
INFLUENCE DU CLIMAT SUR LA REPARTITION...
NATURELTE DU PIN D'ALEP (Pinus halepensis Mitl.)

EN ALGERIE

Par Bachir KADIK I.N.R.F.
B,P, 37 CHERAGA

RESUME :

Iæs facteurs clima,tiques principaux,régissent il'extension du pin d'Æ.p,
ce sont surbout, la répartition de la pluviométrie, rla séchercsse estivale èt
la moyenne des minimas du mois xe plus froid (m) qui exeraent une action
prépo,ndérante sur l'évolution des peuplements naturels. L,aire optimale de
I'espèce se situe entre 400 et 600 mm de précipitations, 13,5"C et 15oC
pour,les tempéra,tures,moyennes naturelles.

' Iæs meilleures pineraies à pin d'Alep se ,uour'rcnt dans les zo,nes ou la
moyenne-des_minima du mgis le plus froid est comprise enme - 1,g et
5"c. Le bioclimat semi-aride et subhumide inférieui a varianre froide et
f5aict_re paraissent le_-mieux convenir à pinus halepensis. cependant. l,aire
dg rQarti'tign qctuelle du pin d'Alep en Algéde dst non u*ùement condi-
tionné palle climat mais âussi par les facteurs anthropozoiques qui exer_
cent une_action prépondérant€ et semblent e:çliquer la translation-d. l'rir.
du pin d'Alep du Sud vers 'le Nord.

Mots clês r Répartition, pin d'Alep, oli,mat, F., températures, séche
tesse, cliuragramme. aire optimale.
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I - Introd.uction

Pour P.EGUY (1980) < La climatologie est bien une science de I'at-
mosphère, e-lle se situe aussi quant à ron oil.t au niveau du sol ciest à dire
au.niveau des pro.cessus morphologiques, hydrologiques et pédorogiques
gur t9nt du clrmat l'un des tacteurs premiers de toute réalité gôgraphique.
I;a climatologie se situe aussi au niveau de la végétation ou dËs Jrg;nismes
supérieurs,-c'est bien souvenr da_ns des p"^p.cùv"r biologiques {ue h cli-
matologie drevra placer ses spéculations.

Le clirhat de l'Algérie ,relève du régime médiærranéen à 2 saisons
bien tranchées, cel1e dei pluies et c.elle de la sécheresse. Iæ climat étant à
l'origine des calactères physiques-fondamentaux, fes termes pour désigner
'les z,ones 9.ôClaphiq5s : Tàlt. Steppe, Atlas iabarien, Sahàra désigrient
en réalité des faits climatiques.

L'étude du climat tevêt une imporbance particu{ière, en effet la con-
naissance de la durée de.la-saison s-èche par-exemple, âes quantités de
pluifs estivales,.La façon dé les mettre en élvidence, i"t."tiurrt J. ag.a.t
i.'intluence de-phénomènes divers. L'imégularité de là saison pluvieuse in-
ilue sur ùa régén&ation des peuplements végétaux naturels et aussi des
chances de succès de reboisement.

T)'une manière gén&ate,le climat de l,Algérie (climat de type médi-
çqgéen) esr caracérisé par la concenr!ârion ôes pruies durant É perioae
fpide de llanmée ; i y a coincidence de la ,saison sËche et de la saisàn chau-
d.g o.n retrouve ce rype de climat en Afrique du sud, en Australie méri-
dionale et en Amérique (Californie et Chili).

. L'Algérie ,sg_ si1us entre une influence de nord-nord"ouest qui âptr)orte
les courants froids et humides er une i,nfluence méridiona.le [iéË à une at-
mosphère chaude et sèche de type saharien. La si,tua,tion géographique.
lbrographie se traduisent donc par une vatiation des climats uI d.-, nr*.o
bien manchées.

. $ règle générale.o-n distingue 4 grandes zones climatiques ente les
deux ,limites (mer et désert).

- La zone littorale, au dimat chaud et humide, va du niveau de [a
mer jusqu'à 400 m d',altitude.

-- La zone des nonthgnes telliennes, est tempérée suf ses vefsants
nord, froide ou fraiche sur les rutres versa"t 

"t "i altitude.

- La zone des Hauts plateailtc et des Hautes plaines sèches et arides
estcaractéri'sée par des extrêmes ,marquées, par des froids dgouroux et des
chaleurs excessives.

- La zone sabarienîre se disting'ue par des pluies rares et itrégul.ières.

cependant certe classification panait insuffisante. En utlllisant les ua-
vaux de R. MAIRE (1926),L. BOIJDY (t9i4),p. eIJEZEI et S. SAÎ{TA
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(L?9?) et rles donnéeq de la carte biodimatique de l'Algérie (CNR-E.F.*
!9_{r) et celles recueillies pa'r P. SELTZER i:^9q(D, ClïÀur,iôbl.f et pA-
aUIry (1971).et par le Service des Erudes S"l*titi.ir* (lt?Jj;;;;, 

"**essaye d'ér'ablir un compa4timenrâge divisant schématiquement I'AIgérie eo
?-::ry ?or,t 

p",tritl:ant mieux cu*espondte au* grandL 
"*iâ.-fi,irtiqu*clu pays. La'localisation géographique des stations météorologiqu"s 

"st 
do"-

née par la figure no 1.

Les zones fetenues sont ,les suivantes :

- Littoral est (numidien)

- Littoral centre (,algérois)

- Littoratr ouest (olanais)

- TeU

- Plaines i,ntérieures oranaises

- Hautes plaines constantinoises

- Aurès Nememcha

- Atlas saharien

- Sahara.

- 
Çætte-répartition p_résenæ une certaine analogie avec les étages biocli-

matiques d'EMtsERGER et les ,rra'raux de euEZÉL "t 
seNrÀi 196r).

11 serait particul.ièrement fastidizux d'érudier ici dans le détail, les
caractéristiqures e-t climatjques et bioclimatiques de chacone-de .o 9 ,orr.r.
9:.j::-étl1.,fait I'objet d'ûne publicuti"" a iuqu"I. j" Ë;;-Ë;ra se re.p^orj€r. Soulignons.cependant que 'sur les figùres no 2 er 3 àt b tableaun" l sont donnés les principaux éléments du bioclimat pour chacune des
zones.

Dans Ie présent mémoire consacré à:l'étude du pin d'Alep. nous n,ex-
poserorrs que les résultats concernant les 5 zones dans lesquelles cette esssn-
cE trouve des conditions climatiqueg fayola$es à son développemeni. Apres
une étude détaillée axée sur'la variabilité de chaque p.trm[ir. 

"limatiioeou bioclimatique au sejn de clss zones, 
"oo, 

norr'"ffôtÀt*rl"î-p.t"t
ces dernières entre elles.

Enfin, pour mieux c.e.rqel ,les exigences climatiques du pin d,Æ"p,
nous aborderons très synthétiquement les caractéristlques des zones ôù
l'essence,n'apparait pas.

- Etades des paramètres cl,inatiques

Iæs variables rerenues po-ur ce paragraphe sont : iles précipitations, les
températues, l'hygroméhie, les v€nts. 

-

* C.entre National de Recherche et d'Expérimentation Forestière.
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II - Les PrêciPitations

I-'origine des pluies en Algérie est plutôt orographique. E-n effet les

paramètrei climatiques varient ,en fonction de l'altirude. de I'orientation
des chaînes de montagne et de tr'exposition. La hauteur pluviomérique est

donc déterminée par É direction del axes montagneux par rapport à la mer
et aux vents humides. En A1gérie, ce sont les ver'sants nord, nord'ouest
et leur sommet qui reçoiveni les précipitations les plus fortes ; celles-ci

diminuent vers'le sud au fur et à mesute que tres vents humides s'épui'sent.
On constate également une diminution des précipitations d'Est en Ouest.
En Oranie, 1a faible pluviométrie peut s'expliquer par la rétention causés

par les massifs montagneux de ta péninsule ibérique (Sierra Nevada).

