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Retamales

Se englohan en la as. Gen-i...6to l.ôpec..i.o.ôaeJ -R~e.tum .ôphaeJLOc.aJLpa.e Rivas Mardnez ined.

y en e118 las especies afilas de tallas clorofîlicos como Retama-.ôphaetoc.aJLpa, Genihta cinet~ subsp.

&pec..i.o6a, Ge~ta 6eo4~, Ge~ta umbellata, son las dominantes ; destacamos la presencia esporadica

de C!la.ta.egU.6 monogyna.. Ro.6a c.anina, Ro.6a pouu.n.u, Rhamnu..6 lycJ.o.i.du, etc. prâpias deI "espinal", en

estas comunidades.

Espartales

Alcanzan gran significado en los suelos desarrollados sobre las margas plio-cuaternarias

que bordean el Oeste de la sierra. Se trata de comunidades de Ma.C1tOc.htoa. te.naW.6-Una., Koe1vUa. vaUe..ôJ.a.-

J'Ut, Vauyl.t.i...6 9,tomen.a.ta, Ave.na b1r.omo.wU, Silpa. penna.ta, stipa. o6ne!U., etc.

Aula,gares :

:Son 10 mas significativo dentro de esta serie ; se presentan sobre suelos erosionados

(litosoles y regosoles) dande es frecuente que aflore la roca madre. Se trata de un matorral heliôfilo

donde abundan C-iAt:s.L6 cfu.6i.i.., Ulex paltvi61.oJtU..6, R0.6maJUt1LL6 o66i.ci1'Utti.6, Fuma.na. eJti.coi.du, Si...d~

hiJL.6tda., P..tUo.6.temom li.i...6pa.n.ic..M, Thymu.6 dgi.6, etc.

rastiza1es :

en los claros de las formaciones anteriores se presentan comunidades de terôfitos inc1ui

bles en la al. Th~o-~chypodionBr. BI. 1925 de poco va10r nutritivo y por tanto poco aprovechables

para el ganado, si bien al aumentar la nitrificaciôn son sustituidas por otras de mayor valor pascicola

donde dominan e.species como Poa. bulbo.6a, Medi..ca.go miJUma, Me1Ü.c..a.go tL.igi.da1a., TJL.i6oLi.u.m .6ca.bJtwn, BJtomlW

ma.dJvU:en6-iA, B1tOtnu1l !Wben6, etc. que se inc1uyen en la as. Me1Ü.cago-Aegilope.-:tum gen..i.c.ultU:a.e Rivas

Martinez & Izco 1977.

3 - Serie supr~nediterrânea bética basôfi1a de la encina

Li.a.e S..igmetinn

Se presenta por encima de los 1 500 (1 600) metros en el Oeste deI macizo (sector

Malacitano-almijarense), alcanzando en algunos lugares los 2000 m de altitud.

Encinar-chaparral

Al subir en las montanas. debido a los frios invernales y a la fuerte xericidad estival,

el bosque no esta en su 6ptimo ; las "encinas" disminuyen de tamaÎio. presentan porte achaparrado y la

cobertura que ocupan es baja ; esta posibi1ita el desarrollo en estas comunidades de una especie

prépia deI matorraI subserialque adquiere aqui un gran significado. se trata deI Be.nb~ hi.6panica

que da nombre a la as. B~beJtido-Qu~cetumJtotundi6oliae Rivas Martinez ined. La menor presencia de

especies pr6pias de la climax (sobre todo las nemorales) y el aumento de las especies heli6filas de las

etapas seriales es el car~cter mas significativo de estas formaciones.

Las mayores precipitaciones que se dan en algunos lugares de esta unidad (aumento debido

a la altitud) posibilita el desarrollo de especies pertenecientesa la as;CJtataego-Lonice.netum a.JtboJtea.e

O. Bolôs 1954, si bien estas tendran un mejor desarrollo en la serie 5 que despues veremos.

Por el contrario el "Retama1" , aunque pobre en especies, si esta muy extendido siendo

CY~lW Jtevenchonii y Geni.6ta cine.nea. subsp. ~pecio~a. las dominantes.

Lastonar :

La abundancia deI "lastôn" (Futuca ~c.a.Ju:.o~a.) junto a HeLi..c-tobtichon ~eMa.ceno!tUm,

HeLi..C-tobtichon 6A.LL6oLi.um, Nvthena..th~um album y Slipa pe.nnata y la ausencia de MaC!Lochtoa. tel1a.cW6.tma

es 10 que da caracter a las comunidades de gramineas desarrolladas en este piso.

Tomillares :

Aunque muchas de las especies que se presentan en el pise mesomediterrâneo se mantienen

al subir en a1titud. la .fisionomia y abundancia de otros taxones caracteristicos de estas nuevas condi

ciones nos llevan a incluir estas formaciones en la as. Salvio-Lavendule.-:tum ianatae Quézel 1953

dentro de la al. Lavandulo-Echino6pah.tion bo-iA6i~ Rivas Goday & Rivas Martinez 1968, donde dominan

Sa.lvia oxyodon, Sa.twLeja. ÙlttU.nc.a.ta., Teu.CJti.um webbianu.m, Ech.i.no6paJt.:tum boiMieJti., Buptf'.UJtWtl 6pÙl.06um,

Phtom-iA cJUl'l.ita., Salv-i.a. phtomoi.du, Sa.n.tolina. canUcen6, etc.

Pastizal :

Es simi1ar al tratado en la serie anterior. por 10 que no 10 comentamos.
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4 - Serie supra-mesomediterranea filabrica y nevadense siliclcola de la encina AdenocaApo ldeco~-

c.a.n.U6) -QueJte.etum lto-tuncü6o.e...tae S-<.gmetum

La gran cantidad de rocas acidas (cuarcitas, filitas, micasquistos, etc.) posibilita en

gran parte del territorio el desarrollo de esta serie de vegetaci6n ; muchos lugares de esta zona han

sido tradicionallnente utilizados como pastos, sin embargo en la actualidad han sido abandonados y se

observa una lenta recuperaci6n del matorral.

Encinares :

La baja humedad y los suelos pobres en bases hacen que estos "encinares" sean poco

variBdos en espeeies y dificulte el estudio de los mismos. Los inc1uimos en la as. AdenocaApo-QueJtce

:twn lto-tuncU6o.v.aI~ Rivas Mardnez ined.

Es diflcil encontrar formaciones de este tipo bien conservadas, sin embargo son muy

frecuentes los bosquetes en recuperaci6n donde junto a las especies climacicas (QUeJtCU6 lto-tuncü6o.e...ta,

Lonic~ etJtu~ca, Rub~ peJtegltina, JunipeJtU6 oxyced!tU6, etc.) son bastante significativas otras pr6pias

del matorral como AdenocaApu.6 deco/t.Ü.ca~ (en el pise supramediterraneo), CJta.t.aegU6 monogyna, Ro~a

canina, RhamnU6 !ycio{d~, etc. Destacamos las localidades de Capileira, Bayarcal y los alrededores de

Montenegro en el Este del territorio como lugares donde se encuentra una buena representaci6n de estas

formaciones.

Para estudiar las etapas de sustituci6n vamos a distinguir dos faciaciones segGn se den

en el pise meso (0 supramediterraneo ; las diferentes condiciones eco16gicas aSl como diferencias flo

rlsticas bas tante, significativas es 10 que nos lleva a esta separaci6n.

4a - Facies Mesornediterranea

Retamales :

Son muy similares a los descritos para la serie mesomediterranea bas6fila (serie 2) con

Re;tama ~pha.eJtOCaJlpa, Ge~:ta umbe.te.ata e incluso Ge~:ta cineJtc.a. subsp. ~peuo~a ; tambien suele

aparecer el Cy~U6 ~copaJL~. Tienen poca extensi6n e importancia ya que la sequedad de la zona es

muy acusada y predominan mas las formaciones siguientes.

Jarales :

Se trata de comunidades poco espec:lficas de la clase C~to-Lavandu!etc.a.Br. B1. 1940 em.

1952, donde las especies que dominan son caracterlsticas de unidades superiores y de las que no se han

descrito ningGn sintaxon que emglobe a las mismas ; dominan C~tU6 mon~p~e~~, C~tU6 ~a!v{6o~,

U!ex pa!tv{Mo!tU~, Lavanduta ~toec~, ThymU6 mMUcMna, etc.

PasÜzales :

Se desarrollan entre los "jarales", sobre suelos esquellticos pobres y secos ; las

especies que los ,~omponen (/3JU.za ma~a, ~ c.aJtyophyUc.a., Tub~ gutta:ta, etc.) son malas forra

jeras y pertenecen a comunidades de la suba1. TubeJt~enion gutta:tae Br. B1. 1931. La nitrificaci6n

favorece el desarrollo de otras comunidades mas productivas desde el punto de vista ganadero incluibles

en la as. T~6oUo-Tae~ntheJtetumc.aput-medu~ae Rivas Martinez & Izco 1977, donde abundan entre otras

TIt{6oUum c.heJt!eJL-U, Tae.niantheJtum c.aput-me.dU6ae., T~6oUum ~, T~6oUum angU6U6oUum, BltOmU6

Itube.~ y TltJ.6oLwm tome.nto~um.

4b - Facies suprarnediterranea

La raayor humedad existente en este piso, debido a la mayor altitud, favorece un mejor

desarrollo de las comunidades seriales que adquieren mayor altura y cobertura.

Retamales :

Pertenecen a la as. Cy~o-Ade.noc.aJtpetumde.c.o/t.Ü.c.an.U6 Valle 1981, donde son frecuentes

Ade.noc.aJtpu~ de.c.o![;tic.a~, Cy~u~ ~c.o~, Cywu~ gltand{6lo!tU~, G~:ta cineJtc.a. subsp. ~pe.UOM as!

coma Ge.~:ta ba~~c.a en el limite con el piso oromediterraneo. Se trata de un matorral abierto ya que

la sequedad estiva.l es desfavorable para un buen desarrollo de estas comunidades de nanofaner6fitos

,prdpios de la Clase Cy~e.te.a ~cop~o-~tJU~Rivas Mardnez 1974 ; pOl' esto van a estaI' mejor

representadas las etapas seriales que veremos a continuacion.

