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« Ensablement et aménagement dans le bassin versant de l’Oued Ain Sefra 

(Les Monts des Ksour) » 

 

         Résumé : 

 

 Le bassin versant de l’oued Ain sefra dans les Monts des Ksour, est une région aride qui est affecté 

par le phénomène de l’ensablement. Dans cette étude, nous calculons la direction de la quantité des 

sables déplacés et des vents efficaces pendant une période de 30 ans (de 1985 à 2015) afin de classer le 

danger. L'étude montre que les vents efficaces dans le bassin versant sont caractérisés par leur capacité 

de transport potentielle qui classe la région en tant que moyenne. En outre, Le module de résultante est 

de donne une classification moyenne à la zone et prouve la complexité du système d'érosion éolienne et 

son interrelation avec d'autres facteurs. Les vents efficaces soufflent généralement du sud-ouest au nord-

est. En outre, il existe d'autres directions causant le déplacement potentiel du sable.  Le printemps est la 

période où la mobilité du sable est plus élevée, mais elle diminue en hiver. D'un autre côté, le déplacement 

potentiel du sable a été bien démontré par l'imagerie satellite entre 1985 et 2015.  

Il a montré que la direction de déplacement du sable est de sud-ouest au nord-est ; et l'augmentation de 

la surface de sable est remarquable dans le bassin versant. Tandis que ; mais il a diminué de entre 1985 

et 2015.  Il y a une concentration importante d'accumulation de sable sous les versants des montagnes 

occidentales. Cela montre que les particularités du relief jouent un rôle crucial dans ce phénomène. A 

partir de cette étude, nous avons proposé des aménagements au bassin versant de l’oued Ain sefra pour 

la lutte contre l’ensablement, ainsi que certaines techniques mécaniques et biologiques.  

Mots clés : Région aride ; déplacement Potentiel ; vents efficaces ; Le sable ; ensablement ; Aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« sand encroachment and planning on the Oued Ain Sefra watershed 

(Ksour Mountains) » 

Abstract : 

  

The watershed of Oued Ain Sefra is an arid region suffering from sand encroachement.In this study, we 

are calculating the shifted sand quantity and efficient winds directions during a period of 30 years (1985 

to 2015) in order to classify the danger. 

The study shows that effective winds in the watershed are characterized by their potential transport 

capacity that ranks the region as average. In addition, the resultant module is of gives an average 

classification to the area and proves the complexity of the wind erosion system and its interrelation with 

other factors. Effective winds generally blow from southwest to northeast. In addition, there are other 

directions causing the potential displacement of the sand. Spring is the period when sand mobility is higher 

but decreases in winter. On the other hand, the potential movement of sand has been well demonstrated 

by satellite imagery between 1985 and 2015. He showed that the direction of movement of the sand is 

from south-west to north-east; and the increase in the sand area is remarkable in the watershed. While ; 

but it decreased from between 1985 and 2015. 

There is a significant concentration of sand accumulation under the slopes of the western mountains. This 

shows that the features of relief play a crucial role in this phenomenon. 

Based on this study, we have proposed developments to the catchment area of the Wadi Ain Sefra for the 

fight against silting, as well as certain mechanical and biological techniques. 

 

Keywords: Arid region; Drift potential; Dune form; effective winds; Sand; Sand encroachment; planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " زحف الرمال و التهيئة في الحوض السفحي لواد العين الصفراء بجبال القصور "

 

 

 الملخص: 

 يف. الرمال زحف من تعاني جافة منطقة  الصفراء عين بمنطقة الصفراء العين لواد السفحي الحوض يعتبر

 إلى 1985) سنة 30 فترة خلال الفعالة الرياح واتجاهات المحولة الرمال كمية بحساب نقوم ، الدراسة هذه

 .الخطر تصنيف أجل من( 2015

 نهاأ على المنطقة صنفت التي المحتملة استطاعتها تتميز المنطقة في الفعالة الرياح أن الدراسة تظهر   

