. Toute formation pure ou
vrier de Phénicie, s'appelle lunipéraie.

1955) ; matorral élevé, moyen,
nettement dominante en Gené-
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Uti l isat ion

Bois de charpente et de construction ; combustible. Fixation des
sols en montagne et dans les dunes maritimes. Huile cssentielle. Trai-
tement en <, émonde > pour I'alimentation du bétail pendant la mauvaise
saison (L. Eunrncrn, 1938). Pâturage.
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Tetraclinis articulata (Vasl) M.lsrnr,s Fnurr,rr on CUPRESSACEAE

- Callïtris articulata (Vnul) Lmr.

- Callitris quadrivalvis VrNr.

Thuya de Berbérie
Noar arabe: A'rar.
N' Cat. : 51.

Aire géographique

Espagne méridionale, Algérie, Tunisie, Malte.

Biologie

Type biologique

Ph ou NPh. Arbre pouvant atteindre 15 m. Fl. : mars-mai. Essence
robuste. Grande longévité. Régén&ation rate, sauf sur les versants
humides du Rif. Rejette facilement et abondamment de souche jusqu'à
des âges avancées. Anémochore.

Ennemis connus

Enræmis dorigine animale *

Le Thuya de Berbérie est attaqué par plusieurs insectes : le bois
est miné par plusieurs Coléoptères, dont les principaux sont: Icosium
tomentosum H. Luc. qui hâte la mort des arbres dépérissants ou âgés.
Phlaeosinus bicolor Bnutr,É, destructeur des petits rameaux, Sinoxylon

* D'après le fichier dc la Station centrale de Phytiatrie, Laboratoire d'Entomo
logie; fichier établi par Cu. Ruxcs



Thuya de Berbérie

Tetrqclinis articulqta (V.lHr.) Masrnns

É@à
V E '

D

A - Vue d'ensemble d'un rameau avec deux cônes ouverts ayant perdu leun
graines ;

B - Détail d'un rameau ; noter les poches résineuses sur lec feuilles ;
C - Coupe schématique d'un rameau ;
D - Graine;
E - Inflorescence mâle,

Document ds I'Institut Scientifique Chérifien (dessin de R. or Bnarus).

ï
I

l, ",.
I

' l

I
I"'i"'

I , ,,,,
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sexdentatum Ol., mineur des petites branches. Le feuillage est brouté
par plusieurs chenilles de Lépidoptères : Taragama repandum HB.,
Litophane leautieri BoISD., Boarmia rungsi WenN. et Al,n., Pachypasa
Iineosa VILL., etc. Les cônes sont détruits (semence comprise) par la
chenille du Lépidoptère Tortricide Evetria tessulatann Srnc. Des puce-
roms, Panimerus thuyae Ds GpBn, Panimerus thuyaefoliae THro., et
plusieurs cochenilles, Carulaspis visci Scnn., Lineaspis striata Newsr.,
Carulaspis atlantica LIttD., provoquent des desséchements des pousses
et du feuillage.

Ennemis dorigine végétale (d'après P. Rtnur et G. TEAScA)

Cytospora thuyae SAcc., Perrotiq llammea Ar.s. et ScHw., Pithya
cupressi (Bars) Rema, Valsa thuyae Pncr.

Ecologie

Etages bioclimatologiques

Semi-aride à hiver surtout tempéré et frais. Pénètre dans le
subhumide, en particulier sur le versant nord du Rif (Ctt. Sluvlcs,
1960).

Climat

Relativement chaud et sec, et doux en hiver ; la température
dépendra de I'exposition S, SW et SE. La sécheresse dépendra de
I'exposition et de la pente du sol ; pas de Thuya dans les fonds d'oueds
profondément encaissés (à cause du froid et des condensations abon-
dantes (cf. TnÉnoN et VrNDr, 1955)).

Données sur le climat d'après Cs. Seuvecn, 196l a)

Mam
Ms
mam
mi
Moy. an.
Moy. mens.
Mea
mea
Ampl. moy. extr.
P

o

de 25,4 à 26,8o
de 32,8 à 40"
de 9,2 à l2, Io
de 1,2 à 6,3o
de 17,6 à 19,2"
de 8,9 à 29"
de 40,0 à 45,1o
de -2,7 à 1,5'
de 39,1 à 47,8"
de 350 à 627 mm
d e  4 0 à 8 0



Thuya de Berbérie

Tetraclinis articulata L,

En haut: Arbres. Oued Korifla.
En bas : Matorral myoen. Oued Tartala.