Jarales :

Se incluyen en la as. H~{o-C~tetum~6o~ Martlnez Parras & Molero 1983 donde

la diferencia con los "jarales" tratados con anterioridad es la auscencia de C~tU6 mOMp~e.~~ y la
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abundancia de CÙ:t!L6. .tauJu:6o.t.W..6, Ha11.m-iLUn vi.&eo.6u.m e incluso Lava..Vl.du1a. pe.dunc.u1.a.ta. en algunos lugares.

Lastonar :

Es pabre en especies y se entremezcla con las formaciones anteriores ; la especie que

10 caracteriza es la Fu:tn.c.a. e.f.ega.n6 junte a COJLynephoJuL6 canuc~ y KoeieJti.a. valluia.na.

Pastizales :

Los denominados "purcs" se incluyen en la Bubal. Moenc.hie/t.i.on eJLec.ta.e Rivas Goday (1957)

1964 em., mient:ras que los que estân algo nitrificados pertenecen a la as. TJt.i.6oUo-Te.rU..an-theJtetwn

capLt-medu.6ae.
P"r ûltimo indicar que esta faciaci6n (4b) se localiza a veces de forma puntual en el

dominio de la serie 6 y aat 10 hemos representado en el mapa. Esta se debe a la degradaci6n de los

suelas pr6pios de los "robledales" (profundos y frescos) que lleva consigo un cambio en las condiciones

ambientales que se tornan mas seeas e imposibilitan el desarrollo de los eadueifolios (VALLES, 1984).

5 - Serie supra'-mesomediterranea bétiea baséfila deI quejigo (eu~ 6agil1ea) Da.phno (l.a.t:i.6olia.e.)-

Ac.Vt.e.-tum 9 Jtana.t2.J1.6 e Sigme.tu.m.

Las formaeiones de eadueifolios sobre sue los rieos en bases se eneuentran hoy en Sierra

Nevada, debido a la fuerte acci6n antr6piea y a que el elima actual no favoreee su extensiôn si no su

desaparici6n, redueidos a pequenas muestras su dominio poteneial casi ha desapareeido debido a que al

talar los bosqul~tes, que quedaban refugiados en condiciones microclimatieas muy espeeiales, han variado

estas, tarnandose mas xéricas e incapaees par tanto de soportar una vegetaci6n de exigencias mesofitas.

Quejigales

Los primitivos basques de QueJtClW 6aginea. y Ac.eJt gJr.aJ'la.te.n6e se localizaban en las umbrtas

deI piso supra~!diterraneo donde las orientaeiones Norte, la humedad ambi~ntal, los suelos profundos y

frescos ricos en materia organica (cambisoles caleieos) junto con la eubierta vegetal, almaeeneban agua

suficiente durante el est{o para mantener este tipo de vegetaci6n.

Los restos actuales (que han podido ser estudiados bas tante bien en otras sierras

andaluzas) se ineluyen en la as. Daphno-AeeJtetu.m gJutna.-ten.6-i.6 Rivas Martinez 1964 y en ellos son

freeuentes espedes como Ac.eJt gJutrutten.6e., QueJtc.u..6 6aginea, Ac.eJt mOn6puu.ta.J1U-6, Co.tone.tUI.teJt gJutrutte.n.6i-6,

Daphne. tati6oLUl, Cephalan~Jta ~bJut. ete. Como venimos indicando no encontramos buenas representa

ciones de estas formaeiones sino ejemplares aislados entremezelados con espeeies de otras eomunidades

o "pinos" de repoblaci6n.

Espinales

L<I etapa de sustituciôn natural de los "quejigales" béticos son los "espin<lles" pr6pios

de la as. Ckata.'~o-LonieeJtetumanboJteae. O. Bo16s 1954 ; estas comunidades aun conservan unos suelos

profundos y ricos en materia organica. eapaces de restaurar los bosques primitivos siempre que las

eondiciones eliDlato16gieas se 10 permitan.

En Sierra Nevada no son tan significativos como en otras sierras granadinas (Baza 0 La

Sagra) y como en el easo anterior sus espeeies conviven con otras mas xéricas pertenecientes al

matorral seriaI. Entre las espeeies caracteristicas destaeamos Lonic.eJta. anboJtea, CJta.ta.egU-6 monogyna,

BeJtbe.JU.-6 Ju:..6pa.ru~ea, PJwnu-6 ltambuJt.Ü.. Lonic.e.Jul -6plel1lÜ..da., Ametanc.hieJt ovaLi..-6, RMa -6:tylMa.. Ononi..6

aJulgol'len.6L6. Po1:yga.la bO-W-6Ùll.i, etc..

Matorral seriaI :

DE'bido a que como hemos indieado la desforestaciôn deI basque trae camo eonsecuencia el

cambio radical de las eondiciones microelimatieas humedas a las macroclimaticas xéricas generales, la

serie de degradaci6n a partir de este momento es idêntiea a la descrita en la serie 3, por la que no

la eomentamos y remitimos al leetor a aquella.

Por todo 10 anterior es casi imposible eartografiar esta serie 5 con unos limites

geogriphicos definidos y hernas optado par puntear con negro aquellos lugares poteneialmente aptas para

el desarrollo de, estas formaciones, teniendo en cUenta que este tipo de vegetaci6n easi ha desapareeido

en Sierra Nevada, apareciendo tan solo algunas de sus especies caraeterlsticas indicadoras de la

existeneia de aquellas comunidades.
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6 - Serie supramediterrânea bética y nevadense silic1cola del roble-melojo

-QueJtc.dum pylteYliUea.e S.i.gme.twn

Los estudios realizados sobre esta serie de vegetaci6n en Sierra Nevada (MARTINEZ PARRAS

& MOLERO MESA, 1982 ; PRIETO, 1975; PRIETO & ESPINOSA, 1977 ; ESPINOSA, 1976, etc.) han puesto de mani

fiesto interesantes caracteres eco16gicos y corologicos de la misma.

En el mapa 1 se puede observar la tfpica 10calizaci6n de esta serie en las umbrias de

los grandes barrancos de la cara Norte del ~acizo su extensi6n en la Dehesa del Camarate y su

situaci6n mâs 0 menos continua en gran parte del Sur de la sierra hasta alcanzar la zona de Trevélez,

a partir de aqut y hacia el Este ocupa areas discontinuas hasta los alrededores de Paterna en la

provincia de AllDeria.

Robledales :

Los bosques de "roble-melojo" (QueJtc.u.6 pylteruU.c.aeJ han sido mermados por las dis tintas

talas abusivas y los incendios ; sin embargo aun son significativas las manchas de bosque en algunos

puntos y aunque monoespec{ficas en su composici6n tienen gran importancia en el paisaje y ecologfa de

Sierra Nevada. Estas formaciones han sido estudiadas por numerosos autores, ob servando algunas dife

rencias entre las distintas manchas presentes en el macizo ; en la actualidad se engloban todas dentro

de la as. Adeno(~Mpo-QueJtc.dumpylteruU.c.ae Mart{nez Parras & Molero Mesa 1983, dejando posibilidad de

dis tintas subasociaciones 0 variantes para estudios mâs profundos y espec{ficos.

En esta asociaci6n domina en gran cantidad el QueJtc.u.6 pylteYliUc.a, estando acompanado por

el Adenoc.Mpu~ dec.o~c.a~ que se situa en los claros y linderos del bosque por ser un taxon heli6filo;

el utilizar esta ultima especie en el binomen del sintaxon se basa en el caracter de formaciones

relictas y degradadas que tienen estas comunidades y la casi imposibilidad de recuperar de nuevo un

bosque puro de "robles", rieo en elementos nemorales y mes6fitos, como el que pudo haber en algun

tiempo.

Otras espeeies que, aunque escasas, se presentan en estas formaciones son Soltb~ -toJtm..i.

nat.ù, P!tUnu~ av-i.um, Coltyfu~ aveUana, Soltbu~ auc.upalUa., F!taunu~ exc.e1-6.<.olt y Be:t.u.f.a. 6on-tqueJt.i ; ademâs

son frecuentes O.i.g~ pultpultea, Vac.-tytoltMza ~ambuc..<.na, Luzuta 60M-teJt.i, Ac.eJt gJtana-t~e, Uc..

Retamales :

Estân muy bien representados por la asociaci6n Cy~o-Adenoc.aJtpdumdec.oJt-t.<.~ Valle

1983, ya comentada con anterioridad y que aqu1 alcanza su mâximo desarrollo y variabilidad ; como ya

indicamos en su dia (VALLE, 1981) se trata del primer estadio de degradaci6n de los robledales nevaden

ses localizados en suelos profundos y freseos, ricos en materia orgânica ; entre las especies mâs

caracter{sticas destacamos Adenoc.M~ dec.o~c.a~, Ge~-ta 6toJt.ida, Ge~-ta bae-t.iea., C.<.-ty~~ ~c.o~

Cy~u~ gltand.<.6toltu~, Ge~ta c..ineJtea y otras pertenecientes a otras comunidades como Ro~a c.an.<.na,

Pltunu~ ltambuJt.<..<., BeJtbeJt.i~ M~pan.<.c.a, HeUebO!t~ 6ou.<.du~, Uc..

Estas eomunidades constituyen dentro de la al. G~-t.<.on 6toJt.<.dae Rivas Mart{nez 1974 un

nuevo sintaxon que vamos a denominar AdenOc.Mpen.<.on dec.o~c.a~ Rivas Martinez & Valle subalianza

nova (Syntypus : Cy~o-AdenOc.Mpdum dec.o~c.a~ Valle 1981, tb. I) que engloba los "piornales

retamales" de Admoc.Mpu~ dec.o!t-t.<.c.a~ en la provincia coro16gica Bética.