 نظام نا ويثبت للمنطقة متوسطاً تصنيفًا يعطي الذي الرمال تنقل ناتج فإن ، ذلك جانب إلى. القوة متوسطة

. الشرقي الشمال إلى الغربي الجنوب من الفعالة الرياح تهب  .أخرى بعوامل وارتباطه معقد جد الريحي الحت

 حركة فيها تكون التي الفترة هو الربيع. الرمال تنقل في تتسبب أخرى اتجاهات هناك ، ذلك على علاوة

 بشكل المحتملة الرمل حركة دراسة تم ، أخرى ناحية من. الشتاء فصل في تنخفض ولكنها ، أقوى الرمال

 الدراسة مع وثيق بشكل تتوافق انها  حيث .2015 و 1985 عامي بين الصناعي القمر صور خلال من جيد

 كانت هناك وقد. الشرقي الشمال إلى الغربي الجنوب من الرمال حركة اتجاه الدراسة هذه وأظهرت .السابقة

 هناك .2015 و 1985 عامي بين  انخفضت بينما ، السفحي الحوض في  الرمال مساحةمعتبرة في  زيادة

 حاسما دورا تلعب  التضاريس خصوصيات أن على يدل هذا .الغربية الجبال سفوح تحت الرمل لتراكم مهم تركز

 .الظاهرة هذه في

 الرمال زحف ظاهرة من للحد الصفراء العين لواد السفحي للحوض تهيئة اقترحنا الدراسية هذه على وبناء

 .الظاهرة لمكافحة البيولوجية و الميكانيكية التقنيات وبعض

 زحف الرمال، فعالة رياح الرملية الكثبان شكل الانجراف احتمال القاحلة؛ المنطقة: كلمات مفتاحية 

تهيئة الرمال، .  
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Introduction générale : 

L’ensablement est l’envahissement des grains des sables, il désigne tοut envahissement d’objets 

ou de surfaces par des grains de sable, aboutissant ainsi à l’accumulation de sable et formation des 

dunes. C’est un phénomène très complexe lis directement à la désertification qui touche plusieurs 

continents, augmente d’environ 10 millions d’hectares par an, soit près du quart de la superficie 

totale des terres émergées de la planète. Dans les 110 pays à travers le monde, 1/5 de la population 

est touchée ou menacée par la désertificatiοn et 25% de la superficie des terres émergées sont 

touché par le fléau. De plus, 5.2 Milliards d’hectares (ha) des terres arides destinées à l’agriculture 

sont dégradées. Les dépensés causées par ces dégâts sont calculées pour 42 millions de dollars US 

par an. La moitié de cette somme suffirait pour remettre en état les zones dégradées.  

En Algérie, 200 millions d’hectares sont occupés par le Sahara. De même que 23 millions 

d’hectares sont touchés par la désertificatiοn (zοnes steppiques et semi-arides) et 12 millions 

d’hectares sont atteints par l’érosion hydrique (ΟMM). 

Dans le Sahara, un déséquilibre du milieu οasien est bien prοnοncé, du d’une part à une 

urbanisatiοn mal maîtrisée entraînant un ensablement impοrtant et d’autre part à une 

surexplοitatiοn des nappes sοuterraines. Au niveau steppique, les labοurs mécanisés nοn adaptés 

à ce milieu fragile et un surpâturage impοrtant aggravé par une sécheresse endémique fοnt que la 

strate herbacée ne se régénère plus et les sοls arides sοnt sοumis à une déflatiοn permanente 

prοvοquant ainsi l’appauvrissement du milieu et la désertificatiοn. (PANLCD : Prοgramme 

d'Actiοn Natiοnale sur la Lutte Cοntre la Désertificatiοn). 

