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AvnnrrssBlreNr

Rédigé en 1965 à partir de notes d'excursion, le document que
voici fut tout d'abord publié sous forme ronéotypée, sa diffusion
etant pratiquement limitée aux participants : il s'agissait avant tout
de mettre en ordre et de consigner les enseignements multiples acquis
à un rythme soutenu au cours d'un périple de 3 700 km effectué
en 13 jours à travers le Maroc.

Dans les années qui suivirent, I'on s'aperçut vite que ce compte
rendu pouvait rendre bien d'autres services et méritait d'être large-
ment diffusé au Maroc même : quels documents conseiller à un
enseignant recevant une nomination pour Agadir ou Ksar es Souk
par exemple ? A un coopérant arrivant au Maroc et devant se fami-
liariser rapidement avec la végétation de ce pays ? A trn chercheur,
botaniste ou entomologiste, demandant une aide pour établir I'itinérairc.
d'une mission ? Les études d'ensemble, souvent dispersées entre plu-
sieurs revues spécialisées, sont parfois peu accessibles ou épuisées:
ce compte rendu présente brièvement les principaux aspects géogra-
phiques du Maroc, les grands traits de sa végétation et de sa flore ;
en I'absence presque totale de monographies régionales, on y trouve
des descriptions inédites de paysages et d'itinéraires botaniques, des
listes floristiques qui, ne prétendant pas à I'exhaustivité, n'en sont pas
moins des documents du plus grand intérêt.

Convaincue de la nécessité de mettre ces renseignements à la
disposition de nombreux utilisateurs, la Section des Enseignants na-
turalistes de la Société des sciences Naturelles et physiques du Maroc
prit contact avec M. le Professeur Ch. Satrvlcn, qui avait dirigé
en 1965 I'excursion de la Faculté des Sciences de Montpellier: il
devait accorder avec la plus grande bienveillance I'autorisation de
reproduire ce texte au Maroc. Sollicité à son tour, M. H. Fenu, Direc-
teur de la Recherche Agronomique ouvrait fort libéralement res colonnes
d'Al Awamia, des Cahiers de la Recherche Agronomique à la publi-
cation, permettant au projet de se réaliser. Que tous deux reçoivent
ici les remerciements que mérite leur aimable collaboration.

Al Awamia, 40, pp. 1-102, iui l let,  1921.
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La forme du texte initial a été intégralement conservée; seule
I'illustration photographique a dû être supprimée il était
techniquement difficile de la reproduire. Sans doute aurait-il été pos-
sible de remanier la présentation pour transformer ce compte rendu
en un véritable livret-guide ; pour un avantage relativement faible,
la publication en aurait été considérablement retardée et compliquée
- aussl cette solution a-t-elle été abandonnée. Nous espérons que le
lecteur, averti de la genèse de ce document, saura I'apprécier et
I'utiliser tel quel.
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Selon une tradition solidement établie, I'Institut de botanique
de Montpellier organise au printemps de chaque année pour les étu-
diants confirmés de la Faculté des sciences une excursion qui les
sorte des limites de leur Académie et qui leur apporte I'illustration
concrète des cours qu'ils ont suivis. Le voyage au Maroc continue
donc cette tradition, mais il I'enrichit aussi de quelques innovations.

Pour la première fois, en effet, cette excursion annuelle sortait
de France et parcourait un itinéraire aussi important - plus de
3 700 km en treize jours -, permettant de prendre contact avec
les principaux aspects bioclimatiques et floristiques d'un grand pays
entièrement méditerranéen. Seul, l'étage de haute montagne, encore
enfoui sous la neige à l'époque de I'excursion, ne put être visité.
Mais, si I'itinéraire n'a pas permis de connaître les formations à
xérophytes épineux d'altitude, les pozzines, les éboulis et les falaises
des hautes cimes, du moins les principaux autres biotop:s du Maroc
ont été traversés. La caravane, partie du bord de l'océan, a atteint
ou dépassé 2100 m à deux reprises (tizi n'Test et Zad); eile est
passée en quelques heures de la hamada désertique à la cédraie la
plus humide, ailleurs des formations macaronésiennes à Euphorbes
cactoides aux taillis cle Chêne vert si évocateurs du Languedoc,
et encore de ceux-ci aux steppes moulouyennes à Alfa ou Armoise
blanche. Elle a fait la coupe du Haut Atlas à ses deux extrémités,
celle du Moyen Atlas sur trois itinéraires, celle du Rif et son centre,
pour en parcourir ensuite toute la moitié occidentale. Elle a traversé
les grandes plaines de culture, vu de nombreux reboisements, visité
un périmètre d'irrigation, grand producteur de coton, s,est initiée
aux principes modernes de la lutte antiacridienne. Elle a entendu des
botanistes, certes, mais aussi des géographes, des géologues, des
pédologues, des agronomes, des hydrauliciens. Rythme un peu essouf-
flant, sans aucun doute, mais ne devait-on pas, venant de loin, se
faire une idée aussi complète que possible du Maroc et de tous les
problèmes qui se posent au botaniste, lorsqu'il veut comprendre ce
pays et aider à sa mise en valeur ?
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Il est d'usage qu'une notice soit distribuée avant l'excursion.
Des documents préliminaires en ont tenu lieu. Par contre, il a paru
intéressant de demander aux participants de se répartir en équipes,
chargées à tour de rôle de prendre des notes lors des exposés faits
sur le terrain et de rédiger un compte rendu succinct. C'est le résultat
de cette grande enquête collective qui est présenté ici. En fait,
I'assemblage de ses différents morceaux présentait quelques difficultés.
Il ne fallait pas seulement ordonner, mais aussi homogénéiser la pré-
sentation, sans dénaturer l' æuvre de chacun. Il fallait aussi rectifier
les erreurs manifestes, combler les lacunes trop graves. C'est à M. A.
PoNs que vint le mérite de ce travail délicat. Il a êté aidé dans
cette tâche ingrate par M. S. SlNrn, en particulier pour la nomen-
clature taxinomique et I'index systématique, par MM. R. CAuRo,
J. Mernez et J. Vsrrnx pour les listes des plantes observées, par
Mlle M. Lorsy pour les dessins et par M. J. BBnrnlND pour les
photographies. C'est grâce à leur dévouement que ce compte rendu
voit le jour sous cette forme très simple. Car il n'a pas d'autres
prétentions, sauf peut-être aussi d'être un témoigrrage de la franche
camaraderie qui ne cessa de régner entre les participants tout au long
de I'excursion et qui, en facilitant la tâche des organisateurs, rendit
cette vision du Maroc plus agréable et, par suite, plus efficace.

Mais ce compte rendu est aussi un moyen d'exprimer notre
reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidés dans ce voyage au-delà
de la Méditerranée. Car il va de soi qu'il ne pouvait être entrepris,
puis réalisé, sans la compréhension et I'aide de nombreuses autori-
tés. Notre profonde gratitude ira d'abord à Monsieur le Doven
CHenr,Es, qui ne cessa de soutenir notre projet et lui accorda non
seulement une subvention importante, mais aussi son appui moral,
celui-ci aussi précieux que celle-là. En particulier, les crédits excep-
tionnels ainsi obtenus ont permis de faire en avion le voyage France-
Maroc et retour et, ainsi de reporter au profit de l'itinéraire propre-
ment botanique le temps qu'il eût fallu consacrer aux deux traversées
maritimes. M. Suu, secrétaire principal de la Faculté des sciences, a
grandement facilité par ses conseils judicieux et précis les tâches ad-
ministratives. Qu'il en soit bien vivement remercié.

Au Maroc, nous fûmes accueillis d'abord par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports, qui mit à notre disposition pour notre
hébergement ses centres de Rabat (< Les Chênes >), d'El-Jadida, de
Bni Mellal et de Fès. A Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des
Sports, à M. Mohamed Gnouroaxt, chef du Cabinet du ministre et
ses collaborateurs, nous sommes heureux d'exprimer notre vive re-
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connaissance pour avoir ainsi facilité I'organisation générale de l'ex-
cursion et réduit au maximum les frais journaliers : c'est bien grâce
à cet appui essentiel que l'excursion put avoir lieu. Nous remercions
aussi bien vivement M. BnN AN,tEun, chef du Centre d'accueil des
Chênes, M. LouotvI, chef de la Circonscription de la Jeunesse et des
Sports d'El Jadida, M. Bou Heuor BnN Ne,ssnn, chef du Centre
d'accueil de Bni Mellal, et M. Mohammed GueNNouN, chef du Cen-
tre d'accueil de Fès. Tous surent comprendre que nous étions par
la force des choses des hôtes météores, bien ingrats d'apparence,
arrivés tard et partis tôt. Qu'ils sachent toutefois que nous n'avons
pas oublié leur aide et que les moyens très simples qu'ils ont mis
à notre disposition - ah ! la douche bienfaisante, le soir, à 'larri-

vée ! - étaient bien ce que nous désirions.

Notre gratitude va également à I'Institut national de la recherche
agronomique du Maroc et à son directeur, M. Crr�on'r. Grâce à
|I.N.R.A. à son directeur scientifique, M. Ch. RuNcs, et ses col-
laborateurs, nous avons pu non seulement jouir aux Aït Melloul
d'une halte bienfaisante, mais aussi avoir un aperçu très vivant sur
l'activité du Groupement antiacridien. C'est également à |I.N.R.A.
que nous devons la visite commentée de la Station cotonnière de
Bni Mellal.

Bien sûr, la Faculté des sciences de Rabat et I'Institut scientifique
chérifien nous ont aussi réservé le meilleur accueil, et, en mettant
à notre disposition le pick-up de la Faculté, Monsieur le Doyen
SlssoN nous a grandement facilité le problème d"s ttransports.
M. J. MarnBz, chef du laboratoire de phanérogamie à l'Institut
scientifique chérifien, a pafticipé très activement à la préparation de
I'excursion et a été notre correspondant permanent à Rabat, tâche
ingrate et absorbante dont il a su s'acquitter avec sa bonne humeur
coutumière : nous lui en sommes d'autant plus reconnaissants.

Enfin, Ia Mission universitaire et cultur:lle française nous a
apporté une aide complémentaire indispensable, en fournissant un
petit car, qui nous a permis d'englober dans notre caravane des col-
lègues du Maroc. Que M. P. Poucrr, conseiller culturel de l'Ambas-
sade de France, chef de la M.U.C.F. et M. BttloN, secrétaire géné-
ral, en soient vivement remerciés, ainsi que tous leurs collaborateurs.
En particulier, nous ne saurions oublier M. M. BEcK, dont I'attention
vigilante souriante ne nous fit jamais défaut : elle nous fut particuliè-
rement utile dès le soir de notre arrivée à Rabat pour I'obtention
d'un ultime visa... ni M. TeNcuv, chef du Centre culturel de Mar-
rakech, à qui nous devons, avec I'aide de Mlle Srtz, professeur au
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lyée, I'organisation du camping dans la palmeraie, ni enûn Mlle
Claire CurvnrrroN, chef du Centre culturel de Fès, qui organisa
une visite si vivante de la médina de Fès, puis une charmante récep-
tion, au cours de laquelle nous pûmes prendre contact avec les per-
sonnalités fassies. L'un des participants, malencontreusement atteint
d'une fièvre au nom exotique, trouva auprès d'elle l,accueil et le
soutien nécessaire en attendant le retour.

Sur le terrain, notre caravane a bénéficié partout de commen-
taires donnés par les spécialistes les plus qualités du Maroc. Dans
la plupart des étapes, nous avons été accompagnés par un géographe
qui nous situait à chaque halte le paysage botanique à analyser;
nous sommes heureux de remercier M. G. MAURER, professeur à
la Faculté des lettres de Rabat et chef du laboratoire de géographie
physique de I'Institut scientifique chérifien, MM. J. Ln Coz, G. Brau-
nrr, D. NorN et J. M^lnrrN, professeurs à la faculté des lettres de
Rabat. De même, M. J. Marnyz a participé à la direction de l,étape
à travers le massif du Khatouate et nous a mis au courant des
résultats de ses recherches géobotaniques sur le plateau central;
M. T. IoNrsco, chef de la station phytoécologique de I'I.N.R.A., a
dressé un bref résumé de ses travaux écologiques sur la région d,El-
Jadida, et M. A. PuJos, exp3rt de la F.A.O., nous a fait profiter de
sa grande expérience écologique du Maroc oriental. Enfin l'étape
saharienne fut avant tout celle de M. J.-P. Ruseno, chef du Centre
régional de Ksar es Souk du Service des recherches en eau de l,Office
national des irrigations, et nous lui devons non seulement les com-
mentaires géologiques et hydrogéologiques sur le Tafilalt, mais l'ac-
cueil combien chaleureux de l'Amicale des fonctionnaires de Ksar es
Souk.

Nous n'aurions garde d'oublier les autres spécialistes, dont les
exposés ont également contribué à enrichir ce compte rendu: M.
J.-8. PeNousE, directeur de I'Institut scientifique chérifien (rôle et
structure de cet organisma scientifique), M. Ch. RuNcs, directeur
scientifique de I'I.N.R.A., M. Grror, chef du Service de la Défense
des végétaux, et M. J. Pnnnor, chef du Groupement antiacridien
d'Ait Melloul (principaux aspects de la lutte antiacridienne au Maroc),
M. R. DuoN, hydrogéologue à I'Office national des irrigations à
Taroudant (structure géologique du Souss et des montagnes qui le
limitent), MIle Snz, professeur au lycée de Marrakech (présentation
de la palmeraie), M. Srrrlr Dnrss, directeur de I'O.N.I. à Fkih
ben Salah (périmètre irrigué des Bni Moussa), M. J. h,rrs, directeur
de la station cotonnière de Bni Mellal et ses collaborateurs (culture
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et amélioration du coton), M. I'ingénieur de Bin el Ouidane (pré-
sentation du barrage). Enin, M. Guy DBroN, en nous accompagnant
avec son véhicule personnel, nous a aidés à résoudre le problème
des transports; mais sa connaissance très profonde du pays a cer-
tainement permis aussi à de nombreux participants de mier.rx com-
prendre le Maroc et d'emporter sur lui des jugements moins super-
ficiels. Qu'il en soit bien sincèrement remercié.

Comme directeur de I'excursion, je tiens aussi à exprimer ma
très profonde reconnaissance à ceux qui, au sein même de la cata-
vane, ont partrcipé à I'organisation générale du voyag; ; M. S. S.lNra
qui s'est privé des fins d'itinéraire pour faire le fourrier à l'étape,
M. H. EspacN^qc qui s'est occupé des repas, M. L. Pnssa,nr^o. qui
assura le rôle délicat de trésorier, M. J. BenrnaNn chargé de la
docum:ntation photographique, et enfin M. A. Pous qui forma les
équipes de rédaction. Leur dévouement fut de tous les instants et
libéra mon esprit des principaux soucis matériels.

A la fin de l'excursion, les participants m'ont proposé de lui
donner un nom et d: I'appeler < Maroc I >>, laissant entendre par
là que nous devrions la refaire bientôt, tant elle fut féconde. C'est à
toutes les personnes citées ici que je transmets ce compliment, car
sans elles, nous n'aurions pu voir le Maroc, ou nous I'aurions mal
vu. Si nous leur avons donné quelque peine, qu'ils sachent du moins
qu'elle a été appréciée et qu'elle a servi.

Enfin il y aurait certainement une grande ingratitude à ne
pas signaler aussi la chance climatique qui accompagna la caravane
pendant tout I'itinéraire. Il y avait du chergui à I'arrivée à Rabat,
mais les fortes chaleurs s'étaient dissipées pour la traversée du
Haouz et lorsqu'on aborda les régions désertiques. Il y eut bien
quelques gouttes çà et là * uniquement dans les régions les plus
arides ! - et même du vent de sable dans le Tafilalt, juste pour
montrer que cela existe. Dans I'ensemble, sortant d'un printemps gé-
néralement humide, le Maroc montrait une b:auté oDulente, d'une
richesse végétale nettement supérieure à la moyenne. Les palmiers
gelés du Ziz et les pâturages secs du Rif central étaient pourtant là
pour témoigner aussi d'une nature capricieuse, même dans sa géné-
rosité.

Ainsi le Maroc, une fois de plus, n'a pas failli à sa tradition
d'hospitalité, laissant ses visiteurs comblés. Au Caid Haitta des
Oulad Teima qui, dans le cadre rustique de la forêt d'Admine et
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sur le fond d'une kasba forestière, nous offrit le spectacle d'un
ahouache, nous adressons nos bien sincères remerciements pour avoir
su montrer I'accueil du pays sous sa forme la plus authentique, à la
fois rude et généreux.

Ch. SamcB
Novembre 1965



Il m'est particwJièrement agréable d'accupillir dans
les numéros 40 et 41 d'Al Awamio, ces notes de voyage
qui constituent, en fait, une véritable initiation à I'htstoire
naturelle dans les domaines de la géologie et de la

flore. De plus, elles contiennent des inlormations intéres-
santes sur l'économie des régions traversées.

Que les professeurs, les chercheurs et les étudiants
qui ont participé à ce travail en soient vivement remerciés.

H. Faner
Directeur de la

pecherche Agronomiquç





Lisle des parl ic ipants à I 'excursion au Marocrl l

l. Venant de France

M. Jlcqurs BenruNo C.N.R.S. (I.8.)

M. JneN-Lours Boupln Assistant (F.S.M.)

M. ArnBnr BoNNBT Professeur (F.S.M.)

M. Mrrrr Bouxnnrs D.E.A. tunisien
Mlle Mrnprrre CarrÉr^q Maître-assistant (F.S.M.)
M-. SruoNB CnBv.lrlen C.N.R.S. (I.8.)

M. HnNnr Cnosrr D.E.A.
M. G^q,snrcr DBrRurr C.N.R.S. @ac. sc. Marseille)
M. BBnNano DpscorNcs C.N.R.S. (C.E.P.E)

M. Br,nrnlNn DonauÉB Thèse spécialité (C.N.R.S. C.E.
P.E.)

M. Prpnnn DoNlorrrB Assistant @ac. sc. Marseille)
M. HnNnr EsplcN.q,c Assistant (F.S.M.)
Mlle DrNe FocELMAN Thèse spécialité (C.E.p.E.) argentine
M. BnNorr GannoNB D.E.A.
M. Cnlnrns HÉneNr Assistant (F.S.M.)
M. Eun Manx C.E.P.E., auditeur libre D.E.A.
M^u NIcorB Mlcnaux Botanique II Montpellier
M. Ascnan NrcH^qgounr D.E.A. iranien
M. LucrnN Pessenan Assistant (F.S.M.)

Mlle Nrcor,p Prnnvnn professeur (F.S.M.)
M. ArualNo PoNs Maître-assistant (F.S.M,)

( l )  Abréoi ,at ions :

C.E.P.E. : Centre des études phytosociologiques et écologiques de
Montpellier

D.E.A. : Etudiânt du Diplôme d'études approfondies d'Ecologie
(Faculté des sciences de Montpellier)

F.S,M. : Faculté des sciences de Montpellier
F.S. Rabat: Faculté des sciences de Rabat
I.B. : Institut de Botanique de Montpellier
I.N.R.A. : Institut national de la recherche agronomique de Rabat
I.S.Ç. : Institut scientifique chérifien



M-" Suzerte PuecH-MARRoN

M. DoNaro Mc QureN

M. ANcBr RoronN

M. SÉsasrreN SeNre

M. Cnlnrns Seuvecp

M. IvaN Sucen

M. Brnuenn TnrÉsaur

M. JseN-LouIs VERNET

M. PnrrrppE VERNET
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Assistante (F.S.M.)

Thèse spécialité (C.E.P.E.)

Auditeur libre au D.E.A.

c.N.R.S. (I.8.)

Professeur (F.S.M.)

Auditeur libre au D.E.A.

D.E.A.

Assistant (F.S.M.)

Assistant G.S.M.)

t 4

néozélandais

mexicain

yougoslave

marocaln

marocaine

marocain

marocalne

l l. Du Maroc (* N'a suivi

M. Arr ArN L'nour

Mlle MvnIrM BorBoL

M. Lensr Bounace

M. Rossnr Ceuno

M. Drrox

Mlle Get{BvrÈvp Flsns*

M. TrsBns IoNBsco*

M. Jorr Marnrz

M. AnosrrADER Mzoucul

M. M'nnMuo Keïs
M. AoBrr,lrrr, Rncnacur

M. Ylcous Snroo*

M. EucÈNB SrrreNesco*

M. MorHuro Tnouor*

M. Jacqurs VETLEX

qu'une partie de I'excursion)

Adjoint technique INRA

Assistante (F.S. Rabat)

Adjoint technique INRA

Professeur agrégé au lycée

Moulay-Yousef, Rabat

Botaniste à |INRA

Ingénieur écologiste, chef de la
station de phytoécologie (INRA)

Chef du laboratoire de phanéroga-
mie (I.S.C.)

Adjoint technique INRA marocain

Adjoint technique INRA

Adjoint technique INRA

Ingénieur écologiste GNRA) pakistanais

Ingénieur écologiste (INRA) roumain

Adjoint technique INRA marocain

Botaniste à I'INRA marocain



PRESENTATION DU MAROC

G. MAURER *

Le Maroc est un grand pays puisqu'il a environ 450 000 km2,
c'est-à-dire guère moins que la France, mais il ne compte que douze
millions et demi d'habitants. Il est comme les deux pays voisins,
Algérie et Tunisie, un pays africain avec une façade sur le Sahara;
très souvent, tout au long de son histoire, il a êté en rapport au-delà
de ce désert avec I'Afrique Noire ; une partie de sa population est
d'origine noire. Mais le Maroc est plus encore, comme ses voisins,
un pays méditerranéen par son climat, par sa structure géologique et
son relief, par la grande majorité de sa population de race blanche,
par son histoire enfin. C'est ainsi que le Maroc a été êtroitement
mêlé à l'histoire du bassin méditerranéen, ne serait-ce que par ses
rapports avec I'Espagne durant le Moyen Age, et à la suite de la
colonisation française au XX" siècle.

Mais dans cette Afrique du Nord, le Maroc, pays situé à I'ex-
trémité occidentale du couchant, â une très forte personnalité ; plaines
et plateaux couvrent de vastes surfaces, fait inhabituel dans les pays
voisins, tandis que de majestueuses montagnes atteignent 4 000 m
de hauteur. Grâce à sa longue façade atlantique, exposée aux vents
d'W, c'est également le pays le plus humide de I'Afrique du Nord,
celui où les influences arides du Sahara sont rejetées le plus loin vers
le S, au moins dans les régions littorales. Topographie et pluviosité

* Professeur à la Faculté des l.ettres de Rabat,
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expliquent la longueur et l'abondance d;s cours d'eau. Isolé à fW
de cette Afrique du Nord, le Maroc est enfin le pays qui a le moins
subi I'influence arabe ; les envahisseurs, molns nombreux qu'ailleurs,
ont introduit I'Islam et la langue arabe mais une grande partie de
sa population, appartenant à un vieux fond ethnique local, est encore
berbérophone. Des trois pays d'Afrique du Nord, le Maroc est aussi
celui où les contrastes régionaux sont les plus marqués, contrastes qui
se traduisent par la variété extraordinaire des paysages et des tvpes
d'organisation humaine.