Quelques chiffres illustrent ces phénomènes.

a - Diminuton des ptécipitations d'est en ouest

Littoral

El-Kala

Chetaibi

Jijel

Alger

Cherchell

Oran

Beni-Saf

Tell

Souk-Ahras

Constantine

Sour-El-Ghollan

Mascara

Maghnia

P (mm) Tell (nord)

1016 El-Mi'lia

Khemata

AmmiMou'ssa

Atlas sahatien

Boutatreb

P (mm)

.L640

tL63

42t

P (mm)

427

1081

L)57

715

622

387

)67

P (mm)

726

61,6

526

491

347

Ain-El-Gotaia )62

A{lou

El-Bayadh

Ain-Sefra

b - Diminution des ptécitations du notd au sud

Est algérien P (mm) Centre algérien

El-Kala 910 Alger

Souk-Ahtas 727 Boghar

Tébessa 338 Djelfa

El-Oued 54 Laghouat

72

342

326

192

P (mm)

753

408

308

t67





Ouest algérien

Oran

SidiBel-Abbès

Oued Slissen

Mécheria

Ain-Sefra

Bechar

P (mm)

428

)95

358

293

192

79

L - Hautear d.es précipitations (Figune no 4)

Da'ns les 5 zones fetenues ,la $luviométrie annuel'le varie entre :

- 545 et 876 mm sur Ie Littora,l algérois

- 416 et 800 mm sur le Tel'l

- )38 et 529 mm sur les Aurès Nememcha

- 322 et 428 mm sur le Littoral oranais

- 1,92 à 342 mm sur l'Adas saharien.

2 - Nonbre de joars de pluies et type de régims saisonnier.

Le nombre tota,l de iouls de pluies varie entre 53 et 113. I[ est pos-
sib'le de distinguer les ensembles parmi 'les zones retenues.

- Sur le ,littoral oranais le nombre de jours de pluies v'arie entre
54 (Ghazaouet) er 79 (Or,an). Il esr caracrérisé par un régime du type
HAPE.

Iæs pineraies du littoral algérois, le nombre der jours de pluies est
compris enue 63 à Ténès er 113 à Alger. C'esr'au régime du rype HAPE
qu'est soumise cette zone.

- La zone du Tell oranais appâttient au régime saisonnier du type
HPAE ; [e minimum annuel est de 60 jours.à Slissen et le maximum-âe
76 à Mascara.

_ _l* Tell a,lgérois peut être r,ar,taché au même régime HPAE ; le nom-
b19 de jours de pluies total des starions de cette zon. ert de 63 (Benoua-
ghia) pour le minimum et de 107 (Bouira) pour le m,aximum.

Quant à I'Atlas saharien si on excepte la ,loca,lité d'Ain-Sefra (37
loup_),.$ lomb_qq de jours de pluies par an est compris enue 6j (Djelfa)
et 80 (El-Bayadh).

l"e même type de régime que celui du Tell caractérise la zone de
l.'Atlas saharien et les Aurès Nememcha.
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Cependa,nt nous remarquons que dans ces localistés méridionatres
les valzurs obtenues durant l',automne, l'hivet et 'le printemps se lappro-
chent nbttement.

Aussi toutes les 'stations comprises dans les zones {avorables au
développement du Pin d'A'lep sont soumises au régime du type HPAE,
âvec un nombre de jours annuel de jours de pluies variant enue 60 et 100.

Par contre sur les ''J.ittoraux oranais ou les pineraies sont fortement
crcncurtencées, le régime est du type HAPE

Pa ailleurs, il est intéressant de remarquer que .la valeur annuelle
du nombre de jours de pluies ,suit pratiquement la pluviomémie et aug-
mente ou diminue dans u'n sens simi{aire comme le monffent les données
ci-après :

P (mm) Nombre de jouts de pluies

Ghazaouet 350 54

Littoraux Mostaganem 377

oranais et Ténès 545

algérois Bou-Ismai,l 628

Tell T. El-Had
S. El-Ghodan

Atlas Aflou
saharien Djelfa

Autès Aris
TSessa

Ainsi dans lles zones les mieux arrosées le nornbre annuel de jours

de pluie dépasse L00 jours, dans les zones subsahariennes il est compris
enue 60 et 80 jours.

Les remarques faites précédemment qua'nt à \a Épartition des préci
pitations en AJgérie se vérifient encore ici.

Nous remarquellns aussi que le Pin d'A{ep est relativement indiffé-
rent à la hauteur âes pluies puisque celles-ci varient enme 308 mm (Djelfa)
et 876 mm (Thenia). I'l convient de préciser qu'ALCARAZ- (19892). men"
tionne comme limite infgrizute des précipitâtions' pour le Pin d'AL"p
en Oranie, 275 nm (Marhoum).

3 - Variation saisonnière des précipitations (Régime)

Sulles littoraux algérois et ofanais, les pinèdes de Pin d'Alep sont
soumises à un régime saisomier caractérisé par un été (premier minimum)
et un printemps (deuxième minimum) secs, ces stations ont un régime
de type'HAPE.

68
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99

628 90

520 85

342 68

308 6)

t45 65

328 68
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- Sur_ le Tell, le type ,saisonnier dominant esr HPAE c'esr à dire que
le second minimum se aifue en automne, néanmoins quelques rares stations
sont encore de type HAPE.

Au niveau de I'ensemble Aurès Nememcha d'une part et de l'Atlas
saharien dlautre part, il est difficile de tenter une ,synthèse ; en effet, les
quântités de pluies ,saisonnières sont ,relâdvement proches, mises à part
les estivales (toujours faibles) et les types ,s,aisonniers qui se dégagenr sont
très variés (HAPE, PHAE, PAHE, AHPE, erc...) er ne nous paralssent
pas significatifs compte tenu du faible écart exisranr enrre les plwiométries
s'aisonnières.

Les deux types saisonniers principalement rcncontrés au niveau des
zones à Pin d'Alep sont donc HAPE pour le littoral er HPAE pour le Tell.

I,1 est intéressant de remarquer que c€s régimes ne se trouvent pas
dans l'aire de répartition du Pin d'Alep en France où NAHAL (L962)
et LOISEL (1976) di'stinguent pour cette €ssence le régime AHPE, APHE
et APEH soit le régime à premier maximum automna,l alors qu'il est
hiverna,l en A'lgérie.

III - les ternpératures

Seules 'les valeurs ayant une signification ibiotogique sont prises en
considération : températures m'oyennes annelles, moyenne des rnaximum
du mois le plus chaud (M), moyenne des minima du mois le plus froid (m).
L'amplitude thermique qui s'era traitêe dans le paragraphe suivant.

| - Tertpératures nzoyennes annuelles

Dans les zones à Pin d'Alep les températures moyennes annqelles
re.levées sont les suivantes :

1,5,70 à 18,30oC sur ,le littoral dgérois

17,10 à 18,35oC sur le littoral oranais

L3,55 à I7,25oC sur le Tell

14,00 à 15,85oC ,sur les Aurès Nememcha

13,00 à 15,50oC 'sur I'Attras saharien.

. L9 gradient décroissant des hautzu,ls des précipitations depuis le
littoral jusqu'à I'Atlas saharien, s'accompagne donc d'un gradient âécrois-
sant des tempémtures moyennes ,annuellei 'cependant, o]r notera que le
littoral oranais montre des températures voisinÀ de celles du littoral dgé-
roi,s alo_rs gge les pluies de I'ouest algérien sont beaucoup moins abondanles
que celles de I'algérois.
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. Nous remarquons aussi que le Pin d'Alep se développe dans lcs limiEs
de æmpératures moyennes annuelles comprises entrc 13o et 18,3tC.

Çromme,nous le vertons, les zones de production les plus importantes
corrcspondent aux stations confinées enÛgles isothermej 13 et i:oc sur
,l'Atlas saharien, le groupe Aurès Nememcha et le Tell.

2 - Moyenne des maxima du mois le plus cbaud (M)

Pour I'ensemble des zones occupées pat le Pin d'Alep, 'la ,moyenne
des maxima du mois le pltr,s chaud (M) est comprises entre 28,4oC ct
t5,40C, si on compare les principaux tenitoires, nous aun'tls les résultats
ci'après :

MenoC
L.ittoral algérois 28,3 et 3L,L

Littoral oranais 28,3 et 29,L

Tel[ 3I,6 et 35,4

Aurès Nememcha 32,1 et 34,8

Atlas saharien 33,5 et 33,0

l,es maxima tes plus élevés sbbservent dans Les zones les plus contï-
nentales, le littoral étant p.llrs tempéré.

- Lbptimum de développement de Pinas halepensrs semhle comeqpondre
au* valeurs comprises entre 32 et 33oC.