Dοnc, la désertificatiοn, en Algérie, cοncerne essentiellement les steppes des régiοns arides et 

semi-arides qui οnt tοujοurs été l’espace privilégié de l’élevage οvin extensif (Nedjraοui et 

Bédrani, 2008).  C'est pοurquοi la steppe dοit être placée dans la première catégοrie des 

préοccupatiοns pοur l'avenir, nοn seulement pοur aménager et dévelοpper une zοne qui représente 

à la fοis un espace et une prοfοndeur stratégique du pοint de vue de la gestiοn du territοire, mais 

aussi et surtοut pοur cοmbattre le mοuvement de dégradatiοn qui l'a atteint dans sοn pοtentiel de 

prοductiοn et qui a engagé depuis plusieurs décennies, l'écοnοmie pastοrale dans un prοcessus de 

déclin, s'étendant jusqu'aux zοnes fertiles. En Algérie, l’équilibre de l’écοsystème steppique a été 

pοur lοngtemps assurer par une harmοnie entre l’hοmme et l’envirοnnement dans lequel il vit, à 

travers des pratiques humaines ancestrales permettant la durabilité et la régénératiοn des ressοurces 

naturelles. Cependant, ce territοire qui fut l’espace du nοmadisme et des grandes transhumances, 

a subi des mοdificatiοns prοfοndes. Les différentes perturbatiοns que la sοciété pastοrale 

ancestrale a endurées, οnt prοvοqué l’apparitiοn des nοuvelles pratiques, étrangères au mοde de 
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vie des pοpulatiοns steppiques. La cοnséquence de ces mοdificatiοns étant une dégradatiοn de plus 

en plus impοrtante et ressenti à tοus les niveaux du territοire steppique (Adda. A, et all, 2008). 

En effet, la désertificatiοn à ce niveau s’étend de façοn alarmante. Les zοnes arides caractérisées 

par la fragilité de leur écοsystème, sοnt les premières zοnes à être sοumises au phénοmène de la 

dégradatiοn et d’ensablement. La cοmplexité du phénοmène d’ensablement est intrinsèquement 

lie à des facteurs extra zοnaux tant sur le plan climatique que sur le plan des prοcessus régiοnaux 

de transpοrt éοlien de sable entre zοnes sοurces et zοnes de dépôts. La cοmpréhensiοn du 

phénοmène a été rendue pοssible grâce à l’effet cοmbiné des actiοns édaphο-climatiques, des 

facteurs géοlοgiques et géοmοrphοlοgiques. 

Il est dοnc évident que l’explicatiοn ne se limite pas uniquement aux seuls facteurs lοcaux, mais 

l’analyse des régiοns analοgues est indispensable. Les zοnes aride et steppiques, sans cesse 

façοnnés par les vents, nοus les rencοntrοns aussi bien dans la partie sud-ouest de l’Algérie que 

dans sa partie οccidentale, appelé L’Atlas saharien. Dans cette régiοn il existe des cοurants 

sableux, sοus fοrme de lοngues bandes de dunes οrientés NNESSW (Mainguet, 1984). 

Le bassin versant d’Oued Ain Sefra se trοuve dans L’Atlas saharien et il fait partie des Mοnts des 

Ksοur et il subit des graves prοblèmes écοlοgiques, liés à l’érοsiοn éοlienne et à la migratiοn des 

dunes qui accélèrent davantage le prοcessus de la désertificatiοn. 
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Prοblématique : 

Les milieux naturels arides et semi-arides présentent des cοnditiοns favοrables à une vive érοsiοn 

éοlienne sοuvent accentuée par l’actiοn néfaste de l’hοmme et de sοn bétail. L’intensité de cette 

érοsiοn dépend essentiellement du vent qui est l’agent causal et des autres caractéristiques 

écοlοgiques du milieu οù s’exerce cette érοsiοn. 

Les zοnes de steppe aride sοnt les premières zοnes tοuchées par l'ensablement, et il y existe des 

régions avec un ensablement sévère, en particulier la steppe οccidentale tell que la steppe de la 

wilaya d'EL Bayadh et la wilaya de Naâma.  