Cuando las formaciones anteriores se degradan, el suelo se erosiona y las condiciones

de xericidad se hacen mâs mareadas ; la serie de vegetaci6n sufre un cambio radical, la poco profundi

dad del sustrato junto a la escasez de cubierta vegetal, acentuan la fuerte evaporaci6n estival. Por

estas razones 10:3 Jarales, lastonares y pastizales son idéntieos a los descritos en la serie 3b

(Hat.<.m'<'o-C~-te,twn tauJt.<.6olli, comunidad de Fu-tuc.a etega~, comunidades de TheJto-A-iJUon, TJt.<.6oUo-

Taen.<.an-theJtdum ,:apu-t-meduMe) •

Estamos observando en Sierra Nevada como los "robledales" estan siendo sustituidos por

"encinares", perdiendose aS1 ecosistemas completos ya que los suelos decapitados no pueden volver a

regenerar las cOlrunidades de caducifolios ; en esta serie son frecuentes las formaciones mixtas de

"enc inas" y "robles".

7 - Serie oromediterrânea bética bas6fila de la sabina rastrera

S.i.gmdum

Vaphno (oteo.<.d.<.) P'<'ndum ~ytve~.tJLU,

Aunque bastante bien representada esta serie en el Sur de la Peninsula Ibérica (Cazorla,
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Segura, Baza. ete.) en sierra Nevada alcanza poes extensi6n. siende frecuentes sobre todo las etapas

seriales ya que apenas son significativos los restes climAcicos.

Sabinares :

Per.tenecen a la as. Vaphno-Pinetum ~ylv~~ Rivas Mart1nez 1964 ; parece ser que el

Pi~ 6ylve4~ aut6ctono y relicto en Sierra Nevada queda por debajo de los limites altitudinales

trazados para esta asociaci6n, pero las otras caracter{sticas como el Junip~ 6abina var. ~,

Daphne o.eeo~ y Junipe/LU.6 eommu.ni..6 subsp. herttiAphaeJLi.c.a alcanzan el limite superior de la serie

repartiendose el territorio en unos lugares desprovistos de arbolado y dande las especies seriales son

las dominantes. Otras especies frecuentes en esta comunidad son: LorUcelUt &plend..id.a, Polygala.. boi.6

6,[e.JL,[, Geum hUeAoc.altrwn, etc..
Espinales

Corresponden a comunidades de la al. Lon.œeJto-BeJtbeJr.i.d..Lon h.i.6pan.œa.e. O. Bo16s 1954, donde

son frecuentes e:3pecïes como BeJtbeti..6 h.i.6parU.c.a, Lonie.eJta. fJple.l'lJ.Ü.da., PJtuI1LL6 Jtambu/t,ü, ROfJa. miC1Ulntha.,

ROfJa. e.0!l.ymhi6e/la. y Ononi..6 aJta.gone.n6.t.6.

Matorral almohadillado :

Como ya hemos indicado el matorral seriaI es el dominante en la superficie ocupada por

esta serie, corrl~sponde a un matorrai xérico espinoso compuesto por caméfitos de porte almohadillado

el suelo (muy erosionado al faltarle la cobertura arborea) solo puede albergar este tipo de vegetaci6n.

La asociaci6n donde se engloban estas comunidades es la A.6.t'tagalo-veUetum fJp.i.nofJae. (Quézel, 1953)

Rivas Goday 1966, que tiene como especies caracterlsticas a vetta fJpino~a, A6~aiUh ~e.mpe4vi~~ subsp.

ne.vade.nAA, A~.t'ta.!1afu.& gJutruU:e.n.6.t.6, EJUnac.ea. anthy.ui.6, Buplewuun -6 p).no-6um, P.til.o.:tJU.e.hum .6p.i.no.6um, Ue..

Tomillares

En los claros deI matorraI anterior, donde el suelo es esquelético y la roca madre aflora

en superficie, LiS comunidades anteriores son sustituidas por otras pertenecientes a la as. Convolvulo

A~yaletum ag~ihi.i. Quézel 1953 donde aparecen especies como ThymufJ gJutrr.aten6i..6, Se.abio.6a. pul.6a.ti.l

f..oi.du, ttocüum bo.t.6!JÙ/u., Rhotma..leJti..a. gJutruU:en6.t.6, f!l.ocüum MPf..e.nioi.dU, PteJUJe.e.pha..e.u..6 fJpa-thuia.tu.fJ,

HippocJle.pi..6 fJquama.ta. subsp. e/li.oc.altpa., An:thy.ui.6 te.jede.M.t.6, Ue.. la mayorîa de ellas de fuerte

tomento blanquecino que ayuda a resistir 10 acusado de la xericicad originada por la falta de suelo

donde se pueda aeumular algo de agua en la época desfavorable.

Pastizales :

Se presentan junto a los matorrales tratados con anterioridad, se trata de formaciones

de " gramineas dmras" donde son frecuentes especies como Poa f...i.gufu.ta., Fu..tu.e.a p.U..ca..ta., KoeieJt.ia

valiui.a.c.a., FUnLc.a hi~, Fu..tu.c.a. ovina, ete.. Se originan por el intenso pastoreo que impide muchas

veces la restauraci6n normal de la serie hacia la climax. Los suelos suelen mantenerse bien conservados

en los lugares poco inclinados ya que las gramineas suelen manternerlo bien gracias a su raiz fasci

culada.

Pedregales

Sobre derrubios ca1careos (tan frecuentes en la altas montanas béticas). se presentan

unas comunidades pertenecientes a la as. C~epLdeto-Ib~etumgJutrr.ate.nfJe. Quézel 1953 bajas en cobertura

y nûmero de espeeies pero de gran interés por sus relaciones bético-norteafricanas. Entre los taxones

caracteristicos destacamos ; IbeJt..i.!J gJutnaten6i..6, C~ep.{..6 pygmae.a. subsp. gJutrr.ate.n6-W, Bunium macuca..

CJte.pi..6 opt:t'Unoi.deh, Li..nalti.a. aeJuLginea., A~yaJ.a JutglL6ina., etc..

8 - Serie oromediterranea filabrico-nevadense silictcola deI enebro rastrero Ge.~to (baeticae.)-

JunipeJtetum IUlna.e Sigmetum

Mu~, extendida entre los l 900 (2 000) a los 2 700 (2 800) metros coinciriiendo con el

nucleo central dl! la sierra perteneciente al complejo geo16gico nevado-f il libr ide •

Enebrales-piorna:Les :

Originariamente estarian muy extendidas especies como JunipeJuL.6 commu~ subsp. he.mi..6

phae/li.c.a, Junipe/l.U..l:o COlmlun.i.fJ subsp. na.na., JunipeJuL!J ~abina. e incluso PÙUL.6 .6ylvetdJ1M (expontaneo) ;

en la actualidad este tipo de vegetaciôn ha sido fuertemente alterada y se introducen gran cantidad de

caméfi tos espinoso-almohadillados como CYWM puJlgan6, Gerr.i.-6ta. baetic.a. Me.naJt..ia. pungen6. PWo.t'tichum

.6pfno.6um, Ue..
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gstas comunidades de "enebros", "sabinas" y "piornos" se incluyen en la as. Ge.n.-U..to

Ju~p0tetum narute Quézel 1953 nom. inv. ; alcanzan coberturas deI 90-95 % y apenas dejan crecer a otras

especies como S,~neuo bO-u'!>ieJU, Vian;tJuu, !>ubauc.au.i-iA, Vuchamp!>ia 6R.exuo!>a. subsp. ibeJUca., C~.üum

bo-u'Û~, e;tc.

Tomillar-pastizal

Cuando se aclaran estos matorrales se desarrolla unas comunidades de ThymU!> !>0tpyttoidu

subsp. !>0tPlJtto~:du donde son frecuentes ademas Aglto!>w neva.den!>-u', NaJuiUJtUf> .ea.chenatti, Mm~ 6ili·
ca.u.U.6, Suamoiclu ca.nucen!>, subsp. !>u66JLUc.:UcO!>um, e;tc.

En las zonas mas altas de este pise (oromediterraneo superior), donde la nieve perdura

por mas tiempo, se desarrollan unas formaciones de "tomillor-piornal" dis tintas a las descritas con

anterioridad e incluibles en las as. SideJtito-Altierutltetum pungen!>w Quézel 1953, que representan una

etapa mas degradada y de "sopladura de vientos" deI Geni!>.to-Ju~p0tetumba.e;tica.e sobre litosuelos ricos

en bases. Son frecuentes especies como SideJUfu g.ea.~, A!terutJtia pungen!>, H0tnieJta. bO-u'!>ieJU,

Eltoclium pe;tJta.eum subsp. CJt.f...6pum, A!tenaJr..ia. ~e;tJta.que;tJta., Nepe;ta. bo-u'Û~, e;tc.

Pastizales-humedos :

En el l{mite con los "borreguiles" donde la humedad es algo mayor, si bien pueden

permanecer gran parte deI verano seca, se presenta al as. Mm~-Aglto!>~etumneva.den!>-u' Quézel 1953,

con especies como Aglto!>w neva.den!>-u', H0tnia./tia bO-u'!>ieJU, P.ea.ntago !>ub~, P.ea.ntago niva.Li.J."

Pylte;tJtum Ita.clica.n!>, Lo~ g.ea.Jteo!>U!>, Leon;todon miCltocepha.tu!>, e;tc.

Esta comunidad marca el transito con las comunidades higr6filas de la as. Na.Jtdo

Fu~cetum ibeJUca.e Quézel 1953, que no tratamos aqu1 por pertenecer a las series edaf6filas.

Canchales :

Cuando el suelo desaparece casi por completo y son las lajas y pedregales sueltos los

componentes deI sustrato, se presenta la as. Seneuo-Vigita.ietum neva.den!>-u' Quézel 1953, que se le

puede considerar como una comunidad pionera de estas gleras en lugares inclinados y que ayudan a fijar

el suelo posibilitando el desarrollo de otro tipo de comunidades propias de esta serie de vegetaci6n.

Entre las especi,:s carac terrs ticas destacamos Senecio pylte.na.eU!> var. gJta.ruaen!>-u', VigUaLL6 pultpultea.

var. neva.den!>-u', CiMium gltega.Jtium, Eupholtbia neva.den!>-u', AnaJtJthynum .ea.xi6ioJtum, e;tc.