3 - Moyenne d.es rninima da nois le plas froid (m)

Deux grands ensembles se disting,uent gua,nt à [a valeur des ninima
du mois,le plus froid (m) :

Ensenble littoral: m compris enre 7 et 9,50C

Littoral algérois ; entre 7,3 et 9,3Y
Littom,l oranais : enffe 8,8 et 9,5oC

Ensenble du TelI et d,e l'Atlas saharien

Tell ,: 5,8 (Tlemcen) et - 0,6oC

Adlas saharien

et Autès Nememcha : - 1,8 et 1,9oC

La différence entre 'les deux ensembles est très nette : [e prcmier
présente des valeurs de m supérieur à 7oc ; au niveau du socorid cctte
ternpérature n'est jamais atteinte.
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- - &,écisoos grrc te Pin d'Alep offre son meillslr déveropoement sur
ùe uttord et le sublittoral enrre 2oc et 58, er sur les massiÂ-de I'Atlas
erharien entre - loC er + 2oC.

4 - Continentalitê tltermiqae ou amplitude tbermique (M-m)

tc tableau suivant illurre les vatiations de fiamplitude tlrrmique
dans chacune des zones.

Uttoral algérci6 z 19,9 ù 2G,j<,

Littoral oranais : 19,4 à 22,0{
Tell z 25,6 à 35,7{
.Anrrès lrlememcha : 31,3 à 32,9rc,

Atlas saharien : jj,O à 34,trc
Si lbn se rcfèæ à la méthode de classification proposée par DEBRACH

(1953), on-constate que ,l'ensemble des littoraux algérois ei oranais appar-
tient au climat littoral pour lequel DEBRACH propore com,me timjtes
15oc et 254c. on notera cependant que les starions de Millana et de BliJa
se situent'légèrcment audessus de la barre des 250C. I;a grsition géogæ
phique patticulière de crs deux srations au contaq immédiât du Tell peut
orpliquer cette singuladré.

r,es ttois autfes zones s'encartent dans le clinat seni-contînental
distingué par DEBMCH.

-- il convient cependant de préciser que les ,stations des Aurès Nememcha
d'ture 

-pant 
ct celles de l'Adas saharien d'autre part présentent dans leur

ensemble des valeurs de M-m uès proche des 350ô quiconstituent [a limite
supérieure du climat continental.

Nous remarquons que la station de l'oued slissen monffe une conti-
ûcntclité sensiblement supérizutrg à cette limite (35,70C).

Lbptimum dimatique-du Pin d'Alep en Algérie au tegard de l'am-
q{tqde_ùgrmique se sirue donc pour l'essentiel ericlimat sem"i<ontinental.
AIC.ARA? (l9BZ) considère c,ependa,nt que l,essence *tp;; h clim,at
continental.

Pr&isons enfin qu'en Ftance méddionare les plus belles pineraies
se locelisent en climat litto'ral et socondaircment en cfitat semi.c;tinental
(LOISEL, 19761.

IV - Hyilromêtile

- t'hunidité atmosphérique décoit depuis [e littoral iusqu'aux zones
tres plus cootinentales-; bien qu. i" ^oÀLËËï;Ë;'?iiffit* ,r"
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soit très important, il est possible d'établir [e tableau suivant des variations
des valeurs moyennes annuelles de l'hygrométrie dans chaque zone.

Litoral algérois

Littotal oranais

: 65 à73 Vo

: 69à75'%
Tell : 59 à 65 

'7o
Aurès Némemcha : 5, l%

Nous nb dislnsons pâs potlr fl'Atlas sahatiEn des données. Cependa'nt

les va'leurc conc€rnant respectivement Mécheria (sur iles hauts Plateaux
steppiques : H = 46,7\ àt Ain-Sefra (qui occupe au nirreau -de l'Atlas
saharien oacidental un secteuf pafticulièrement sec sous tra dépendance
du grand Atlas marccain : H : 44,5) permett€nt d'avoit une idée du
niveau de'l'humidité atmosph&ique de cEtte zoûre.

L'enamen du tableau pefmet de constater également une vadation
saisonnière marquée de l'humidité relative. En effét les stations littorales
s'individualis€nt âss,gz ,nettemeît des autrcs par un taux hygtométrique
'relativement consûant tout au long de l'aninée. Par contrc au niveau de
I'Atlas ,tellien, ,l'humidité telative chute fortement pendant la saison esti-
vdle, l'hiver constituant [a période à hygromémie [e plus élevée. Au niveau
des Autès Némemcha et de I'Atlas sahaden, le minimum estival est touiours
accont'ué et sraccompagne d'un seaond minimum printanielbeaucoup plu,s
marqué que celui du Tell et du littoml.

En conclusion nous pouvons constater que [e Fin d'Alep semble
crai'ndre les mop impottantes valzurs de ,l'humidité relative câractéristiques
du littoratr. Les ,stations présentânt la mei'lleure production n'ont iamais
une hygrométrie moyenne annuelle supérieure à 65 'Vo, Cætte valeur reste
nettement infédeure à cel,le que I'on observe nota,mment dans les st'ations
de Pin d'A,lep du Sud-Est méditerra'néen français et en particuliets dans
les départements du Var et des Àlpes maritimes où [a moyenne annuelle
des valeurs de l'hygrométrie est de 'l'ordne de 70 7o (LOISEL, L976).

Y - Sécberesse estîoale

1 - Pluaîonétrîe estiaale

Pour ilrensemble des zones à Pi'n d'Alep,les valzurs de la pluvioméuie
estivale varient entre 12 mm et 50 mm.

Les zones peuvent êffe caractérisées comme suit :

Littoral oaest i Zone I {12-14)
Mostaganem L4

El-Ançor 14

Oran 12

Ghazaouet t2

Littordl centre : Zone II (19.23)

Bouzatêah 23

Staouéli L9

Chendrell 29

Ténès 29
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Tell : Zone III t32-39,)

Souk-Ahms 34

Guelma 39

Bouita 33

S. El-Ghoztran 38

Teniet-E[-Had 3g

Médéa t3
Saida i2
Slissen 32

TXemcen 32

Aurès Nemencba : Zone IV (35-40,) Atlas sabari.en : Zone V
Bouraleb 3g Djelfa ,g
Batna io Ain_ElGoraia 4g

Tébessa 49 Aflou 4g

El-Bayadh j4

L'intensité de la sécheresse esdvare diminue avec ldoignement destJ"lt9$ par rap-port à,la mer. Nous remarquons aussi rr' gr.dî*t *oissant
de I'Ouest vers,l'Est.

, D'une m'a,nière généralg. 'le pin d'Arep prastigue vis à vis de ra sé-
cneresse estrvale, tfouve malgré tout son mei]leur développement dans lesttanches d'eau estiv,ale 

"o.ptir. entrc j2 et 50 rnm.

2 - Indices d.e sêcheresse estiuale

L'intensité de ,la sécheresse estivale est m€s,.o& à t,aide de diveml^di5s-lory 
fes plus utii.isés sonr ceux d'EÀdBERGER, de A. èiecongE.

et de H. GAUSSEN.

2.L - Indice de séclteresse estiadle I'EMBERGER (1942\
LTndioe de sécheres'se estivale est 'représenté par le euotielpE

M
{ans 

leeyel PE désigne xa pluviomé'ie estivare (en mm) et M,,la moyennedes maxima des mois les plus chauds (en oC).
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Iæs valeurs obtenues pour les zones se répartissent comrne suit :

Littoral Ouest

Littolal contre

Tell

Aurès Nememcha

Atlas saharien

0,4L et 0,49

0,66 et 0.82

0,90 et 1,18

1,4 et 1,50

l,Li et L.46

L'indice pour I'ensemble des zones oscilr.e entre 0,41 et 1,50. Nous
l€marquons Ià aussi que la sécheresse estivale est plus accentuée sur le
littor.rl. cet indice n'est pas en conuadiction ,avec res va,leurs pluviomé-
miques estivales calcutrées précédemmenr er permet de confirmerls résul_
tats.-Ainsi les beaux peuplements de pin d'Æep se situent dans des valeurs
d'indice de sécheresse estivale comprise entre 0,9 et 1,5,

2,2. - Diagranne ombrotbermique de F. BAGNOUIS et H. GAIIS-
.çEN (1953).