Le compartimentage du relief marocain s'explique par les don-
nées de la structure. Sur la carte géologioue au 1:500000" du Maroc
se distinguent assez bien les trois grands domaines qui constituent
le Maroc : le domaine méridional rattaché déjà étroitement au socle
africain, le domaine des chaînes atlasiqu:s et enfin, au Nord, celui
du Rif, constitué de chaînes d'âge plus récent encore. Au cours de
cette longue histoire géologique, ces différents domaines se sont suc-
cessivement constitués et juxtaposés les uns aux autres.

A la limite du bâti africain, des chaînes de la fin de l'époque
précambrienne, puis un deuxième ensemble montagnsux d'âge her-
cynien, sont successivement arrasés ; cet ensemble structural est
alors définitivement accolé au bâti africain ; plus tardivement, à la
suite de l'oroqenèse tertiaire alpine affectant le domarne atlasique
voisin, l'ensemble précambrien s1 hs1çv11isn" manquant de oouplesse,
est morcelé par fractures, tandis que des soulèvements ou des affais-
sements dénivellent les divers compartiments.

Le domaine atlasique, plus récent, constitue toute la partie moven-
ne du Maroc, et se prolonge vers l'Algérie voisine; son histoire
comprend deux stades : une chalne hercynienne, arrasée, constitue
un socle sur lequel une sédimentation très complexe au Secondaire
et au Tertiaire dépose des séries d'érraisseur variable selon loampleur
et la durée des lransgressions marines ; la phase oroeénique alpine
s'est traduite dans les zones de subsidence 1à où les dépôts sont les
plus épâis par la formation de chaînes, comme le Haut Atlas ou le
Moyen Atlas et, dans les zones à faible couverture par des accidents
souvent cassants et d'ampleur limitée.

Le Rif enfin, au N, est une chaîne méditerranéenne très récente,
dont les séries accumulées dans un géosynclinal complexe se sont
mises en place par un svs*ème de nappes de charria.ge ; ce dernier
domaine structural et tectonique est venu à son tour se plaquer sur
la bordure des ensembles mis en place antérieurement.
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Ces trois domaines apparaissent d'ailleurs bien individualisés
sur une carte du relief. Au S de la zone atlasique, un sillon constitué
par une succession de dépressions plus ou moins grandes est limité
sur sa bordure N par un important accident structural; cet accident
sud-atlasique se marque très souvent par un abrupt topographique ;
de même, une autre zone déprimée souligne la limite entre domaine
atlasique et domaine rifain ; elle est jaionnée par les grandes plaines
de Fes et de Meknes, qui, par le seuil de Taza, communiquent avec
celles du Maroc oriental.

Le compartimentage topographique, tel que nous l'observons
de nos jours, prend toute son ampleur à la suite d'une histoire très
récente, pliocène et piéistocène. C'est, en eftet, à partir du Pliocène
qu'une dernière série de phases tectoniques va mettre en place les
principaux éléments du relief marocain, en particulier les volumes
moniagneux. Au même moment, une érosion continentale et marine
met en valeur les différentes formes de relief. Si les formes d'éro-
sion proprement dites sont nombreuses, les accumulations détritiques
sont également très répandues, à la fois sur les plaines et les plateaux,
ainsi que sur les versants. Pour le géographe comme pour les autres
spécialistes, l'étude des formes du modeié quaternaire et de ces
dépôts détritiques récents est souvent plus intéressante que l'étude
géologique traditionnelle.

L'épisode pliocène se traduit au Maroc, comme d'ailleurs dans
beaucoup d'autres pays ,par des phases de sédimentation marine
ou continentale. Les dépôts continentaux détritiques de cet àge ré-
sultent d'une altération de type tropical humide ; ils ont été ensuite
partiellement redistribués, mêlés à des apports nouveaux, dans une
grande partie du pays au début du Quaternaire, plus exactement au
Villafranchien. Ces dépôts vil\afranchiens, fins ou grossiers, de cou-
leur rouge, peuvent atteindre une épaisseur de plusieurs dizaines de
mètres ; ils sont eux-mêmes affectés par des déformations tectoniques,
celles qui, précisément, vont mettre en valeur les volumes montagneux.
Le Quaternaire proprement dit, post-villafranchien, se caractérise par
une évolution saccadée, marquée d'abord par des mouvements d'os-
cillation du niveau marin responsables de I'existence des plages et
de falaises marines étagées, remarquables surtout dans la région occi-
dentale atlantique. Le tableau 1 donne la succession de ces niveaux
marins avec la terminologie utilisée au Maroc.

L'enfoncement du réseau hydrographique et l'évolution des ver-
sants n'est pas continu âu cours du Quaternaire par suite des varia-
tions du niveau des mers, par suite aussi des changements climatiques

t7
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successifs. Les principaux stades de l'évolution du relief se traduisent
en particulier par I'existence de systèmes de terrasses fluviatiles étagées
remarquables dans les vallées, aussi bien celles des régions les plus
humides du Maroc que celles des régions les plus sèches (cf. T,l-
BLEAU L).

Correspondant aux phases glaciaires d'Europe, les pluviaux d'Afri
que du Nord sont des périodes au cours desquelles l'évolution des
versants est maximum au point de provoquer un arrêt du creusement
linéaire par prépondérance des apports latéraux; les dépôts détritiqttes
qui aciuellement couvrent bon nombre de versants sont les restes de
cet héritage. Aux périodes interpluviales correspondent au contraire
les reprises d'érosion linéaire et l':ncaissement du réseau hydrogra-
phique. La connaissance du modelé quaternaire de détail, par les
formes et par la variété extraordinaire du manteau détritiqu:, est
très importante pour le géographe, le pédologue, le botaniste, I'agto-
nome ; la couverture détritique héritée, plus ou moins évoluée pédo-

logiquement, constitue le support de I'agriculture marocaine'

Mais par suite de la brutalité des manifestations climatiques
actuelles de ces régions méditerranéennes, par suite de la destruction
par l'homme de la couverture végétale naturelle, par suite enfin
d'une mise en culture menée de manière irrationnelle, ce capital pé-
dologique est gravement menacé par la vigueur de I'érosion actuetle.
L'érosion des sols est un des soucis majeurs des techniciens et des
gouvernants de ce pays.

Le relief du Maroc se caractérise par trois grands ensembles :
un arc montagneux, largement arqué sur près de 1 500 kilomètres,
comprend le Rif, le Moyen Atlas, et le Haut Atlas ; de part et
d'autre de cet arc s'étendent deux domaines de plaines et de pla-
teaux, à I'W, ceux du Maroc atlantique, vers l'E et le S ceux de
l'Oriental et du Présahara.

Le Haut Atlas, qui atteint 4165 m au Jbel Toubkal, c"onstitue
la chaîne la plus élevée de I'arc montagneux ; elle a une allure
rigide et massive, s'expliquant en partie par la présence d'éléments du
socle ancien constitué de terrains paléozoÏques, de montées graniti
ques, de roches volcaniques. Ces éléments du socle, pris dans le
plissement récent, sont localisés dans le secteur central et lui donnent
une lourdeur propre aux massifs anciens ; c'est le cas de tout le
massif du jbel Toubkal. Vers I'E, au contraire, la couverture secondaire
bien conservée est affectée de plis de style jurassien ou préalpin;
les crêtes calcaires restent élevées et le Mgoun dépasse encore 4 000 m.
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TABLEAU 1

Le Quaternaire continental el marin au Maroc

1 9

Altitude Etages marins Etages continentaux Terrasse

Pliocène

+ 2 0 0 à + 3 0 0 m  M o g h r é b i e n

+ 9 0 à 1 0 0 m Messaoudien (

inférieur

Villafranchien

supérieur:MoulouYen

Régréguien
5ème

(* 150 rn)

* 5 5 à 6 0 m

* 3 0 à 3 5 m

1 0 à 1 5 m

5 à 1 0 m

Sicilien I

Calabrien

Maarifien (Sicilien II)

Anfatien

et (Tyrréhénien I)

Rabatien

Ouljien (Tyrrhénien II)

Mellahien (Flandrien)

Actuel

Salétien : Gûnz

Amirien : Mindel

Iensiftien : Riss

Soltanien : Wûrm

Rharbien

4èrne
(+  100 m)

3ème
(+ 30 m)

1ère
(15  -  15  m)

basse

(+ 30 m)
2ème

r  t f r

Les altitudes s'abaissent aux deux extrémités de la chaîne; à I'W
les séries calcaires réapparaissent dans des plateaux dont la hauteur

diminue par paliers jusqu'aux rivages atlantiques ; à l'8, les crêtes

s'baissent moins rapidement, puisque le jbel Ayachi qui domine le
haut bassin de la Moulouya atteint encore 3 700 m d'altitude, mais
elles sont isolées par des bassins de plus en plus larges et bas.

Le Moyen Atlas, élément central de cet arc montagneux' a une
orientation différente ; accolé dans sa partie méridionale au Haut
Atlas, il s'en détache, tout en se relevant, vers le NE. Cette chaîne

alpine se caractérise par l'opposition entre deux secteurs ; la région
occidentale, d'allure tabulaire, est composée de plateaux calcaires éta-
gés enetre 1 000 et 2 000 m et séparés par des accidents faillés ; à la
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faveur de ces cassures, des montées volcaniques ont coûstruit des
pitons volcaniques ou se sont répandues en coulées sur de vastes
étendues. Dans la région orientale, les séries calcaires ou marneuses
sont affectées de plis pius ou moins réguliers ; c'est d'ailleurs dans
cette dernière région, surtout 4u NE, que se trouvent les sommets
les plus élevés de la chaîne : jbel Bou Iblane (3 190 m), jbel Bou
Nacer gui domine directement les plaines de la Moulouya (3 340 m).

Elément septentrional de cet arc montagneux, la chaîne du Rif
est beaucoup moins élevée puisqu'elle ne culmine qu'à 2 456 m
d'altitude ; elle est aussi beaucoup plus morcelée topographiquement
et structuralement. Cependant s'observe une certaine disposition en
arcs concentriques à concavité dirigée vers le N. Au N, les chaînes
calcaires et les massifs primaires bordent la Méditerranée ; plus au S,
des bancs de grès ou de qu;artzite, isolés dans un matériel schisteux
moins résistant, déterminent une série de crêtes concentriques attei-
gnant les altitutes les plus fortes ; plus au S enfin, de nouvelles
séries à prédominance marneuse constituent les basses montagnes et
les collines du Prérif.

L'ensemble de cet arc montagneux joue, dans la vie du Maroc,
un rôle extrêmement important. C'est ainsi que le Moyen Atlas
constitue une barrière climatique empôchant les vents humides venus
de l'Atlantique d'intéresser les régions de la Moulouya dont les cli-
mats sont à demidésertiques. Le Moyen Atlas encore plus que les
deux autres chaînes est un château d'eau; I'abondance des précipi-
tations, la couverture neigeuse souvent prolongée, le nombre et le
débit des sources au pied des épaisses séries calcaires alimentent
les grands fleuves marocains. Dans toute la montagne enfin, s'est
maintenu le vieux fonds ethnique berbère avec sa langue et ses tradi-
tions.

A l'W de cet arc montagneux, le Maroc atlantiqu: est composé
de plaines et de plateaux. L'un de ces derniers, le Plateau central
ou Meseta atlantique, apparaît sur la carte géologique comme ure
avancée, jusque sur le littoral entre Casablanca et Rabat, de terrains
primaires, quelquefois armés de quelques montées granitiques. La
topographie tabulaire qui s'élève lentement par paliers d'W en E,
est découpée par d:s vallées étroites et profondes; ce sont elles
qui, plus que l'altitude qui est moyenne, font de cette Meseta un
obstacle pour les communications entre les pays du Sebou au N
et les bas plateaux atlantiques et les plaines intérieures au S. L'histoire
montre d'ailleurs l'ancienneté et la permanence de cet obstaple, puis-
que le Maroc du N avait ses propres capitales eomme Fes ou Mek-
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nes, tandis que Marrakech était la grande ville du S. I-e Plateau
central reste de nos jours un pays isolé, très peu peuplé d'éleveurs,
nomades pour la plupart.

Au N du Plateau central, les pays du Sebou, sont plus bas
et plus ouverts ; les sols, généralement de bonne qualité, portent
de riches cultures ; la densité de la population rurale est élevée et
les grandes villes nombreuses. Les bas plateaux Zaër et Zemnour
arrivent à I'W jusqu'aux portes de Rabat, et se prolongent vers I'E
par 7a haute plaine de Fes-Meknes ; les collines prérifaines au N,
entièrement mises en culture, sont traversées par de larges vallées,
tandis que la grande plaine alluviale du Rharb, plaine de niveau de
base. est encore loin d'être mise en valeur de manière rationnelle.

Au S du Plateau central, la disposition générale est sensiblement
différente, puisque trois bandei, sensiblement parallèles au rivage,
se succèdent d'E en W; de bas plateaux côtiers, situés entre 100
et 200 m d'altitud:, sont couverts de riches cultures, mis à part le
système dunaire ancien plaqué sur le littoral même ; des plateaux
plus élevés, dominant la zone précédente par un accident rectiligne,
sont de moins bonnes régions agricoles : plateaux des Phosphates,
dont la richesse minière compense largement la médiocrité des sols,
massifs des Rehamna plus au S où réapparaissent les terrains anciens ;
une troisièm e zone, située au pied même des hauts reliefs atlasiques,
comprend des plaines intérieures comme celle du Haouz cle Marrakech
ou celle du Tadla.

Dans les régions situées à l'E et au S de I'arc montagneux
maràcain, les enslmbles topographiques sont beaucoup plus étendus.
plus continus, annonçant déjà ceux des régions sahariennes et des
hauts plateaux algériers; il se dégage de I'observation de ce relief
une impression de grande monotonie. A I'abri de l'écran du Moyen
Atlas, l'oued Moulouya relie plusieurs plaines les unes aux autres,
tandis que plus à l'E, des hauts plateaux atteignent fréquemment plus
de 1 000 m d'altitude, et, s'élevant même jusqu'à 1 500 m, se pour-
suivent ensuite vers I'Algérie ; la bordure méditerranéenne cle ce domaine
constitue cependant une région originale où de petites crêtes isolées
annoncent déjà les chaînes telliennes d'Algérie.

La façade saharienne au S de I'ensemble montagneux comprend
les éléments topographiques suivants : des montagnes, allongées dans
le même sens que le Haut Atlas et auxquelles on donne le nom
d'Anti-Atlas, atteignent plus de 2 500 m d'altitude dans le jbel Sarrho ;
cet élément du socle africain, avec une partie de sa couverture pré-
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cambrienne et hercyniennq est très disloqué; il est relié au lltut
Atlas par un massif volcanique, le jbel Siroua, qui atteint 3 300 m
d'altitude. D:s régions basses encadrent la montagne ; à I'W, I'oued
Souss draine une plaine ouverte sur l'Atlantique ; la zone déprimée
du Tafilalet, à l'E, attire plusieurs grands oueds venus du Haut
Atlas et qui se perdent plus au S dans les sables du désert; dans la
région centrale, I'oued Draâ, le grand oued du S. arrive péniblement
à I'Atlantique, après avoir divagué dans de multiples bassins. Domi-
nant généralement toutes ces régions basses, débutent enfin à l'E et
au S, les hamadas, hamada du Guir ou du Draâ, plateaux monotones
qui sont déjà pleinement sahariens.

Le climat du Maroc est, comme celui des rivages S de la
Méditerranée, profondément marqué par la brutalité et I'irrégularité
très grande de ses manifestations. Le voisinage de I'Atlantique tem-
père cependant cette sévérité et lui donne, par rapport aux pays
voisins, une originalité profonde, originalité renforcée par I'opposition
de trois grands ensembles climatiques reflétant la disposition générale
du relief. Les plaines et les plateaux atlantiques sont relativement
humides ; cette humidité cependant diminue rapidement vers le S,
tandis que I'amplitude thermique augmente vers l'intérieur; une étroite
frange littorale caractérisée par la douceur de sa température en
hiver, par une relative fraîcheur en été et par une humidité atmosphé-
rique constamment élevée, constitue un secteur privilégié favorable à
l'agriculture maraîchère. Les climats de montagne sont les plus
humides et la carte de la pluviométrie souligne parfaitement, par ses
teintes, la disposition de I'arc montagneux que nous venons de décrire ;
ia pluviométrie est toujours élevée au N dans la région rifaine mais
va en diminuant vers le S, malgré I'augmentation de l'altitude ; le
Haut Atlas, avec ses 4 000 m, est au total bien moins arrosé que
la chaîne rifaine beaucoup plus basse. Dans toutes ces montaenes,
I'opposition est grande entre les versants exposés aux vents humides
de I'W et les versants orientaux ou méridionaux sous le vent et secs ;
la neige et le gal sont habituels chaque hiver. On comprend alors
pourquoi la montagne apparaît comme le principal domaine forestier
marocain. A I'E et au S de I'arc montagneux, la sécheresse gagne et
s'étend sur la majeure partie de l'année, tandis que, par suite de la
continentalité, I'amplitude thermique est extrêmement élevêe.

Le compartimentage de géographie physique explique beaucoup
des principaux traits de la géographie humaine.

Le Maroc est un pays qui, au premier abord, semble peu peuplé
puisque, d'après une évaluation de 1964, il n'a que douze millions
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et demi d'habitants ; mais cette population est très étroitement glou-

pée dans la partie favorisée du pays, c'est-à-dire dans les montagnes

Lumides, dans les plaines et plateaux atlantiques' La carte de la

répartition de la population montre en effet, d'une part un Maroc

trËs peuplé groupant 9/10 des habitants, avec des densités atteignant

fréquemmeni en milieu rural 50 à 100 habitants au km2 et, d'autre

pori, un Maroc déshérité, couvrant l/2 de la surface du pays mais

où it n,y a guère que 1/10 de la population; les densités de popula-

tion tombent à moins de 5 habitants au km2.

L'accroissement de cette population est extrêmement rapide'

fait dû essentiellement à un taux de natalité de 45 pour 1 000, alors

que le taux de mortalité est d'environ 15 pour 1 000, c'est-à-dire un

tàux d,accroissement de 30 pour 1 000, un des plus élevés du monde'

on estime que la popula.ion marocaine s'accroît à I'heure actuelle

d'environ 350000 à 400000 personnes par an. Cette explosion dé-

mographique se traduit par de nombreux faits observables, même

lors d'une rapide traversée du pays' Les campagnes sont en per-

pétuelle évolution ; le défrichement s'accélère et les villages nou-

uaau* r" Créent; les anciens s'accroissent et essaiment sous forme

de hameaux. Des centres commerciaux naissent aux croisées des che-

mins ou aux abords des souks, marchés ruraux jusqu'ici situés géné-

ralement en rase campagne. Les modes de vie se transforment, ainsi

les nomades, de plus en plus gênés par la restriction de leur zone

de parcours, se sédentarisent. Les organisations rurales tradition-

nelles éclatent ; c'est ainsi que les contraintes collectives sont de

moins en moins respectées et que I'individualisme gagne, boulever-

sant de plus en plus les structures sociales, notamment par le ren-

forcement de la grande propriété. Cette explosion démographique
se traduit également plr un mouvement d'émigration cles campagnes

vers les villes. Les villes marocain:s groupent actuellement environ

l/3 de la population et leur accroissement est extrêmement rapide'

Casablanca est un énorme organisme gloupant actuellement 1 300 000
habitants, soit plus de 10 7c de la population du pays; son accrois-

sement annuel est de l'ordre de 50 000 personnes.

La variétê des paysages ruraux est glande ; certes les faits
physiques contribuent à expliquer cette diversification; cependant

dei facteurs humains, origine ethnique, genres de vie, ont contribué

à accentuer ce morcellement régional. Les genres de vie ruraux

traditionnels rest3nt très vivants ; ils s'appuient dans c€s campagnes

marocaines sur l'ancienne organisation en tribu, fraction et douar,

bien que soit venue se superposer à ces divisions traditionnelles' une
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division administrative moderne en communes rurales. En regroupant
ces genres de vie dans les grands ensembles physiques déjà définis,
il est possible de distinguer trois principaux types de vie rurale :

1. Les genres de vie du Maroc aride

Ce sont ceux des régions orientales, pays de la Moulouya et
des hauts plateaux, ceux également des régions présahariennes. par-
tout s'opposent sédentaires et nomades; les paysans sédentaires ont
soigneusement mis en culture les quelques secteurs où la présence de
I'eau seule permet d'assurer les récoltes ; la culture irriguée et extrê-
mement minutieuse de ces oasis permet une produclion variée ; les
maisons sont ramassées en villages forteresses, les ksour (sing. lcsar) ;
l'extrême morcellement de la propriété et de l'exploitation ne pro-
cure cependant aucune véritable richesse à ces paysans qui, de plus
en plus, sont tentés par l'émigration. Dans les steppes voisines vivent
des nomades, demi-nomades plus exactement, car leur déplacement
reste malgré tout limité et saisonnier ; leur habitat est la tente. Ils
sont nombreux surtout sur les hauts plateaux de l'Oriental ; ils gagnent
en hiver les régions plus basses du N, un peu plus accueillantes, où
ils risquent moins le froid et la neige et reviennent sur les hauteurs
en êté; ce sont essentiellement des éleveurs de moutons, secondaire-
ment de chameaux.

2, Les genres de vie montagnards

I1 faut d'abord rappeler que les montagnes, qui ont souvent
servi de refuge, groupent environ l/5 de la population marocaine;
des noyaux humains extrêmement vivants, souvent bien enracinés,
y ont conservé le mieux les traditions anciennes, en particulier les
traditions berbères. Cependant, toutes les montagnes marocaines n,ont
pas les mêmes caractères ; le Moyen Atlas ainsi est une région de
faible densité, peuplée essentiellement de pasteurs, vivant sous la
tente, possesseurs de troupeaux de bovins et plus encore de moutons,
qu'ils déplacent saisonnièrement ; en étê, ils mènent les bêtes sur
les pâturages d'altitude dont la verdure est entretenue par quelques
orages; en hiver au contraire, ils se réfugient dans les régions plus
basses, en particulier celles situées au pied de la bordure occidentale
de la chaîne.

Sur cette bordure occidentale pourtant, au contact même de la
montagne et des plaines, s'étend le < dir >, zone privilégiée où les
cultures sont irriguées grâce à I'abondance des sources ; villages,
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bourgades et villes expriment par leur nombre la densité de l'occu-
pation et la richesse de ce liseré.

Le Rif dans sa totalité est au contraire peuplé de paysans sé-
dentaires vivant dans des villages, hameaux ou fermes isolées ; malgré
la médiocrité des sols silic:ux, la valeur très forte des pentes et la
violence de l'érosion, les densités sont élevées ; elles atteignent 50
à 60 habitants au km? au cæur de la montagne, mais dépassent sou-
vent 80 et 100 au km2 dans les bordures sud-rifaines ou dans le Rif
oriental. Ces paysans céréaliculteurs et arboriculteurs, pratiquant un
élevage médiocre, vivent souvent misérablement. On comprend alors
I'importance de 1'émigration.