9 - Serie crioromediterranea nevadense silidcola de Fu~ca. c.l.emen;tei Eltig0ton;to (6Jtigicli)-

Fu~cetum ,,-"~emen;tei Sigmetum

Como ya dijimos resulta a veces dificil delimitar el areal completo de esta serie pues

muchas de sus cornunidades han colonizado el piso inferior al desaparecer los matorral~s pr6pios deI

mismo.

Pastizales

Las comunidades climacicas que se desarrollan en estas extremas condiciones eco16gicas

(fuertes vientos, nieve la mayor parte deI ano, acusada aridez estival, sue los decapitados, etc.)

pertenecen a la as. EJùg0ton;to-Fu~cetumc.l.emen;tei Quézel 1953, que es sustituida por la subas.

6u~ce;to!>um p!>eu.do-!>/Ua.e (Quézel) Rivas Goday & Mayor 1966, sobre suelos mas profundos, en lugares de

microclima mas templado debido bien a la exposici6n 0 a localizarse en el transito oro-crioromediter

raneo.

Entre sus especies mas caracter1sticas destacamos Fu~ca. c.l.emen;tei, Fu~ca. ovina.,

Fu~ca. p!>eudo-MÛa.e, Aglto!>w neva.d!?n!>Ü, Twe;(um g.ea.c..i.ai.e., A!t~em.f...6ia glta.n~en!>-u', é'Li.g0ton 6JtigidU!>,

Ptitotltichum pultpUlteUJn, Galium Ito!>eun, leon;todon boity, e;tc.

Pastizales humedos :

Al igual que en el pise anterior, las comunidades que bordean los "borreguiles"

pertenecen a la as. MmeJUo-Aglto!>~etumneva.den!>-u' Quézel 1953, si bien la presencia de taxones como

Lepidium !>~yf~, Mm~ !>pfenden!> y Sedum ca.ndo'fei, le dan un matiz caracter1stico ya puesto de

manifiesto por QUEZEL (1953:60).

Ademas de las especies mencionadas son frecuentes otras de mayor area. :como P.ea.ntago

~va.f.f...6, Pylte;th/tum Ita.clica.n!>, Gen;tiana. afp.ina.., Gagea. neva.den!>-u', etc. que tambien estan presentes en

los "borreguiles" de este pise (as. Va.cUnio-Ra.nuncufetum a.ce;to!>etti6ofii Quézel 1953) si bien aqu1

presentan menor cobertura y biomasa.
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Canchales

Sobre las "lajas ll (pedregales m6viles) las comunidades snteriores son sustituidas par la

as. ~o-Vio~tum nevaden4e Quézel 1953. de carâcter pianera y con bajs cobertura, donde son carac

ter{sticss especies camo Viola. Clttt6la-ituc.ula., PapaveIL laU4veoiem subsp. laU4vlUJien6. UnaJti..a. gLa.c...ia1J...6,

Chae.noJt.hOwm glaJle..ola~. Holc.u...6 Cde.6p,(;tolalL6, de.

DINAMICA DE LA VEGETN: ION Y SUS RELAC IONES CON EL SUSTRATO
Como es sabido a loa distintos estadios de degradaci6n de la vegetaci6n corresponde un

determinado desarrollo deI suelo. en las tablas l a VI hemos tratado de esquematizar las relaciones

existente en Sierra Nevada entre la ve-8etaci6n y el sustrato. donde es muy marcada la diferencia

edAfica y lito16gica. Para la terminolo~{a de 8uelos hemos seguido la clasificaci6n de la F.A.O.
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numerosas sugerencias y al Prof. Dr SIMON TORRES el asesoramiento en el apartado de Edafo1ogfa.
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ESQUEMA SINTAXONOMICO
======================

Clase Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947.

Orden Quercetalia ilicis Br.-Bl.(1931)1936 em. Rivas Martinez 1975.

al. Quercion fagineo-suberis (Br.-Bl., P.Silva & Rozeira 1956) Rivas Mar

tinez 1975.

subal. Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas Martinez 1982.

as. Adenocarpo-Quercetum rotundifoliae Rivas Martinez ined ..

as. Paeonio-Quercetum rotundifoliae Rivas Martinez 1964.

as. Berberidi-Quercetum rotundifoliae Rivas Martinez ined .•

al. Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbero, Quezel & Rivas Marti

nez 1980 nom. inv ••

as. Smilaci-Quercetum rotundifoliae Barbero, Quezel & Rivas Martinez 

1981.

Clase Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger 1937.

Orden Quercetalia robori-petraeae R. Tx.(1931)1937.

al. Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P.Silva & Rozeira 1956) Rivas -

Martinez 1975.

subal. Quercenion pyrenaicae Rivas Martinez 1975.

as. Adenocarpo-Quercetum pyrenaicae M. Parras & Molero Mesa 1983.

Orden Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931)1932.

al. Aceri granatensi-Quercion fagineae (Rivas Goday, Rigual & Rivas Marti

nez 1959) Rivas Martinez ined ..

subal. Aceri granatensi-Quercenion faginae.

as. Daphno-Aceretum granatense Rivas Martinez 1964.

Clase Pino-Juniperetea Rivas Martinez 1964.

Orden Pino-Juniperetalia Rivas Martinez 1964.

al. Genistion purgantis R. Tx. 1958.

subal. Genistenion baeticae Rivas Martinez (1964)1971.

as. Genisto-Juniperetum nanae Quezel 1953 nom. inv •.

al. Pino-Juniperion sabinae Rivas Goday (1956)1960.

as. Daphno-Pinetum sylvestris Rivas Martinez 1964.

Clase Festucetea indigestae Rivas Goday & Rivas Martinez in Rivas Goday 1966.

Orden Festucetalia indigestae Rivas Goday & Rivas Martinez 1963.

al. ptilotrichion purpurei Quezel 1953.

as. Erigeronto-Festucetum clementei Quezel 1953.

subas. festucetosum pseudo-skiae (Quezel 1953) Rivas G:x:la,y & Ma,yor 1966.

al. Thymion serpilloides Rivas Martinez 1963.

as. Siderito-Arienaretum pungentis Quezel 1953.

as. Armerio-Agrostidetum nevadensis Quezel 1953.

Clase Rhamno-Prunetea Rivas Goday & Borja 1961.

Orden Prunetalia spinosae R. Tx. 1952.

al. Lonicero-Berberidion hispanicae O. Bo16s 1954.

as. Crataego-Loniceretum arboreae O. Bo16s 1954.

Clase Cytisetea scopario-striati Rivas Martinez 1974.

Orden Cytisetalia scopari-striati Rivas Martinez 1974.

al. Genistion floridae Rivas martinez 1974.

subal. Ade~ocarpenion decorticantis Rivas Martinez & Valle nova.

as. Cytiso-Adenocarpetum decorticantis Valle 1981.

al. Retamion sphaerocarpae Rivas martinez ined ••

as. Genisto-Retametum sphaerocarpae Rivas martinez ined ..



Clase Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. (1940)1952.

Orden Phlomidetalia purpureae Rivas Goday & Rivas Martinez 1968.

al. Satureio-Coridothymion Rivas Goday & Rivas Martinez 1968.

as. Odontito-!hymetum baetici Lapez Guadalupe & Esteve 1978.

Orden Rosmarinetalia Br.-Bl. (1931)1952.

al. Lavandulo-Echinospartion boissieri Rivas Goday & Rivas Martinez 1968.

as. Salvio-Lavanduletum lanatae Quezel 1953.

Orden Erinacetalia Quezel 1951.

al. Xeroacantho-Erinaceion Queze1 1951 em. nom. O. 80l6s 1967.

as. Astragalo-VelletUD'l spinosae (Quezel 1953) Rivas"Goday 1966.

al. Andryalion agardhii Rivas Martinez 1961.

as. Convolvulo-Andryaletum agardhii Quezel 1953.

Clase Cisto-Lavanduletea Br.-Bl.(1940)1952.

Orden Lavanduletalia stoechidis Br.-Bl. 1940 em. Rivas Martinez 1968.

al. Cistion laurifolii Rivas Goday (1949)1955 em. Rivas Martinez 1979.

as. Ha1imio-Cistetum laurifolii M. Parras & Mo1ero Mesa 1983.

Clase Tuberarietea guttatae Br.-Bl. 1952 em. Rivas Martinez 1977.

Orden Tuberarietalia guttatae Br.-Bl. 1940 em. Rivas Martinez 1977

al. Tuberarion guttatae Br.-B1. 1931.

subal. Tuberarienion guttatae Br.-Bl. 1931.

subal. Moenchienion erectae Rivas Goday (1957)1964 em. Rivas Martinez

1977.

Orden Brachypodietalia distachyae Rivas Martinez 1977.

al. Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925.

Clase Stellarietea mediae (Br.-Bl. 1936)R. Tx•• Lohmeyer & Prelsing in R. Tx. 

1950 ampl. Rivas Martinez 1977.

Orden Brometalia rubenti-tectori Rivas Martinez & Izco 1977.

al. Taenianthero-Aegilopian geniculatae Rivas Martinez & Izco 1977.

as. Medicago-Aegilopetum geniculatae Rivas m~rtinez & Izeo 1977.

as. Trifolio-Taeniantheretum caput-medusae Rivas Martinez & Izeo 1977.

Clase Thlaspetea rotundifoliae Br.-Bl. 1947.

Orden Galietalia rosel1i Quezel 1953 em. Rivas Martinez 1967.

al. Haleion eaespitosae Quezel 1953.

as. Senecio-Digitaletum nevadense Quezel 1953.

as. Linario-Vialetum nevadense Queze1 1953.

al. Platycapna-Iberidion granatensis Rivas Goday & Rivas Martinez 1963.

as. Crepideta-Iberidetum granatense Quezel 1953.
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S E R J E [JE VEGETACION SUF.LOS L!TQLOGIA

(omL:oiùad de 000015 spinosa

~ omunidad de Byparrenia hi rta

';dontito-Thy~etum baeticae

Pae()nio~Quel'ç(:Lu.llI co lundi fol iae

Genisto-Retametwn sphaerocarpae

Con.nièaj de ~rochloa tenacissima

Comunidnd de Cistus clusii

Comunidad cie Thero~Brachypodion

Berberido-Quercetum retundi roliae

Comunidad de Cytisus reverchanii

Comunidad de Festuca 5cariosa

Salvio-LavanduletlUl lanatae

Comunidad de Thero-Brachypodion

Cambisoles calcicos

Cambisoles câlcicos )
Regosoles calcareos

Regosoles calcareos

n('e~::;ol~~, c,.ilcal'CO:.i y
Litosoles

Li tosoles

Conglomerados

Limas

Areniscas calcareas

Calizas

Caliz~olOilias

DoI011lias

Tabla 1. Series de los encinares sobre sue los ricos en bases.