(Photos: Station de Rechercbes Forestièrcs)
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Indice xérothermique

De 80 à 180, ce qui place cette essence du euméditerranéen
au thermoméditerranéen de H. GeussnN. Le Thuya est éliminé par
le froid surtout humide, par I'humidité du sol et par les sables mobiles.
C'est une espèce thermophile et xérophile (VrNnr, 1959). Le froid
hivernal ne lui permet pas non plus de s'installer dans les << cuvettes
thermiques > où il laisse la place au Jujubier (Vnor, 1959). En outre,
cette espèce craint l'humidité de la côte atlantique (il n'atteint pas
Ie bord de la mer). Par contre, au Maroc septentrional, au bord de la
Méditerranée et au bord de I'Océan (Essaouira), il se maintient et il
supporte l'humidité de la côte grâce aux températures hivernales élevées
(il s'agit probablement d'un air relativement plus sec).

Sol

Sols plus ou moins rocailleux. Redoute les sables mobiles et les
sols non drainés (notamment les fonds d'oueds et de cuvettes). Indiffé-
rent à la nature chimique du substrat. Sur ses limites climatiques déter-
minées par I'humidité, il se localise sur calcaires et il est remplacé
sur les roches siliceuses par le Chêne-liège, lorsqu'il s'agit de roches
dures et résistantes et par l'Oléastre et le Lentisque sur les sols
argileur (L. Euurncen) ; ces dernières espèces se mélangent fréquem-
merrt au Thuya.

Localisation

Climatiquc ; plaines et basses montagnes jusque vers 1 800 m.
Au Maroc méridional, le Thuya est localisé au-delà de 800-1 000 m,
rnais il descend dans les vallées jusqu'à la côte sur des substrats cal-
caires ou sur des versants siliceux exposés au sud et à l'ouest. D'une
manière g.lnérale il est presque toujours localisé sur des pentes et
dans des situations bien drainées. Mais il y a de rares exceptiom ; par
exemple, Ia forêt de Thuya de Berbérie située uo nord de la Maison
forestière I'Ain Kheil (entre Ben Slimane et El Khatouat). Cette der-
nière situaiion semble être, par contre, très courante en Tunisie. En
lutte avec ie Chêne-liège, il est éliminé de tous les fonds de ravins
at bénéfice de ses compagnons les plus plastiques, le Lentisque et
le Filaria (sensibilité à I'humidité froide). Dans le sud-ouest, I'aridité
du climat iient le Thuya en échec; I'Arganier le repousse en altitude,
ou .ians ies stations humides et les dépressions (L. EuBenceR, 1938).

Répartition

La répartition du Thuya est essentiellement climatique ; zones
semi-arides surtout.
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Type de végétation

Forêt (futaie claire), matorral. La formation pure ou à dominance
dc Thuya, s'appelle Tetracliniaie ou Callitriaie.

Utilisation

Le bois est dur, très homogène et à grains fins ; il est utilisé
surtout en ébénisterie et en marquetterie (bois moucheté). Tanin, résine,
gomme sandaraque (vernis). Perches.
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Cedrus libanotica Lnw. Feurrr.e ons PINACEAE

Cèdre de I'Atlas

Arz, Erg, Idil (betbère).

No Clt. :  49.

Aire géographique

L'espèce au sens large : Asie Mineure, Syrie, Chypre, Algérie.
Ne dépasse pas au sud le 32" de latitude nord.

Systématique

Au Maroc, la sous-espèce atlantica (M,lN.) HorMs., endémique
dc l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie).

Biologie

Type biologique

Ph. Arbre pouvant atteindre 40 m et exceptionnellement 60 m ;
le tronc peut atteindre 2 à 3 m de circonférence. Longévitê: 250 à
400 ans dans le Moyen Atlas ; peut atteindre 700 ans. Régénération
par semis ; selon B. Lrpournz, 1964, la germination de la graine,
puis I'implantation des semis ne peut se faire que lorsque la température
maximale moyenne mensuelle atteint 10"C sous abri pendant une
dizaine de jours. Ne rejette pas de souche. Anémochore.