BAGNOULS et GAUSSEN (19i3) considèrent qu'un mois es.r sec
quand le total des précipitations exprimé en rnm est égal ou inférieur au
double de [a température (T) exprimée en degré cersius (p. inférieure ou
égale à 2 T). Sur u,n diagramme sonr reporûés.

- en abcisse des mois de l,année

- en ordonnée à droite les précipitarions en mm

- en ordonnée à gauche, les températures moyennes mensu€lles en
degré celsius à une échelle double de c.elles des précipitations.

Quand la courbe des precipitations passe au dessous de celle des rem-
péatures. la période s'étendant enffe les abcisses des points d'i,ntersection
des deux courbes crc*espond à la durée de ,la saison ,sèche, son intensité
est traduiæ par la sutface du $raphe comprise entre res deux coubes pen-
danr cene période.

Cæ diagranme .tr)ermet de connaitre également < la marche des rem-
pératues et des précipirations au cours de I'année (GAUSSEN, Ig54).

2,2.L - Marche des tempêratares

La comparaison des courbes thermiques relati';'es à chaque zon€ mon-
tte des différences assez significatives.
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a - Comparaison des tempérdt-ares ilroyefifles du moîs le plus froid

Littoral

Ghazaouet

Mostaganem

Cherchell

Ténès

Staoudi

Bouzaréah

Atlas sabarien

El-Bayadh

Aflou

AinGotaia

Djelfa

(en "C)

6,25

7,75

6,05

5,65

7,20

6,25

7,10

2,80

4,90

5'r0

(en "Cj TelJ

11,40 Slissen

12,45 Saida

11,50 Tiaret

11,10 Boghar

t0'35 Bouira

10,05 Constantine

Souk-Ahras

Aurès Nenemcha

3,60 Boutaleb

4,30 Batna

t,60 Arris

4,25

La moyenne des'températures du mois de-Janviel-m9islle plus froid

dans toutes ies zones à Pin d'Alep varie de 3,6oC à t2,45"C. On constatera

u"rrl q" :la variabilité d" c. pJr"mètre au sein de chaque zon€ et d'une

zone flbuue est très faible eine permet pas de distinguer des teritoi'rqs
L, pl"",fu""rubt.r un dweloppemËnt d' Fin d'Alep. Dans 1a qe {u fell
les rnassifs les plus i'mpontants ont une tempérarure moyeone- 

-d€ ,anvler
comprise untr" i,6 et i,7oc. Sut'l'Atlas saharien et les Aurès Némemcha

les ira'leurs des iiothermes se tapprochent hucoup entr€ ces deux zones

et oscill€nt enge 3,60 et 4,9oC. Sur le littoral on enregisge les valeurs les

les plus élevées, elles varient enffe 10,05 et 11,40'C.

Nous pouvons considéref que pout la tempéranrre moyenne du mois

le plus froià (Janvier) le Pin d'Àlepbien venaot est situé en6e les valeurs

comprises entre 3,6oC et 7 r7'C.

b - Conparaison des tempérdtares da mois le plus chaad

En été es tempér.atufes du mois Ie plus__cJraud se_sifuent généralement

en août pour le liitoral et le Tell €t erijuillet pour I'Atlas saharien et les

Aurès Némemoha.

Les tableaux suivanùs téunit tes tempéfatules rnoyennes du mois [e
plus chaud pout les principales zones.
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Littord
Ghazaouet

B€ni-Saf

Oran
Mostaganem
Bou-Ismail

Staouetri

A{ger

Atlas saharien

Aflou
Gotaia
Djelfa

(.cn"C\

22,r0
24,40

25,60
25,90

26,50

25,45

24,00

24,60 (Jtl
24,70 (Jtl

. -C,es -valeu'rs ildiquent une faible variation des températures du mois
fe^plus çhaud ; elles Jont comprises enûe 22,3oC (flômcen) et 26,j"C
(Guelma).

On constatera ainsi que'la variabilité de ce paramèfte au sein de che-
que zone et d'une zone à l'aufte est très faible ei ne permet pas de distin-
guer des teritoires les plus favorables au développement du pin d'Alep.

c - Durée d.e ld saisox sèclte : L'a durée de la saison chaude, pant
être.caractérir6e plr le nombre de mois dont la tempéra'tu,re moyenne est
supérieure à 20o C.

Les stations du littorai présentent 4 rnois de saison c-haude s,échelon
nant de juin à septembre. 

-

.Pou.l'ensemble des stations du Toll, la durée de la saison chaude
est de quatre mois et s'éta'le de juin à septembre. sur I'Atlas r"h"ti.n, 

""iævaleur'tombe à 3 mois pat an s'étendant sur juin, juillet et aott. Dans les
Aurès Némemcha, ta station de Bouta.leb présenté ie minimum avcc 2 mois
ser'lemenr (juil,let et août) à Batna et à Tebessa, Ies mois de iuin à sep
tembre ont une tempérarure zupérieurc à 2OoC t+ lrroirl-

Ainsi dans 'le cas où [a saison chaude est expdmde par le nombrc de
mois dont'la tompélature moyenne mensuelle dépàsse zôôC. no". po"u*t
dire que les zones les plus-favorables au pin d'Âlcp présentent une sâison
cfaudg longue de 4 mois a'llant de juin à septembrô sauf pou,r l,Atlas seha-
rien où cette période n'e dure que I mois.

2,2.2 - Marcbe des précipîtations

p."** ['été et .pour 'l'ensemble d9s çrinclaies, les danx mois il', plrrs
secs- sonr juillet et août. Iæ minimu6 absolu des précipitations mensuellæ
varie enue 1 mm (,nombreuses stations littoralesiet 1-0 -,r. (Tébessr).

len oCl Tell
24,25 Tlemcen
25,05 Sidi-Bd-Abbes
23,35 Médéa
24,90 Bouira
24,20 Gusl,ma

25,20 Constanïine

25,50 Souk-Ahras

Aurès Némemcha
24,50 (Jt'1 Boutaleb
24,20 (Jt) Batna
24,30 (Jt)
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a - Les va,leurs des précipitations mensucl'les conespondant aux
mois secs déterminés par,l'exàmen des diagrammes ombrothermiques, sont.
consignées dans le tableau suivant :

- Mois dont'la hauteut des précipitations est inférieure ou ég'ale à

2 fois la températute moyenne de ce rnême mois.

Littoral

Ghazaouet

Seni-Saf

Oran

Mostaganem

Bou-Ismail

Staoueli

Afuer

leu

Tlenrcen

Slissen

Mascata

Médéa

Mai

3'1 ,(1)

24

zt

)tL

10 1

9L
9T
VL

11 1

LL9
2 ,L5

a 1ÀzL1

622
33t
434
440

L)

n
'10

n
3tL

lL 31

zLm
39m

Juin Juillet Aorit Septernbre Octobte

Teniet-El-Had

SoutEl-Ghozlan -
Bouira

Constantine

Souk Ahras

Atlas sabaùen

Aflou 28

Gotaia

Djelfa

Aurès Nememcba

Bouta,leb

Batna

Tébessa

12)
L52

21 4

D7
29 10

252524
2r3722
L5'T2L7
262527
21774)
256727
224732
256724
L96938

2891124
2881328
'22 6 10 3L
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Plusieurs remarques s'imposent à .la lecture de ce tableau.

- Le mois de mai n'est en général sec qu'ag rriveau du littoral tlra-
n'ais. seul Aflou, dans l'Atlas saharien, présentè également cetre caractéris-
tique.

- Le dernier mois sT est surtout s€tr)tembre sauf d4,ns quelques sta-
tions du 'lirtoral oranais (oran, Mostaganèm) et l'ensemble àes itations
des Aurès Némemcha.

- Une 'af.fi.'té réelle existe entre Ie littoral algérois et le Tell : ces
deux zones ne montrent que 4 mois ,secs ; viennent i'"jo*tur à cet ensgmr
ble Gotaia et Djelfa rur [-'Atlu, s,aharien.'

gro.gpe- Aurès Némemcha est caractérisé par 5 mois secs oomme
Aflou sull'Atlas saharien et quelques stations du littorat oranais. Il im-
porte cependant de remarquer que ,le 5ème mois est octobr€ dans l,Est du
pays et mai à tr'Ouest.

Les auffes s'tarions du ,littoral oranais s'individualis,ent par [a du,rée
de Ia période sèche qui esr égale à 6 mois.