4a

SERIES OE VEGETACION

4b 6

SUELOS ITOLOGI

denocarpo-Quercetum rotunrli fo 1ia~

omunidad de Retama sphaerocarpa

Adenocarpo-Quercetulft rotundifoliae

Cytiso-Adenocarpetum decorticantis

Adenocarpo-Quercetum pyrenaicae

Cytiso-AC::enocareetwn decorticantis

Luvisoles. C...bisoles eu
trico. Cambisoles distrioas.

Fi li tas

ornunidad de Festuca elegans

omunidad de Cistus moospeliensis

Comunidad de Festuea elegans

Halimio Cistetum laurifolii

Comunidad de Festuca elegans

Halirflio-Cistetua laurifolii

Regosoles districos.

Regosoles olstricos y
Litosoles.

Cuarcitas

Comunidad de Tuberarenion guttatae Comunidad de Moenchienion erectae

~Taeni~nthe.!:.l?:tumC-d(ut~ 1'rifolicr-Taenianlheretum~

O:rrt.nidad de Moenchienion gu_ttatae

Trif'olio-1'aIri.a1theret~
Litosoles

Micasquisto~

ldbL..l Il :~(~r',e~- dp los crlcinares y me}oj.lr,_"; ~;obr(' '>uclus p(lbre~ PO bil:->es (switrato siliceo).

SERII:: DE VEGETACION

5
Daphno-Aceretum uranatense:

f!"ataego Loniceretum arboreae

Comunidad de ?Jti.sl.s reverch:nii

SUELOS

Luvisolcs

Luvisoles y Cam
bisoles cilcicoS

carbisoles câlcicos
> Hega301es calm,,=

l.ITm.ur:} A

Comglomera
,jus

Areniscas
calcareas

SERIE DK VEGETACrON

7
~Pinetum sYlvestr1s

Astragallo-Velletwa spinosae

SUELOS

Regosoles caleareos

Regosoles ca.Lcareos y
Litosoles

LITOLOGIA

nolOl'llra~

Somunidad de Festuca scariosa ~les calc:are::u Calizas

Salvio-Lavanduletum lanatae
Rcgosoles calca
reos y .Li tosoles

Comunidad de POB ligulata

Convolvulo-Andryaletum agardhii
Li tosoles

Calizo-dol0111as

C'onnidad de Thero Braehypodion Li tosoles

Medicago--.'le>til_tun ..roa,latae
Calil,o
dolomias Tabla IV. Serie de los sabinares béticos sobre suelos ricoB en bases.

Tabla III. Serie de los quejîgares béticos sobre suelos rieos

en bases.

SERIE DE VEGETACION

8

Icenisto-Juniperetum nanae

omunidad de Thymus serpylloides

SUELOS

Phaeozens hâplicos
Regosoles y Cambiso
les eutricos. -

Regosoles eutricos

LITOLOGIA

Cuarci tas

SERIE DE VEGETACION

Erigeronto-Festucetum clementei

SUELOS

Regos_oles dis
tricos. Ub::lBoles.

LITOLOGIA

M1.casqu1.stos

Cuarcitas.

Sideri to-Arenarietum pungentis Regosoles districos
~Iicasquistos Tabla VI, Serie de los pastizalcs nevadenses crioromeditcrrâneos.

T,ILia V. Seri,' de los piornale~i nevadensen nohre sustr;),l.o ~;ilice(),
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Eta.OGIA I€DITERRANEA - TOIIIe XI (Fascicule 2/3) 1985

Productivité du thuya (Tetraclinis articulata (Vahl) Masters )
dans le bassin versant du N'FIS

A: ACHHAL*
M. BARBERO**
s. ECH-CHAMIKH***

RESUME - Cette é~~ude aborde la produativité du thuya ( TetraaZinis artiaulata (vahl) Master8 ) en se

basant Gur l'analyse qualitative des milieux qu'iz odaupe ainsi que sur l'estimation quanti

tative de l'indide de fertilité des sites ( hauteur dominante à &0 ans ). La détermination

le cet indiae pour chaque plaaette "éclurntiZlon" a permis de classer "à priori" les peuplements étudiés

en trois classes de fertilité.

Dans l'étude quantitative du milieu les auteurs se sont limités à l'analyse de la végétation

qui intégre l'en:Jemble des facteurs du milieu. Quatl'e dlasses ont été ainsi définies et caradtérisées.

Cette étude a permis d'établir deux tarifS de aubage.

SUMMARY - This st;udy deals with the pl'oductivity of thuya (Tetradlinis artiaulata (Vahl) Masters)

taking as a basis the qualitative analysis of the milieu they are settled on, and the quanti

tative estimation of the site in.d.â.x (dominant heigt of 50 year-old trees) . The determination

of this index feFr' each saTnpling spot enabled us to Il a pl'iol'i" classify the studied formations into

tl'ee site index.

The quc.:litative study of the milieu only deals with the analysis of vegetation sinde it

integratesthe whole factors of the milieu. Four dlasses have been thus defined and charactel'ized.

More over, the authors have established two volume tables.

MOTS CLES - Productivité - TetNaZinis - Bassin versant - N'FIS - Haut-Atlas occidental.

1 - INTRODUCTION

Le thuya (Tetraclinis articulata (Vahl) Masters) est une essence endémique de méditer

ranée sud occidentale. En dehors de son aire Nord africaine, on ne rencontre que deux petites stations

l'une dans la province de Carthagène (Espagne) et l'autre à Malte.

Au Maghreb, le thuya couvre 916 000 Ha ( BOUDY 1950 ) répartis comme suit

- Algerie: 161 000 ha

- Maroc 725 000 ha

- Tunisie: 30 000 ha

Partout les peuplements de thuya ont subi une forte pression humaine et une exploitation

abusive (BENABID,1976, FENNANE, 1980 , HITALI, 1982). Les tetraclinaies sont réduites à des taillis de

faible productivité ligneuse couvrant des zones souvent consid~rêes comme dégradées ou marginales.
Mais en raison de l'étendue qu'il couvre au Maroc et sa prodigieuse vitalité due au fait qu'il rejette

*- A. ACHHAL : Institut Agronomique et Vétérinaire HASSAN II Rabat Maroc.
** - M. BARBERO : Faculté des Sciences et Techniques St Jllrôme Marseille France

*** S. ECH-CHAMIKH Service Forestier- : Larache Maroc.
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de souche, le t~uyareprésentenéanmoinsune résérve réelle et potentielle non négligeable en biomasse

plus particulièrement dans les zones bioclimatiques semi-aride voire même aride. C'est pourquoi les

recherches à la fois sur la connaissance des structures et du fonctionnement des écosystèmes que cette

essence organise, sur ses potentialités et sur les possibilités qu'elle offre en matière d'aménagement

sylvicole sont entreprises.

Au Maroc, les facteurs écologiques imposent au thuya une aire discontinue dans trois

grands ensembles bien caracterisés géographiquement: -Septentrional

-Central

- Méridional

- L'ensemble septentrional: est cantonné au versant méditerranéen du Rif et du Maroc nord oriental.

Sur le versant atlantique le thuya se maintient dans des stations où le drainage crée des conditions

de xérophilie. Partout ailleurs il est éliminé par l'humidité relative de l'atmosphère qui constitue

un facteur limitant son développement et par la forte concurrence d'essences forestières majeures comme

le chêne vert.

- L'~nsemble central: Constitue une véritable charnière entre la zone septentionale et la zone méri

dionale. Le thuya occupe une région où le chêne liège peut se developper entre l'oued BEHT et le sud

de Rabat.

- L'ensemble méridional: domine dans le grand-Atlas où le thuya est favorisé par la sécheresse clima

tique. Il forme une bande souvent continue entre BOO m et 1000 m d'altitude tout le long des versants

tournés vers l'atlantique. Sur le versant nord de cette chaine le thuya peut pénétrer en zone interne

notamment dans la vallée du N'Fis et dans celle de l'Ourika. Dans le N'Fis le thuya est mélangé aux

altitudes inférieures au génevrier rouge et en altitude au cyprès d'atlas puis au chêne-vert.

Le thuya est lié au climat aride océanique à hiver doux. C'est avant tout une essence

thermophile et xérophile qui craint surtout le froid humide et s'accomode de tous les substrats géolo

giques à condition que ses besoins en chaleur soient satisfaits. Il se contente d'une tranche pluvio

métrique annuelle de 250 mm ; néanmoins il peut se développer dans les zones où la tranche pluviomé

trique est assez élevée ( plateau d'oulmès, moyen atlas). Sur le plan altitudinal il ne dépasse guère

1400 m sauf sur le versant sud du haut-atlas où il atteint IBOO m par compensation hydrique.

2 - h~ ZO~E D' ZTUDE BASSIN VERSANT DU N'FIS (carte nO 1 )

Le bassin versant du N'Fis est constitué par les flancs occidentaux du haut-atlas cen

tral et vient au contact du Haouz par les plaines et collines du piemont situées immédiatement en

amont du barrage" Lalla Takerkoust ".

Le bassin versant a une superficie de 170 000 ha dont approximativement B5% sont occupés

par des reliefs.

Les altitudes extrêmes sont 656 m au niveau de la retenue du barrage de "Lalla Taker 

koust" et 40BB m au Jbel Ouanoukrim.

Les précipitations enregistrées dans le bassin versant varient entre 252mm/an à "Talat

N'yacoub" et 726 mm/an à Aghbar avec une dominance des pluies autour de 425 mm/an (1933 - 63 ).