Dans le Haut Atlas et 1'Anti-Atlas, les Chleuhs forment un
monde berbère extraordinaire par les fortes densités de population,
également par la minutieuse agriculture qui utilise soigneusement les
fonds de vallées et des terrassettes sur les versants, malgré les pentes
souvent très fortes. L'irrigation y est très répandue ; cependant, à la
différence du Rif, par suite de I'altitude de la montagne et de
l'étagement de la végétation, un élevage a pu s3 développer sous
la forme d'une vie pastorale menée par des bergers qui utilisent les
alpages d'été; comme le Rif cependant, le monde chleuh est un
important foyer d'émiggation.

3. Le genre de vie rural des régions atlantiques

Ces plaines et ces bas plateaux atlantiques se caractérisent par
der genres de vie ruraux extrêmement divers, très constratés. I1 y a tout
d'abord opposition entre les régions occupées par de vieux sédentaires,
anciennes tribus d'origine berbère qui sont installées depuis très long-
temps et qui ont organisé le paysage rural d'une manière perfectionnée et,
par ailleurs, les contrées où I'occupation humaine est plus lâche, plus
récente ; les Doukkala, les Abda, à un moindre degré la Chaouia
appartiennent au premier cas ; cette très vieille paysannerie a procédé
à une occupation à peu près totale du sol ; les cultures sont riches
et variées, à base céréalière, marquée, grâce à I'humidité du climat
littoral, par l'importance du maïs ; un élevage important est lié à
I'agriculture.

Les occupants installés depuis peu n'ont pas une histoire pay-
sanne aussi ancienne ; nomacles jusqu'à une date récente, ils sont
souvent seulement en voie de sédentarisation. Ils cultivent d'une
manière beaucoup moins rationnelle leurs terroirs çt ont gardé une
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plus grande quantité de bêtes d'élevage, vieille tradition datant de
l'époque durant laquelle ils nomadisaient avec leur troupeau; la
tente est encore fréquente, même si on ne la déplace plus ; ce genre
de vie est celui du Rharb, également de certaines tribus des plaines
du Haouz, d:s Jbilète, où I'occupation humaine est encore beaucoup
plus discontinue.

C'est également dans ces plaines atlantiques que les contrastes
sociaux sont les plus grands et reflètent le mieux la situation géné-
rale des campagnes marocaines. Cette dernière comprend en effet
une petite paysannerie qui constitue la grande masse des ruraru( ; on
estime que 90 7o des familles rurales au Maroc n'ont que 2 hectares
de terre, et même que parmi ces familles, près de la moitié ne possède
pas du tout de terre et travaille simplement la terre des autres, soit
comme métayers, soit comme salariés ou fermiers. En face de cette
très petite proprié1é, il y a évidemment une grosse propriété qui est
à la fois marocaine et européenne ; elle est presque exclusivement
concentrée dans ces régions atlantiqu:s où les terres sont les meilleures,
Ce contraste social se double d'un contraste dans les systèmes de
cultures ; les grandes propriétés, marocaines ou européennes, sont
travaillées avec des moyens modernes, avec des rendements qui. sans
être extraordinairer, sont nettement supérieurs à ceux obtenus sur
les petites exploitalions traditionnelles ; c'est là que se trouvent des
cultures spécialisées destinées en partie à I'exportation, comme la
viqne. comme la culture des agrumes. La petite exploitation rnaro-
caine fait souvent triste figure avec des moyens de culture très limi-
tés, des attela_qes réduits, de très faibles rendements ; il s'agit d'une
aqriculture essentiellem:nt vivrière dont les produits sont des+inés à la
con"ommation familiale, le surplus seul étant livré arr marché local.
Il v a cependant guelques exceptions; c'est dans ces plaines atlan-
tiqu:s que les grands sec'eurs d'irriqation moderne du Rharb. de
la plaine du Tadla. des Doukkala, de la région du Haouz de Marra-
kech, ont permis de faire évoluer I'agricultur: marocdine traditionnelle
en multipllant les types de culture et en les améliorânt ; une seconde
exception est celle, déià citée, de la franse li'torale, où une culture
maraîchère, faite par d: petits exploitants aussi bien européens que
marocains, permet une élévation certaine du niveau de vie par la
vente sur les marchés extérieurs.

Presque toutes les villes du Maroc sont situées dans ces plaines
atlantiques et, face aux genres d: vie ruraux en très grande partie
traditionnels, les genres de vie urbains font un contraste saisissant :
ils apparaissent de plus en plus attirants malgré les difficultés rencon-
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trées par les nouveaux habitants de ces cités. Ces villes groupant

environ l/3 de la population. ce sont des villes traditionnelles, au
passé glorieux, ayant plus ou moins évoluées de nos jours, conlme

È"r. Meknes, Marrakech, villes souvent très peuplées puisqu'elles

dépassent 200 000 habitants ; elles vivent essentiellement d'un artisanat
traditionnel et sont en quelque sorte d'énormes marchés ruraux.
également des villes administratives ; ce ne sont pas dos villes indus-
trielles et, seules, quelques petites usines transformont les prodgits

de I'agriculture.

Les villes modernes appartiennent au contraire à une nouvelle
génération et reflètent mieux I'essor économique du Maroc depuis
le début du XX" siècle ; ce sont en particulier drs villes minières
abritant les ouvriers et les usines d'extraction de métaux non ferreux
ou des phosphates comme Khouribga, Youssoufia ; ce sont aussi
ces villec modernes qui se groupent sur le littoral, et comptent main-
tenant à elles seules plus d: deux millions d'habitants. Kenitra att
N, port du Rharb, l'agglomération double de Rabat, la capitale, et
de Salé, vers le S enfin, le grand port de pêche et d'exportation de
phosphates de Safi, où l'on vient d'achever une grande usine chimique
destinée à transformer les phosphates. L'agglomération de Casablanca
est sans aucun doute la meilleure image de ce Maroc moderne,
Premier centre commercial du pays, par son Pofr, par ses gares
forroviaires et routières, son port aérien, c'est aussi le lieu du grancl
négoce chargé de la redistribution des marchandises dans le pays.
C'est aussi le premier centre industriel du Maroc avec ses industries
alimentaires, vestimentaires, métallurgiques. Casablanca est enfin I'ag-
gJomération où se posent avec le plus d'acuité les problèmes dus aux
transformations économiques et sociales du Maroc moderne.

En conclusion, je voudrais insister sur tous ces contrastes ré-
gionaux dus à la fois à la géographie physique, à I'histoire, à la
géographie humaine, contrastes régionaux qui se traduisent surtout
par I'opposition entre un Matoc privilégié, le Maroc atlantique, et
un Maroc déshérité, celui des montagnes et des régions semi-arides
de l'E et du S.

Mais il y a également un très grand contraste entre les éléments
de vie moderne qui sont plaqués. quelquefois même de manière
artificielle, sur un vieux fond rural, qui groupe encore 2lg de
la population et qui se trouve dans un état d'équilibre très instable ;
le problème fondamental du pays r:s'e celui de la petite paysannerie
qui vit actuellement aux limites de ses possibilités.
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CH. SAUVAGE *

l. Climat

1. Le climat du Maroc est partout méditerranéen

a. Photoperiodisme quotidien et saisonnier;

b. Existence de saisons thermiques;

c. Précipitations concentrées ou au moins accentuées dans la
saison froide (L. Etunercrn, 1955).

On peut donc se servir du climagramme pluviothermique de
cet auteur pour comparer entre elles les localités marocaines.

2. Le climat du Maroc est très variê, le plus varié des pays de la
région méditerranêenne occidentale

En effet les localités marocaines se trouvent réparties sur toute
la surface du climagramme, entre les différents étagas bioclimatiques
d'EMsrRcrn, et dans chacun des sous-étages (définis à partir de la
valeur de m).

3. Cette variété dépend de 3 tacteurs principaux

a. La situation gén&ale du Maroc, bordé par deux mers et
par un désert;

c. L'altitude qui varie de 0 à 4165 m (J. Toubkal) ;

c. L'existence de facteurs locaux importants (ex. courant froid
des Canaries).

* Professeur à Ia Faculté des sciences de Montpellier, directeur de I'Institut
{9 Botanique, directeur de I'excursion,
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4. Précipitatîons

Elles sont variables depuis 25 mm (bassin du Draâ) jusqu'à
environ 2 000 mm dans le Rif central.

Elles sont apportées par les vents d'Ouest (en général) et tom-
bent sous forme d'averses, les pluies torrentielles restant I'exception.
Toutefois I'intensité instantanée peut atteindre 2 à 3 mm/minute
(d'où érosion spectaculaire quand le tapis végétal est insuffisant).

Deux saisons mortes : l'étê (à fortes chaleurs combinées à I'ab-
sence de pluies), I'hiver (au moins dans les montagnes à cause du
froid).

Grande irrégalafité d'une année à l'autre, le total annuel pouvant
varier dans la proportion de 1 à 4. n en résulte parfois des années
très sèches (ex. 1945, où la sécheresse fut à peu près générale de la
fin janvier au milieu d'octobre).

5. Tempêratures

Ecart des températures extrêmes moyennes de I'année (c'est
plus que M-m) : 40 à 45o, (jusqu'à 50"C). Mais remarquable
exception le long de la côte atlantique (en particulier Es-Saouira où
M-m : 12,6),

Sur la côte atlantique, interviennent la brise de mer, les brouil-
lards côtiers, I'humidité plus grande de I'air au voisinage de la mer,
enfin I'absence pratiquement complète des gelées: cette influence
ne se borne pas au littoral et, selon G. Bmlulr et J. DEBRAcH
(1948), < l'influence de I'océan est plus forte que celle de la lati-
tude >,

A l'inverse, dans tout le reste du Maroc, les vents secs d'origine
saharienne (cherguî), chauds et même brûlants en êtê, ne font qu'ac-
centuer les effets d'une humidité atmosphérique généralement faible et
de froids hivernaux.

Pourtant dans les régions arides de I'Est et du Sud, la séche-
resse estivale est fréquemment entrecoupée de précipitations orageuses,
provoquées parfois par des dépressions tropicales, mais les pluies
atteignent le Haut et le Moyen Atlas et c'est là qu'elles atteignent
une ampleur notable et peuvent atténuer la rigueur cle la saison

sèche.
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Pr,lNcHe II

Etages bioclimatiques trr

hiver troid
m  ( O q c

h iver  l ro is
0 0 < a n < 3 0

hiver t

Etoges
et sous-dtoges

sqh. oride "i.ljl' nr'#|"numioe 
hfilll

3 1

^  / ^ t : " '

oo\ 30 / 7"

Isothermes de
r c 2 0 ? o
w ,  J ,  '

3 o (  m (  7 o

hiver choud
m  ) 7 o

(1) Par l\l[ure Ç. BnlcNor.r et Çn. Seuvaçg.



32 INSTITUT BOTANIQUE DE MONTPELLIER

En montagre, à partir de 1 000 à 1 500 m, la neige tombe en
hiver, mais nulle part elle ne persiste en été (sauf accumulations
dans quelques ravins des Seksaoua et dans des dolines du jbel Rhate).

Conclusion

D'où 4 pays du point de we climatique.

a. Maroc cisatlasique, largement ouvert vers l'ouest, nettement
adouci par I'Atlantique et relativement privilégié (régions de grandes
cultures).

Toutefois cela est d'autant moins vrai qu'on va vers le Sud.

Exception notable du Haouz.

b. Maroc dw N-8, géographiquement méditerranÉen, protégé
par la concavité du Rif des nuées atlantiques et de ce fait plus
aride.

c. Maroc trawatlasique (Hauts Plateaux, Moyenne Moulouya,
Sud intérieur) continental et même plus ou moins saharien.

d. Mqroc montagneux, grande diagonale NE-SW et virgule
rifaine. Le seul que nous ne pourrons parcourir est le Maroc NE.

ll. les étages bioclimatiques (pl. l l)

Cinq remarques générales :

1. Les étages subhumides et humides sont en montagne (et aussi dans
les régions littoralÊs atlantiques au Nord de Rabat) (nous ne visite-
rons pas ces dernières)

2. Imp;ortance prépondérante de létage semi-aride, tant en plaine
que dans les montagnes

'p. Les régiotts arides et surtout sahariennes sont (à part I'exception
du Haouz) transatlasiques

4. Enorme diagonnle froide, très large au niveau du Moyen Atla^t'
d'où les précipîtations neigeuses importantes que peuvent recevoir ces
régions pendant plusieurs mois de I'année.

5. Liétage de haute montagne (le seul gue nous ne visiterons pas)
commence en rnoyenne vers 3 000 m

Par ailleurs les grandes chaînes de montagne ont chacune leur
individualité bioclimatique,
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a. L e R i f est une chaîne symétrique, dans ce sens que I'on
trouve Ia même succession au N et au S. Au Sud; elle est seulement
plus étalée horizontalement et les passages se font en général à des
altitudes un peu plus élevées. Par contre pas d'étage de haute mon-
tagne (J. TIuIRHINE, 2 456 m).

b. Le Moyen At las montre une succession plus com-
plète dans sa partie nord au J. Bou-Iblane (3 190 m au Moussa-
ou-Salah) et au J. Bou Nasser (3 34O au J. Guebb er Rahhal).

Là, l'étage de haute montagne ne succède pas à l'étage humidg
mais en est séparé par deux étages plus arides (subhumide en bas, semi-
aride en haut): donc il y a une aridité générale qui passe par un
minimum aux environs de 2 000 m.

En outre légère dissymétrie, le domaine transatlasique étant plus
aride et plus froid. Par exemple, la coupe Fes (415 m) - Missour
(900 m) part de l'étage semiaride pour aboutir au saharien et les
étages humides et subhumides sont beaucoup plus étalés sur les
versants atlantiques.

c. Le Haut Atlas montre par contre une très nette dis-
symétrie. Le versant atlantique montre la succession classique (cf.
Moyen Atlas), sauf que l'étage humide manque le plus souvent.
Mais le versant saharien montre un laminage complet de l'étage sub-
humide: on passe directement du semi-aride (en général froid à
cause de l'altitude) à I'aride et au saharien.

Enfin répartition des sous-étages:

a .  L e s  s o u s - é t a g e s  f r o i d s  d é j à  s i g n a l é s ;

b .  Le  sous-é tage chaud,  à  I ' i nverse ,  un iquement l i t to -
ral (et encore ne paraît pas exister partout).

ll l. Répartition des climax (voir dépliant ci-contre)

La plupart des climax sont définissables par une ou deux espè-
ces. Si l'on donne la répartition par étage de ces espèces, dites pour
cette raison espèces-climax, on a pratiquement la répartition biocli-
matique des climax, à condition de ne pas tenir compte des localités
où ces espèces ne caractérisent plus le climax correspondant (cf. an-
nexe II).

J J
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lV. La flore

INSTITUÎ BOTANIQUE DE MONTPELLIER

7. Richesse florale

Maroc 4 200 espèces et so,us-espèces pour 500 000 km2

France 4400 550000 km,

Espagne 5 500 500 000 km2

2, I*s familles les mieux représentées (nombre d'espèces)

Composées (601), Légumineuses (471), Graminées (351), Cruci
fières (242), Caryophyllacées (236), Labiées (226), Ombellifères (174),
Scrofulariacées (L47), Liliacées (103), Boraginacées (77).

3. Les genres les mieux représentês (nombre d'espèces)

Silene (76), Ononis (64), Astragalus (58), Centaurea (56), Lina-
ric (50), Teucrium (49), Euphorbia (41), Trilolium (45), Helianthemum
(43), Genista (41), Vicia (40).

4. L'endémisme

805 espèces et sous-espèces, soit 19 %. Voici les genres les
plus importants:

Teucrium 28/49(r), Sîlene 26/76, Centqurea 1.6/56, Thyrnus
15/27, Astragalus L3/58, Leucanthemum 12/19, Genista l2/4I, Sta-
chys ll/19, Hieracium 11,/20, Linaria ll/50, Ononis Il/64, Bupleurum
10/24, Sedum 10/28, Fumaria lO/31, Euphorbia lO/47.

La famille des Crucifères renferme à elle seule 7 genres spéciaux
et I'ensemble de la flore marocaine en renferme une vingtaine.

Les gros centres d'endémisme sont les montagnes (en particulier
Rif, Ida-ou-Tanane (Haut Atlas occidental), Za'ine, etc.) et certains
bassins fermés ou isolés (Moulouya, Tekna), etc.

5. Les éléments lloristiques

Avant tout flore méditerranéenne (même dans son endémisme)
Mais en outre:

a. Peu de relictes holarctiques (Rif central : Betula alba, 5 Gen-
tianes dans le Haut Atlas, dont 2 endémiques).

(l) Le numérateur de la fraction indique le nombre d'endémiques, Ie dénomi-
nateur le nombre total d'espèces (au Maroc).
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b. Une douzaine d'espèces soudanaises:

les unes aquatiques (jusqu'au Rharb - Eclipta prostata),

les autres terrestres, mais au sud du Bani (Faidherbia albida)-

c. Un lot important de sahariennes (plusieurs centaines) : Acacia
Raddiana, Cornulaca monocantha, etc.

d. Enfin le lot macaronésien, en particulier avec les euphorbes
cactoides.

Nous aurons en principe I'occasion de voir des représentants de
ces quatre éléments.





PREMIERÊ JOURNEE

(9 mai)

La forêt de la lVlârnora, le Rharb, les dunes littorales'

Rabat, Sidi-Allal el Bahraoui, Kénitra, El Morhrane, Mehdia, Sidi-Bouk-

nadel, Les Chênes (159 km).

Commentaires géologiques et géographiques de M. J. Lr Coz, professeur

à la faculté des lettres de Rabat.

Résumé: Après une visite de l'Institut scientifique chérifren, une coupe est

effectuéÀ à travers la forêt de la Mâmora. Installée sur d'anciennes ondu-

lations dunaires indurées, c'est une forêt de Quercus Sti.ber périodique-

ment coupée à blanc étoc, dans laquelle on peut distinguer quatre grou-

pements végéta.ux sous la dépendance des conditions d'éclairement (ombre

âes arbres ou vicles) ou de sol (litière, sables mobiles). Dans la plaine

du Rharb, Ia végétation des alluvions argileuses est analysée. sur Ie re-

tour est observée lr flxation des dunes de Mehdia, par Acaei,a caano-
phglla, qui favorise la réinstallation de la Junipéraie climax (à Juniperus
phoenicea), riche en plantes ornithochores.

1. Rabat - lnstitut scientifique chérifien

Présentation de l'Institut scientifique chériflen (M. J.B. PAnousE,
directeur) et visite du laboratoire do géographie physique (M. G. Meu-
RER). Activité de ce laboratoire : réalisation de l'Atlas du Maroc.
Examen des cartes déjà parues : répartition des forêts, économie mi-
nière, eaux salées, exploitations rurales européennes, répartition de
la population, carte métallogénique, précipitations annuelles, maladies,
élevage, Casablanca. En outre, cartes illustrant des thèses de biologie,
cartes murales scolaires, cartes morphologiques.

2. Mâmora

Départ de Rabat pour la forêt de la Mâmora, par la route Rabat -

Meknès. Noté dans les jardins et avenues de Rabat : Iacarqnda rnirnosi-
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folia, Ficus retusa, schinus Mollc, Phoenix cannriensis, Araucaria excel-
sa, Bougainvillea sp.,Hibiscus Rosa-sinensis, etc.

En sortant de Rabat, on observe la présence d,enganes dans l,em-
bouchure du Bou-Regreg (associations très voisines de celles du littoral
méditerranéen français). Au-delà, on pénètre dans un périmètre de
reboisement des Eaux et Forêts, où les espèces suivantes ont été
introduites : Acacia cyanophylla, Eucalyptus gomphocephala, pinus
haleperuis, P. pinea, ... on remarque aussi la présence d'Arundo plinii
indiquant des suintements à des niveaux marneux. Sur les bords de
la route, Agave sisalana et A. americana, Spartium junceum, Acacia hor-
rida, Eucalyptus robusta et E. camalduleruis (dont le rhfiidome se
découpe en larges lanières).

P r e m i e r  a r r ê t

au voisinage d'une charbonnière établie sur une plantation d,Eu-
calyptus (8. camnldulen"vs) ayant fait l'objet d'une coupe récente < à
blanc étoc >. on peut observer les charbonnières à différents stades
de construction.

D e u x i è m e  a r r ê r

A I'embranchement de Sidi-Chaffi à 20 km de Rabat, au-delà
du premier îlot de la Mâmora (llot A).

Aperçu géologique et géographique sur la lorêt de ln Mâmora :
série d'ondulations d'origine dunaire, très rapidement indurées grâce
à la présence de calcaire ayant cimenté ces sables. Type d,érosion
pseudo-karstique, donnant un sol rubéfié argilo-sableux, recouvert de
sable gris dépourvu de calcaire et caractéristique de la Mâmora. Ce
sable, repris par les vents, a tendance à s'accumuler dans les creux.
Il en résulte, dans Ia profondeur des sols, des variations qui influent
sur la végétation (cf. plus loin). Uaspect caractéristique du réseau
hydrographique, où tous les cours d'eau
sont parallèles à la côte, est également lié
à I'organisation du système dunaire.

La végétation et la llore
Dans la première Flore du Maroc de

Bnr,r (Spicilegium llorae ïreroccanne,
1877), le Chêne-liège n'est pas cité. La
forêt de la Mâmora est pourtant citée pour
une plante endémique : Celsia rarnosissi-
ma*, mais est réputée hantée par les lions

Villafran-
chien
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et les brigands. Il a fallu attendre B,lttlNoren, à la fin du 19' siècle

(1g90), pour que la présence du chêne-liège au Maroc et en particulier

aux portes de Rabat soit signalée.

L a  M â m o r a

Forêt essentiellement de Quercus Suber, couwant 135 000 ha,

dont 100 000 de ChênesJièges (au moins du point de vue.climacique).
De forme grossièrement rectangulaire, de 70 km d'est en ouest' et

30 km du nord au sud. Son altitude est faible (point culminant

280 m). Située presque entièrement dans l'étage semi-aride, elle com-

porte une petite enclave en étage subhumide (près de Kénitra, au

rrord-ouest). L'hiver y est toujours tempéré.

Le mode d'exploitation de la forêt lui confère sa physionomie
particulière. Le Chêne est périodiquement coupé à ras du sol (coupé

<< à blanc étoc >). Les parcelles traitées sont mises en défens pendant

un certain nombre d'années, ce qui favorise d'une part les rejets de
souches du Chêne-liège, et d'autre part une végétation herbacée (gra-

minées notamment) plus dense. Dès que le taillis est suffisamment
élevê, la parcelle est livrée au pâturage (à l'exclusion des chèvres qui

détériorent les arbres et dont la présence en Mâmora est interdite).

On a ainsi, très souvent, une opposition entre une futaie (sur souches
le plus souvent) ou un haut taillis à sous-bois en général clair d'une
part, et un jeune taillis riche en graminées d'autre part.