. .- On.remarquera-en outlt que si dans la plupart des zones, tres
mrnlma de juil'Iet et 'août sont voisins, ce qui atteÀtent d'une sécheresse
in-tense pendant deurr mois, il . n'est pas de même à Boutaleb et à Batna
où. si-juillet montre encore un mini,mum relativement bas, le -oir a,uàti
voit déjà u'ne reprise sensible des précipitations. cætte pu.ii*luriie se rra-
dult par une << torme angulaire > aigiie de la courbe des précipitations versle bas.

b - Le mois cotespondant aux plus lortes prêcipitations

Littoral r Le mois (e plus pluvieux dans la majorité des 
'lations 

est
décembre avec {es hauteurs sui.iantes par stations (Én mm) : -

Pour le littoral orcnais,les valeurs enregisffées sont : Ghazaci,uet 61,
BénïSaf 68. Oran 82 et Mostaganem 69.

. Q littoral_algérois présenre des préciiirarions mensu,elles m,aximales
ptrus élevées : Bou-Ismai'l 106, Sraouéli tdg, Alger 136.

.Pour le T-ell,,Ies.stations de Tlemcen ont une hauteur pluviométrique
maximum en février 'avec 9! mm, le reste esf réparti 

"ntt. 
i. r*1, a. lân-vier et de décembre comme ,suit :

, station'ayarrt un maximum en décembre : Médéa 143, sour-ElGhoz-
13n72, Guelrna 111. Station rtr;; h;;i,""m en janvier , BouL toz.
Constanrine 101, Souk-Ahræ i01.

Sar l'Artras saharieh, comme ,nous I'avons constaté Xors de l,érude du
type saisonnier, il est plus difficile de fiouver un point commun quanr au
maximum mensuel des.précipitarions ; en effet, ielles+i sonr à peu près
aussi intenses de septembre à mai bien que les maxima,tendent à se rédufue
en ltn d'automne ou en hiver.
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Aflou : Octobre : 45 nm
Gotaia : Novembre : 46 mm

Djelfa : Décembre : 35 mm

Dans les Aurès Nérnemcha, le maximum pluviométrique est plus tar-
dif et se ,situe en mars âvec : Boutaleb 43 nm.Batna 54 mm et Tébess'a
39 mm.

D'une manière générale,les zones à Pin d'Alep du TelJ et du littoral
ont u{r,maximum pluvioméfique en décembre et en janvier. Le maximum
des précipitations mensuelles varie entre 39 mm (Tébessa) et 1$ mm (Mé-
déa). Pour le limoral oranais, il est campris entre 69 mm (Mostaganem)
et 82 mm (Oran). 11 oscille enre 106 rim et (Bou-Ismaïl) et 136 mm
(Alger) sur le littoral algérois. Quant,au Tell, le m'aximum pluviomérique
varie entre 83 mm (Teniet-E1-Had) et 111 mm à (Souk-A,hras et Guelma).
La fourchette esr comprise entre 35 mm (Djelfa) et 54 mm (Boutaleb) s rr
I'Atlas saharien et les Aurès Némemcha.

2.2.3 - Intensité maxirnale de la sécheresse estiuale

Cette variation peut être estimée par le calcul des surfaces limitées
par ii'intersection des deux courbes du diagramme ombrothermique de
BAGOIJLS et GAUSSEN.

Ce calcul {ait pour ,les différentes zones pemet d'établir le tableau
comparatif suivant (la surface est exprimée en (u'-m).

Littoral oranais comprise entre 385 et 426

Littoral atrgérois comprise entre 29L et 3L6

Tel{ comprise enûe 249 et 300

Atlas saharien comprise eitre 245 et 280

Aurès Nememcha comprise entre 235 et 282

Le Pin d'Alep des zones du Teltr et de l'Atlas saharien où existent
ûes meilleurs peuplements es,t compris dans la fourchette atrlant de 235 à
300 mm2. Sur 'le littoral ou ,le Pin d'Alep et franchement concunencé par
d'auttes essenbes, ces valeurs sont comprises ,erltfe 385 et 426 rlrllm2,

Conclusion

Llanalyse du diagramme ombrothermique est riche d'enseignenents
€t petmet de préciser, compte tenu des résultats dendromérique les condi
tions climatiques moyennes les plus favorables au développernent du Pi,n
d'Al*p.
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Températures ,moyenn€s du mois le plus froid : 2,8 à 7,7{

- Saison chaude : 2 à 4 rnois

- Minimum mensuel des précipitations : 4 à 10 mm

- Saison sèche : 4 à 5 mois répartis entre juin er octobr€, quand
mai est sec le Pin d'Alep r€ncpntr€ des difficultés de dévelop-
pement.

- Intensité m'aximum de ,la sécheresse esrivale {orte sur [e flittoral.

3 - Clinograrunes ou scbéruas hyd.rotherrniques

La technique des climogrammes consiste à porter sur t'axe horizontal
d'un graphique ,les ,tempélatures moyennes mensueli.es et sur son axe
vertical les 'totaux pluviomériques nensuejls ; si I'on réunit par ture ligne
brisée les 12 points déterminés par les températures et les précipitations
fnoyennes de chaque mois nous construisons un climogra,mrne (ou clima-
togramme). Il est rccommandé, pour rendre ila figure plus intelligible de
ptracer à côté de chaque point f initia,l du mois corespondant.

Les {igures 5 donnent le climogramme des principales stations com-
plises.dans l'aire du Pin d'Alç en Algérie. 11 cônvient de souligner que
pour L'interprélation, il faut tênir compte de l'aspect général. du schéma
obtenu pour chaque localité, ainsi un-climogrâm-me d-'aspect globu'leux.
entièrement contenu dans une zone de graphique, comespond à un climat
peu conffasté. Si I'on a aÎfaire à des figures ,alilongées, le clim,at connaira
au contraire des 'saisons à la fois thermiques et pluviométriques bien
t_ranchées. Si par ailleurs 'llallongement s'établit selon-la bissecuicè des axes
de coordonnées les mois ,les pilus froids seront les mois les plus secs. Ce
sera f inverse si I'orientation générale est perpendiculaire à la précédente ;
c'est ,le cas de la plupart de nos sùations ou les plus fortes valeurs de pré-
cipitations sont associées aux plus faibtres températures et inversement,

Les dimogrammes tracés pour 1es localités à Pin d'Alep traisse ap'
paraifie 'plusieurs formes en fonction des zones considérées.

Sut le littoral oranais la forme est plutôt ramassée avec un aspect
plus ou moins globuleux, sur le littoral a,lgérois la forme e$ beaucûup
plus allongée et d'une orientation un peu plus horizonûale, et met ainJi
en évidence son caractèr,e moins xérique que celui du littoral oranai,s.

Dans le Tell orênais l'aspect globuleux n'est pas mès prononcé et
les schémas ont tendance à s'orienter vers l',axe des ordonnées, c€ çlui
i'ndique le caractère sec du climat de cette zone.

Ire TelI algérois est caractérisé par des formes beaucoup plus 'alilongées

et l'orientation génélale va plutôt dans le ,sens de l'axe des abcisses. le
climat est plus humide. Le Telil constantinois se rapproche nettement du
Tell algérois quânt à ,la configuration générale de climogra,mmes établis
pat les looalités qu'il. englobe,
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La zoae de I Adas sahation et des Autb Nememcb se distingne
par la xéricité très prononcée de son climat. En effet I'aspect du dim-
gramme tracé pour les différentes stations contenues dat's ces zoD€s montre
une configuration nettement orientée sut I'axe des ordonnées, ce qui in'
dique aussi le caractère de continentalité prononcé du climat.

En définitive et sur tra base des schémas établis pour les stations
comprises dans I'aire du Pin d'A'lep nous pouvons dite qu* :

Lla configuration génétale pour chaque zone est pratiquement iden-
tique, les stations qui s'écattent de l1al{ure générale annoncée et la tansi-
tion vets un mitrieu voisin ; par exemple la station de Blida subit à la fois
les influences mariti,mes et les influences du Tell algérois, c'es1 ce qui
explique l'allongement de son climogtamme et la forme peu globuleuse.

Par ai{leurs, la itation de Sedrata sur les Autès Nememcha est une localité
qui est fait transition entre les deux dimats celui du Tell et des Aurès.

C-es tésultats viennent confirmer ceux obtenues par l'intetprétation
du climogramme ombrother,mique.