Les températures extrêmes moyennes enregistrées dans les différents postes météorolo-

giques sont

Max

Min

36,6 Oc
I,Bo C

Juillet)

Décembre)
1933 - 63 )

( 1933 - 63

Juniperion

Les amplitudes thermiques extr~mes sont

19,3° C ( Juillet) à Lalla Takerkoust

7,1° C ( Décembre)à Tizi n'test
Les peuplements de thuya qui ont été étudiés ici s'encartent dans la sous-alliance

- phceniceae de l' Asparago- Rhamnion
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Pour plus de détail sur leur composition floristique globale on se reportera aux travaux

synthétiques publiés par M. BA~~ERO, P. OUEZEL, R. MARTINEZ ( 1981 ). A. ACHHAL (1979, 1980) et

M. FENNANE ( 1983 ).

L,=s peuplements étudiés ci-après du point de vue de leur productivité sont des taillis

constitués à pa:rtir de rejets de souche de thuya, de chêne-vert et de francs pieds de génévrier rouge.

Ils proviennent d'une exploitation généralisée accomplie en 1939-40.

3 - METHODES D'ETUDE DE LA PRODUCTIVITE.

3.1. - Etude préliminaire

3.1.1. Délimitation des peuplements: Cette phase a consisté en

Une tournêe de reconnaissance de la zone d'étude.

Une lecture des documents topographiques ( cartes IGN au 1/50 DODe)

- Une analyse de la couverture aérienne ( montage et photo-interprétation).

- Une lecture de la carte géologique.

- Une étude des données climatiques.

L<I synthèse de ces documents a permis de délimiter avec précision les peuplements de

thuya objet du présent travail et d'organiser l'échantillonnage.

3.1.2. Echantillonnage: Un échantillonnage stratifié aléatoire a été adopté pour

cette étude. Les critères retenus pour la stratification sont

Le substrat géologique

- L'altitude.

- La végétation (densité du peuplement).

3,.2. - Prélèvement des informations

3.2.1. Matérialisation des placettes sur le terrain:

Nous avons retenu des placettes circulaires de 5 ares dans des peuplements

de densité éleveie. La materialisation de ce type de placettes sur le terrain est aisée. Après fixation

du centre par un piquet, la délimitation a été réalisée à l'aide de quatre cordes de longueur égale à

son rayon. Ce dE~rnier est variable en fonction de la pente du terrain.

3.2.2 . Prélèvement des informations

3.2.2.1. Les paramètres dendrométriques

a. Circonférence à 1 m 30 (Cl.30) : Dans chaque placette nous avons mesuré systé

matiquement les circonfêrences à Im30. Celles-ci ont été réparties à partir de 6 cm en classe de 3 et

ce pour deux raisons

- Le thuya est une essence à croissance lente.

- Les arbres de la zone d'étude sont de faibles grosseurs.

b. Arbres échantillons pour le tarif de cubage: Ces arbres ont été choisis de

manière à recouvrir toutes les classes de circonférence à Im30. Ainsi dans chaque placette quatre à

cinq arbres sont retenus et font l'objet des mesures suivantes:

Circonférence à Im30.

Circonférence à différentes hauteurs depuis la base des tiges sur des inter-

valles de lm.

- Hauteur tolale.

c. Hauteur dominante: théoriquement, on exprime par ce paramètre la hauteur

moyenne des 100 plus gros arbres/ha. Pour les placettes de cinq ares, nous avons retenu la moyenne

arithmétique des hauteurs des cinq plus gros arbres qui peut être valablement assimilée à la hauteur

dominante.

d. Age du taillis: au départ nous pensions réaliser le prélèvement de carottes

à la tarrière de PressIer dans chaque placette. Mais il nous a été impossible de faire avancer la

tarrière à l'intêrieur des tiges à cause de la dureté du bois. Pour remédier à cette difficulté nous

avons abattu trente huit arbres choisis de façon à recouvrir toutes les classes de circonférence àlm30.

Des rondelles de 5 à 6 cm d'épaisseur ont été préparées et placées dans des sacs en polyéthyllne pour

éviter les pertes d'eau et les variations du volume.
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e. Analyse des tiges: L'abattage systématique des arbres de chaque placette étant

long et onéreux, nous avons abattu un arbre de la strate dominante dans les différents milieux cou

vrant l'év@ntail des sites et de structures de la zone d'étude. Sur chaque arbre abattu des rondelles

de 5 à 6 cm d'épaisseur ont été prélevées à différents niveaux (O,30m, 1,30m, 2,30m, 3,30m,4,30m, 5,30)

et mises dans des sacs en polyéthylène. Sur chaque rondelle nous avons inscrit sur la face inferieure

le niveau de prélèvement.

ffil laboratoire, nous avons procédé aux opérations suivantes:

- Polissage de la face à analyser.

- Traçage de deux droites perpendiculaires passant par le centre de la tige.

- Imprégnation de la face à analyser par l'essence de térébenthine pour une meilleure

visualisation des cernes.

- Analyse de la tige en fonction de l'âge: Nous avons déterminé la croissance en hauteur

et la croissance en épaisseur. La croissance en hauteur s'obtient en faisant la différence entre l'âge

déterminé à la base et les âges déterminés à différents niveaux.

L"étude de la croissance en épaisseur présente certaines difficultés liées au fait que

les rondelles présentent un coeur excentrique dans les parties inferieures. Cette excentricité dispa

rait dans les parties supérieures. Ainsi sur chacun des quatre rayon tracés préalablement, nous avons

procédé à un comptage des cernes à partir de l'assise cambiale vers le centre en repérant des interval

les de cinq anni'es.

Pour les rondelles excentriques, nous avons calculé leur rayon qui est égal à la moyen

ne quadratique de RI' R2 ' R3 ' et R4 '

R

rents âges

La croissance en épaisseur est obtenue en déterminant les Ri correspondants aux diffe-

0, 5,10 n années).

3.2.2.2. Les données floristiques: Dans chaque placette nous avons effectué des

relevés phytoécologiques qui sont consignés dans des tableaux.

3.2.2.3. Informations diverses: Les informations suivantes ont été notées au ni-

veau de chaque placette: altitude, pente, exposition, nombre de souches/placette, état sanitaire des

arbres, action anthropique, etc .....

3.3. - Traitement des données

- L'analyse des tiges dominantes permet de définir une relation qui exprime au

mieux l'évolution de la hauteur dominante en fonction de l'â~e et permet la caracterisation d'un

certain nombre de classes de fertilité.

- La détermination de l'âge des arbres abattus servira pour l'~justement d'une

relation qui exprime l'évolution de la circonférence à Im30 en fonction de l'âge. Cette équation sera

utilisée pour estimer l'âge des différentes placettes.

- Les relevés phytoécologiques ont permis la distinction d'un certain nombre.-de

faciès écologiques caractérisant les différentes classes de fertilité.

- Les résultats d'inventaire des circonférences à différents niveaux ont servi à

l'estimation des volumes correspondants et à la construction de tarifs de cubage.

4 - LES RESULTATS .

4.1. - Relation âge / circonference Im30 (graphe nO 1)

testés. Le modèle suivant a été retenu pour exprimer cette relation:

Cl 30 = 3,514 + 6386.10-6 A2
>

Plusieurs modèles ont été

Cl 30
circonférence à Im30

>

A AGE

avec R2 0,861 ( coefficient de correlation)

F 103,303 ( coefficient de Fisher)

Sy 5,940 ( écart résiduel )
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4.2. - Hauteur dominante (Ho) / Age: ( Graphe nO 2 ) : cette relation a été établie
sur la base des données obtenues par l'analyse des tiges dominantes. L'équation retenue pour exprimer

la relation hauteur dominante ( Ho) / Age (A) est determinée par la méthode de régression seriée.

notamment la régression à constante unique:

En posant

y

y

a + bi x

Ln Ho et x· l/(A)K. on obtient l'équation de

SCHUHACHER de type

0,2 K 2

L'équation à laquel-

Nous avons fixé arbitrairement K· 1 et ajusté les coefficients a et b
a - 1,7586

b - 16, 3426

Sur un graphique nous avons tracé les courbes des analyses de tige ainsi que celles

déterminées par l'ajustement. La confrontation de ces courbes nous a permis de juger de la validité

de notre ajustement qui montre un modèle abrupt au départ ( pente très forte) et un niveau de stabili

sation plus bas que celui de la majorité des courbes de l'analyse des tiges. Cela montre que la valeur

de K est très grande. Nous avons été ainsi amenés à estimer directement K en utilisant un modèle de

régression où il figure en coefficient d'Un terme linéaire. La valeur obtenue est K = 0,75 et les

estimateurs de pente unique et constante unique deviennent

a • 2, 02003

b 10,6816

LI~ graphique n02 montre que la courbe obtenue par cette équation, s'ajuste bien à celles

des analyses de tige.

4.3. - Détermination du Il Site index" ( Indice de fertilité)

4.3.1. Notion du Il Site index Il : Le Site index se définit COIŒle étant la hauteur

dominante moyenne d'un peuplement équienne et pur à un âge de référence.

4.3.2. Construction des courbes de fertilité ( graphe n03)

le nous avons ~)outi pour tracer ces courbes

(hauteur

Ll! paramètre bi

atteinte à l'âge de

Ln Ho '" 2 ,02003

dépend de l'indice de

référence Ar on a

+ bi/AO,75

fertilité.

(1 )

Pour une valeur Hr de cet indice

2,02003 + bi/Ae,75 (1)1" Hr
d'où

bi ~ (Ln Hr - 2,02003 ) ~,75

Pour un âge de référence de 50 ans, les paramètres bi correspondants à des indices de

fertilité de 3" 4, S, et 6 m prennent les valeurs respectives suivantes:

Hr bi

3m -17,325

4m -11,916

5m -77,720

6m - 4,292

si. on remplace bi par sa valeur dans l'équation (1) • on peut calculer les valeurs Ho

correspondantes à des valeurs données de l'ige (A).