Dans cette forêt, quatre associations principales sont communé-
ment rencontrées, et leur répartition est avant tout sous la dépen-
dance de l'éclairement :

a. des bosquets à Genista linilolia eL Lavandula Stoechas, en
gén&al à l'ombre des arbres et à forte prédominance de vivaces ;

b. dans les endroits où la litière est abondante, une association
à Briza maxima (souvent à prédominance d'annuelles) ;

c. dans les << vides > (couvert angulaire inférieur à l/2), une

association à Heliantlrcmurn guttatum et Eryngium tenue, riche en es-
pèces annuelles;

d. sur les sables mobiles (grands vides du peuplement forestier,
lieux de passage des troupeaux), une association à Galium viscosutn

39
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subsp. Bovei et Daucus pumilus subsp. maritimus, également riche en
espèces annuelles, mais pouvant être envahie par ormenis mixta subsp.
multicaulis- (chaméphyte bisannuel).

Aux abords de la tranchée (ancienne voie de 60), on a remarqué:
T'hymelaea lythroid.es. (sur sables siliceux, endémique de la Mâmôra),
Solanum sodomeum, Thapsîa garganica subsp. decussata, ete.

I n t é r ê t  é c o n o m i q u e

La forêt est exploitée d'une part pour le Chêne, d,autre part
pour les pâturages qu'elle procure. Le Chêne fournit le liège, le bois
de chauffage (bois et charbon de bois). Aux abords de la forêt, deux
types de cultures sont pratiquées : une culture d,automne, ou < be_
kri >, à basse de blé dur et d'orge, et une culture de printemps, ou
< mazouzi >, à base de maïs, mil et pastèque.

G é o g r a p h i e  h u m a i n e

La forêt de la Mâm ora a été successivement colonisée par des
tribus venant du sud, les nouvelles venues refluant les anciennes vers
le nord (les Bni Ahsen, arabes, puis les Zemmour, d'origine berbère).
ces tribus semi-nomades pratiquaient essentiellement l'élevage et vi-
vaient sous la tente. Depuis dix ans, on assiste à une sédentarisation
de la population. Les mouvements de transhumance se font plus rares
et les maisons en dur apparaissent.

T r o i s i è m e  a r r ê t

Ilot B de la Mâmora, au-delà de la tranchée B. Futaie (sur
souche). Outre le Chêne-liège, on note la présence de quelques pieds
de Pirus mamorensis'. sous le couvert, I'association à Genista linifotia
et Lavandula Stoechas comprend en outre Festuca paniculata (non vu),
F. cacrulescens, Hypochoeris radicata, Linnria bipartita. Sur litière
abondante, l'association à Briza maximn comprend : Medicago italica
subsp. Helix, Cynosurus echinatus. L'association des < vides > est bien
représentée avec:

Anthgllis hamosa

CotAleclon breaitlora
Ergngium tenue

Hedgpnoîs arenari,a+

Helianthemum guttaturn (s.1.)

Hgpochoeris glabra

Koeleria Salzmannii var. aaldepilosa
Ornithopus isthmo carpus
Parongchia argentea

Plantago Coronopus subsp. Coronopus
var. Mo,rnorae+

Tolpis barbato
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Plus près des arbres, on a : Vulpia Alopecurus, Aiuga lva vat'

Iva 1. elegans. Anthoxanthum odoratum s;'Jbsp. ovatum-

Sur les arbres, croissent divers lichens foliacés (Parmelia, ...) et
fruticuleux (Usnea, Evernia, ...).

Q u a t r i è m e  a r r ê t

Après Sidi Allal el Bahraoui, sur Ia route qui va à Kénitra, îlot B

de la Mâmora, un peu avant la vallée de I'oued Fouarate' Une coupe

sur le bord de la route montre la formation rouge de la Mâmora,

de nature gréso-argileuse, datant du Villafranchien. Au-dessus, vient

une zone d'altération (?), puis le sable gris de la Mâmora' Depuis
le Villafranchien, toute la région est constituée par des formations
sans calcaire et sur l:squelles le Chêne-liège a pu ultérieurement
s'installer.

On note que sur un sol plat et apparemment homogène, s'ins-
tallent des associations différentes. Ce fait peut s'expliquer au moins
en partie par l'ennoiement du relief primitif par le sable gris de la
Mâmora (schéma). Sur une butte, le cortège floristique rappelle celui
de l'association à Genévrier rouge du littoral (voir plus loin)' mais
sans le Genévrier rouge.

On remarque en particulier la présence de Phillyrea angustilolia
var. brachiata, qli se rencontre aussi bien sur le littoral qu'en Mâmora
tout-à-fait orientale.

Dans les vides, on retrouve I'association à Helianthemum gutta-

tum et Eryngium tenue.

C i n q u i è m e  a r r ê t

Ilot A de la Mâmora, 3 km avant Kénitra. Association des
sables mobiles. On trouve Galiutn viscosum subsp. Bovei, Daueus
pumilus subsp. maritimus, Malcolmia pa-
tnla subsp. Broussonetii. Au pied des
vieux Chênes, restes de I'association à

,f:ïTF:ïTÎ
Genisla l inilolia. Dans les vides, au fur sable gris.i,...;;. ' .,,:r.;;;., ' ;,1
et à mesure que se fixent les sables, ap-
parais:ent les plantes de l'association à
Helianthemum guttatum.

3. Kénitra

Traversée de Kénitra, quatrième port
du Maroc, caprtale du Rharb fondée au
clébut du Protsctorat (1912).

4 I

Villafran-
chien)

Villafran-
chien
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4. Le Rharb

Le Rhwb: plaine alluviale située dans l,êtage semi-aride. C,est
une zone de subsidence lacilement inondable. Grâce aux travaux de
drainage, c'est une région riche. On cultive blé, coton, lentille, alpiste
(exporté) et orge. Le riz est en nette régression. La betterave sucrière
est en augmentation.

Depuis ces dernières années, s'élèvent des centres ruraux modernes
et des bâtiments de mise en valeur.

S i x i è m e  a r r ê t

Dans la plaine du Rharb, à proximr.é d'une rizière actuellement
exondée.

On observe un cortège de plantes caractéristiques des terrains
argileux :

Alisma Plantag o - aquatica
Ammi Visnaga
Centaureurn spi.catum
Cgnodon Dactglon
Daucus muricatus
Euphorbia rneilicagi.nea
Hord,eum rnari,tirnum
Lavatera trirnestri,s
Lgthrum iunceunt
Ononis alopecuroides

5. Le littoral près de Mehdia

S e p t i è m e  a r r ê t

Otospermum glabrum
Panicum repens
Phalaris canariensîs subsp. ccnoriensis
Polypogon monsçteliensis
Psoralea ameri,cana
Riilolfia segeturn
Scolgmus maculatus
Stachgs Ocvmastrurn
Trif oliurn isthmocarpum
Tgpha angusti.Jolia

Le Sahel. La dune au sud de Mehdia plage.

A .  G é o m o r p h o l o g i e  -  V o i r  g r a p h i q u e  c i - c o n t r e

B .  L a  v é g é t a t i o n

Dune vive fixée par Acacia cyanophylla. Le procédé de fixation
utilisé par les Eaux et Forêts est le suivant : les dunes sont couvertes
de branchages (Genévrier rouge et Rtem). L'Acacia cyanophyla est
alors planté. Cette espèce se régénère très bien elle-même. Elle cons-
titue un terrain favorable à l'établissement ultérieur de la junipéraie-
climax (Iuniperus phoenicea).
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Sur la partie de la dune directement exposée aux embruns (1),
on trouve une végétation dépourvue de strate arborescente, avec:

Ergngium rnaritimurn Ipomaea stolonif era
Euphorbia paralios

On remarque I'absence d'Agropyrum junceum. Mais par contre
les dunes vives sont parfois couronnées par des touffes d'Ammophila
arenaria var. arwm.dinacea.

Sur la partie abritée :

Acacia cyanophglla (infiod.) Olea europaea vâr. siloestris
Clernatis cirrhosa Phagnalon calgcinum subsp. spathu-
Eph.edra f ragi,lis (s. str.) laturn

Jasrni,num fruticans Phillgrea angustifoli.a vat. brachiata

Juniperus phoenicea Pi,staci'a Lenti'scus

Lonicera irnpleæa Rharnnus lacioi.des subsp. oleoides
Rubia peregrina,

Noter l'abondance des plantes ornithochores.

Par dégradation, on a une autre formation qui est un matorral
à Retqma monosperma subsp. ïnnospermn var. Webbii (< Rtem >).
La dégradation la plus poussée aboutit à un erme à Asphodelus mi-
crocarpus et Urginea maritima.

Notes reçueillies par Mme N. Michaux, MM. B. Garrorle et Ch, Hébanl



DEUXIEME JOURNEË

(10 mai)

Environs de Rabat, Plateâu central, ChaouIa, i'Oum er
ne. El Jadida.

Rbia à Boulaoua-

Rabat, Ain el Aouda, Merchouche, Ie plateau de Merchouche, Ie massif
du Khatouate, Benahmed, Settat, Boulaouane, EI Jadida (3?0 km).

Commentaires géologiques et géographiques de M. G. Bneupnr, profes-
seur à la faculté des lettles de Rabat.

Commentaires botaniques de M.J. Mltnnz, chef du Iaboratoire de pha-
nérogamie à I'Institut scienti.flque chérifien, pour. le massif du Kha-
touate.

Résumé: Sur i'itinéraire de ce jour, qui, à partir de Rabat vers EI Jadida,
décrit presque un Cemi-cercle, dont Casablanca serait Ie centre, c'est
la fraction NW-SE qui nous retient surtout. Nous franchissons d'abord
une série de plateaux étagés, à substratum essentiellement siliceux,
situés en étage semi-aride. souvent très cultivés, et sur lesquels nôus
observons f influence de I'exposition sur la morphologie et Ia végétafion
des versants d'incision. Dans Ia traversée du massif du Khatouate, les
oppositions de végétation selon I'exposition apparaissent liées aux fac-
teurs therrniques. à basse altitude, tandis qu'ils sont d'origine pluviother-
mique vers les hauteurs. Deux îlots de végétation aride sont observés,
I'un sur Ie versant atlantique enfoncé dans un réseau hydrographique
profond; I'autre sur le velsant opposé, à I'abri des vents humides.

Le quotient pluviothermique d'EunERcER indique que ce trajet
est situé tout entier dans l'étage semi-aride, sauf une petite euclave
dans la vallée de l'Oum çr Rbia gui est dans l'étage aride,
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Voici quelques données concernant le climat:

climax *th ""t-* ",rY" Mois "f"" Mois M-m e"

28,5 7,7 20,9 86,3

El Khatouate CL-CV 800 535 33,1 I 5,2 | 21,9 65,5

Settate Ol-L 375 391 33,7 I 4,1 | 29,6 45,2

EI Jadida Ol-L 55 336 27,6 B 6,4 1 27,2 54,6

Abréviations: CL : Chêne-liège; CV : Chêne vert; Ol-L = Oléastre et
Lentisque.

Près de Rabat

Le climax est une subéraie sur sable ; il en subsiste un témoin:
la forêt de Tmara (ou Témara), très semblable à la forêt de la
Mâmora. Les parties vides sont reboisées àvec Eucqlyptus camaldu-
lensis,

En nous dirigeant vers le sud, à 10 km de Rabat environ, la
topographie montre des ondulations parallèles au rivage qui sont des
dunes grésifiées du Pliocène ou du Quaternaire ancien avec affleure-
ment de matériaux limono-sableux décalcifiés, substrat toujours favo-
rable au ChêneJiège. Au niveau de I'oued Akrech, les roches sont
du Primaire ; nous remarquons une nette opposition de versants: le
versant nord (1) présente des phénomènes de solifluxion, alors que le
versant sud est atteint par une érosion de ruissellement.

P r e m i e r  a r r ê t

Plateau et vallée de Korifla

a .  T o p o g r a p h i e  e t  g é o l ' o g i e

Cet immense plateau, incliné vers la mer, constitue la Meseta
littorale. Le socle paléozo'r'que comporte des schistes, des grès et
quelques quartzites. Une transgression du Miocène supérieur s'est pro-
duite sur une surface d'érosion tertiaire et a laissé, par place, des
placages de grès calcaires. Au Villafranchien, la surface est achevée
par épandage d'argiles à cailloutis ou à pisolithes. Au Quaternaire ancien,
la surface, inclinée vers I'Atlantique, subit des cassures, le long des-

(1) Est appeté . versant nord ' tout . vèrsant exposé au nord '; iI eq est de
même pour leS autres gxPositions,
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quelles s'installe le réseau hydrographique qui s'incise, avec des phases
de creusement ou d'alluvionnement qui ont laissé comme témoins des
teffasses.

Actuellement, le contraste dans l'évolution morphologique se ma-
nifeste selon I'exposition des versants:
- les versants sud et ouest montrent des ravins et des décapages;
- les versants nord et est ont subi par place I'effet de la solifluxion;
ailleurs, le creep (déplacements lents et individuels des particules du
sol) domine.

Cette évolution est le résultat d'un complexe de causes où entrent
en jeu le mésoclimat, la géomorphologie, la nature du tapis végétal et
l'action humaine.

b .  Y  é g é t a t i o n

Nous sommes dans l'étage semi-aride, avec une opposition géné-
rale des versants. Sur les versants nord et est, on trouve une subéraie
plus ou moins dégradée ; sur les versants sur et ouest, le Chêne-liège
est remplacé par Tetraclinis articulata (Arar ou Thuya de Berbérie),
I'Oléastre et le Lentisque, qui constituent le plus souvent un matorral
arboré avec Cistus monspeliewis, témoin d'incendies répétés ; les
endroits les plus dégradés sont couverts par un erme buissonneux avec
le T\zra (Rhus pentaphyllum) et Stipa retorta. Dans ce milieu, nous
avons rencontré:

47

A sph o d elu s rni,cr o c arpus
Buboni.um aquaticum
Centaurea sulphurea
Centaureum urnbelldtun"L ( 1 )
Cistus monspeliensi,s
Cladanthus arabicus

Cleonia lusi,tanica
Euphorbi.a lalcata
Limonium Thoui.nii
Malua hispani.ca
Scabiosa stellata subsp. stellcto

La subéraie, que nous pouvons voir sur quelques versants frais,
est différente, au moins en partie, floristiquement et physionomique-
ment de celle de la Mâmora ; nous y avons trouvé en particulier:

Astragalus lusitanicus Pulicaria odora
Centaurea alri,cana vat. tagana

En continuant plus au sud, nous descendons dans la vallée et
nous progressons vers des milieux plus arides ; nous voyons I'Arar
(Tetraclinis articulata) occuper tous les versants. Le fond même de
la vallée (en particulier sur les terrasses) est occupé par une formation

(1) subsp. suffructicesum.
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à Betoum (Pistacia atlantica) et à Jujubier (Ziziphus Lotus). La ripisilve
se trouve sur les berges de I'oued, qui est permanent ; elle comprend
les espèces suivantes:

Fratinus angustiJolia (s.1.)
Nerium Oleander
Salir perlicellata

Tamariæ sp. pl.
Vi,ter Agnus-cosÉus

En remontant de I'autre côté de la vallée, on constate que la
coupe n'est pas symétrique. En effet, en gagnant de I'altitude, l'Arar
se raréfle et fait place à une formation à Oléastre et Lentisque t2). Sur
les rochers schisteux, nous rencontrons deux endémiques : Rumex
Papilio' et Coronilla vîrninalîs',

[e plateau de Merchouche

Bien que la végétatioû naturelle ait disparu, on peut dire que le
climax est caractérisé soit par I'Oléastre, soit par le Betoum, soit par
le mélange des deux (voir les marabouts). L'altitude est de 450 à
500 m, les sols sont siliceux, argileux (culture du blé) ou sableux (cul-
ture de la vigne), bien qu'établis en partie sur des calcaires miocènes.

[e plateau de Sidi Bettache

C'est un plateau vallonné, où se sont formés au Villafranchien
des sols lessivés, de type tropical (argile caractéristique: la kaolinite).
Une surrection post-villafranchienne du plateau a provoqué I'incision
d'un réseau hydrographique peu profond dont la désorganisation ulté-
rieure a donné naissance au paysage très caractéristique de < davas >
dépressions fermées très molles, alimentées en eau par les pluies), que
I'on observe actuellement. Les matériaux ferreux se sont accumulés
dans ces dayas et ont formé la < kechra >, imperméable.

Sur le plateau, la présence dans le sol d'un horizon superficielle-
ment sableux et non calcaire permet I'installation du Chêne-liège (forêt
de Sidi Bettache), où le sous-bois à Clstas monspelîensr"s indique une
dégradation assez poussée, en particulier par incendie.

Route du Khalouale

On aperçoit au loin les sokhrates des environs de Ben Slimane ;
ils consistent en des crêtes raides et étroites de quartzite, qui offrent
à la végêtation un milieu spécial, isolé du reste. Il y existe une endé-
mique très remarquable: Spergularia pitardiana*. Le dattier (Phoenix

(2) Cette formation a été souvent appelée Oleo-Lentiscetum. Ce nom, qui évo-
que un groupement végétal et non une formation, est donc à rejeter quand
!l s'agit de désigner seulement une unité physionomiquç.
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dactylifera) se trouve généralement près des points d'eau (sources et
puits).

Au fur et à mesure que I'on s'enfonce dans le réseau de I'oued
Nfifikh, l'aridité va en augmentant: l'Oléastre, puis le Thuya et enfin
le Betoum et le Jujubier apparaissent successivement. Nous notons
Cymbopogon Schoennnthus et Asparagus stipularis à la traversée de
l'oued Nfifikh. A la remontée vers le sommet du Khatouate, Quercus
Ilex apparaît sur les versants nord; à 400 m d'altitude, il est relative-
ment abondant. Nous sornmes à 8 km avant le Khatouate.

D e u x i è m e  a r r ê t

Le massif du Khatouate

Nous constatons à nouveau une nette opposition de versants.

1 .  L e  s o l

Il est localement dé,capé sur le versant sud, il est continu sur
le versant nord, où la végétation arborée est développée. Les causes
de cette opposition sont anthropiques au départ; mais la réinstallation
de la végétation après l'écobuage diffère nettement selon l'exposition.
Dans ces vallées encaissées, le facteur thermique est prépondérant.
Par contre, sur les hauteurs culminantes et dégagées, I'opposition est
d'origine pluviothermique : les versants ouest sont soumis aux vents
apportant la pluie et présentent des phénomènes de solifluxion et de
creep. Les versants est sont plus secs et sont éventuellement atteints
par le ruissellement.

Ces schémas sont valables dans I'ensemble du Plateau central;
cependant, une dissl'rnétrie importante (opposition de versants < en
grand >) oppose, à latitude égale, la face tournée vers le nord-ouest,
plus humide et plus tempérée, à la retombée orientale, plus aride et
plus continentale. Cette dissymétrie affecte aussi bien l'étagement alti-
tudinal des espèces (le Chêne-liège descend jusque vers 500 à 600 m
face à lnocéan Atlantique, 1 100 seulement face au Moyen-Atlas) que
celui des processus morphogénétiques.

2 .  O p p o s i t i o n  d e  v ê g ê t a t i o n

Les versants sud et ouest sont occupés par le Tizra, les versants
nord et est possèdent le Chêne vert.

Sur le versant atlantique du Khatouate, le Chêne-liègg se mélange
au Chêne vert dans la pattie sommitale, alors que sur le versant mé-
ridional, le Chêne vert existe seul, les conditions étant plus arides et

49
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plus froides. La répartition relative de ces deux Chênes dans le Plateau
central pose d'ailleurs des problèmes complexes encore mal résolus.

Pendant que nous nous dirigeons vers le sommet du Khatouate,
nous voyons Quercus Suber et Quercus llex en mélange sur les versants
les plus frais (le feuillage de ce dernier est actuellement plus blanchâtre) ;
aux expositions les plus arides, à mesure que l'on monte, I'Oléastre de-
vient de plus en plus abondant et finit par remplacer le Thuya.

T r o i s i è m e  a r r . ê t

[e sommet du Khatouate

Quelques données relatives au climat du Khatouate (à 800 m
d'altitude) figurent au tableau donné plus haut (p. 46).

Le sommet du Khatouate est occupé par une subéraie d'altitude
avec :

Anthgllis Vulneraria subsp. ttr.oura Laaandula Stoechas svbsp. atlontica
Carlina corgrnbosa Ononis hi.spi.ila subsp. orborescens

Q u a t r i è m e  a r r ê t

Il fut pratiquement consacré seulement à la photographie (sokhra-
te au sud de la maison forestière de Sidi-Sbâa).

C i n q u i è m e  a r r ê t

Callitriaie avant l 'oued Zemrane

La position abritée des vents d'ouest permet au Thuya (Tetraclinis
articulata - Callitris quadrivalvis) de se développer vigoureusement, y
compris sur les versants nord.

La liste des plantes rencontrées est la suivante:

Centaurea alri,cana vat. tagana
Ci,stus rsillosus var. mauritani,cus
ErAngium tri,cuspid,atutn (s.str.)

AegAlops ouata
Atriple æ serni,-b accata

(introduit par les Eaux et Forêts)
Cladanthus arabicus
Cleoni,o lusitûnica
Conuolaulus sicalus (s.1.)
Cruci,anella angustilolia
Delphini,um pentaganurn var. çthi'alo-

trlchum
Erangi.um triquetrurn

Pulicaria oilora
Quercus IIer

Festuca caerulescens
Li,monium Thouinii,
Malua hispanica
Ononis cintrana
Parongchia argentea.
PhillArea, latifolia
Trachyni.a (BrachApodiuçn) distachga
T rif oli,urn angusti.! oliurn
Vella annua,
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S i x i è m e  a r r ê t

Plateau de Settat

Le Plateau. central primaire s'ennoie sous des séries crétacées
(Cénomanien, Turonien), représentées par des marnes et des calcaires,

dont les plis ont été recoupés par une surface d'érosion tertiaire, qui

donne au plateau une planéité parfaite (1). Sur le plateau de la basse

Chaouia, notons la présence de << tirs >, terres noires villafranchiennes.
C'est une région de culture, d'où la végétation naturelle a pratiquement
disparu.

S e p t i è m e  a r r ê t

Vallée de I'Oum er Rbia, 10 km avant Boulaouane

Nous sommes dans le semi-aride, mais l'abondance du Jujubier
indiquo déjà la proximité de l'aride, ainsi qu'Eryngiutn ilicitolium. Le
Jujubier apparaît un peu comme le vicariant dt Paliurus dans le Midi
français, mais avec une différence dans la place bioclimatique qu'il
occupe:

Ziziphus Paliurus

dans le subhurnide (surtout cuvettes dans le subhumide seal
thermiques et terrasses fluviatiles)
dans le semi-aride (idem)
surtout dans I'aride (toute position)
dans le sahwien, en bordure des oueds

Liste des plantes observées (route de Settat à El Jadida, à 10 km
de Boulaouane)

Etage semiaride - Steppe à Jujubier

Marrubiurn oulgore
Medicago Sauaagei'+
Onopord,um rnocroeonthum
Pallenis spinosa subsp, spinosc var

pallido
Phagnalon rupestre
Phalaris sp. (vivace)
Saluia argent€o subsp. potlrlo
Sti,pa retoîto
Teucrium lruticons

(1) C'est une région de grandes cultures, Ia végétation spontanée a disparu,
mais tout permet de penser que Ie climax est la formation à Oléastre et
Lentisque.