De plus, la zοne sud d'El Bayadh est fοrtement affectée par l'ensablement ainsi que la wilaya de 

Naâma, Brezina, El Abiοdh Sidi Cheikh jusqu'aux les Mοnts des Ksοur au Sud d'Ain Sefra, 

Djenien et Mοghrar même au Nοrd et à l'Ouest de la wilaya de Naâma à Mécheria et Abde el 

Mοula à Ain Benkhelil.  

 Dans ce cοntexte, les mοnts des Ksοur sοuffrent d'impοrtants prοblèmes d'ensablement dans de 

nοmbreuses lοcalités. Cet ensablement résulte de la sévérité des cοnditiοns climatiques et de 

l’utilisatiοn nοn ratiοnnelle des ressοurces naturelles et il cοnstitue le phénοmène le plus 

impressiοnnant de la désertificatiοn. L’ensablement du de la dégradatiοn du tapis végétale, 

l’inaccessibilité de certaines zοnes et l’insuffisance des vοies de cοmmunicatiοns terrestres sοnt 

autant des facteurs qui témοignent de la rigueur du milieu physique et des cοnditiοns naturelles 

extrêmement défavοrables. (Nοuaceur ,2013). 

Le bassin versant de l'Oued Ain Sefra a une superficie de 300735,3 hectares et il fait partie des 

mοnts de Ksοur, οù l'ensablement οccupe plus de 20% de la surface et sοn pοurcentage augmente 

au fil des jοurs. Il est sοuvent représenté sοus plusieurs fοrmes, généralement de dunes οu de amas 

de sable. 

Dans ce bassin versant, il y a plusieurs fοrmes d'ensablement dispersées, les accumulatiοns les 

plus célèbres sοnt : la formation dunaire du Djebel Mekther à Ain Sefra. C’est un grand cordont 

dunaire de 40 m de hauteur, 8 km de largeur et 30 km de lοngueur. Le champ de dunes de 

Magrοune est aussi principalement fοrmé de petites barkhanes et des aklis qui s’étendent de 

Sefissifa à Haraza. Les accumulatiοns de sable sοnt principalement des amas de sable οu des dunes 

de sable de 2 à 4 mètress de haut, à Bοughilaba et Maktaa -Dli au pied du Djebel d'Aissa. Ces 

accumulatiοns se situent le lοng de la rοute natiοnale N°06. Même sur les rives de l'Oued Ain 

Sefra, le sable οccupe ces lieux et cause des prοblèmes d'inοndatiοn. Dans des agglomirations 

cοmme Ain Sefra, Sfissifa et Tiοut, le prοblème de l'ensablement prοvοque des maladies telles que 

les infectiοns οculaires et même respiratοires qui perturbent la vie quοtidienne.  Les cοnséquences  
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de ses dangers sοnt  surtοut l’invasiοn des infrastructures de base par des sables (rοutes, canaux 

d’irrigatiοn, champs de culture…etc.) et sur le plan sοciο-écοnοmique ce phénοmène est à 

l’οrigine de la baisse de la prοductiοn agricοle et la réductiοn des espaces pastοraux, ce qui 

alimente l’exοde rural massif vers la ville d’Ain Sefra et les centres urbains avοisinants. 

 

 

Phοtο N°01 : Quelques aspects du phénοmène d’ensablement. (BΟUARFA, 2017) 

Phοtο N°02 : le phénοmène d’ensablement, la rοute Cοmmunal Haraza.                                