La. détermination de l'indice de fertilité d'Un peuplement de hauteur dominante (Ho) et

d'âge (A) connu se fait par la relation

Ln Hr • a + (Ln Ho - a) x ( A/~ )0,75 (2)

4.3.3. Classification des sites: Nous avons procédé de la manière suivante

- Etablissement des courbes de fertilité ( graphe nO 3

Calcul de l'indice de fertilité par l'équation (2).A ce niveau nous ~VO~3

constaté qu'à l'âge de référence 50 ans, la hauteur dominante est comprise entre 2,9 et 6,2 m.

Nous avons divisé cet intervalle en trois parties égales, ce qui nous a permis d'avoir

trois classes de croissance différentes correspondant il trois milieux de fertilité

Milieu (1) La hauteur dominante moyenne est égale à 5,5 m
Milieu (2) " " " " 4,5 m
'~il ieu (3) " " 3,5 m
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4.4. - Indice de fertilité et variables écologiques :
Après codification des variables écologiques, nous avons procédé à la mise en

relation de ces variables avec l'indice de fertilité. Les résultats de cette opération sont consignés

dans le tableau nOI. A partir de ce tableau, on peut déjà effectuer un premier tri des variables

susceptibles d'expliquer le mieux la variabilité de l'indice de fertilité. Cependant, du fait du

nombre réduit de variables cette procédure n'a pas été suivie.

Notre objectif étant de donner sous forme d'équation synthétique et simple la relation

indice de fertilité/variables écologiques, nous avons opté pour la méthode de régression pro~ressive.

L'expression générale de l'équation:

Hr = a + b~ xI+ b2 x2 + •••••••••••bn x n

Hr Indice de fertilité

a Constante

bi Coefficient de régression

Xi = Variables écologiques

Le tableau nOI précise l'ordre d'introduction des variables écologiques et l'améliora

tion qu'elles apportent au coefficient de correlation ainsi que le signe des coefficients de régressio~

Ainsi nous avons constaté que les cinq premières variables apportent une contribution de 61%. Quant aux

signes des coefficients de régression, ils sont positifs dans le cas des stations fertiles et négatifs

dans le cas des stations peu fertiles ou dégradées.

L'expression de l'équation générale devient donc:

Hr =
-2

6,803 - 0,15610

0,9310.10-2 x4

-2 -1
xI - 0,116.10 X2 + 0,3329.10

0,2502.10-2 x5

xI = altitude en m

x2 = TetracZinis articuZata (recouvrement xlO)

x3 = Quercus rotundi;oZia

x4 = Cistus viZZosus

x5 = Stipa tenacissima »

»

» )

» )

» )

L'équation montre que la densité du peuplement est un élément révélateur pour juger de

la fertilité de la station. Ainsi nous réjoignons le point de vue émis par POPOVICH 1974, selon lequel

la hauteur d'un peuplement n'est pas toujours un évaluateur fidèle de la qualité de la sation. De même

il faut noter que les variables retenues dans cette équation ont des significations importantes:

- Quercus rotundifoZia caractérise les stations fertiles.

-Stipa tenacissima et Cistus viZZosus caractérisent les stations dégradées.

- L'absence totale ou partielle des trois espèces précédentes, représente les

stations de fertilité moyenne.

4.5. - Estimation et évolution de quelques paramètres dendromètriques:

4.5.1. Expression du volume en fonction de la hauteur dominante L'analyse du

nuage de points graphe n04) montre que le volume dépend dans une faible mesure de la hauteur domi

nante. En effet, pour une même hauteur dominante, le volume varie du simple au double. Les modèles que

nous avons ajustéspour mieux exprimer cette relation sont

+ 3,539 Ho

-32,38 + 16,63 Ho- 1,236 H~ avec(2) V

(1) V= -7,234.10-5 R2= 0,411
avec F = 9,374

Sy= 7,072

R2= 0,435
F = 5,236
Sy= 7,065

Les deux modèles présentent un faible coefficient de correlation, un écart résiduel
grand et un coefficient de Fischer hautement significatif.

Ainsi nous constatons que la hauteur dominante n'exprime pas fidèlement la production

totale d'un peuplement depuis son origine au moins dans le cas des taillis de la tetraclinaie du N'FIS.

4.5.2. Expression du volume en fonction de la surface terrière (graphe n05)

Le modèle que nous avons retenu pour exprimer cette relation est :

R2= 0,977
V 0,694 + 3,153 G avec F = 978,352

Sy= 1,644
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I.e volume apparait fortement correl~ a la surface terrière CG)

4.5.3. Evolution de volume CV) {surface terrière(G) en fonction de l'âge(graphe6)

Le mod~le qui nous est apparu le mieux carrelé est du type linéaire. Il

s'exprime par la relation suivante R2 • 0,889

VIG 0,1021,10-1 + O.2842.IO-1A avec F 173,006
S 0,132

y

4.5.4. E:pression du volume en fonction de l'âge ( graphe n07)

A partir de la confrontation des courbes de fertilité et de celles qui

donnent l'évolution du volume en fonction de la hauteur dominante, nous avons tracé les courbes d'évo

lution des accroissements moyens en volume dans les trois sites distingués.

4.6. - Tarifs de cubage : Pour pouvoir estimer le volume total des arbres sur pied, nous

avons établi deux tarifs de cubage.

- Un tarif à une seule entrée

4.6.1. calcul du volume

" " deux entrées

circonférence à Im30 •

hauteur totale et circonférence à Im30.

Nous avons appliqué la formule de SMALlAN pour cuber

les billons de lm. Le dernier billon (sommet) a été assimilé à un cône.

4.6.2.Tarif à une seule entrée Nous avons testé deux équation

(1) V

(2) V

v • volume

c circonférence à Im30.

Après estimation et ajustement ces équations deviennent

0.986
2954,012
3,442

0,985
5625,825
3,516

avec

.2.
F =

S =
y

qu'elle n'améliore pas beaucoup les paramètres

-1.169 + 0.02758c2(1) V

(2) V = -0,1434+ O,002283c2 + 0.9023.IO-5c 3 avec

L'équation (2) a été écartée du fait

R2• F et Sy et elle est d'utilisation difficile.

L'erreur due à l'application de ce tarif dans l'estimation des volumes sur pied des

différentes placette est donnée par la formule de BOUCHON (1974).

E- : t ( m ,a). 8

vm-
t ( m .a ) • variable de Student à un degré de liberté et un niveau de confiance

- a = 0, 95

m nombre d'arbres = 175

e écart type résiduel estimé sur la régression

E = : 0, 493 dm3

L'erreur en % due à l'utilisation de ce tarif est donnée par

e x 100 ( volume moyen 17,33ldm3

e • 2.53%

4.6.3. Tarifs à deux entrées Le modèle retenu est le suivant

0.989
3629,067
3,088

+0,01422. c2
+V

R2
=

avec F =

Sy=

CE~ modèle nous parait précis du fait qu'il a un coefficient de correlation proche de

(0.989). un coefficient de Fischer hautement significatif et un écart rédiduel faible.

5 - CONCLUSIONS .

Nous avons abordé cette étude en nous basant sur l'analyse qualitative des milieux oc

cupés par T~traclinis articulata (vahl) Masters et l'estimation quantitative de l'indice de fertilité

(hauteur dominante à l'âge de 50 ans) .
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La détermination de l'indice de fertilité pour chaque placette" échantillon" nous a

permis de subdiviser les peuplements étudiés en trois classes de fertilité :

Site de fertilité (1) : Il réunit les placettes qui ont une hauteur dominante moyenne

de S,Sm à 50 ans.

Site de fertilité (II): Il correspond aux placettes qui ont une hauteur dominante

moyenne de 4,5m à 50 ans.

Site de fertilité(III): Il regroupe les placettes qui ont une hauteur dominante moyenne

de 3,5m à 50 ans.

La confrontation des résultats de l'analyse de la végétation à l'estimation du "site

index" a permis aussi de caractériser les milieux distingués.

Par la suite nous avons établi une relation mathématique entre l'indice de fertilité et

les variables écologiques et ce pour mieux caractériser les classes de fertilité et juger de la cor

respondance établie entre celles-ci et les faciès floristiques définis de manière à permettre une

localisation de ces classes sur le terrain

A partir des différentes relations établies, nous avons constaté que .la hauteur dominante

ne peut exprimer à elle seule la fertilité de la station, mais qu'elle doit,pour être évaluée corec

tement, être associée à la densité du peuplement.

Nous avons aussi établi deux tarifs du cubage dont l'utilisation est simple. Ils permet

tent en outre aux gestionnaires de mieux cerner les potentialités des massifs forestiers de la zone

et de leur appliquer un mode d'exploitation rationnel.
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TABLEAU N° l

Coefficient de Ecat type Test global Signe des
Varibles corrélation multiple résiduel. dl ajustement(F) coeffient de

regression bi.

Stipatenaai8sima 0,413 0,798 9,51 -
Quercu8 rotundifoZia 0,485 0,776 6,847 +

CiStU8 vi llo8'A.8 0,543 0,753 6,124 -

Tetradinis aroticulata 0,574 0,742 5,290 -

Altitude 0,614 0,724 5,074 -

phi l lyrea angustifolia 0,647 0,708 4,924 +

Junipe:rus 0XYdedrus 0,680 0,689 4,'909 -

Pente 0,696 0,683 4,586 +

Asparagus albus 0,717 0,672 4,466 -

~ubstrat géologique 0,729 0,668 3,934 -

Globularia aZypum 0,734 0,672 3,611 -
Juniperous phoenicea 0,737 0,678 3,303 +

Olea au:t'opea 0,739 0,686 3,011 -
CiStU8 arispu8' 0,741 0,694 2,755 -

Polygala bal.ansae 0;741 D,70S 2,510 -
LavanduZa dentatG 0,741 0,716 2,289 -
Exposition 0,741 0.728 2,090 +

Tarif de cubage : Thuya (Tetraolinis articulata (vahl) Masters)

V =13 169 + O~02?58a2

C 30(cm) V (dm3)lm

6 -
9 1.06

12 2,80

15 5.04

18 7.77

21 10.99

24 14.72

27 18,94

30 23.65

33 28.87

36 34.57

39 40.78

42 47.48

45 54,68

48 62.38

51 70.57

54 79,25

57 88.44

60 98.12
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Tarif de cubage: Thuya (TetpacZinis apticuZata (VahZ) Masteps).