(2) Donc, nous ne sommes pas encore dans l'aride.
(3) Indique Ia proximité de I'aride.
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Amrni majus
Anthallis tetraphglla
Aristid,a caerulescens
Asparagus albus
Balloto hiisuto
Ckanxaerops hurnilis ( 2 )
Crucianella ongustilolia
Dactglis glotnerata
Dipcodi îulounr
ErAngi,urn ilicif olium ('s )
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Laaand,ula multifida
Legsera Leyseroid"est
Limonium Thouinii

Tltgmus Broussonetii* vat. Hannonis
ZizLphus Lotus

En débouchant sur la vallée proprement dite de l,Oum er Rbia,
en face de Boulaouane, nous, apercevons un peuplement d,Acacia
gummifera. C'est là une encldve de l'étage aride qui s'est installée
à la faveur de la vallée (8).

(3) Notes recueillies par MM. B. DoMMÉE, A. NrcnaBouRr et B. THrÉBAur.
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nacée),  dans les gorges du
Ziz"

PH. J. BERTRAND



PraNcHE IV

L'arganier, Argania
spinoso ( Sapota-
cée) :  rameau avec

fleurs et fruits.
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L'arganier ,  pâtura-
ge suspendu.

PH. J. BERTRAND



TROISIEME JOURNEE

(11 mai)

Les plaines atlantiques méridionales, les dunes d'Es saouira' l'arganeraie
et la flore macaronésienne.
EI Jadida, Es Saouira, Agadir, Ait Melloul (444 km)'

Commentaires botaniques de M. T. IoNEsco, chef de la station de phy-

toécologie de l'LN.R.A. (Rabat), pour Ies environs d'Es Saouira'

Résumé: Deux cents kilomètres sont parcourus vers Ie Sud-ouest, jusqu'aux

environs d'Es saouira, dans une région sublittorale plate et très cultivée.
Le passage, sur I'horizontale, à I'approche du littoral plus frais, à partir

d'un climax à olivier et Lentisque vers un climax à Tetracli,nis articulota
permet cl'évoquer I'origine de la notion si féconde d'" étage ' selon
È*"p*cpn. A proximité d'Es Saouira sont observées les dunes littorales
ûxées et reboisées. Au sud de cette localité, apparaît I'Arganier, dont
les peuplements cle mieux en mieux constitués vont constituer Ie climax
jusqu'à 

- 
Agadir. Nous notons l'apparition de plantes crassulescentes ou

ôactoiaes àppartenant au domaine macaronésien et quelques témoins de
I'étage aride ou même saharien.

[e climat

Tout au long du parcours, nous nous trouvons dans l'étage
semi-aride d'ErasBncen, plus précisément dans le sous-étage à hiver

tempéré (3"C < m

1. Es Saouira est toujours dans l'étage bioclimatique semi-aride,
mais dans le sous-étage à hiver chaud, m loc.

2. Dans la région de Bou Tazette, dans la cuvette de Tamanar

et aux environs d'Agadir, nous rencontrons l'étage aride.
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Quelques données concernant te climat

stations climâx .fith "" 
"-- 

",rY" Irot, ";T" vroi" luI-r., e,

EI-Jadida
Sidi-Bennour
Safl
Souk eI Had du Draa
Es Saouira

Bou-Tazerte
Tamanar
Agadir

6,4 1 '.i,2 54,6
5,1 I 30,0 34,7
8,4 L 2r,3 52,5
6,4 r 2î,7 42,8
9,6 L i2,6 78,8

Abréulations: OI-L Oléo-Lentisque ; Arg. : Arganier ; Gen. rouge :
Genévrier rouge.

A partir du tableau précédent et de la carte des étages biocli-
matiques dressée par ch. sawacB en 1963, plusieurs constatations
peuvent être faites:

a. Agadir, qui se trouve approximativement à la même latitude
(30'26' latitude nord) que Colomb-Béchar et port Saïd, reçoit des
précipitations beaucoup plus abondantes que ces dernières villes;
de plus Agadir est à une latitude bien inférieure à celle de Ksar es
Souk ; or la moyenne annuelle des précipitations est pour la pre-
mière ville de 226 mm, alors qu'il ne tombe en moyenne et par an
que 140 mm dans la seconde. La faible addité d'Agadir comparée
à la forte aridité de Port Saïd ou de Ksar es Souk peut s'expliquer
par le voisinage de la mer, mais surtout par la présence le long de
toute la côte atlantique du Maroc d'un < courant > froid appelé
< courant des Canaries >.

b. D'El Jadida à Es Saouira, nous sommes dans l,étage biocli-
matique semi-aride ; mais en bordure de la mer, sur une bande d'envi-
ron 10 km de large, la moyenne des minima du mois le plus
chaud (m) est ) 7oc et I'humidité atmosphérique est ,Nsez importante
(à cause des embruns marins). cette bande conviendrait (comm. verb.
ch. semcr) très bien à la culture des primeurs et pourrait être
d é l i m i t é e à l , a i d e d e l a c a r t o g r a p h i e d u m a i s c u l t i v é < e n s e c >
(beaucoup moins exigeant en eau toutefois).

[e sol

La grande majorité des sols entre El Jadida et Agadir sont des
sols à encroûtements calcaires et des tirs.

OI-L
ol-r,
o1-L
Â r o

Gen.
rouge

Arg.
Ars.

a t , o

35,1
r o t

34,r
22,2

31,3
37,4
27, l

-o,7 | 24,6 35,7
6,8 r 3û,6 34,6
i ,2  1  i i ,g  39 , r

8
I
t - o

I
I

o

d

I

55 336
185 305
15 327

250 348
5 ,2E7

35 257
360 3r3

50 226
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1. Les sols à encroûtements calcaires, sont rubéfiés et décalcifiés
en surface. Ils sont intensément cultivés entre El Jadida et Es Saouira
et ont une grande importance pour les autochtongs, à cause de leur
dalle calcaire peu profonde. En effet, la dalle est percée par les
hommes en vu3 de constituer des silos à grains ou des citernes.

2. Les tirs : très argileux, de couleur noire, bien structurés,
ils constituent de bonnes terres de culture. Leur couleur noire pour-
rait faire penser à une grande richesse en matière organique ; en fait,
ils ne sont pas plus riches en matière organique que les sols rouges
méditerranéens. Il semble que ces sols se soient formés dans des
conditions de milieu très humide. mais non nécessairement dans des
marécages. De plus, il semble qu'ils aient été tirsifiés après avoir
subi une rubéfaction. Ils sont très riches en montmorillonite et cer-
tains auteurs tendent à les rapprocher des sols sodo-magnésiens
(T. IoNesco).

[a flore et la végétation

Au départ d'El Jadida, nous notons la présence d'Araucaria
excelsa, espèce qui se trouve ici évidemment introduite, mais, fait
remarquable, à l'antipode approximatif de l'île Norfolk (dans le Paci-
fique), qui est un de ses lieux d'origine.

D'El Jadida à Tleta de Sidi Bouguedra, nous notons également la
présence d'Opuntia Ficus-indica, espèce qui sert à constituer des haies
et dont les fruits servent d'aliment aux hommes. Une race inerme
de cette espèce a des raquettes comestibles par le bétail.

La culture extensive qui, depuis deux millénaires et peut-être
même davantage, est faite dans cette région, ne permet pas de se
faire facilement une idée de la nature du climax de la région d'El-
Jadida. L. Etr.lsrncrn a émis I'hypothèse que le climax était un
groupement à Olea europaea (Oléastre) et Pistacia Lentiscus (I-entis-
que). Cette hypothèse, compte tenu du climat (étage semi-aride) et
de la nature du sol (sols à encroûtements calcaires et tirs) paralt être
la plus probable.

A mesure que nous descendons vers le sud, nous rencontrons
de plus en plus souvent une nouvelle espèce-climax, l'Arganier (Arga-
nia spinosa); sa limite septentrionale principale est perpendiculaire
à la côte et se situe près d'El Jadida.

Sur le bord de la route, Eucalyptus camaldulensis montre une
chlorose très nette sur les sols à encroûtements calcaires. Cette
çhlorose n'apparaît qu'après une vingtaine d'années.
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P r e r n i e r  a r r ê t

Callitriaie entre Ounara et Es Saouira (à 20 km d'Es Saouira)

Le sol sableux rouge, décarbonaté en surface mais calcaire en
profondeur, le climat (étage semi-aride), la proximité de la mer
(20 km), tous c3s facteurs font que nous avons ici comme espèce-
climax Tetraclinis articulata (en formation callitriaie) (1) avec tout un
cortège de plantes soit acidiphiles, soit calcaricoles:

Anacyclus radiatus (s.1.) ErAngium tenue
Aristida caerulescens (genre saharien) Fagonia cretica
Asperula hirsuta Fumana thgmifoli.a var. glutinosa
Asphoilelus microcarpus Genista tricuspidata subsp.
Centaurea eri,ophora sparsiflora var, tnogad,orensis+
Ceratoni.a Siliqua Globularia Algpum
Chamaecgti,sus albid,us *
Cistus saltsi.itolias (acidiphile)
Cistus aillosus vat. mauri,tanLcus
Claudanthus arabi,cus

Pistaci,a Lentiscus
Polggala rupestre
Retama rrlonosperrna subsp.

permq, var. Webbii.

Halimi.um hali,mi,toliurn subsp.
lepiilotum var. plani,folium

Helianthemum canariense
Heli,anthemum laaandulifoliurn var.

quail,riaalrsis)
Teucri,urn collinum'

rlonos- Thgmus Broussonetit (calcaricole)
Trachgnia distachga

DLanthus Cargophgllus subsp. sgriacurn
siculus var. mogadorensis* Heliotropium bacciterurn subsp.

Ebenus pinno,ta erosum
Echium rni,cranthum+ Hirschf elilia i,ncana subsp. adpressa
Ephedra altissima Hgparrhenia hirta
Lauandula dentata var. candicans Rharnnus Alaternus
Lauandula multifida Rhemnus Lyci.oides subsp. oleoides
Lotus maroccanus Scabiosa atropurpure*, sttbsp. mariti,-
Lggeum Sparturn rno
Ononis Natrir subsp. angustisslma Stachys arenarîa
Parongchia capitata Stipa tenacissirna (décimé par une
Phagnalon rupestre vat. Tenerei exploitation ancienne importante)
Phi,llgrea angustilolia var. brachiata Tetraclinis arti,culata (: Callitris

L'Arar (Tetraclinis) a subi une coupe à blanc étoc. Cette coupe
amène l'espèce à drageonner et à renouveler son système radiculaire.
Nous entrons dans le domaine floristique macaroné$ien (*) avec no-
tamment l'apparition de Chamaecytisus albidus et Hplianthetnurn cd-
nariense.

D e w x i è m e  a r r ê t

Dunes littorales reboisées entre Ounara ef Es Saouira (4 km

d'Es Saouira, vue sur la ville eT les dunes)

Le Genévrier rouge (luniperus phoenicea) est apparu de plus
en plus abondant depuis le 1"" arrêt, c'est-à-dire à mesure que nout

(l) L'Arganier y est encqre présent, mais relativement rare,
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approchions de I'Océan. Ici le climax est la junipéraie. Mais nous
sommes près de la limite sud de la junipéraie occupant le littoral
atlantique marocain.

Des reboisements, à base d'Acacia cyanophylla et A, cyaclops
principalement, ont été faits sur ces dunes littorales depuis 40 ans.
La végétation spontanée est d'autant plus abondante que le pacage
dans les dunes est règlementé. On y trouve
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Ajuga lua subsp. Pseado-Iua
ALAssum libgcutn
Anxa. o.nthus blitoides var. scleropoi-

d.es
Anacgclus radi,atus vat. coronatus*
AnagallLs Monellii, sttbsp. Ii.nifolia
Andrgala canariensi's* (s.1.)

Aspho delus tenulf olius
Linari,a ûentrLcosa
Li,num strictum
Litho sp errnum rnicr o spermum*
M e sembra anthemum crg stallinunt
Mesembrganthemum edule (plan�te

pour Ia fixation des dunes)
N olletia chrgsocomoi.d.es
Periploca laeui.gata .

T r o i s i è m e  a r r ê t

Bubonium od,orum*
Eph,edra fragi.Ii.s subsp. frogilis
Erod,ium triangulare subsp. Laciniatum
Euphorbia terracina
luniperus ph.oenicea
Li,moniurn mucronatum'
Limonium sinuatum.
Linaria bi.parti,ta srtbsp. alougueuren-

sis
Polacarpaea niaea*
Rei,chardia ti,ngitana subsp. discolor
Retama monosperrna
Rhus albidum*
Solsolo longi.foli.a
S p er g uI ari  a' l  imbr iat a
Tamarân sp.
Trisetaria pumila

Arganeraie (7 km avant Smimou)

Nous sommes dans l'étage semi-aride, mais l'on trouve déjà
Linaria sagiltata, Salvia aegyprtaca, espèces qui se rencontrent en
abondance dans l'étage aride et qui annoncent donc cet étàge.

Le climax est ici celui de l'Arganier (Arganîa spinosa).

La formation végétale est ici une < forêt > d'Arganiers, Ces
derniers ont une taille de 4 à 6 m et sont disposés d'une manière
assez claire. La notion de forêt suppose généralement l'existence d'un
contact entre les arbres ; ici les parties aériennes des Arganiers sont
très distantes, mais il y a contact entre individus au niveau des rhi-
zosphères. Argania est le seul genre au Maroc d'une famille tropicale,
les Sapotacées. L'Arganier, seule espèce du genre, est considéré comme
vicariant de Sideroxylon Marmulano des îles Canaries. Tout dans
cette espèce est utilisé : feuillage mangé par les chèvres (pâturage
suspendu !), fruit à réserves oléaginçuses (e < noyau ) rejeté dans
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les excréments du dromadaire est concassé pour faire de l'Lruile) tr),
le bois très dur sert pour faire des socs de charrue.

Les espèces suivantes ont été rencontrées dans cette forêt très
claire et ayant subi une coupe à blanc étoc:

Asparagus al t iss imzs var.
ceu.s*

Astragalus soland,ri
Bubonium ôdorum

Lauandula multitida
Li,naria sagittata
OLea europaea vat .  sAluestr is
Parongchia cf. chlorothyrsa
Peganum Harmala

Au passage, vue sur le

Ajuga hsa subsp. pseudo-ft.ro
AndrllaLa canariensi,s*
Anthen'Lis boueanat"
Artemisia Herba-alba
Asperula hirsuta
Brornus rubens

foenuicla- Carthamus Landtus
Eehium horridum
Ergngium i.LiciJolium
Genista teror

Periploca LaeoLgata
Siloia aeggpti.aca
Stipa 'retorta

Teucri,urn Poliurn (s.1.)
Withania lrutescens

jbel Ansittene:

Nous avons trois étages de végétation (au sens altitudinal du
mot) ; en bas I'arganeruie (Argania spinosa); plus haut la callitriaie
(Tetraclînis articulata); enfin au sommet l'iliçiaie (Quercus llex).

Nous traversons ensuite la cuvette de Tamanar située dans l'étage
aride, avec en grande abondance Ziziphus Lotus et Eruca vesîcaria.
Le climax est toujours celui de I'Arganier.

Q u a t r i è m e  a r r ê t

Un quatrième anêt très rapide est consacré à la photographie
classique de chèvres dans les Arganiers.

C i n q u i è m e  a r r ê t

Au < Tobo99ân > (entre Assaka et Tamri, à 30 km environ de
Tamri)

Nous notons l'apparition d'espèces de la flore macaronésienne *
de plus en plus nombreuses et la présence d'espèces endémiques *

également très nombreuses.

La liste des principales espèces rencontrées est la suivante:

Launaea arborescens
Lat:andula dentata, var. canilicans
Lgciutn intrico,tum subsp. intri,catunx
Mesembrganthentum crAstallinum
Minuarti.a geniculata
Ononis Natrfu subsp. angustissimus

(l ) L'apparente similitude de I'olive et de Ia noix d'argan ne doit pas
tromper sur Ieur interprétation morphologique. Le premier fruit est une
drupe, le second une baie, dans laquçllç les graines sqnt seudées en un
pseudo-noyau unique,
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Calendula Murbeckii,* Papytophorum brachgslachgurn
Centaurea Gentiliit Plantago albicans
Chamaecati,sus albidzs* Polacarpaea nioea*
Eruca aesi'caria (s.1.) Roseda Lutea
Euph.orbia obtusiJolio subsp. Retama monosperrna subsp. monos-

Regi,s-Jubae* var. pseudodendroi- perrna var. Webbi,i.
des* Rumeæ oesicarius

îagoni.a cretica Solsolo longL'lolia
Genista tricuspidata Sclerosciadurn nodiÏIorum'
Heli,anternu'rn canariense* Scrophularia arguta
Heliothropi.um bacci.lerurn Seneci,o Anteuphorbium

Sinapis alba VeLIa annua
Teucrium Polium G.l.) Viola arborescens
Teucrium rupestre+ Warionia Saharae*
Thymus Broussoneti,i* Withania lrutescens
Valantia hispida

En avançant vers le sud, les espèces macaronésiennes (") se
multiplient.

S i x i è m e  a r r ê t

Rive gauche de l'oued Tamri : steppe à Euphorbes cacToides

Cette steppe à Euphorbes cactoïdes présente une physionomie
macaronésienne :

Artemi.sia Herba-alba Lat:andula dentata var. candicans
Asparagus pastorio,nus+ Lauandula multLfida
Bellota lTi.rsuta Lycàurn intricaturn subsp. i,ntricatum
Bubonium od,orum* Minuartia geniculata
Centaurea pungens+" Ononis Natrir (s.I.)
Chamaecgtisus albidus* Parongchia ci. chlorothgrsa
Ephed,ra altissi,ma var. mauri,tanica Periploca ldeuLgata
Ergngi.um ili,ci.foliurn Plantago albicans
Euph.orbi,a otti.cinarum var. Beau- Rhamnus lAci.oid.es subsp. oleoides

mierana+ Rubia peregrina var. anglica
Fagonia cretica Solsolo longifolia
Genista feroæ Senecio Anteuphorbiurn+
GAmnosporia senegalensis Spergularia fimbriata
Helianthemum canari:ense* Teucri,um collinurn,
Launaea arborescens Ziziphus Lotus

S e p t i è m e  q r r ê t

Matorral arboré aux environs de la nzala de Tiguert

Cet arrêt est consacré à l'étude d'un matorral arboré issu de
I'arganeraie.

La proximité de l'étage aride est indiquée par la présence tAcacin

gummifera* (non retrouvé) et d'es1Èces sahariennes de plus en plus
nombreuses.

6 l



' i É
< ) X
É o

o 6

, ' k
! l c d  ô a r' 9 9 !  ' E Ë  . *  . Y
Ë g  e ' 6  

- Ë Ë  
P

- o b 0  ! E  . 3 ç  . 9
" É  X E  . r t  F' ' *  9 t  g ;  ' Ë
8 E  r 3 ,  " B  -
' A=  o . i  Ë ' � )  I
Ë a  ' ù  È Ë  E
E *  , i ;  E e  È

o

'9 .ô

c

o' Ë s
- ' 6
o C ' |
r . 9

. =  E )

ù 6
€ e
5 .8
E 6-E tl

8 E. O t r
L i

a r O
È q -

e 8
E l , |' 9 o
+ D,x ?,

X
F X
f l . :
é g

Xi .€)

- h q

O

q*ffiENLl'



Liste floristique :

Amaranthus muricatus
Anberboa cruPinoides
Anxberboa Lippii subsp. tubulillora
Amberbou maroccana+
Asphodelus n"Licrocarpus
CapparLs spinosa (sur rochers)
Celsia sinuata
Cenchrus ci'Liari's
Ceratonia Siliqua
Chamaecatisus albidus*
C E mb op o g on S cho enanthus
Digitaria commutata subsp. nodosa

(1) La présence du Lentisque
aride.

Notes recuçillies par Mlle

EXCURSION BOTANIQUB AU MAROC

And,rachne maroccana+ (sur rochers)
Argania spinosa+
Asparagus pastori.anus*

Helianthemum canariense*
Hgparhenia hirta
Hgpericum aeggptiacurn
Lat: anduLa rnar o c co,na+
Limonium mrlcrono,turn+
Li,naria sagittata
Peraled.ia coronopi,f olia (esp. saha-

rienne)

montre bien qu'on n'est pas encore dans l'étage

P. FoGELMAN, MM. Mc. QUEEN et L. PASSAMA).
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Ephed.ra alti,ssima Pistacia Lenti,scus (r)
Erodium hirturn Rltus triparti'turn
Euphorbia oTlicinarum var. Beaumie- Saluia aeggptiaca

rana Sedum Sedi'f orme
Frankenia corumbosa Striga gesneroides (genre tropical,
Genista tricuspidata espèce parasite de Euphorbia
Globularia Alapum Beaurnierana)
Ggmnosporia senegalensi.s var. angus- Tetrapogon Dlllosus (esp. saharienne)

tilolia ZLziphus Lotus

Conclusion

Le trajet El Jadida - Agadir nous a permis de rentrer dans un
domaine floristique très riche en endémiques, et en représentants de
la flore macaronésienne. Flore et végétation diffèrent absolument de
celles que nous avons vues les jours précédents. Apparition notam-
ment de I'Arganeraie qui constitue le climax sur tout le parcours
entre El-Saouira et Agadir ; apparition de plantes crassulescentes
ou cactoides qui donnent un aspect très particulier à la végétation
(Euphorbia Regis-Jubae, Senecio Anteuphorbium, Euphorbia Beaurnie-
rana), apparition de l'Acacia gummilera qui indique la proximité de
l'étage bioclimatique aride, tout comme les nombreuses espèces sa-
hariennes rencontrées (ex. : Tetrapogon villosus, Perralderia coronopi-
lolia).





QUATRIEME JOURNEE

(12 mai)

Matinée au groupement antiacridien des Ait-Melloul

Exposé de MM. RUNGS (1), G[Lor et J. PERRor.

Résumé: Au groupement antiacridien des Ait-Melloul, un exposé sur la
biologie du Criquet pèlerin met en évidence, d'abord, I'importance de
la vallée du Souss dans Ia dissémination de la forme grégaire dans toute
I'Afrique du Nord. D'autre part est soulignée la nécessité d'une coopéra-
tion internationale pour recueillir les informations à travers les 62 pays
dont beaucoup peuvent recéIer des foyers non directement nuisibles,
mais à l'origine du fléau qui envahit des pays voisins incapables de se
défendre isolément. Un autre exposé, suivi de projections, illustre la
Iutte antiaérienne par insecticides de contact menée au groupement.

LE CRIQUET PETERIN
(voir carte ci-contre)

Le Criquet pèlerin est un des criquets migtateurs qui déûerminent
des dégâts considérables. Ainsi, le dernier cycle d'invasion a cotté
au Maroc, en année de forte invasion, la somme de 20 millisas ds
Francs, soit 1/30" du budget de fonctionnement de ce pays.

Le Criquet pèlerin est un Orthoptère. Insecte à développement
continu de I'embryon à l'adulte, sans forme nymphale immobile. C'est

(l) Directeur scientiflque de I'I.N.R.A. du Maroc, expert international pour
la lutte antiacridienne.
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un insecte thermophile et héliophile; mais dont le développement
exige la présence d'eau, soit dans le sol, soit dans I'air arnbiante. C'est
ainsi que chaleur et humidité sont indispensables à la maturation
des organes de reproduction.