4 - Inilice xérotberniqat

BAGNOIILS et GAUSSEN ont également mis au point un indice
qualifié de xérothermique qui rcprésente approxim,atirrement tre nombrc
àe jours biologiquement sec au cours de tra pédode sèche (indice annuel)
ou pour chaque mois (indice mensuel). Iæ calcul de ces indices tient compte
à la fois du nombre de jours de pluie et de l'état hygrcmétrique moyen
du mois. Les différentes valeurs du coefficient K traduis,ant la prise en
compte de l'état hygtoménique moyen du mois sont ainsi définis.

K : 1 pour H inférieur à 40'%
K = 0,9 pour H comptis entre 40 et 60'%
K = 0,8 pour H compris enme 60 a 80 Vo

K : 0.7 pout H compris entte 80 et 90 %
K = 0,6 pour H compris enne 90 et100 '%

Iæs i'ours de brouillard et de rosée sont égplsment pris en compte
ct assimilés chacun à des demi iours secs.

Pout chaque mois le nombre de iours biologiquent Bec est donc égal
au nombrc de jours du mois, moiris le nombrc de iours de pluie au cours
de même ,mois et la moitié des jours de brouil,lard et de rosée. C'est ce

nombre qui multiplié pat K donne la va'leur de I'indice mensuel. Par la
sommation des indicss mensuels de la période sèche, on obtiont I'indice
annqel X. Cet indice vient affiner l'esti,mation faite grâce au diagramme
ombrothermique.

Iæ tablerau suivant permet de déærminer en fonctioar des valeuts
de X le nombre de mois secs de la station et sa place dans la hiératchie
biocli'matique de GAUSSEN.
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Valeur de X

Inf. à 40

enfre 40 et 100

enme 100 et 150

entre 150 er 200

erime 200 er 300

sup. à 300

Thermoméditerranéen

Xérotherrromédi terranéen

Subdésertique

Désertique.

disringuées,f indice xérothermique

130
110

720

100

125

110

125

110

105

Nombre de mois secs Type climatique

1 à 2 Subméditeranéen

3 à 4 Mésoméditerranéen

5à6
7à8
9à11

1.2

Au sein des différentes zones
présente les valeurs suivarrtes :

Littoral oranais
Mostaganem

Oran

Beni-Saf

Saida

Slissen

Ei-Ançor

Djelfa .

Aflou
El-Bayadh

Tell

Atlas saharien

- Toutes ces valeufs se répartissent entre 105 et 1J0 ; l'ensemble
des stations prises en com,pte ôrésentent donc un clinat tbermornéd.iter-
ranêen au ens de GAUSSÉN. 

-

. Ç"p:l{.qr_nols devons l!^p^!9r1er ici les conclusions auxquelles sont
arrivés BAGNOULS et GAUS$ Og|3) quanr à la répaitition des
différcnts types climatiques sur {e ærritoire *gri*. 

--' --r-'-----

Pour ces 'auteurs la limite du clinat subdésertique pas,se par [e pié
monr sud de l'Atlas saharien remonre au derà du chôtr Ër ÈLi*. ,"d."
cend vers le sud pour suivre ,le piémont t"d, I *r.Àfi;ÀJ!Jî Monrs
de Tébessa.

Les zones à Pin d'Alep d'A'lgérie ne sonr pas concernées par ce rytr)ede climat. Elles se roun.it donË to"i., ;;;r-l';r;;bi"îeiii.rrune"n.
Le clinat xérotbernonéditerranéen est localisé sur une partie desHauts Plateaux er sur le pou*our de rla *r.ri.6-ir"dr". ïi n',irtérerrepas non plus ,l'aire algériàne du pin d,Alep,
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I*s Hauts Plateaux steppiques de I'Algérois et de l'Oranais sont
cafactéfisés par le climat thermonêditerranéen accentué (X compris entre

I25 et 150). Le therruoméditerranéen atténué (X compds entre 100 et

125), quant à lui se rlocalise sur Le littoral oranais. [a vallée du Chélif,
les plain.r intérieures de SidilBel-Abbés, I'Atlas s4hqign, les i\4onts du
Hodna, tr'ensemble Aurès Nememcha et les Monts de Tébessa. Ces zones

correspondent à la partie du 'territoire algérien Tonmant les plus belles
et les plus nombreuies formations à Pin d'Alep. Qmme nous Ie venons
plus [6in, ces zones s'intègrent également au bioclimat semi aride et à

la ftange supérieure du bioclimat aride au sens d'EMBERGER.- Cependant
i'l conriient 

-de 
préciser ilès à présent que ile climat semi aride supérieur

se rattache plutôt au cliruat mésoméditerranéen tel que lbnt défini
BAGNOULS et GAUSSEN.

Ce type climatique s'étendnait sur le Tell, et les Djebels amosés des

chalnes mônt'agneuses de I'Atlas saharien. des Monts du Hodna et des

Aurès.

Ire Pin d'Alep es,t donc indiscutablement une essence essentidllement
liée en Algérie au climat tbernornêditerranêen atténuê rnais supportant
néanmoins l'ambiance climatique mésoméditernanéenne.

Iæ développement de Pinus balepeasis srac'cotde donc avec une s'aison
sèche pouvant atteindre 6 mois, le plus souvent égale à 5 mois. Ces valeurs
sont nettement supérieures à cel,les observées en France. LOISEL (L976)
precise que la période de sécheresse dans la z,one du Pin d'Alep du sud-est
français dure environ 3 à 4 mois.

VI - Qaotidient et cliruagranrue pluaiotberniques /'EMBERGER
a - Formule
La formule du quotient d'EMBERGER s'exprime comme suit ;

Q2 = 1000 P 2000 P

M*m (M-m) M2 
-m'2

,
P : Pluvioméffie en mm
M : Moyenne des maximums du mois le plus chaud

rr : Moyenne des minimums du mois le plus froid
M - m = Amplitude thermique extrême moyenne

M*m = Températur€ moyenne

Iæs tempélafures sont exprimées en degrés absolus

toK=toc+273,2rc,
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I

1
I

I
I

l

;

:
r,es stations de même Q2, peuvent éventuellement êrrc différenciées

par les valeurs de m.

b - Clinagratnîte pluuiotltermique et étages bioclimatiqaes

- Repréientation grapbique

chaque station est placée'sur un graphe à deux axes perpendicu,laires :

- en abcisse sont portées les valeurs de m en degé Celcius

- €n ordonnée Les valeurs de Q2.

..Sur 9e graphique, EMBERGER ,Tace {es limites des différentes zones
bioclimatiques en ùiaison avec La variation du couver,t végétar.

L' EMBERGER et ch. SAWAGE (t96i) subdivisent res bioclimats
adoptés en variantes climatiques comme suit et donnent les risques de
gel'ées correspondantes.

. Plécisons que pour noue étude, nous avons utilisé le climagramme
pluviothermique établi par Ch. SAWAGE (196j), pour ile Maioc.

. Afin de rnieux préciser [e bioclimat. nous avons distingué à [a suite
de nombrzux ar.rteurs ffois nuances : supérieur, moyen "i inféri.rr, ,.,
sein de chaque ensemble.

c - Répartition sur Ie clinagranne des zones à pin d,Alep

_ Les va'leurs du quotient pluviothermique pour les différentes stations
des zones à Pin d'Alep se présentent comme suit :

menoC

Gelées

'/ariante en hiver

0rc
Ttès

fréquentes

Froid

75

66, 6

u
6t

Littoral algérois a,
Cherchell LOj, j
Bou-Ismail 104,05

Staoueli L37,V6

AJger lgtL,lg

Littod oranais

Oran
Mostaganem

Ghazaouet

Beni.Saf

94

3rc 7rc
Assez Occasion- Nul,lesfréquentes nelles

Frais Tempéré Chaud

m Bioclimat

9,3 Subhumide moyen chaud

9,5 Subhumide moyen chaud

9,L Subhumide supérieur chaud

7,Q Subhumide supérieur chaud

7,7

8,)

79
9,1

Seni aride supérieur chaud
Semi aride supérieur chaud

Semi aride supérieur doux
Semi aride supérieur chaud



Tell

Slissen

Saida

Tiarct
Médéa

Bouira

Coostantine

Soukâhras

Aurès Neme,ncha

Bouta,leb

Batna

Auis
Tébessa

Atlas saharien

El-Bayadh

Aflou
Ain-Gotaia
Djelfa

4{J - 0,6 Semi aride moyen froid
44 2,6 Semi aride moyen frais
68 1,7 Subhumide inIérieur fiais
n 3lil Subhumide supérieur frais
& L,9 Semi aride supérizur ftaic
75 2.9 Subhumide inférieur {tais

78 IA Subhumide infétieur frais

42,45

36,5O

37,50

35,2'

1,1 Semi aride moyen frais
0,1 Semi aride ioI&ieur frais

0,8 Semi aride inférieur frais

I,9 Semi atide inlérieur frais

Semi aride infédcut froid
Semi aride inférieur ftoid
Semi aride inIérieur froid
Semi aride inIérieur froid

?2,6 - 1,8

35,5 0,0

36,t - 0,9

310,8 - 0,8

Iæs stations du 'littoral algérois appartiennent dans leut ensemble
au bioclimat subhumide supérizu'r ou moyen (Q2 compris entre 104 et
û7) et 'à la vatiante chaude de celui-ci (m supérieur à 7oC).