V = 0,6417 + O,01422.c 2 + O,002097.c 2H

V = (dm3) , c = cm ; H = (m)

~ 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69
Hauteur'

6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

1,5 1,27 2,05

2,0 1,30 2,13 3,29 4,78

2,5 1,34 2,22 3,44 5,02 6,95 9,22

3,0 1,38 2,30 3,60 5,26 7,29 9,69 12,41 15,5' 19,10

3,5 2,39 3,75 5,49 7,36 10,1 ' 13,01 16,3( 20,05 24,12 28,5E

4,0 3,90 5,73 7,97 10,61 13,61 17,1 20,99 25,26 29,9 35,6 40,S

4,5 5,96 8,31 Il,0 14,2 17,8' 21,93 26,40 31,3( 36,6 42,31 48,S 55,1 '

5,0 a,6' 22,88 27,55 32,6E 38,2 44,2:1 50,6 57,51 M,90

5,5 28,61 34,0 39,81 47,01 52,7Ç 59,91 67,6 75,71 84,31 93,35

6,0 35,31 41,41 47,92 54,9, 62,3' 70,3 78,8( 87,7 97,13 07,02 117,39 28,25

6,5 49,77 57,04 64,81 77,01 81,85 91,13 100,90 Il,18 121,96 33,24

7,0 75,811s4,91 94,53 104,61 15,34 26,53 38,33

7,5 187,97 97,94 108,45 19,50 31,09 43,22

8,0 123,66 35,66 48,22

8,5 153,21

N....
N



Analyses d'ouvrages

Rémy PRELLI, GUIDES DES FOUGERES, MASSON ed. Cartonné, 200 pages. 176 figures, Prix TTC 150 F

Bien réduit de nos jours. par rapport à ce qu'il a été dans le passé géologique. le groupe

des Fougères et plantes alliées (Lycopodes. Isoëtes. Sélaginelles, Prêles} n'en présente pas moins un
intérêt pour qui veut comprendre le monde végétal qui nous entoure.

Des végétaux de ce groupe furent les premiers à quitter l'eau et à conquérir les continents.
Plus tard, d'autres espèces poursuivant leur évolution donnèrent naissance à un nouveau groupe - les

Plantes à fleurs. - qui devint prédominant. ~la;s l'étude de ces végétaux dans la nature actuelle est

loin de se limiter au simple constat d'un déclin. Si l'on retrouve des formes relictuelles. vestiges

bien modestes d'une splendeur passée. on peut aussi mettre en évidence des groupes en pleine évolution.
Les mécanismes de cette évolution. bien connus grâce à des études cytologiques appropriées, constituent
des acquisitions de première importance pour la biologie dans son ensemble.

Faisant suite à ces données générales, développées dans plusieurs chapitres de la 1ère partie
de l'ouvrage, une flore des espèces françaises constitue la deuxième partie. Les 113 espèces indigènes
actuellement connues sont présentées et illustrées; des données écologiques et géographiques accompa

gnent chaque espèce. Si la deuxième partie de ce livre s'adresse plus particulièrement aux botanistes
de terrain, la première partie est susceptible de rendre service à un large public de biologistes 
enseignants ou étudiants - intéressés par les problèmes généraux de biologie et d'évolution abordés à

propos de ce groupe particulier de végétaux.

Paul OZENDA, LA VEGETATION DE LA CHAINE ALPINE DANS L'ESPACE MONTAGNARD EUROPEEN, MASSON ed.

Cartonné, 352 pages, 323 figures.cartes et tableaux, 1 carte h.t. en couleurs. Prix TTC 250 F
Cet ouvrage est un essai de présentation personnelle qui, en s'appuyant sur un ccnstant

effort dans la recherche de vues unitaires et sur un large appel à l'illustration et à l'expression
cartographique, tente de dégager un modèle biogéographique alpin de portée générale et d'en montrer
l'application possible, aussi bien d'ailleurs que les limites, dans le cadre encore plus large des
montagnes européennes. La place privilégiée donnée aux Alpes n'est en fait que l'occasion d'éprouver,
à propos de cette chaîne qui est à la fois la plus complexe et la plus étudiée, la validité de concepts
généraux. et cel~ sous deux angles : montrer ce que l'analyse de la végétation des Alpes peut apporter
à la connaissance de celle des autres chaînes, et réciproquement rechercher dans quelle mesure les

observations faites dans des montagnes différentes peuvent conduire à remettre en question des idées
reçues qui doivent peut-être leur pérennité au simple fait que les Alpes ont été le berceau de la
bi ogéographi e.

MED-CHECKLIST. Inventaire critique des plantes vasculaires des pays circumméditerranéens.
Edité par W. GREUTER. M.M. BURDET, G. LONG. Editions des Conservatoire et Jardin botaniques de la

ville de Genève (1984).
"Le projet Med-Checklist a été mis en place en 1978 sous les auspices de la Fondation

Européenne pour la Science (ESf) qui en a fait un objectif prioritaire de la coopération européenne en
matière de recherche taxonomique. Ce projet est placé sous la responsabilité scientifique de l'Organi

sa ti on pour l'étude phyto-taxonomi que de 1a régi on méditerranéenne (OPTIMA)"
"Med-Checklist est un catalogue synonymique des végétaux vasculaires qui croissent. à l'état

sauvage, dans les pays riverains de la mer méditerranée. Il a été conçu comme un guide synthétique
des flores méditE!rranéennes de base et un "pont" qui permet la traduction de la nomenclature de

chacune vers une formulation adaptée aux traitements taxonomiques actuels u
•

"Med-Checklist fournit également des répartitions territoire par territoire de tous les

taxons énumérés.".
Il s'agit là d'un ouvrage remarquablement présenté, indispensable comme document de base.



GUIDE ECOLOGIQUE DE LA fORET DOMANIALE DE LA GARDIOLE
(massif des Calanques, Bouches-du-Rhône, France)

par.Guy AUBERT, Docteur-es-sciences - Faculté des Sciences et Techniques de St-Jérôme -Marseille

Ce guide a été conçu en vue d'effectuer une mise au point sur les relations qui peuvent exister entre
les facteurs du milieu et le couvert végétal en Basse Provence, notamment sur les massifs littoraux constitués de
calcaires compacts.

Il est particulièrement destiné:
- aux professeurs de Sciences Naturelles qui exercent :

• soit dans les environs du massif des Calanques et qui pourront utiliser ce site comme terrain d'étude,
• soit ailleurs et qui pourront trouver dans ce document, des idées pour exploiter un milieu similaire

ou plus ou moins différent de celui considéré ici;
- aux étudiants préparant les concours de recrutement de professeurs de Sciences Naturelles de l'ensei

gnement secondaire;
- aux étudiants suivant une maîtrise de recherche en Ecologie;
- aux personnes qui éprouvent le besoin d'approfondir leurs connaissances en Ecologie, soit à titre per-

sonnel soit par le fait qu'elles exercent une profession ne relevant pas de l'enseignement, mais touchant aux
problèmes de la Nature (exemples: ingénieurs, techniciens, agents des Ministères de l'Agriculture ou de l'Envi
ronnement), ou encore qu'elles assurent des responsabilités au niveau des collectivités locales (autorités élues
ou nommées).

Le guide présenté ici, comprend deux fascicules:
- le premier est composé d'un texte accompagné de cartes, tableaux et planches,
- le second complète le précédent en apportant une documentation photographique sous forme de

diapositives, chacune étant commentée à l'aide d'un croquis légendé.

Voici, à titre indicatif; le contenu de chacun des fascicules:

Fascicule 1 - Texte et planches (format 21 x 29,7, 69 pages, 2 cartes, 4 tableaux, 8 planches)

Première partie: Les facteurs du milieu, la végétation actuelle, aperçu des potentialités et de quelques problèmes
forestiers

Chapitre 1 - us facteurs du milieu jouant ou ayant exercé un rôle majeur dans la différenciation du
tapis végétal :

1 - Caractères topographiques
Il - Caractères géologiques et géomorphologiques

III - Caractères climatiques
IV - Rôle de l'homme
V - Caractères édaphiques et types de sols

Chapitre Il - La végétation actuelle:
1 - Groupements végétaux

Il - Niveaux de végétation
Chapitre III - Relations «sol-végétation», éventuellement «sol-climat-végétation» et utilisation fores

tière des sols
1 - Groupements arborescents

Il - Groupements arbustifs (fructicées)
III - Groupements herbacés

Deuxième partie: Itinéraire et sites se prêtant à des observations

Troisième partie: Intérêt pédagogique
1 - Sites se prêtant à une étude écologique sur le terrain

II - Quelques exemples de thèmes d'études pouvant faire suite à des observations et à des prélè
vements d'échantillons sur le terrain

Conclusion - Lexique

Fascicule 11- Documentation photographique (format 21 x 29,7, 39 pages, 36 croquis, 36 diapositives)

à détacher suivant le pointillé

BON DE COMMANDE

INOM: .

Adresse complète: .....

.............1

L····················································· ~

Je désire recevoir : «Guide écologique de la forêt domanillie de la Gardiole» :

Fascicule 1: Texte et planches Prix : F 80,00 x = ..
Fascicule Il : Documentation photographique F 120,00 x = ..
L'ensemble: Fascicule 1+Fascicule Il F 200,00 x = ..

Total franco de port :

Ce bon est à renvoyer sous enveloppe affranchie, accompagné d'un chèque bancaire ou postal (3 volets),
-soit à Monsieur l'Agent Comptable du Centre Régional de Documentation Pédagogique - 31, bd d'Athènes,

13232 MARSEILLE Cedex 01, C.C.P. 9.40003 G - Marseille,
-soit à Monsieur l'Agent Comptable de l'un des Centres Départementaux de Documentation Pédagogique

suivants: - C.D.D.P. - 8, rue Frédéric Mistral- 84000 AVIGNON
- C.D.D.P. - 22, rue des Charrois - 04000 DIGNE
- C.D.D.P. - 14, avenue Maréchal Foch - 05000 GAP.
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Les articles proposés doivent être envoyés, dactylographiés, au Secrétariat général de la Revue.
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