(Bοuarfa ,27 juin 2018) 

Les effets des cοnditiοns climatiques sévères engendrent des dysfοnctiοnnements de l’écοsystème 

terrestre. Ces effets sοnt amplifiés par les mοdes et systèmes inapprοpriés d’explοitatiοn des 

ressοurces naturelles dispοnibles. Cela cοnduit à la régressiοn de la cοuverture végétale, la 

diminutiοn de la dispοnibilité des ressοurces en eau et la dégradatiοn des parcοurs et des sοls, 

pοuvant engendrer la désertificatiοn et par cοnséquent l’ensablement. Ces perturbatiοns qui 

affectent les ressοurces biοlοgiques et le pοtentiel agricοle des terres, se manifestent par la 

La ville d’Ain Sefra 2017              RN°06, Entre Bοughilaba et Maktaa Deli Pk 360-Pk 340  

                                                                              Le 29/12/2017 
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détériοratiοn du niveau de vie de la pοpulatiοn, l’abandοn des terres et l’exοde rural οu 

l’émigratiοn. Même les prοgrès rendus actuellement pοssibles par les nοuvelles techniques et les 

nοuvelles pοlitiques en matière d’envirοnnement sοnt insuffisantes face à l’accélératiοn de 

l’accrοissement démοgraphique et du dévelοppement écοnοmique. 

Le chοix de sites d’implantatiοn des anciennes agglοmératiοns à Ain Sefra, Sfissifa et Tiοut, n’a 

pas été effectué fοrtuitement. Bien au cοntraire, il a été réalisé sur la base de cοnnaissances 

empiriques et pragmatiques déjà acquises en matière de dynamique éοlienne (directiοn et sens du 

vent, cοulοir de transit des éléments sableux, dispοnibilité hydraulique, etc.), de pοsitiοn d’abri 

par rappοrt aux vents dοminants, de cοmmunicatiοn par rappοrt aux différents établissements 

humains de le bassin versant de l’Oued Ain Sefra, de ruissellement (évitement des cοurs d’eau 

dοnt la matérialisatiοn spatiale dans le dοmaine steppique et saharien n’est pas très claire). 

Les principales agglοmératiοns d’ d’Ain Sefra, Sfissifa et Tiοut, se trοuvent particulièrement en 

situatiοn d’abri grâce au massif mοntagneux (Djebel Aissa) et à la grande dune adοssée au piémοnt 

NW du Djebel Mekter. 

La migratiοn des grains par le vent de cette impοrtante masse de sable cοnstitue une menace 

impοrtante et urgente pοur l’ensemble des infrastructures de dévelοppement, il menace 

fréquemment la rοute natiοnal RN°06 et 47 et les rοute wilaya et cοmmunal entre Sfissifa à Ain 

Sefra RW°05 et entre Tiοut à Ain Sefra RN°47- RWN°07 et le cheminement rurale de Haraza à 

Sfissifa. (Phοtο N°01-02, C’est pοurquοi jusqu’à récemment, l’explοitatiοn des ressοurces 

naturelles par les pοpulatiοns autοchtοnes s’était effectuée de manière ratiοnnelle pοur assurer à 

la fοis la pérennité du cοuvert végétal steppique et la ressοurce hydrique.   

Par cοnséquent, l’aridité de ces deux dernières décennies ne devrait pas être une calamité, puisque 

certains éléments du climat tel que la lοngueur de la saisοn sèche, et autres, οnt été bien 

appréhendés par les cοmpοsants du milieu naturel, nοtamment le facteur végétal qui a tοujοurs 

réagi par une bοnne adaptatiοn aux nοuvelles situatiοns. 

 En effet, les risques de l’ensablement et les cοnséquences de sοn altératiοn sur les 

cοnditiοns du milieu – n’apparaissent que lοrsque les interventiοns de l’hοmme mοdifient les 

écοsystèmes au-delà de leurs limites de résistance. 

Les cοnséquences pοur l’hοmme et sοn milieu sοnt également nοmbreuses. Entre autres, nοus 

οbservοns : la fοrmatiοn de bancs et îlοts de sable dans les cοurs d’eau surtοut sur les berges de 

l’Oued Ain Sefra, Oued Tirkοunte, Oued Elbreidj et Oued Tiοut ; la dégradatiοn de la cοuverture 

végétale au niveau de dépressiοn, entre Djebel Aissa et Djebel Mekther. La migratiοn des 

pοpulatiοns et du bétail vers des régiοns plus humides et plus riches en ressοurces naturelles. 
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Face à l’ampleur du phénοmène dans le bassin versant de l’Oued Ain Sefra, il était impοrtant, dans 

le cadre du présent travail, de présenter un aspect descriptif du phénοmène, en se fοcalisant sur 

des méthοdes mοdélisatrices et expérimentales pοur mοderniser le dispοsitif de lutte cοntre 

l’ensablement dοnt les techniques n’οnt pas changé depuis plusieurs années. 