Ennemis connus

Ennemis d'origine animale (les plus marquants) * :

Mammif èrer :  Macaca sylvana L.,  Macaque de Berbérie ou
Magot.

I n s e c t e s :

- Lépidoptères (défoliation) : Thaumetopea pityocampc ScHtFF.,
Thaumetopea bonjeani Powrtl, Dendrolinus pini atlantica Lr CBnn.,
Ellopia poeymiraui CH. Os., Pseudopanolis piingeleri Sror. ;

- Lépidoptères (graines): Dioryctria peyerimftolfi Jo,um.

- Coléoptères : nombreuses espèces de Cerambycides, d'Anobiides
et de Buprid,e*r parasites des arbres affaiblis par la sécheresse ou les

* D'après le fichier de la Station centrale de Phytiatrie, Laboratoire d'Entomo'
logie ; fichier établi par Cn. Ruxcs.
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Cèdre

Cedrus libanotica LrNr. ssp. aîlantica (MeN) HorNls.

1 1 9

B

- Ramcau avec inflorescence mâle ;
- Cône.

Document de I'Institut Scientifique Chérifien (dessin de R, oe
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incendies. Le principal est Melanophila marmottani BotDv,l Tneny,
qui achève les arbres dépérissants. plusieurs scolytides peuvert être des
parasites d'arb.res sains: scolytus numidicas Bnrs., cryphalus numidicus
Ercn., Xyleborus saxeseni Rerz.

- Homoptères : plusieurs espèces de pucerons, dont le plus mar-
quant est cinara cedri Mtu., et des cochenilles, dont plusieurs espèces
endémiques : Dynaspidiotus regnieri Btr., Cionaspis Kabyliensis Ber.,
Leucaspis pusilla Lôw., déterminent quelques dégâts (pousses).

- Hyménoptères : trois Siricides détruisent Ie bois des troncs, soit
sur pied soit abattus : Sirex juvencus L. (rarc), (Jrocerus augur Kt-ve.
et Urocerus phantoma cedrorum Sulttt., sont plus communs et s'at-
taquent aussi à Pinus clusiarw Ctnu. ssp. mauretanica (Mntne et
Prvnn) ScHwlnrz, dans le Rif occidental.

Ennemis d'origine végétale (cf. P. Rreur et G. Tnesc s) : Aleuro-
discus atlanticus MAIRE, Bertia morilormis (Toor ex Fn.) Dn Nor.,
Coriolus versicolor (Fn.) QuÉrnr, Corticium solani (prl�tt. et DELcR.)
Bouno. et GlrzrN, Dacryomyces chrysocomus Tut-., D. punctiformis
NBunonr, Lasiosphaeria hispida (Tonn) Fcr., Lentinus omphalodes
Fn., Lenzites sepiaria (V. Wurnnr.r) Fn., Leptoporus caesius (ScHnao.)
QuBrsr, Lophodermium cedrinum MlrnE, Panus violaceo-fulvus Que-
rnr, Paniophora globub,sa BRES., Phaeolus schweinitzii (Fn.) plt.,
Poria calcea var. xantha LrND., P. vaillantii (Fn.) Secc., P. vaporaria
Fv., Rqbenhorstia delormis (Fn.) SrAnsecr., Schizophyllurn commune
Fn., Sebacina calcea (Pens.) Bnns., Stereum sanguinolentumFn., Toru-
Ia resinicola Pnu., Tromera dillormis (Fn.) ReHu., Ungulina morginata
(Fn.) Per., U. ollicinalis (Vtrl.) Ptr., U. substratosa N'dltt-., Xqntho-
chrous abietis (Kensr.) Bouno. et Gnzrru, Xqnthochrous pini (Bnor.)
Per.

Ecologie

Etages bioclimatiques

Subhumide et humide à hiver frais ou froid.

Climat

Humide ; peut supporter des conditions plus sèches (364 mm à
Tounfite). mais sur versants humides.
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Conditions
A. Puros,

Mam

mam

Ms

mi
Mea

mea

Moy.

Moy.

Ampl.

P

an.

mens.

moy. extr.

18,2 '
3 ,6 '

30,7o
-4,5"

35,2

1 3 , 3 o

10,90

de 2,1 à 21,2"

49 ,5"

de 800 (?) à I 650 mm.