En temps normal, c'est-à-dire en période de non prolifération
de l'es1Èce, le Criquet pèlerin est un animal solitaire dont I'habitat
couvre une bande nord-tropicale longeant approximativement le 25ème
parallèle. Ces Criquets pèlerins solitaires possèdent un ensemble de
caxactères morphologiques, des couleurs et un comportement propres
(ils sont dits solitariformes, solitaricolores et solitarigestes). Ils se dé-
placent en vol surtout pendant la nuit.

Ils ne se rassemblent que lors de circonstances météorologiques
favorables qui entraînent la maturation des organes sexuels et la re-
production en masse. Celle-ci est suivie de migrations qui dispersent
I'es1Èce devenue grégahe sur une aire beaucoup plus vaste. En effet,
pour des raisons obscures, les Criquets ont tendance à quitter le sol:
le décollage est fonction de la température ambiante. Les essaims
d'imagos peuvent alors effectuer d'importants déplacements qui sont
involontaires et passifs, car les insectes sont transportés par les vents.

Les vents qui favorisent le groupement des solitariens sont géné-
ral€ment du type dépressionnaires (vents de convergence) ; ils provo-
quent des rassemblements d'ailés en des aires déterminées où tombent
en même temps des pluies abondantes. Ces précipitations entralnent
un développement important de la végétation. L'espèce trouvg de
ce fait, des conditions écologiques éminemment favorables à la pon:e
et à l'éclosion des jeunes (température et humidité du sol) et une
nourriture abondante. Si les conditions hygrothermiques favorables
persistent, plusieurs générations peuvent se succéder au même endroit.

Au sein des groupes de Criquets, les contacts deviennent nom-
breux, visuels, et les contacts physiques produisent chez les insectes
des transformations physiologiques et psychiques. L'excitation optique
agit sur les << corpora allata >, qui secrètent une hormone. Sous
I'influence de cette hormone, le nombre de mues larvaires diminue
par rapport à celui observé chez les solitariens. I1 se produit en outre
une interattraction qui porte à l'imitation des gestes faits par les sem-
blables et à la persistance de groupements (manifestations générales
du grégarisme). Les Criquets sont appelés alors grégarigestes. La
couleur se modifie ensuite. Du vert polTrme, la teinte des larves passe
à un bariolage jaune-rouge-noir. Les insectes sont dits grégaricolores.
Puis des changements dans la morphologie les font qualifier de gré-
gariformes.
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Des mouvements saisonniers s'établissent suivant la 
'direction 

des
courants aériens, notamment le long du front intertropical. Le dépla-
cement a lieu d'est en ouest en ce qui concerne I'Ouest africain. læs
masses d'air tropicales se heurtent au front mauritanien orienté sud-
ouest, nord-est, front relativement froid et humide qui contraint sou-
vent les masses d'acridiens à un arrêt. Les masses de Criquets sont
poussées par des vents qui longent ce front mauritanien du SW vers
le NE et arrivent vers le 25 octobre dans le Sud-Ouest marocain.
Les insectes gagnent ainsi les régions méditerranéennes à une époque
où commencent les pluies automnales. Il existe ailleurs' plus à I'Est,
des déplacements différemment orientés: NE-SW ou W-E.

En ce qui concerne le Maroc, arrivés dans la plaine du Souss, les
Criquets sorrt pris dans le piège naturel formé par les montagnes
couvertes de neige à l'époque et qui la bordent (Haut Atlas au
nord, Anti-Atlas au sud, se rejoignant à l'est au Jbel Siroua) et
I'Océan Atlantique (front froid). Lorsqu'ils arrivent dans la vallée du
Souss, les Criquets sont à l'état de diapause sexuelle. Ce sont des
imagos de coloration rouge-brique. Puis ils mûrissent, les mâles pas-
sent au vert, puis au jaune d'or ; les femelles au brun. Pour la ponte,
chaque femelle peut déposer une dizaine de gappes ovigères formées
de 50 à 60 æufs chacune (de fin février à juin-juillet). Les adultes
meurent ensuite. Dès février, les insectes s'échappent du Souss et se
répandent au nord de l'Atlas du Maroc, jusqu'en Tunisie, en dévastant
tout sur leur passage si I'on n'a pas eu soin de les détruire avant le
passage des montagnes.

Ce mécanisme de migration explique l'importance de la région
du Souss dans la lutte antiacridienne et justifre la concentration de
moyens mise en service au centre des Ait Melloul.

Les insectes nés en Afrique du Nord et qui n'ont pas été dê-
truits, se forment en groupes de jeunes ailés roses qui, de mars à
juillet vont s'envoler pour rejoindre, poussés par les vents alizês,
les zones tropicales où ils rencottrent des circonstances favorables
à la maturation sexuelle, à la ponte et à la formation d'une nouvelle
génération. Et le cycle ainsi établi continue pendant un peu moins
de dix années, période probablement liée au cycle des taches solaires
qui engendrent des cycles climatiques. Après cette période, le cycte
peut se rompre et ne subsistent plus que des solitaires et quelques
rares petits essaims de grégaires en des stations privilégiées. Tout se passe
comme si les solitariens constituaient la forme de conservation de
l'espèce et les $égariens la forme de dispersion. I1 est probable gue
les deux formes contribuent au maintien de I'espèce.
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Depuis 5 ans, nous sommes en période de rémission; en 1965.
on n'a que très peu d'observations sur la présence de grégariens sauf
dans la zone indo-pakistanaise, zone qui pourrait être à I'origine d'une
nouvelle invasion.

L'aire de dispersion du Criquet pèlerin est considérable : elle
intéresse 62 pays. Plusieurs constituent, sur d'immenses surfaces peu
ou pas cultivées, une zone d'habitat favorable à la forme solitaire, non
directement nuisible. Une organisation internationale s'est avérée né-
cessaire pour protéger les régions cultivées qui, à partir de ces foyers,
seront envahies et ne pourront plus rien faire isolément pour se
défendre.

C'est ainsi que le Fonds Spécial des Nations Unies a chargé la
F.A.O. de gérer un projet particulier qui s'occupe du Criquet pèlerin
(siège à Rome). Ce projet groupe 63 pays. Parmi ceux-ci, 32 ont
signé une convention qui a permis la constitution d'un fonds spécial
auquel cotisent tous les pays intéressés, les U.S.A. et les Nations
Unies.

La recherche a été organisée et s'intéresse principalement :

1. à l'écologie de l'espèce et à la surveillance de certaines zones
critiques ;

2. à la rationalisation de la lutte par insecticides et des moyens
modernes d'épandage (aviation) ;

3. à la formation de cadres et d'observateurs de façon à recueillir
rapidement toutes informations utiles des pays possédant des foyers ;

4. au conventionnement de I'Anti-Locust Research Centre de Lon-
dres, organisme privé, en agence centrale internationale pour l'étude
des invasions et la prévision.

LA TUTTE ANTIACRIDIENNE *

Au groupement des Ait-Melloul, la lutte est surtout aérienne
et par insecticides de contact, procédé employé depuis 1936.

L'infrastructure aéronautique comprend 55 pistes d'envol pour
avions légers et 7 pour avions lourds et ce dans la vallée. Au Sud
de I'Anti-Atlas, existent également 5 à 6 pistes pour avions lourds.
Les liaisons radios se font grâce à un poste central aux Aït Melloul,
4 postes semi-fixes et des postes mobiles sur < Jeep >.

Le principe de la lutte est le suivant :
L'intervention a lieu le matin sur les sauterelles posées. Le but

' i M. Grlor, chef du Service de la défense des végétaux clu Maroc.
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est d'éviter que les essaims ne franchissent le Haut-Atla,s au nord
duquel les cultures sont nombreuses.

Une journée d'action peut se résumer ainsi : la veille après-midi,
reconnaissance aérienne et localisation des essaims posés (topographie,
voies d'accès). Vers 20 h 30, tous les renseignements sont parvenus
aux Ait Melloul où une carte est établie. Après une brève réunion,
les ordres partent vers les divers postes. Au matin I'attaque des cri-
quets a lieu conformément aux ordres de la veille. On respecte les
indications générales suivantes ;
- attaqur sur le vol posé (de 6 h à t h du matin par avions légers
ou hélicoptères, selon la topographie), en volant à 4 ou 5 m d'altitude ;
- altaque des essaims en vol à I'aide d'avions plus lourds ou héli-
coptères ;
- ou, encore, attaque sur le vol semi-posé à 4-6 m au-dessus du
sol, principalement avant le coucher du soleil.

Une section de contrôle des traitements opère des prélèvements
et contribue à améliorer I'efficacité de la lutte.

Enfin M. J. Pnnnor, chef du Groupement antiacridien des Ait-
Melloul commente la projection d'une collection personnelle de dia-
positives qui illustrent brillamment les exposés précédents.

Après-midi

La forêt d'Admine (Arganiers), une station de Calotropis procera, Ie
plateau des Aït Baha (Euphorbia Eclt'i'nus).

Aït Melloul, Biougra, El Borj, Biougra, Ait Baha, Biougra, ATt Melloul
( 116  km) .

Commentaires géographiques de M. RUNGS et géologiques de M. DuoN.

Résumé: Sont visitées, en étage aride, la forêt d'Arganier d'Admine, une
station de Calotropis procera, Asclépiadacée tropicale, au sud des ATt-
Melloul, et une steppe ligneuse à Euphorbes cactoides aux environs
d'Ait Baha.

Nous prenons le départ des Aït Melloul en direction du sud-
est vers l'Anti-Atlas par la route S 509. Le car traverse d'abord la
forêt d'Arganiers d'Admine près de sa bordure orientale.

En années pluvieuses, I'orge y est cultivé en sous-bois. L'époque
du semis de cette céréale est très importante, car le régime pluvio-
métrique est irrégulier. Lorsque les pluies sont abondantes, les récoltes
sont acceptables : 6 à 7 quintaux à l'hectare ; en année normale, le
rendement n'est que de 1,8 quintal à l'hectare. L'abondance des
escargots est remarquable, ils étaient utilisés dans l'alimentation des
paysans de ces régions. La récolte de I'orge se fait pax arrachage, ce
qui entraîne rapidement I'appauvrissement azoté du sol. De plus ce
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procédé accentue les processus d'érosion éolienne, ":uisque le sol
n'est pas protégé par sa couverture de chaumes. Les chaumes sont
donnés aux bovins qui restent à l'étable toute I'année, le fumier per-
mettant l'entretien de petits jardins irrigués et enclos qui jouxtent les
habitations.

La forêt d'Admine est, d'autre part, un terrain de parcours pour
les nombreux troupeaux de chèvres.

Du point de vue floristique, cette arganeraie recèle pou d,Acacia
gutnmilera*, de même que les espèces arbustives y sont rares, les
SaIsoIa abondent, Ziziphus Lotus est très souvent ravagé par Cuscuta
sp. Au bord de la route, nous obseryons des Opuntia qui sont sou-
vent inermes et dans ce cas directement consommés par le bétail.
Originaires d'Amérique, les Opuntia parviennent soutent à supplanter
la végétation autochtone. Ricinus communis est très abondant et
subspontané; c'est une plante vivace qui peut atteindre 6 m en
quelques années; elle paraît spontanée vers le sud et sur le littoral
dans des régions appartenant à l'étage aride ou à l'étage saharien.
Dans ces régions méridionales, le Ricin possède des graines plus
petites, ce qui suggère l'existence d'une forme particulière.

L'itinéraire emprunté est entièrement tracé dans l'étage médi-
terranéen aride. Pourtant la végétation est relativement abondante
grâce à I'irrigation. On rencontre, ainsi, un certain nombre de plantes
importées en provenance de régions plus humides. Dans les endroits
non irrigués, on remarque I'absence de Chamaerops htnnilis et de
Pistacia Lentiscus.

La route se dirige vers le plateau des Haïdas, toujours en direc-
tion sud-est et dans l'étage aride. Elle traverse des dunes anciennes
plus ou moins récentes, actuellement couvertes de Cynodon Dactylon
à cause des pluies récentes. Çà et là pousse Phoenix dactylifera, qui
ne fructifie pas ici (ou mal), mais est utilisé pour son tronc dans la
fabrication des charpentes.

La route traverse Biougra, important marché rural. Puis nous
empruntons une piste vers El Borj. De chaque côté, nous observons
de petits monticules de sable surmontés de Jujubiers abroutis. Ces
monticules sont le résultat de l'érosion éolienne qui accumule le
sable par déflation contre les touffes de Ziziphus Lotus. Ces touffes
servent aussi de refuge à de nombreuses espèces animales et végétales.
L'Arganier est très rare du fait de l'influence humaine et, quand on
le rencontre, il est très abimé: en effet, le revêtement des microdunes
est constitué par du sable amené par le vent depuis le littoral; or le
sable ne convient guère à l'Arganier.
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P r e m i e r  a r r ê t

Plaine du Souss près du plaleau des Haïda (enTre Biougra et

El Bori)

Le climax est celui de I'Arganier. Dans ce paysage dénudé et

sablonneux, pousse Calotropis procera, une Asclépiadacée tropicale

qui est ici à sa limite nord. Sa présence s'explique paf la faible pro-

fàndeur de la nappe phréatique, I'humidité atmosphérique et la dou-

ceur des hivers

Poussent également :

tum Q)
Salui.a aegAptiaca
S cI er o s ciad'ium' n o d,iÎ I or um
Stochgs s.renaria
Teucriutn Polium (s.1.)

ce biotope renferme aussi des animaux de souche tropicale.

Nous retournons vers Biougra, d'où nous repartons vers les

Aït Baha.

Au bord de la route : Limonium fallax-.

D e u x i è m e  a r r ê t

Steppe arborée à Cytisus platycarpus., dans la montée, à 15 km

de Biougra vers Aït Baha (alt.: 500 m).

Il s,agit ici encore d'une arganeraie aride, mais dont I'aridité

est tempérée sur ces contreforts de I'AntiAtlas.

7r

Canodon Dactglon
Echinops spinosas
Heliotropium baccif erutn
Loeflingi,a hisponica subsp. baetica
Onopordum d'issectum subsp. dissec-

Ajuga Ioa subsp. Pseudo-ftrc
ALLiurn paniculatum
Argani.a spinoso+
Asplt o delus rnicr ocarpus
Aspho delus t enuif olius
Brachaapiurn i.nDolucraturn+
Centaurea Ftungens+o (au bord

route;  c 'est  une esPèce qui

ce jusqu'au Sahara occid.)
Chamaecgtisus olbidt s+

T r o i s i è m e  a r r ê t

Crucianella angustil olia
Cgti,sus PlatAcarpus+
Galium setaceurn
Latsandula multifida
Linaria uentricosa' (s.stt.)
Rharnnus lAcioides subsp. oleoides

de la Stipa retorta
s'avan- Teucrium Poli,unt subsp. capitaturn

var. capi,tatum 1. rubiflorum

Aït Baha: panorama sur I'Anti-Atlas.

L,Anti-Atlas comprend un Éu(e de terrains cristallins précambriens

et une couronne d'âge infra-cambrien et géorgien.
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Q u a t r i è m e  a r r ê t

Steppe ligneuse à Euphorbes cactoïdes aux environs d'Ait-Baha.
On revient vers Biougra, à quelques kilomètres d'Aît-Baha. T-c

paysage se présente comme une steppe ligneuse arborée à Euphorbes
cactoides.

Argani,a spinosat Euphorbia Echinus+

Euphorbia Echiruts' fait partie de l'élément floristique maca-
ronésien. La limite nord de cette Euphorbe, près du littoral, est à
I'oued Massa à 66 km au sud dâgadir. Son aire est plus sahaxienne
qu'Euphorbia olficinarum var. Beaurnierana*. Elle atteint le Draâ, des-
cend même vers Tarfaya. Plus au sud, elle se cantonne au littoral
et disparaît un peu au nord du cap Blanc de Mauritanie. Cette
Euphorbe réclame une grande aridité et une forte humidité atmosphé-
rique. Dans la partie nord de son aire, elle accompagne I'Arganier.
Ici, elle pourrait être mélangée à Euphorbia Bequmîeriand (mus qtû
n'a pas été observée de façon sûre).

Dans cette formation, on observe:

Andrgala Rorhio subsp. cosArensi,s
Ari,stida caeîulescens
Asphoilelus tenuâ,t olius
Atractglis cancellata
Auena barbato (s.1.)
Br achg apiutn inu olucratum+
Bubonium odorumo
Carlina inuolucrata
Catananche arenaria
Caucalis leptophglla
Centqurea maroccana+
Diplotatis oirgata
Epheilra altissima
Ergngiutn ilicif oliurn
Gastridium aentricosunl

He sperolaburnum platycarpurn ( I )
Hi,ppocrepis rnultisiliduoso (s.1.)
Iris Sisgrinchium var. purpurea
Laaandula multifida
Linari,a sp.
Matricari,a pubescens (s. str.)
Medicago laciniata (une Luzerne com-

portant une race saharienne)
Notolaena uellea
Ozozis sp.
Periploca laeaigata
Saloia aeggptiaca
Satur e ja Hochreutineri,
Sti.pa retorta
Teucri,urn collinunx+

(1) Actuellement Cgti,sus platqcarpus.
Notes recueillies par Mme Cnrver,ron, MM. A. RoLDAN et J.L. VERNET.
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CINQUIEME JOURNEE
( 1  3  m a i )

Le Souss et Ia coupe t1u Haut Atlas central.
Ait Melloul, Taroudant, tizi n'Test, haute vallée du N'fiss, Marrakech
(293 km).
Commentaires géologiques par M. R. Dr.ror, ingénieur, chef du Centre
régional de Taroudant du Service des ressources en eau de I'Office na-
tional des irrigations.

Résumé: Après avoir remonté Ia vallée, déjà connue, du Souss, nous gra-
vissons Ie versant sud du Haut Atlas sur lequel la rapidité des déni-
vellations provoque Ie téIescopage des étages aride, semi-aride, et sub-
humide. Nous franchissons la chaine au tizi n'Test, au-dessous des étages
humide et de haute montâgne, où nous observons selon la nature du
substrat une différence dans I'évolution régressive du climax. Dans Ia
haute vallée de I'oued Tensift, nous étudions des peuplements de
Cupressus atlantica, situés en étage subhumide. Nous redescendons ensuite
vers 1'étage aride et le Haouz, en notant les contrastes extrêmes qui
existent entre les végétations des versants, suivant leur exposition, et
entre les fonds de vallées et les versants eux-mêmes.

Avant d'aborder la coupe du Haut Atlas, nous devrons remonter
le Souss ei sa vaste plaine triangulaire enchassée entre I 'Anti-Atlas
au sud-ouest et le Haut Atlas au nord-est. Régulièrement inclinée,
elle s'élève de I 'Atlantique jusqu'à l 'alt itude de 450 m à sa pointe
orientale.

Le versant sud du Hau: Atlas que nous gravirons jusqu'au tizi
n'Test (2 156 m) .présente un relief très vigoureux ; le calcaire primaire
a êté déieté verticalement p.ar-dessus le Crétacé en une sortç dç balcon
abrupt,
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L'importance des dénivellations provoque un télescopage des étages
bioclimatiques et nous traverserons très rapidement les étages arides,
semi-arides et subhumides. Cetfe coupe sera incomplète parce qu'elle
passe par un col trop peu érevé e: nous ne verrons ni l'étage humide,
ni 1'é ,age de hauie moniagne, ce dernier régnant en général à partir
de 3 000 m, en particulier sur le massif du Toubkal (4165 m), que
nous apercevrons après le col.

La montée sur le versant méridional ne nous montrera pas la
riissymétrle à laquelle nous pourrions nous attendre : I'influence saha-
nenne est, en effel, fortement atténuée par le Siroua et fAnti-Atlas.

En partant d'Ait Melloul, nous traversons la forêt d'Arganier
(espèce-climax), interrompue par places par des zones de cultures ir-
riguées, bordées de haies vives d'Acqcîa horrida et d'Acacia farne$rma.
Le Jujubier (Ziz.iphus Lo(us) remplace i'Arganier sur les alluvions iimo-
nouses. Par contre, I'Arganier nous accompagnera jusque vers 1 400 m,
le long des versants sud.

P r e m i e r  a r r ê t

Altitude 1 100 m.

Nous nous arrêtons à la limite de l'étage aride et de l'étage semi-
aride, limite matéiialisée par la présence de Chamaerops humilis var.
*rgentea. Ainsi nous pouvons encore trouver les espèces caractéristi-
ques de l'é'age ar^de sur les versanis sud, landis que les versants nord
sont déià occupés par les espèces de l'étage semi-aride.

Nous avons noté :

Asparagus albus
ChamaecatislLs albidus*
Conaoluulus al thaeoid.es
Dactyli.s glomerata
Fagonà,a cretica
Helianthemum ui,rgatum
Lauandula dentata var. d.entata
Leucanthemurn gaAanunl (s. str.)

Ononis Notrir (s.1.)
Orgzopsis miliacea
Parongchi,a chlorothgrsa
Scorzonera undulata subsp. delicioso
Teucrium collinum*
Teucrium Polium (s.1.)
Thgmus Leptobotrgs+
Thgmus satureioides'

Continuant notre montée, nous apercevons vers 1 200 m I'Alfa
(Stipa tena:cissima) et Pulicaria mauritan:ïca (endémique) en bordure de
rouïe.

A partir de 1 400 m environ, apparaît le Chêne vert (Quercus
llex) en position nord. Les cultures iriiguées sont localisées en fond
rle valiée et sont alimentées par un réseau soigné de canaux (seguia).
Nous notons en passani : Coronilla ramosissîme' et Isatis tinctoris,
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D e u x i è m e  a r r ê t

Altitude 1 450 m.

Nous atteignons l'altitude où le Chêne (Quercus llex) est l'espèce-
climax sur versant nord sans avoir traversé la callitriaie (Tetraclinis
articulala). On ne peut dire s'il s'agit d'une situation naturelle en rai-
son du téiescopago des étages ou si la callitriaie a disparu sous liaction
humaine. Cette zone est en cours de reboisement par des plantations
cle Pinws halepensis et Cupressus arizonîca sur banqueties. La flore
nr.turelle, très riche (à cause de la mise en defens.. consécutive aux
plantations), présente:

Adenocarpus anagari'folius* Heli.anthemum pilosurn (calice gla-
Argyrolobium li,nneanum bre, fl. blanches ou roses)
Argarolobi.um microph.gllum+ Heli.anthrcmum oi.rgatutn (calice ve-
Asperula hirsuta Iu, fl. blanches)
Auena bromoides Isatis tinctori,a
Bu'JJoni,a mauritanica var. Longipetala Lauand.ula dentata (s. str.)
Caucalis bitrons Leucanthemum gaUanurl (s. str.)
Ci,stus uillosus var. me,ltritanicus Leuzea conilera
Coronilla ramosissima+ Ononis iVatrir (s.I.)
Dactgli,s glomerata PolAgala Balansae+
Ebenus pinnata Saluia Aucheri subsp. Blancoana var.
Echinops spinosas (s.I.) maurorurn
Fumana calgcina Saluia taraxacifolia+
Gladi,olus byzantinus Thymus satureioides,
Hedgpnois creti,ca (s.1.)