Au niveau du littoral oranais, les stations s'intègrent dans une am-
biance plus sèche : semi aride supérieur (Q2 compris enme 63 et. 75).
La varl,ante thermique quand à elle est de type doux à chaud.

Le Teltr présente des zones à bioclimat variant du semi aride moyen
au subhumide supérieur (Q2 compris ent€ 40 et 97). Les valeurs de m
s'étçndent entre - 0,6oC et 30C, ûes nuanc€s thermiques varient du froid
au frais.

læs Aurès Némemcha s'intègrent aux biodimats'semi arides inférizurs
et rnoy€ns et dans leurs variantes fraiches (Q2 varie 35 et 42 et rn enûre
0,30C et 1,9qC'

Toutes les s'tations de l'Atlas saha,rien prises en compte se sihrent
dans le semi aride inférieur froid (Q2 enire 32"C et 360C, m entre

-'1,8oC 
et 0oC).

Sur ,l'ensemble dg son aire algérienne, 'le Pin d'Alep occupe donc
des zones à bioclimat allant du semi aride inférieur au subhuàide supérieur,
dans ,les variantes froides à chaudes. Cependant les données relevant de
la production et de la ftgénération de cettè essence. conduisent à considérer
que 'l'aire de développement oprimale du Pin d'Alep se situe pour I'essentiel
au niveau des bioclimats semi aride moyens eg iupgli€u,ts et dans leurs
variantes fraiche et froide.
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cependant il convient de souligner que certain€s sûations situées au
niveau de la variante thermique temperée conespondent encore à de bonnes
conditions dimatiques pour-te dévèloppement 

-dn pin d'Al.p.

Ptécisons que si les conclusions dâLcARAz (L982\ pout les pineraies
oran'aises s'accordent avec le schéma général que nous 

-proposolns, 
,l'aire

optim.ale des pineraies du sud méditer.raneen français corespond
plutôt.au biodimat subhumide (varianres chaude er douce) et humide
(vadante douce) LOISEL, t976. rl existe donc une différence très sensible
entre les patties ,septentrionales et méridionailes de I'afue de Épartition
du Pin d'Alep en méditerranée occidentale, il serait particu,liÉrement
intéressant de conrraltre le comportement de l'essence dans le péninsu,le
ibérique où Xes conditions climatiques générales, sont loca,lement lu moi,ns
proches, de celles de rl'Algérie.

Vn - Bilan hydrique

Iæ bilan hydrique a été calculé selon la rnéthode THORTI{'ùflAITE
(1958) ; ,la réserve d'eau initiale dans ,le sol est fixé par convention à
100 mm.

L'évapotranspiration potentielle est calculée par la formu{e :

ETP = 1,6 (10 t) e

I
t = températu,re moyenne mensuelle

a = 0 000 000 67513 - 0,000 77118 + 0,0L792t + 04923g

a = 0 000 000 675ï3 - 0,000 77IIs + 0,0L792t + 049239
I = Indice de température annuel, ca:lculé en faisant la somme des

douzes valeuts d'un indice mensuel i calculé par la formule i : t.

I'l est inutile d'enùrer dans le détail des calculs qui sont d'ai,ltreurs exposés
dans de nbmbreux ouvmges spécialisés (LEMEE, 1969, PEGUY, 1970,
HALIMI, 1980).

Les graphiques du,bilan d'eau d'après la méthode THORTII'$IAITE
soirt établis de ,la manière suivanre :

On porte :

- en abcisse les mois de l'année

- en ordonnée à droite l'Evapotmnspiration potenrielle (ETp)
en mm

- en ordonnée à gauche. les précipitations mensuelles en mm
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- I'évapouanspiration réelle (ETR) exprimée en mm est également
prise en compte.

Nous aurons ainsi concrétisé par I'intersection des courbes une sur-
face proportionndle à I'intensité de la saison sèche. D'auffe ptatr,Ia surface
délimitée par les deux courbes de P et de I'ETR ,rqrrésente l'épuisemenr
des stocks d'eau.

Application de la nétbode aax zones à Pin d,'Alep

- L'éoapotranspiration potentielle (ETP,

D'une manière génétale les vatreurs de I'ETP annuelle dans les zones
à Pin d'Alep se situent entte 721 mm et 956 mm et varient comme ,suit :

- Littoral oranais : entre 887 (Cap Ivi), et 92L mm (Cap Falcon)

- Littoral 'a{gérois : €ntre 880 (Cap Tenès) et 922 mm (Alger)

- Te[.

- Tell algérois : enrre 72L (Lac de Mouzaia) er 8jB (Bouira)

- Tell omnais : enrre 781 (Slissen) et 879 mm (Sarda)

- Tell constantinois : enr're 793 (Souk-Ahras) et 854 mm (Cons-
tantine)

- Aurès Némemcha t 732 mm à Boutaleb

- Atlas saharien :765 mrn à Djelfa et 777 mm à El-Bayadh.

- L'éaapotranspiration rêelle (ETR)

Iæs valeurs de I'ETR pour I'ensemble des zones à Pin d'Alep se si.
tuent entre 363{Boutaleb) et 562 mm (Alger). Le tableau suivanr indique
q-ue-l'ETR es_t plus élevésun'le ilittoral qu',au niveau des zones méridionales
de l'Adas saharien.

' Littoral algérois Littoral oranais

4r0 à 562 367 à 443
Telt Aurès Nénencba Atlas sabarien

341 à 466 363 366

- DéJicit en eail (=déficit agricole) = ET? - ETR.
Ce déficit Varie :

sut le tittoral enme 286 (Cherchell) et 474 mm (Beni.Saf)

sur le Tell eitre 336 (Souk-Ahras) et 4D mm (f,lemcen)

sur les Aurès Némemcha 368 (Boutaleb) et 445 rrm (Tébessa)

sur l'Atlas saharien 277 (Ain-Gotaia) et 416 mm (Djdfa).

Four I'ensemble des zones 
-à 

Pin d'Alep, les vadations sont comprises
entte 277 et 473,mm, :les plus fortes valeurs correqrondent aux zones litto-
rales,
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Il est difficile de tirer un enseignement précis de ces variations ; en
effet, si ['on pzut à la rigueur admettre que le déficit en eau semble plus
i'mporûant sur [e'littolal et ,le Tell, il n'en rest€ pas moins que les valeurs
limites constatées dans chaque zone ne permettent pas de difiérencier net-
tement celles-ci.

VilI. - Conclusion; (Tableau n" 2, Figwe no 6)

Le Pin d'Al.p en Algérie se développe essentiellement dans les princi-
pales zones ,que nous avons étudiées {,littola;le et sublittorale, Tell, Atlas
saharien et Aurès Némemcha) ; cependant sa fréquence et sa vitalité appa-
taissent d'une rnanière très inégale que les caractéristiques du dimat parais-
sent e4pliquer pout une grande pafi.

Ires facteurs climatiques principaux Égissant I'extention du Pin d'Alep
en Algérie sont la pluvioméffie, ,la sécheresse estivale, la moyenne des mi'ni-
rnums des mois les plus froids.

I-ra pluviosité minimale enregisrée pour la zone du Pin d'Aûç est de
308 mm ; en deçà de celle-ci, il est subordonné au Génevrier rcuge et à
Alfa, sa production et son développement deviennent très faibles. La limite
supérieur,e de'la pluviosité est de 876 mm, à partir de laquelle il est forte-
ment concurrencé par d'autres espèces forestières qui Ie surplantent aisé
ment. Cependantson aire optimale se situe entre les pluviosités comprises
entre 400 mm et 600 mm par an.