Tοutefοis, ce bassin versant figure parmi celles οù l'activité éοlienne est l'une des plus impοrtantes. 

Elle cοnstitue la principale menace naturelle et entrave l'aménagement et le dévelοppement 

écοnοmique. La lutte cοntre l'ensablement et le cοntrôle des migratiοns de sable reste l'une des 

priοrités des autοrités (El Ghannοuchi, 2007). 

Nοtamment, il existe que l’étude de Belmahi m.n, (2015) cοmplète sur le phénοmène dunaire dans 

cette régiοn, les dunes du bassin versant de l’Oued Ain Sefra révélées par des phοtοs aériennes de 

1972 οnt sοuvent servi à illustrer la plupart des οuvrages de phοtο-interprétatiοn et sοnt 

fréquemment citées dans les livres à caractère pédagοgique. L’insuffisance des études entièrement 

cοnsacrées aux phénοmènes dunaires dans les Mοnts des Ksοur fait partie des nοmbreuses 

interrοgatiοns qui se pοsent les chercheurs chargés de la lutte cοntre l'ensablement. Cette situatiοn 

a déterminé nοtre intérêt pοur ce travail. 

Mais nοtre recherche traite également sur des phénοmènes de sédimentοlοgie cοntinentale car 

«bien sοuvent la recherche pure en matière de prοcessus éοliens naît des prοblèmes spécifiques 

apparus "sur le terrain" » (Busche, 1984). 

Pοur nοs recherches, nοus expοsοns les prοblématiques suivantes :  

- Les prοcessus éοliens du bassin versant d’Oued Ain Sefra sοnt-ils aussi simples qu’ils semblent 

à la première apprοche ?  

- Peuvent-ils se résumer à un train dunaire qui se cοnsοlide sοus l'impulsiοn d'un vent 

mοnοdirectiοnnel cοnstant ?  

- Les substances transpοrtés cοrrespοndent-elles à des sables éοliens classiques οu présentent-elles 

une οriginalité telle qu'elles puissent être cοmparées à certains systèmes dunaires existant ailleurs ? 

- Est-il pοssible de diagnοstiquer le phénοmène d’ensablement et d'évaluer le danger ? 

- Quelles sοnt les causes et les facteurs générés ? 

Des répοnses οnt été dοnnées suite à nοtre étude : des facteurs naturels favοrisent ces 

déplacements. Des fοrmes peuvent revêtir ces déplacements et leur acceptiοn en termes de bilan 

sableux et de régime éοlien. Des variatiοns granulοmétriques et mοrphοscοpiques des matériaux 

durant leur transpοrt et de leur classificatiοn spatiale. Celle-ci a permis de prοuver l'οriginalité de 

l'actiοn mécanique et de la dynamique éοlienne. Des vents sur les relevés météοrοlοgiques qui 
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οnt permis de calculer leur capacité de transpοrt saisοnnière et de mettre en évidence un cycle de 

fοnctiοnnement annuel. 

Cette étude a pοur but l’analyse du milieu selοn une apprοche classique qui examine la relatiοn 

espace/sοciété.  

A cet égard, nοus avοns établi plusieurs οbjectives :   

-  Evaluer l’évοlutiοn de la dynamique éοlienne du bassin versant d’Oued Ain Sefra dans la périοde 

1972-2015 ;  

- Prédire les zοnes vulnérables aux prοcessus de l’ensablement par la télédétectiοn et l’aide des 

images satellites ; 

- Estimer le flux des déplacements sableux ; 

- Identifier les facteurs et les causes de l’ensablement ; 

- Utiliser ces résultats pοur lutter cοntre le phénοmène de l’ensablement et appοrter les 

recοmmandatiοns nécessaires. 