Indice xérothermique : inférietr à 80.

Sol

Sur toutes sortes de roches-mères, mais beaucoup mieux adapté
aux sols sur roche-mère acide (grès, schistes, guartzites) ou encore
mieux sur roches volcaniqu:s (basalte, dolérite, cendres). Sols bruns
foresiters ou sols rouges méditerranéens sur calcairçs durs, plus ou
moins lessivés, andosols (sur basaltes ou cendre volcanique), rendzines
rougeâtres ou noires, sols bruns lessivés sur calcaires dolomitiques
ou dolomie plus sableuse, sols bruns lessivés sur roches acides (grès,
schistes), régosols et lithosols (8. LnrourRn, com. verb.). Le cèdre
est exclu des fonds trop argileux, humides et froids en hiver.

Localisation

Montagnes de I 350 à 2 800 m. Dans le Tazekka il existe quelques
pieds à 900 m. Dans le massif de Bou Iblane, le Cèdre descend jusqu'à
1 500 m ; sur le versant nord du Guelb er Rabal, il est cantonné au-
dessus de 1 900 m dans la vallée de I'Oued El Abid, à partir de
1 350 m. Dans le Rif, il occupe les versants sud à partir de 1 350 m
et les versants méditerranéens au-dessus de 1 600 m : dans les massifs
du Tissouka, Lechab, il apparaît à partir de I 700 m. Par rapport
au Chêne vert, le Cèdre recherche les conditions un peu plus froides
et plus arides. La limite supérieure du Cèdre est remarguablement
stable en comparaison de la limite inférieure ; cette limite oscille entre
2700 m et 2 800 m. Cette régularité est déterminée par le clîmat froid
et sec, qui donne I'avantage au Thurifère. En eftet, sur les limites
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Cèdre

Cedrus libanottcq Lrxx. ssp. atlantica (MaN) Horm.

(Photo: E. Stefanesco)

de son aire, sur les frontières dues au froid et à la sécheresse, le Cèdre
est remplacé par le Thurifère qui forme alors la limite supérieure
ou inférieure des forêts ; en particulier, à sa limite altitudinale supé-
rieure, le Cèdre se comporte comme une essence mieux adaptée au froid
que le Chêne vert (Moyen Atlas). Là où la sécheresse seule est en cause,
il est remplacé par le Genévrier de Phénicie, le Pin d'Alep, le Pin
maritime ou le Chêne vert, voire même le Chêne-liège (Ketama). Dans
les régions plus humides, le Cèdre est concurrencé par les Chênes à
feuillage caduc et en outre, dans le Rif calcaire, par le Sapin. Ces
Chênes constituent souvent des niveaux plus ou moins continus, sépa-
rant le Cèdre du Chêne-liège. En aucun point, on ne constate le
contact Thuya Cèdre. A sa limite altitudinale inférieure, le Cèdre
aurait tendance, en descendant, à envahir progressivement les forêts de
Chêne vert (Lnpourps., 1962; Puros, 1964).

Forêt de Cèdres. Tizi lfri,
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Répartition

Rif central calcaire et siliceux. Çà et là, dans les hauts massifs
des Jbala occidentales.

Moyen Atlas et Grand Atlas : sur calcaires, basaltes, schistes,
marnes, grès. Surtout dans les parties bien exposées aux vents d'ouest
chargés d'humidiié.

La cédraie occupe au Maroc environ 120 000 ha, se répartissanl
ainsi (Bouoy, 1948, 1958) : 16 000 ha dans le Rif et Tazekka,
100 000 ha dans le Moyen Atlas et 10 000 ha dans le Haut Atlas
(Midelt, Arbhala).

Type de végéiation

Forêt

Futaie pure ou mélangée, taillis de feuillues sous futaie. La for-
mation pure ou mélangée mais nettement dominante en Cèdre, s'appelle
Cédraie, A. Puros, (1964), distingue trois types de Cédraies, d'après
leur caractères botaniques et forestiers, réactives du milieu climatique
général :

- basse ou tempérée ; 1 650 à 1 880 m ; située au-dessus de
l'étage du Chêne vert;

- m o y e n n e :  1 9 0 0  à  2 2 0 0  m ;
- d'altitude: au-delà de 2200 m.

Utilisation

Bois ; essence ; pâturage abondant (du moins dans l'étage humide).
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