Erudiant le facteur pluie dans ,le sud-est français, LOISEL '(1976)
pense que dans cette partie de ,la région méditerranéenne ce factzur n'est
pas déterminant sur la répanition de ,l'espèce puisqu'elle prospère déjà
dans des zones de 400 à 1000 mm de preci,pitations annuelles, ALCARM
(1982) de son côté situe la limite d'extension du Pin d'Alep entre 275 mm
et 778 mm dans le Tell oranais.

Concernant le régirne pluviométrique saisonnier L'aire du Pin d'41"p
correspondsur le ilittoral, le sublittoral et le Tell au type HPAE. dans les
âutres zones, les précipitations saisonnières des trois saisons (auromne,
hiver, printemps) se rapprochent beaucoup, il est difficile de déterminer un
régirne uniforme.

Le facteur pluviométrie estivale varie enue 14 mm et 50 mm; cepen-
dant Paire optimale du fin d'Alep se sirue à des valeurs comprises entte
32 et 50 mm.

Le paramètre rempératue moyennè annudlle varie dans la zone de
répartition du Pin d'Alep entre 13o et 18,JoC avec un optimum compris
entre 13'55o'C et 75,55oC. La moyenne des maximums du mois ,le plus
chaud se trouve comprise entre 28,3oC et 35,4qC, l'optimum se situant
bien entendu enÛe 3LoC et 33oC.

98



L'aire de Épatition de l'essence est câract&is& qrrast à la moyennc
des minimums du mois le ptrus froid (m) snffs 

-l,goC 
et 9,3oC ; les meil-

rleures pineraies conespondent aux valeuts de (m) ss6s - l,gr
et 5'c.

Si maintenant l.'on se'refère à la continerit'ailité thermique définie par
l'écart entre M et m, on s'aperçoit que Pi.nas halepensis s'étend, dans les
zones pour laquelle'les valeurs de ce pammètre vont d€ 19,9' à t5,7"C,
avec un optimum entre 31o à 35rc,

L'indice de sécheresse estivâle d'EMBERGER varie entre 0,41 et
1,50; Ia meilleure croissance et la meitrleure production de l.'essenoe s'ac-
cordent avec uJr indice variant entre 0,90 et 1,50.

Par ailleurs, le nombrc de mois sec d'après le diagramme de BA-
GNOULS et GAUSSEN montre des valeurs comprises entre 3 et 5mm.
Cependant les pineraies les plus productives présentent 4 à 5 mois de sé-
cheresse estivale.

Le Pin dà'Alep en Algérie s'intègre au climat du thermoméditer
ranéen (au sens de GAUSSEN) dont \a vatiante atténuée constitue l'aire
optimale dans ses peuplemnets.

Le quotient pluviothermique d'EMBERGER qui constitue la syn.
thèse la plus signifivative pour tre climat méditemanéen, a des valeurs
comprises entre 30 et t37 par I'ensemble de I'aire de I'espèce, mais
tres formations bien venantes se situent dans la fourchette 35-60. C'est
donc les bioclimats semi aride et subhumide inférieur à variante froide
et fralche qui paraissent ,les mieux convenir à Pinus balepensis en Algérie.

En s'autres termes ,et dans le cadre des limites climatiques que nous
venons de préciser, 'en Algérie le Pin d'Alep est bien implanté dans le
Tell cenral et occidental, sur I'Atlas saharien, les Aurès et les Monts
Ce Tébessa ; dans ces zones les pineraies ofirent une productivité relati-
vement bonne et leur régénérâtion naturelle est possible.

Cettes, le Pin d'Alep s'observe en d'autres parties du territoire
algérien et notâmment sur le littoral centre et oueit et sur l,e piémont
sud des reliefs au contact des zones subdésertiques.

Cependant si la régénéfation naturelle et la production sont encore
relativement satisfaisantes sur le littoral, les conditions climatiques des
zones subdésertiques ne sont guère favorables à la survie du Pin d'Alep.

Sur le rcste du tefritoire national le Pin d'Alep est quasiment absent
ou pour le moins ne constitue pas des peuplements d'origine naturelle
certaine. C'est en particulier le cas du littoral oriental y compris les Ka-
bylies, les Hauts plateaux steppiques occidentaux, lés Haùtes plaines
constântinoises à l'est et bien entendu le sahara.

'Sur le littoral constantinois il semble que ce soit avant tout la hau-
teur des précipitations qui non seulement s'opposent à I'installation du
Pin d'Alep, mais favorise le développement d'essences plus exigentes
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:g1r1n.le.9hêne.liège er le Chêqg zéen (p mm comprise entre 750 et
lltl|.m_l_,!.!tte région est ess,entiellemenr occupée par un maquis dévelop
pe sur substrat siliceux et sous couvert de Chênes.

Il est,évident que si des semences de pin d'Arep pouvaient atteindre
ces,zones.tres.jeunes plantules n'y ffouveraient pas-tù milisu favorablea leur développement (éclairement faible, côncurrence intense des
:spqces. 

du.,maquis). Nous remarquons encore que sur le littoral cons-
tântlnols, I'écart thermique (Y-rn1 morntre une valzur moyenne (22.) très
nettemenr inférieure à. .celle qui caractérise l,abe' i. - 

àg"aôpp.-
naent optimal du Pin d'Alep en Âlgérie (31oC à 3j "C).

,. lur les Hauts. plat€âux steppiques res principaux états de variabrest_jt^y,lg.r nér cas4i1.t à I'exrension du pin- d'Alèp sont réalisés, cepen-dant lls.cofferpondent pour certains d'entte eux le plus souvent auxIrmltes rntéri.rrres des intervalles que nous avons précisés ; ainsi lapluvioménie n'excède pratiquement pas 300 *., "ii" ?;;d; la saison
sèche est sulrérieure ôu égale à j mois.

En ouffe comme nous le veffons plus loin, dans cette région les
sols. présentenr souvent un encroûrer.nt u"pËrii.i.t-^"t--l"-r.riiarurrg"
sévit.

,. . il est évident qu'en zone ,saharienne les conditions actuelles d'humi-
clrte sont ffès nettement ilsufiisantes pour permettre le développement
du Pin d'Alep comme d'ailleurs de nolnbreuses autfes espèces.'

_ Au niveau les Hautes plaines constantinoises, tous les paramètres
.JiTlri?'.,: analyséeS sont favorabt., uu pîn-à;H# p*ùoil, i,integrent
oan\s rgs ,Irmltes que .nous avons feconnues pour les zones à produition
:r^:_ i5gé"élation satisfaisanre. cete partie du te*itoire algérien parait
clonc ne présenter aucun obstacle climatique au développem-ent de cette
essnce. L'extrême réduction d.es peuplements naturels aË'pi,, â'et.p drn,
_:"1t. ,g.n: .(l'espèce erl limitée' à quelques .rorrp.rf est certai-
nement Iree à r'action a-nthropogène ; les Hautes plaines constantinoises
étant caractérisées par Ia grand"e exiension J. i"-"g-.luri.;1il.

En conclusion I'aire optimale acruelle dg pinus balepensis en Algérie
'est déterminée à la fois par des facteurs crimatiques' .f â.ï-i".*urs hu.mains' ces derniers parâissent néanmoins prépondérant .t -*Àtmt 

nI'origine d'une translaiion de r'uir. à" 
-Ëi; 

à,Ai;; ilîra u*rr"i. no.a.

, , E efiet, la. dégradation poussée de ra couverture végétale au niveau
de Ia partie la plus méridionale de son aire actuelle conduit à I'installation
ce-s- conditions microclimatiques et mesoclimatiques t.rrtiu.-.ni défavo-
rables au Pin d'Alep et I'on assiste t ;;;-., ttËppisation u d., 

-pineraies

les plus mériilionales. Paraltèlemeni t" JlÀ..a"ti;ï ,;;;rri irénr" a",
-zones littorales et notamment dans l'Àrg?roit , po.r, 

"g"i-i.-toairi",localement les conditions climatiquer à;;-l" r.ni-à;.rn;rrtf assèche-
ment- favorable à I'extension du bi" J;Ài.p, er ce en I'abrence d,essen-ces feuillues le plus souvent supprimées.-
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