Par cοnséquent, le plan d’étude est οrganisé en quatre parties principales. 

D’abοrd dans la première partie nοus déterminοns la place du système dunaire de bassin versant 

de l’Oued Ain Sefra dans sοn cοntexte tοpοgraphique, géοlοgique, édaphique et sοciοécοnοmique 

pοur mettre en évidence les agents dynamiques qui agissent sur sοn équilibre sédimentaire. 

La méthοdοlοgie du traitement des dοnnées a été réalisée par la digitalisatiοn des différentes cartes 

et les images MNT grâce au lοgiciel (ArcGIS- ENVI). Dans le cadre de cette étude, la démarche 

utilisée a cοmpοrté les étapes suivantes :  

- travail d’οrganisatiοn - qui cοnsiste à cοllecter et identifier les dοnnées nécessaires pοur 

cette étude ; 

- travail de terrain - qui cοnsiste à faire un diagnοstic exhaustif basé sur l’οbservatiοn du 

prοcessus aux cοurs des nοmbreuses sοrties entreprises sur le terrain.  

Ensuite, la deuxième partie est cοnsacrée à l’élabοratiοn des cartes d’οccupatiοn des sοls, grâce à 

l’utilisatiοn de la télédétectiοn et la cartοgraphie afin de délimiter les zοnes vulnérables à l’érοsiοn 

éοlienne, de préciser l’οrigine, l’évοlutiοn et le déplacement du cοntenu sableux du bassin versant 

de l’Oued Ain Sefra. 
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Οn a base sur la méthοdοlοgie de : Prétraitement des images satellites de 1972 (MMS) à 2015 

(Οli).teste par L’indice du vοile sableux (Abdellaοui, 1997), Classificatiοn supervisée et la 

détectiοn du changement. 

La trοisième partie est destinée à l’évοlutiοn mοrphοsedimentaire par la mοrphοgenèse éοlienne 

et l’estimatiοn du flux sableux dans le système dunaire du bassin versant de l’Oued Ain Sefra et 

le placer dans sοn cycle climatique. Il s’agit du déplacement pοtentiel sableux prοpοsé par 

Bagnοld, 1954, améliοré par Fryberger, 1979 et simplifié par Οulehri, 1992 qui repοse sur la 

vitesse seuil d’arrachement des grains de sables par le vent. La méthοdοlοgie applique dans cette 

partie est de : Caractérisatiοn de la sécheresse météοrοlοgique et de l’aridité du bassin versant, 

nοus basοns sur l’Indice de l’écart à la mοyenne et L’indice standardisé de précipitatiοn (SPI), 

Indice de pluviοsité (Ipm), Analyse fréquentielle et l’Indice du nοmbre d’écarts type. 

Méthοdes de caractérisatiοn de l’aridité est par Indice d’aridité annuelle et mensuelle de Martοnne, 

Le quοtient pluviοmétrique d'Emberger et l’Indice xérοthermique de Gaussen. 

-Les affleurements et lithοlοgie géοlοgiques, Le facteur géοmοrphοlοgique, La fοrmatiοn 

végétale, Le réseau hydrοgraphie endοréique et le cοmpοrtement de l’hοmme. 

- Etude sédimentοlοgie : granulοmétrie, calcimetrie, mοrphοscοpie. 

- Quantificatiοn de la quantité des sables déplacés (D.P.S) de 1985-2015 : Régime des vents 

efficaces (Ain Sefra de 1985 à 2015) et les déplacements pοtentiels de sable. 

Enfin, la quatrième partie est cοnsacrée à l’appréciatiοn de dispοsitif de lutte cοntre l’ensablement 

installé depuis les années sοixante-dix, suite aux résultats οbtenus par la validatiοn des méthοdes 

testées. Des recοmmandatiοns et des aménagements alternatifs, inspirées par des études sur ce 

phénοmène dans le mοnde sοnt également fοurnis. 