' f r o i s i è m e  a r r ê t

Source, 1 600 m d'altitude
Nous nous arrêtons dans une vallée haute à Noyers (Iuglans

regia) qui bordent un petit cours d'eau. On peut noter rapidement :

Ailenocarpus anagAri.'loli,us* Hirschfeldia incana
Adiantum Capi,llus-Veneris Isati,s tinctoria
Cicerbita tenerri.ma Lactuca oimi,nea
Cladanthus arabi.cus Lauandula rno"Toccana,+
Cgnoglossum cheirifolium Linaria rubrifoli,a,

Linaria uentricosa* Satureja Hochreutineri+
Lotus maroccanus Scrophularia aquatico subsp. Jallzi*
Malua paruiflora Silene Cucubalus
Phagnalon sara,tile (s. str.) Urtica pilulifera

Vers 1 850 m, nous apercevons en bordure de route, Ormenis
scariosa* et Erysimunt Boconei.

A partir de 1 900 m, Quercus llex s'implante aussi bien en expo-
sition sud qu'en exposition nord ; nous sommes dès lors certainement
dans l'étage subhumidç.
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Q u a t r i è m e  q r r ê t

2 000 m, ligne de partage des eaux du Souss et du Tensift.

La vue d'ensemble du versant que nous venons de gravir nous
mdntre une évolution diftérente entre les zones calcaires et les zones
siliceuses :

sur calcaire et marnes, la forêt de Quercus IIex a supporté
l'action humaine, alors qu'elle est enlièrement dégradée sur tous les
pointements siliceux ; l'aspect actuel de la végéiation résulte, ici, plus
des conditions édaphiques et humaines que des conditions climatiques.

La falaise rocheuse est occupée par:

Ajuga hsa subsp. pseado-Ioo (fl. jau-
nes)

Aspleni.urn Petrarchae
Calendula suffruti.cosa
Catananch.e caerul.ea (s. str,) et var.

tenui.s
Centaurea tanani,ca+
Cheilanthes pterid.ioides
Ephedra rnaior var. nebrodensi,s
Erod,ium, atlanticurn+
ErAsimum Bocconei,
Galium Bourgaenum var. ,naroca-

A la descenls, nous notons:

Cistus laurifolias var. atlanticus (1)
Colutea arborescens
Cupressus atlantico,

C i n q u i è r n e  a r r ê t

nTtrn+
Geni.sta florida
Kentr anthus Calcitr o,po
Linari,a oilloso subsp. ntacrocalgr
Ononis atlantica
Reseda elata*
S altsia tar aracil olia'
Sideritis Cossoni,a.na+
Teucrium rotunilif oli,urn var. tran-

satlanticurn*
Urginea maura

Juniperus Oægced,rus
Juni,perus phoenicea
Quercus Ileæ

plus élevées en Afrique du

écotype de C. sempen2irens,

Maison forestière d'Idni, altitude I 680 m.

Cette maison forestière est située dans le bassin de I'oued N'fiss,
afluent de l'oued Tensift. Nouq observons là un facies à luniperus
Orycedrus dans l'étage du Chêne vert avec luniperus phoenicea. Maiq
grâce à l'ensoleillement intense dont bénéficie cette vallée, et aux con-
ditions édaphiques. Cupressus atlantica* (2) domine cette végétation'

La station présente également:

AnacAclus oalentinus Onopordum acaule
Cland,anthus arabicus Ormenis scariosa*

(l) C'est le ciste qui atteint les altitudes les
Nord.

(2) C-upres$?rs atlantica semble n'Qtre gu'un
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CAnoglossum creticum
Ephedra major var. nebroilensis
Inula aiscosa (endroits humides)
Leysera legseroides (climat aride)
Lotus maroccanus
Medicago arborea (cultivé)

S i x i è m e  a r r ê t

Antirrhinum ramosissimum (S)
Crambe lili lormi,s
Ergngium ilicifoliu'm
Gali,um o.cuminatum+
Globularia Alapum
Larnarckia aurea
Launae a acantll'o cla,cla
Legsera leyseroi.d.es
Lotononis rnaroccana
Pitura,nthos scopori?rs (S)

S  e  p  t  i  è  m  e  a r r  ê  t

Astragalus akkensis (S)
Bromus tectorum
Capparis spinosa
C at ap o dium tub er c ulo sum
Coronilla aiminali*'
Crambe filiformis
Ferula cornrnunis
Galium acurninatum'
Launaea acanthoclada
Lauandula rnaroccana+
Linaria meroccana+

H u i t i è m e  a r r ê t

2 km après Ijoukak, 94 km de
ron.

Borago Trabuti,i+
Peganum Harmalq

Pistacia a,tlantica
Polagala Balansae'
Roso cf. stAlosa
Saluia taraæacifolia*
Thgmus algeriensis
Thgmus satureioides+

Retama dasAcarpa
Rutner Papilio
Rurneæ oesicarius (S)

Rute chalepensis
Salaia tarazaci.lolia*
Sideriti,s Cossoniona+
Stipa paruLflora
Stipa retorta
Thgmus satureioides*
Trigonella polAcerata

Notholaena aellea
Resed,a luteola subsp. Eiaui
Rumeæ aesicarLus
S alaia tar araci.J olia+
Satureja Hochreuti,neri*
Scrophuldria canina
Sedum dasgphgllum
Sedurn modesturn*
Seedum sed.iforrne
Silene du groupe i.talico
Vulpia geniculata

Marrakech, altitude 1 100 m envi-

Pulicaria odora
Seneciq fb't)us
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Haute vallée du N'fiss, km 110 de Marrakech, altitude 1350 m.

Nous no.ons là dans un fond de vallée très luxuriant grâce à
f irrigation (culture sous ./rglal4s regia) tn cont(aste absolu avec les
versant,s sud et sud-ouest, très arides à cause de l'ensoleillement in-
tense. Nous trouvons les premières sahariennes (S) :

Km 103 de Marrakech. aliitude 1250 m.

Nous remarquons la grande vigueur des touffes et leur éloigne-
ment les unes des autres, caractéristiques de la végétation en climat
aride. A côté de quelques luniperus phoenicea et de Tetraclînis arti-
culata, nous notons :
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N e u v i è m e  a r r ê t

Km 89 de Marrakech, altitude 1 100 m.

A côté de magntfrques échantillons de Rumex Papilio+, nous
notons :

Astragalus eplgl,otti,s Minuartia geni,culata
Bi,scutella d,id,Urna Noth,olaeno aellea
Cgmbopogon Schoenanthus Plantago Psgl,Ii,urn
Euphorbio d,rocunculoid,es Rhus tripartituln
Euphorbia cf, megalatlantica Rumeæ oesicarius
Globulari,a Algpum, Satureia Hochreutineri+
Laoandula dentata (s. str.) Senecio flaous
Laoandula ?naroccana+ Stipa paroi.llora
Linaria sagittata Trigonella monspeli,aca
Lotus tnaroccanus+

D i x i è m e  e t  o n z i è m e  a r r ê t s

Dans la callitriaie avant Asni, sur terrains triasiques, salés par
place (pannes du car)

Avant de quitter la chaîne de l'Atlas, on traverse une zone im-
portante occupée par la callitriaie avec :

Aristiila sahelica+"
Astragalus cruciatus
Hologeton satious

Launaea nudicaulis (S)
Scrophularia canina

Notes recueilliçs par MlIe Borsor, et MM. Çauzpr, DoNesJLr,E et MARx.



SIXIEME JOURNEE

( 1  4  m a i )

Matinée

Visite de Marrakech.
Après-midi
La palmeraie de Marrakech, le Haouz, la Bahira et le Tadla. Marrakech,
Tamellelt, EI Kelaa des Srarhna, Bni Mellal (195 km).
Renseignernents particuliers à la région donnés par MIle Sitz, professeur
au lycée de Marrakech.

Rësumé: Ayant consacré la matinée à la visite de la ville de Marrakech,
nous étudions, au départ, sa palmeraie avec les cultures qu'y permet le
système d'irrigation par ( khétaras ,. Dans la plaine du Haouz, nous
observons les groupements halophiles. Après avoir traversé la cuvette
de la Bahira, nous abordons Ia plaine du Tadla où, sur des sols très
superficiels, nous analysons des groupements d'annuelles, issus de la
dégradation du climax à Ziziphus et Pi.stacia attanti,ca, Nous remarquons
le nanisme qui touche la plupart de ces annuelles, ainsi que leur fré-
quente organisation en sympode qui constitue une défense contre le
pâturage et contre les variations annuelles de la durée et des dates
de la saison de végétation.

La palmeraie de Marrakech

P r e m i e r  a r r ê t

A la sortie de la ville, dans la palmeraie (route de Meknès, alti-
tude 450 m).

La palmeraie de Marrakech est constituée par Phoenîx dactylifera,
qui se distingue da Ph. canariensis, qu€ nous avons déjà vu si souvent
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planté comme arbre ornemental, par les nombreux rejeis qui partent
de sa souche, par son tronc beaucoup plus élevé et plus fin ot par
la couleur glauque de ses palmes. Le botaniste Auguste Cncvarrrn
a cf,u pouvoir affirmer I'indigénat, au moins dans quelques petites
palmeraies voisines de Marrakech, de ce dattier, qui, d'après lui, doit
être considér6 comme une espèce particulière Ph. atlantica. Effecti-
vem,ent la datte de Marrakech est plus petite et sa pulpe plus sèche
et plus fade que celle des autres régions (du Tafilalt en particulier).
Cependant, ces caractères sont peut-être dus en partie au fait qu'il
s'agit simplement d',arbres plantés hors de l'aire naturelle du Ph. dacty-
lilera ; les légendes locales, d'après lesquelles cette palmeraie résulte-
rait du caprice d'un sultan originaire du Tafilalt, appuient cette der-
nière hypothèse.

Les précipitations n'atteignant qlue 242 mm, I'irrigation est néces-
saire. Cette irrigation perme., à I'ombre des arbres, de nombreuses cul-
tur€s - céréales, légumes divers, arbres fruitiers (figuier, abricotier,
olivier, grenadier, agrumes), fleurs (roses) - dans des jardins enclos-
qui peuvent réunir côte à côte une flore tropicale et une flore médi-
terranéenne.

Cette irrigation utilise la nappe des piémonts draînée vers Ia pal-
meraie par des conduits souterrains convergents, les << khétaras >. Ces
khétaras sont creusées à partir de puits successifs (dont nous observons
un exemple), qui servent à l'évacuation de la terre ; ceite terre est en-
suite utilisée, en partie au moins, pour la construction des murs qui
délimitent les jardins. Ces khétaras, souvent obstruées, car elles sont
creusées dans un substrat meuble, doivent être continuellement recreu-
sées.

Nous observons sous les dattieis'.rne flore très banale.. comme c'est
souvent le cas dans les zones irriguées, avec cependant quelques es-
pèces édaphiquement plus significatives (précédées d'un astérisque) et
traduisant une légère salure du sol:

Aizoon canariense
Asparagus stipularis
*Atriplet Halimus
Bromus rubens
Buboni,um od.orurn*
CarthanTus lanatus
Centaurea eriophora
Delpkinium peregrinum subsp.

halteratum var. elongatum
Echinops spinosu.s
Erangiwn triquetrum
*Frankenia corgrnbosa

M antisale a salrno,ntica
Matthiola paruiflora
Nepeta Apulei
Onopordum rnacr aeanthurn
OrAzopsis mi,liacea
Peganum Harmala,
Petroselinum hortense (Persil)
Pldntago Psglli.um
Rubia peregrina var. onglica
Rubus ulmilolius
Scolymus hi,spani,cus
Smi,Lar aspera
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Lamarcki'a aurea *Suaeila lruticosa
Linaria m.unbqana. Tèucrium colli.num*
Linum tenue subsp. rzunbaanurn Vella annua
+Laciurn intricatum subsp. intri.ca,tum

Nous notons I'absence de tout épiphyte sur les Dattiers, absence
due ceriainement à la sécheresse atmosphérique (différence avec ce qui
se passe sur la côte, en particulier à Rabat).

Au passage est rappelée la diversité de nature des <, épines >>
d'Asparagus (cladode chez A. slipul.aris, éperon foliaire abaxial chez
A. albus, bourgeons collatéraux chez A, aphyllus et A. acutifoliw),
ainsi que I'origine de la forme composée de la feuille des Palmiers
(déchiremeni du limbe, entier et prissé dans le bourgeon, au cours de
son épanouissement).

La route de Tamellelt traverse ensuite la palmeraie installée sur
les alluvions des oueds qui, descendus du Grand Atlas, affuent vers
I'oued Tensift. Nous observons de nombreuses cultures de vigne ins-
tallée en espalier sur tiges sèches d'Arundo Donsx.' il s'agift d'une
variétê particulière de raisin de table (dite de I'oued N'fiss), à grain
marron doux et charnu, très apprécié localement.

[e Haouz

D e u x i è m e  a r r ê t

A la sortie de la palmeraie, immédiatement après la croisee de
I'oued R'dat, affluent de l'oued Tensift; nous sommes presque au
cceur de la plaine de Marrakech, le Haouz, entièremdnt située en plein
étage aride. Celte plaine alluvia.le est située entre le Grand Atlas au
sud-est et la petite chaîne des Jbilete au nord (affleurements primaires,
étage semi-aride).

D'après les recherches de R. NÈcne (Thèse, 1959), le climax du
Haouz est un groupement à Betoum et Jujubier ; aucune ttace n'en
subsiste et des associations d'annuelles, reflet d'un édaphisme compli-
qué par la salure des oueds plutôt que du climat, se partagent le ter-
rain.

sablonneux de l'oued R'dat, nous
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Sur les bords.. plus ou moins
observons :

Amberboa muricata
Atripler Colerei+
Cgnoilon DactAlon
Cgperus rotundus
Hordeum nuîinum
Imperata cglindrica
Plantago Coronopus (s,7.)

PolApogon monspeliensi's
Populus olbc (planté)
Scolalus rnaculatus
Sper gulario Heldr eichii.
Torili,s aruensis
Torilis noilosa
Trilolium repens
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et Hordeum maritimum, pnis Typha angustilolia, scirpus litoralis et
Helosciadium nodillorum dans I'eau.

Sur le bord de la route, nous remarquons quelques individus d'un
Tamaris arborescent. Il s'agif de Tamnrix aphylla (L.) Karst ?_ f.
erticulata Vahl.), < éthel > ou << tlaïa > des indigènes, seul Tamaris
facilement reconnaissable grâce aux << articles >> que dessinent sur les
rameaux le manchon formé par la partie décurrente des feuilles, dont
seul un petit mucron ierminal est libre. Cet arbre, qui crolt dans l'étage
saharien et l'étage aride, et dont la spontanéité est douteuse dans le
Haouz, rend de multiples services. D'une croissance rapide lorsque l,eau
ne lui manque pas, il fournit un bois d'æuvre et de chaufiage abon-
dant, il constitue un excellent brise-vent, enfin il fournit une galle
(<< takaout > en berbère), matière tannante de choix, qui résulte de
la piqûre d'un acarien, Eryophyes Tlaiae Trab.

Aux environs de I'oued, nous analysons la végétation qui, d'après
la carte de R. NÈcnr,, devrait comporter une association à Su.seda
fruticosa el Limonium ornatum * sur les sols à nappe salée. rar€ment
peu profonde, et une associati,on à Salicornio arab,ica et Spergularta
marginata subsp. Sauvagei P. MonNrsn sur les parties salées les plus
humides. Du fait d'un récent essai de culture.. souligné par la grande
abondance de Rumex conglomerata,r, l'ordonnance de la végétation est
complètement perturbée. Avec les espèces les plus caractéristiques des
groupements, nous observons :

Juncus acutus
Juncus mari.timus
Luthrum junceurn
Ranunculus Sardous subsp. trdlobus

Tetragonolobus sili,quosus
Trif oli,um fragilerum
T r i,f oli,um r e supinaturn

La cuvette de la Bahira, le Tadla

T r o i s i è m e  a r r ê t

Il se situe à proximité du lieu-dit (!) < Nid de Cicogne > de la
carte Michelin, après la traversée de la région d'El Kelaâ, riche de
plantations d'Oliviers grâce à une irrigation réalisée €n zone aride sur
sol profond dans le domaine du climax à Jujubier et Betoum (avec
Atriplex Halimus). Nous sommes ici, au contraire, aux limites de la
cuv€tte de la Bahira et de la pl;aine du Tadla, dans une région de
sols très superficiels, dont le climax est toujours à Zizipkus Lotus et
Pistacia atlantica (ce dernier complètement disparu), mais avec un grou-
pement à Stipa r'eturta et Irts Sisyrinchium,. subsistanl seul d'ail,leurs,
avec quelques touffes de Jujubier étalées sur le sol et constituant cha-
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cune un petit monticule grâce aux mécanismes éoliens que nous avons
vus dans le Souss.

Nous notons la taille très réduite de nombreuses plantes (Scoly-
mus hispanicas atteint 10 cm au maximum.. Ammi maius n'atteint pas
3 cm) ; d'autres présentent une organisation en sympode (Clad'anlhus'
Eryngium, Eryngium, Centaurea), qui constitue un bon moyen de
résistance à la fois contre les variations de durée de la période de
végétation, contre le piétinement et le pâturage (ce dernier toujours
très intense puisque toutes les plantes sont broutées deux fois, à l'état
d'herbe puis à l'état de chaume, bien que certaines - Stipa retorta
par exemple - soient nuisibles au bétail dans ce dernier état, à cause
de ses caryopses vulnérants).

Un relevé rapide nous montre la richesse de la flore malgré la
pauvreté du volume de vie végétale (différence entre flore et vêgéta-
tion). Entre les touffes de Jujubier, nous observons :

Anxberboa. muricata Hgparrhenia hirta
Ammi. majus var. tenue+ Lauand'ula multifid,a
Calendula aeggptiaca Limoniurn Thoui,nii'
Campanula dichotoma subsp. ofro Mantisalea salnxantico'
Centaurea nlaroccana Malua parui.Jlora
Cladanthus arabicus Medicago laciniata
ColocanthLs aulgaris Parongchia argentea
Echium homi.d,um+ Plantago amplericauli's
Eruca aesicaria Urospermum pi.croides
Ergngium i.licilolium Vulpi,a geniculata

tandis que Plantago amplexicaulis et Picris coronopifolia se canton-
nent dans les toufies de Ziziphus et que nous récoltons Salvia aeçyp-
tiaca et Biscutella didyma le long d'un petit oued de pente.

Enfin dans un champ de céréales, on observe:

AIILum paniculatum Di,plotaæi,s assTtrgens+
Anthallis tetraphalla Echium modesturn+
Antirrhi.num Oruntium Glaucium corniculatum
Atractalis cancellata Launaea nudicaulis
Calendula algeriensi,s Picris echioides
Caucalis leptophalla Si,Iene Pomelià subsp. adusta+
Chrasanthemum coronariurn Vaccaria pgramid,ata
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Notes recueiliies par MM. J.L, Bouean, M. H. ESPAcNAc et A. PoNs.





SEPTIEME JOURNEE

(15 mai)

La plaine du Tadla, I'Office national des irrigations, la station coton-

nière d'Afourer, le barrage de Bine eI Ouidane.

Bni Mellal, Fkih ben Salah, Souk es Sebt, Afourer, Bin el Ouidane' Ait-

Bouzid, Aïn Asserdoun, Bni MeIIai (184 km).

Commentaires géographiques de M. D. NorN, professeur à la Faculté des

lettres de Rabat.

Présentation du périmètre irrigué par M. Snrxer Dnrss, directeur de

I'O.N.I. à Fkih ben Salah, par M. J. Ir,rrs, chef de Ia station de recherches
' cotonnières de I'LN.R A.

Résumë : Dans la plaine irriguée du Tadla, nous visitons d'abord, à Fkih

Ben Salah, Ie centre du périmètre irrigable de I'O.N.I. qui couvre 525 000

hectares, parmi lesquels ?? 000 sont cultivés en coton à longues flbres,

dont le rendement peut atteindre 15 quintaux/hectâre. A Afourer, nous

visitons la station de recherche cotonnière de I'I'N.R.A', où sont étudiées

les méthodes de culture, les techniques de protection contre prédateurs

et maladies et I'améIioration des variétés. Au-dessus d'Afourer, nous

admirons Ie partage des eaux de deux canaux principaux, à Ia sortie de

I'usine, tandis qu'une magniflque station d'Euphorbia resini.tera s'ottte

à nos investigâtions. Nous traversons ensuite Ie Tazerkount, dont la

végétation à Chêne vert évoque fortement celle des collines du Langue-

doc, avant de visiter les installations du barrage de retenue de Bin

el Ouidane, où s'accumulent les eaux qui, après avoir traversé Ia mon-

tagne par un tunnel, iront à Afourer.
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1. Bni Mel lal  (1)

Vieille ville de 35 000 habitants, possédant une grande médina
et un quartier moderne réduit. Des activités tertiaires (artisanat, com-
merce) sont exercée:, essentiellement par des Israélites' Elle se trouve
à 580 m d'altitude. Les données météorologiques ne s'étendant pas
sur un nombre sufiisant d'années, sa situation bioclimatique est mal
définie. On la situe grossièrement à la limite de l'aride et du semi-
aride, plus probablement dans ce dernier, à cause de la proximité du
Moyen-Atlas.

2. Trajet entre Bni Mellal et Fkih Ben Salah (planche VII)

On traverse la plaine du Tadla limitée, au Sud, par Ia zone dv
piémont du Moyen-Atlas. Du Miocène jusqu'au Quaternaire récent,
des phénomènes de subsidence ont été provoqués par le jeu de la
faille miocèrre, située à la limite du piémont. Les comblements ont
été constitués par des dépôts marins (Miocène), des calcaires lacustres
(Pliocène), des marnes, conglomérats et limons (Quaternaire).

La plaine montre des ondulations en talwegs et, en bordure de
la vallée encaissée de l'Oum er Rbiâ, une terrasse soltanienne de
limons rosâtres.

Le paysage traversé est artificiel, entièrement têé par I'homme.
Il présente trois aspects:

1. Un paysage irrigué, traditionnel, datant du XII-. siècle, avec
pacage lorsque le sol présente une croûte superficielle, cultures d'orges
et d'oliviers lorsqu'il a une certaine épaisseur.

2. Un périmètre irrigué datant de 1938, caractérisé par une popula-
tion dense, à habitat ancien et riche, une arboriculture développée,
une céréaliculture cédant la place aux cultures irriguées. L'arboricul-
ture est représentée par I'olivier, le grenadier, I'abricotier, à grand
rendement, dont les récoltes sont évacuées vers les villes et les con-
serveries. L'oranger n'est pas cultivé, I'eau de I'Oum er Rbiâ étant
légèrement salée (20 g/l), et il n'y a pas de canne à sucre à cause
des gelées hivernales. Entre les arbres, on cultive le blé, les fèves, les
lentilles, le trèfle d'Alexandrie, la luzerne. On trouve épars du coton
et quelques essais de betterave sucrière.

3. Un périmètre à inigation récente (1958), qui se différencie par
des plantations d'arbres jeunes et un habitat frustre.

(l) On écrit souvent Beni-Mellal, mais I'ortographe adoptée içi est plus
confermç à la prononciation marocaine.
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Le peuplement de la région, constitué de Berbères et d'Arabes, est
ancien; ceci explique I'absence de végétation naturelle, seulement
représentée par le bois de Deroua, à l'ouest de Bni Mellal. Ce bois
de Lentisque (deroua est du r:ste le nom vernaculaire du Lentisque)
situerait la plaine du Tadla dans l'étage semi-aride plutôt qu'aride, à
moins que sa présence ne soit liée à une condition édaphique (la
nappe phréatique est ici à faible profondeur).

L'irrigation y est nécessaire du fait de l'insuffisance de la plu-
viométrie annuelle - 200 à 300 mm - et de son irrégularité. Cette
pluviométrie augmente en allant vers la montagne.

Il existe de très grands contrastes de températures. Alors que
l'été présente des maximums de 45o et 48oC, on enregistre en hiver
des minimums de 4' à -Jo, ssç6111pagnés de nombreuses gelées
dues à des inversions de températures créées par une situation anti-
cyclonique.

Premier arrêt

3. l 'Office national des irrigations de Fkih Ben Salah

Cet Office, mis en service en 1950, dépend d'une direction géné-
rale siégeant à Rabat, constituéo de services d'équipement, d'adminis-
tration, de formation générale, ...Elle gère six périmètres irrigués ré-
partis dans tout le Maroc: le Rharb, le Souss, le Haouz, les Douk-
kala-Abda, la Basse Moulouya, le Tadla.

Ce dernier périmètre du Tadla, situé au pied du versant nord du
Moyen-Atlas comporte:
- un service de mise en valeur, sooccupant du remembrement, du

défrichement. de la taxation de I'eau,
- un service des équipements,
- un sorvice agricole encadrant les paysans et formé de trois sub-

divisions, coiffant chacune 9 centres de mise en valeur ou C.M.V.
(4 000 à 5 000 hectares par centre).

Il existe des centres culturaux (30), effectuant le travail à façon
et des coopérativ-'s de services (les seules actuellement). On prévoit
la création de collèges agricoles pour former les adjoints techniques
dçs Ç.M.V. (2 à 3 ans d'études après le B.E,P.C.).
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Ce périmètre irrigué s'étend sur une superficie de 525 000 ha :
300 000 ha de terres cultivables.
150 000 ha irrigables,
75 000 ha irrigués,

la zone de I'ouest restant encore à équiper.

La culture du coton y est pratiquée à grande échelle (17 000 ha).
Les rendements faibles au début (6 à 7 quintaux à I'hectare) se sont,
grâce à la vulgarisation et aux traitements culturaux, élevés jusqu'à
15 quintaux à l'hectare dans le périmètre. Dans la station cotonnière'
35 quintaux à I'hectare ont été obtenus en 1964. Il existe trois
usines d'égrenage. Ce coton à fibres longues et fines est acheté aux
paysans par I'Oftice qui le leur paie, sans bénétce, à I'aide cl'un prêt
contracté par lui. I! est commercialisé par une société spéciale qui le
répartit dans le monde, en fonction des différents cours' La Chine
est le principal client ; le Maroc l'échange contre du thé'

Il reste encore des cultures céréalières sur le périmètre, << ce qui
est une hérésie >. On cherche à les remplacer par la culture du coton
et I'introduction de la betterave sucrière, qui serait comprise dans le
cycle d'assolement. On prévoit de lui consacrer 25 000 ha à I'ouest
du périmètre, mais dès cette année, la culture de 4700 ha'doit être
la.ncée ; la construction de I'usine d'extraction de sucre étant déjà
commencée à Souk es Sebt des Oulad Nemaa. Elle pourrait traiter
3 600 tonnes par jour. Ces 4 700 ha sont distribués à raison de
0,25 ha par paysan. Les rendements déjà obtenus, dans les parcelles
d'essais, sont de 130 tonnes à l'hectare avec une teneur en sucre égale
à  1 8 % .

Un effort est fait pour la plantation d'oliviers, au Nord. Mais
c3tte zone autrefois irriguée par I'eau de l'Oum er Rbiâ, légèrement
salée, est salinisée : il est nécessaire d'installer auparavant un système
coniugué d'irrigation et de drainage.

Les modes de faire-valoir sont de plusieurs sortes :
- le melk : propriété privée,
- les terres collectives,
- les terres domaniales,
- les terres de colonisation: redistribuées en 5 000 lots.

Ces trois derniers types de terres sont redistribués, chaque année,
ce qui est nuisible à tout investissement. L'Office prévoit la reprise
{es exploitations iuférieures et égales à I ha, un remenbrem3nt géné-

9 l



92 INSTITUT BoTANIQUE DE MoNTPELLIER

ral de toutes les terres et une redistribution, sous forme de location-
vente, de parcelles viables, de 5 ha au minimum, et leur équipement.

Les investissements sont amortis dans les Bni Amir. Dans les
Bni Moussa la rentabilisation est assurée par la production d'électricité
qui représente les 2/3 de I'hydroélectricité du Maroc et la moitié de
sa production totale d'électricité.

4. Traiet entre Fkih Ben Salah et la slation cotonnière d'Afourer

Sur ce trajet, on peut remarquer que sont cultivées comme brise-
vent les espèces suivantes:

- le Cyprès méditeruanéen (: C. sempervirens), des Filaos
(Casuarina);

- ly1a1fiç Do.nax: il demande de l'eau et n'est intéressant que
dans la mesure où I'on a besoin de tuteurs ; coupé il donne des rejets
puissants;

- lçqçiq horrida, dans les endroits où l'on a besoin de Ziba
(- haies sèches, épineuses, défendant I'accès des parcelles).

Le long de la route, on peut voir aussi des Pins d'Alep truffés
d'Eucalyptus, Salix bqbylonica (Saule pleurev), Populus nigra, Populus
sp., Phoenix canariensis.

Après la traversée de l'Oum er Rbiâ, sur la gauche, un marabout
entouré de Ziziphus Lotus, presque arborescents (3 à 4 m), indique
bien le climax de la région. A Souk es Sebt des Oulad Nemaa, la
future sucrerie en cours de construction ; après ce village, des pépi-
nières d'orangers et d'abricotiers, quelques néfliers du Japon.

Deuxième arrêt

5. La station de recherches cotonnières d'Afourer (l.N.R.A.)

La station, créée en 1952, couvre 250 ha. Elle avait pour but
à l'origine de promouvoir la culture du coton. Elle est constituée par
deux sections:

- une section de recherche:

sous-sections : génétique : sélection et amélioration des espèces,
introduction d'autres variétés, produc-
tion d'hybrides,

>) > agronomique : fumures, irrigation,
> )) phytosanitaire : lutte contre les parasites ;

section pilote : application et production dçs somençes,
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La cu l tu re  du  co tonn ie t  (Gossyp ium barbadense)

La variétê cultivée est Pima 67. F,lle occupe une superficie de

17 000 ha dans le périmètre du Tadla, principale région coto[nière

du Maroc. Cependant on en trouve encore dans le Rif, le Rharb, les

Doukkala.

On le sème vers le 15 mars, sur des sillons espacés de 80 à

100 cm et en poquets placés tous les 20 cm sur la ligne, avec 8 à

10 graines. Semèr à lu bonn" époque est une des conditions de réussite
,de la culture. un retard de 15 à 20 jours peut entraîner une baisse

de rendement de 25 7o. Yers le 15 mai, se fait le démariage, en ne

laissant que deux plants par poquet. Il reste alors environ 100 000

pieds à lihectare. Trois binages sont généralement nécessaires pendant

ia durée de la culture. L'irrigation se fait tous les 15 jours jusqu'à

la floraison, qui a lieu en juin, tous les 10 jours jusqu'à la récolte,
.qui se fait entre septembre et novembre.

Les principaux ennemis du cotonnier sont:

- des insectes : I'Earias, le Ver rose, les Jassides, les taupins,

les thrips, les Pucerons;
- des maladies: la fonte des semis et exceptionnellement la

bactériose.

Les traitements pour lutter contre ces différentes attaques sont'

en général, obligatoires, faits par avion, et assurés par I'Oftice' Après

la récolte, destruction aussi précoce que possible des anciennes plan-

tations pour lutter contre le Ver rose.

La variété Pima 67 a été retenue à cause de ses qualités techno-
logiques :

- longueur de la fibre
- ténacité
- finesse
- productivité
- proportion de fibres : 33 % de fibres et 6l % de graines.

L'analyse de ces qualités est actuellement effectuée à Rabat ; aupara-
vant elle l'était à Paris.

En dehors de ces fibres, le cotonnier donne, par ses graines,

après extraction du gossypol, produit toxique, une huile industrielle
et des tourteaux pour les bestiaux.

Par hybridation, on a obtenu une variété sans gossypol, mais
cependant peu intéressante par ses fibres courtes.
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V i s i t e  d e s  l a b o r a t o i r e s  e t  p a r c e l l e s  d ' e s s a i s

Au cours de cette visite, nous orft étê présentés entre autres:

- des fruits de ssf6nnisJ,
- une machine à égrener,
- les bagues métalliques permettant l'autofécondation,
- I'insûurnent de mesure de la longueur des fibres.

Nous avons pu remarquer que la station était divisée en bandes
de 12 ha avec assolement triennal : blé, coton, fève. Dans le périmètre
irrigué, l'assolement est de 10 ans avec deux cultures de coton:

- 2 ans de blé (dur, tendre),
- 2 ans de fève,
- 1 an de coton,
- 4 ans de luzerne,
- L an de coton.

Par la suite, la betterave viendra s'intégrer dans ce cycle.
Une station météorologique fonctionne ici depuis 1954.

6. Trajet entre la station cotonnière et l'arrêt au-dessus d'Afourer

Apparition du Doum (Chamaerops humilis) indiquant que la
région traversée se trouve dans l'étage semi-aride. Mais en montant, on
rencontre atssi, l'Acacia gummifera*, càractérisant l'étage aride. Ceci
montre que nous nous trouvons, plus exactement, dans une zone de
transition climatique aride- semi-aride, où l'Acacia gummilera est
d'ailleurs favorisé par la destruction de la vêgétation naturelle par
l'homme. Cette espèce présente une gousse charnug et velue, alors.
que celle de I'Acacia horrida (utilisé pour les haies vives, voir plus
haut) est non charnue et glabre.

On rencontre sur notre route :

Euphorbia resini'tera+' 
;Ë$:ii"".#:ii'ï:i. 

u,"ï';":î:t"tue et à ratex

Pinus halepensis

Ricimus cornmunis

Scirpus holoschoenus

Troisième mrêt

7. Au-dessus d'Afourer (830 m d'allitude)

Depuis cet endroit, nous avons une vue d'ensemble de la région
de Bni Mellal, à la fois sur la plaine, le piémont er les contreforts
du Moyen-Atlas.
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Ll MoNracNe: Il s'agit de I'Atlas de Bni Mellal, constitué par un
anticlinal de calcaires jurassiques, culminant à 2 200 m au jbel
Tazerkount. A I'arrière, une série de bassins synclinaux (marnes du
Crétacé) relié par des gorges (calcaires du Jurassique), oir coule l'Oued
el Abid - affluent de I'Oum er Rbiâ - en direction NE-SW. parallè-
lement aux plissements atlasiques.

Dans une gorge reliant deux de ces bassins synclinaux, à Bin
el Ouidane, a été construit un barrage, en vue de régulariser l'Oued
el Abid, produire de l'électricité et permettre l'irrigation de la plaine
du Tadla. A 5 km en aval de ce dernier, aux ATt Ouarda, un barrage
de dérivation et de compensaiicn dérive les eaux dans une galerie
de 10 km percée à travers le massif du Tazerkount. Les eaux, ainsi
amenées sur le flanc nord de ce massif, sont turbinées avec une chute
maximale de 235 mètres par l'usine d'Afourer, qui produit en moyen-
ne 450 millions de kTVh par an. Les eaux sont alors récupérées pour
I'irrigation par deux canaux primaires, l'un s'étendant vers I'est, I'autre
vers l'ouest (cf. planche VIII). Dans la plaine, des canaux primaires
partent des canaux secondaires, traversant les routes par un siphon,
et se divisant eux-mêmes en canaux tertiaires et quaternaires (: < se-
guia u). L'oued Day sert de collecteur pour le secteur irrigué. Mais
la faible profondeur de la nappe phréatique rend nécessaire la création
de drains.

Cette montagne est peuplée, par des paysans sédentaires, au moins
depuis le Moyen-Age, ce qui explique la rarcté de la végétation natu-
relle.

Du fait de l'augmentation de la pluviosité, due au relief, nous
nous trouvons ici dans la zone'de transition des climax à Jujubier et à
Acac'a gummilera à celui à Chêne vert, c'est-à-dire entre le semi-
aride et le subhumide. La limite exacte entre ces deux étages est
difficile à situer par suite du manque de données météorologiques et
de I'absence de végétation naturelle.

Lr, prÉnroxr : Encore appelé << dir >> dans le pays, est constitué par
une série de cônes de déjection, plus ou moins grands, plus ou moins
en pente et plus ou moins humides. Vers le Sud-Orrest, l'eau fait
presque défaut. Mais ailleurs, elle a permis des aménagements d'irri-
gation locale. On trouve alors des oliviers et, à la base, des pacages
ont subsisté. Cependant lorsque la quantité d'eau n'est pas suffisante
et que le sol est caillouteux, Ies principales cultures sont l'amandier
et l'orge.
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ce piémont est très anciennement peuplé. Il se trouve dans l'étage

semi-aride, indiqué par le chamaerops humilis, accompagné du Tizra

(- Rhus pentaphytlum), du Jujubier, de petite taille. L'Acacia guntmi-

fera* esr présent aussi, favorisé, comme nous l'avons vu' par la des-

truction de la végétation naturelle.

Le peuplement existant à l'emplacement de I'arrêt peut être

défini comme un matoral, essentiellement constitué par Euphorbia

resinilera*, à touffes étendues, à port cactoÏde et tiges quadrangu-

laires. Pendant la dernière guerre mondiale, on en a tiré du caoutchouc

de mauvaise qualité. Elle renferme aussi des résines intéressantes
permeitant la fabrication de vernis. Mais la toxicité de la plante et

le traitement complexe nécessaire pour I'extraction de ces produits

ont justifié I'abandon de cette matière première dès la fin de la
guerre.

Le doum ou palmier nain est ici de petite taille, alors qu'aux

abords des marabouts, il atteint la taille d'un arbre. s'agit-il de deux
taxons différents ou seulement de deux écotypes dont la différenciation
aurait été provoquée par l'action humaine: mutilations par labourage,

cueillettes des feuilles, prélèvement des cæurs qui constituent un mets

apprécié, au goût de noisette. Le problème est à l'étude. En outre'

sàn feuillage est argenté. On pense qu'il s'agit d'un taxon spécial
(var. argentea).

Acacia gumnlifera* Lauandula multitida

Andlaata Rotlrio subsp. cosArensis Malua hispanica

Antha\is tetraphgtLa Melica Cupanii'

Aspaiagus albus Notholaena uellea

Aspltod.elus mi.crocarpus Ononis pendula

Asiraga|us epiglottis Ononis reclinata

Brachaapium inuolucraturn+ PaLLenk sprnosa

Bromus lanceolatus Phagnalon satati'le

Campanula dichotozro subsp. afra Phlomis crinita

Carthamus lanatus Plantago Psgllium

Chamaerops humitis vat. argentea Prunus Amudalus (spontané)

Cheilanthàs pterid.ioid.es Rhamnus LAcioides subsp. oleoides

Cotaledon Mucizonia Rhus pentaphallum

Cotatedon TJmbiticus-Veneris subsp. Satureja Hochreuti,neri+
pc.tens Tetraclinis articulata

Dactglis glomerata Teucrium collinuln+
Erangiurn llici.f olium Teucriutn u'eci'pi'ens+
Erangiurn triquetrum Tolpi,s barbato (s.1.)

Euphorbia resiniJera* Urginea maritima var. stenophAlla
Gatium setaceum Urospermurn. picroides

Gastri.d,i,um oentricosum Velezia rigid'a
Hgparrhenia hi,rta Withania frutescens
Jdsione corarnbosa

Ll pr.nrNe DU TADLA. Comme tous avoilt déjà pu le voir, cetto
plaine est irriguée. Cet aménagement, commené dès 1954, déterminc
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un paysage à géométrie parcellaire. Iæs chemins suivent les canaux
secondaires entre lesquels se trouvent les cinq bandes d'assolement.

Au-dessus du canal oriental, vers Timoulite, les terres étant trop
perméables, on a installé un secteur d'irrigation par aspersion à partir
de I'oued Day, dont I'eau n'est pas salée, l'oued ne traversant pas
de formations triasiques, alors que I'Oum er Rbiâ, comme nous
l'avons vu, présente une €au légèrement salée à cause des terrains qu'il
fraverse.

8. Après cet arrêt, on continue à monter au-dessus d'Afourer

L'aspect de la végétation est voisin de celui de Montpelter. Du
reste, vers 1 150 mètres, on est entré dans la zone inférieure de
l'étage subhumide : apparition du Chêne vert et de I'Oxycèdre, avec
Cistus albidus, Cistws villosus var. mauritanlcus, Asphodelus cerasi-t
lerus.

Quatrième arrêt

9. Arrêt repas (1 300 m d'alTitude) avant Azilal

On se trouve dans la chênaie verte. La formation est presque
uniquement constituée par du Chêne vert (en taillis), auquel viennent
s'ajouter quelques Arbousiers et Lentisques. Dans les clairières, on
note une strate herbacée d'annuelles composée surtout de Légumineuses
et de quelques Graminées et Composées. Il ne s'agit pas d'une pelouse,
mais plus exactement d'un erme.

Anacaclus aalentinus
Anarrhinum peddtunl
Anth.allis tetraphglla
Arbutus Uned,o
Astragalus epiglottis
Astragalus Glaur
Astragalus hamosus
Biserrula Pelecinus
Campanula lusi,tanica
Centaurea Calcitrapa
Centauriurn umbellatum
Charnaerops humi,lis vat. argentea
CAno glo ssurn W atieri)
Echi,um plantagineum
Euphorbia falcata
Hedypnois polgmorpha
Lithospermum apulum
Lolium perenne
Meloa hispani,ca

Medicago mlnima
Medicago orbicularis
Micropus bombicinus
Mi.cropus supinus
Rubia peregrina
1'olpis barbata
T rif olium angusti,f oliurn

, ArUenSe
" campestre
" Cherleri,
' glomeraturn
" phleoid.es
, scabrun'L
" stellaturn
" tomentosun'L

Tri,g onella monspeliaca
Velezia ri.gid,a
Vulpi,a geni,culata

10., Dans la descente sur Bin el Ouidane , l :

La callitriaie, c télescopée > sur le versant nord, est par contre
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bien développée sur ce versant sud-ouest. On peut vofu de temps à

autre: Atractylis macrophylla var. inranar.

Cinquième arrêt

11. Le barrage de Bin el Ouidane (850 m)

Le site de I'installation de ce bafiage a été particulièrement bien
choisi, car nous avons ici, en même temps que ce vaste bassin synclinal
de Ouaouizerte" la confluence de I'Oued el Abid avec son principal

affluent, I'asif Ahansal. Le volume de la retenue est important: L mil-
liard et demi de m3. La sécheresse du climat jouant, les techniciens
ont été obligés de faire des essais de pluies artificielles et, malgré
cela, deux ans et demi ont été nécessaires pour remplir ce lac. Le
débit moyen de cette retenue est de 32 m3/s.

Toutes les pentes bordant la retenue sont cultivées par des Ber-
bères sédentaires (habitat spacieux), qui pratiquent l'arboriculture, d'où
dégradation avancée de la végétation. Cependant on peut situer la
cuvette dans l'étage semlaride à Callitris articulata.

Flore des abords du barrage:

Acacia gumrni;1era,+ Mori,candia aroensis
Capparis spinosa Phagnalon saratile
Coroni.Lla tsi,minalis+ Retama sphaerocarpa
Feeria angustiTolia+ (rochers) Rumer uesicari.us
Laaandula multilid,a Solanum nigrum

V i s i t e  d e s  i n s t a l l a t i o n s  d u  b a r r a g e

Ce barrage en voûte mince de 133 m de haut,28 m d'épaisseur
maximale à la base, 105 m de rayon de courbure en crête et 25 m
de fondations au-dessous de I'oued, s'appuie sur les calcaires massifs
du Jurassique.

Une usine établie au pied du barrage avec une chute maximale
de 100 mètres, une production annuelle de 200 millions de kTVh en
année moyenne. La salle des machines abrite, essentiellement, trois
groupes principaux et deux groupes auxiliaires et est desservie par
deux ponts roulants de 180 tonnes et 15 tonnes.

12. Relour vers Bni Mellal

En quittant le barrage, la route monte et nous retrouvons, vers
l20O m, le Chêne vert qui s'étend sur tous les versants.

Nous apercevons:

Adenocarpus anaggrif olâus+
Corontllrr ohtûrlo,lls+

Iris ti,ngi,tano var. Fontanesii,+
Chrg sarlthernum Nloellel+
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il suffit cependant de ressauts ou de vallons secondaires où
l'exposition est particulièrement chaude et sèche pour eue, même
à l'altitude de I 100 m, l'Arar réapparaisse (Caltitris articulata).

On note au passage:

Cistus albidus
Cgtisus arboreus (polymorphe au

Maroc)
Rosa semperuirens

Lorsqu'on se rapproche de Bni Mellal et que I'on quitte la zone
de collines on abandonne progressivement la chênaie et vers 650 m
d'altitude on pénètre dans le matorral à Euphorbia resinifera- et
Accicia gummifera* que nous avions traversé en début de journée.

Au pied de la montagne, nous traversons un cône de déjection
à aspeci ciassique du dir : au sommet, des sources entraînant la
présence d'olivettes, puis l'eau s'infrltre et tarit (d,où présence de
pacages), et reparaîi à la base du cône, accompagnée des olivettes. Il
y a aussi des figuiers, néfliers, grenadiers et, sous I'olivette, quand elle
n'est pas trop épaisse, des légumes et céréales

Sixième anêt

13. Monte vers l'ain Asserdoun

Ici le cône de déjection est plus rocailleux avec des croûtes
calcaires.

A la faveur de la faille miocène, bordant le Moyen Atlas, s'est
créée la grosse résurgence de l'aï Asserdoun. Elle a un débit assez
régulier : 2 mï/s. Elle a été captee pour l'irrigation de la grande
olivette de Bni Mellal et des cultures diverses. Au bord des seguias:
Euphorbia Nereidum+ (aperçu du car seulement). Au-delà, des cultures
en sec, dans lesquelles des orangeraies oît été introduites près des
zones de pompage ; le captage d'un oued a permis l'irrigation jusqu,à
10 km dans la plaine.

Au loin s'estompe le périmètre irrigué visité le matin.

Notes recueillies pâr Mue S. Pupcr, MlIe M. CALLÉJA et M. J. Merræ2.
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lI.acia guntn:ifera (I\tLimosacée), au barrage
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