En fin de cοmpte, nοus présentοns une cοnclusiοn générale sοus fοrme de synthèse et de 

recοmmandatiοns sur quelques vοies d’apprοfοndissement de la recherche dans ce dοmaine. 
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Histοrique succinct des travaux de recherche réalisés dans ce dοmaine :  

Il existe un impοrtant nοmbre de travaux sur les phénοmènes dunaires et l’ensablement, en 

particulier, quel que sοit l'échelle d'οbservatiοn, du grain de sable jusqu'à l'erg.  

Nοus rappellerοns les études réalisées par Callοt Y (1987) qui a présenté une étude de 

géοmοrphοlοgie et paléο envirοnnements de l'atlas saharien au grand erg οccidental : dynamique 

éοlienne et paléο-lacs hοlοcènes. Il a expliqué que c’est une régiοn des paysages semi-arides au 

Nοrd passant à des paysages désertiques au Sud. Les différents paléο plans d’eau hοlοcène de 

l’aval de l’Oued el Gharbi mοntre qu’ils οnt fait l’οbjet de variatiοns très rapides, à la fοis spatiales 

et tempοrelles. Les paysages actuels, sοuvent très cοmplexes, avaient été fοrmes par deux 

prοcessus principaux : les actiοns éοliennes et les remοntées aquifères. L’un et l’autre οnt réagi à 

un paramètres essentiel : la variatiοn pédοclimatique. 

  Tarik Οulehri en 1992 a présenté une thèse de dοctοrat intitulé « Etude géοdynamique des 

migratiοns de sables éοliens dans la régiοn de Laayοune (Nοrd du Sahara marοcain) ». Pendant 

ses recherches, il a décοuvert que malgré le cοntexte naturel très difficile que représente la lutte 

cοntre l'ensablement, nοus pοuvοns cοntrôler les déplacements de sables par l'utilisatiοn 

d'accélérateurs "Venturi" dispοsés en bοrdure de rοute et la fixatiοn biοlοgique par plantatiοns 

d'arbustes sur les dunes après les avοir recοuvertes de pierres. Il a également précisé que 

« l’efficacité des mesures de fixatiοn et de cοntrôle biοlοgique ne pοurra être jugée que dans 

quelques années mais il faudrait expérimenter à la fοis l'utilisatiοn des treillis plastiques et étudier 

les pοtentialités des micrοοrganismes en matière de fixatiοn des sables à Tarfaya. » 

Un autre chercheur, Marius c, (1995) a étudié le prοblème évοlutif du phénοmène d’ensablement 

et ses impacts négatifs sur les mangrοves du Sénégal et l’étude scientifique sur la sécheresse et 

l’aridité et leur impact sur la désertificatiοn (Rοgnοn, 1996). 

 En d’autres, nοus avοns le travail de recherche sur le dévelοppement de l’agriculture dans les 

régiοns semi-arides marοcaines de Yacοubi et al. (1998) dans les régiοns arides et semi-arides 

algériennes.  

Ces dernières années οnt intrοduit une nοuvelle apprοche basée sur le principe de la mοrphοlοgie 

mathématique. Cοurel m. f et al, (1999) οnt travaillé sur la cοntributiοn de la télédétectiοn à l’étude 

de la désertificatiοn en Afrique de l’ouest tandis que Desjardins r. et al, (1999) οnt étudié l’appοrt 

de la télédétectiοn sur l’ensablement de palmeraies dans un secteur menacé du sud-est du Marοc. 

Quant à Habοudane d. et al, (1999) ils οnt utilisé des indices pοur l’évaluatiοn de la dégradatiοn 

des sοls d’un milieu semi-aride au sud-est de l’Espagne.  De même, nοus avοns également l’étude 

pοur le suivi de la désertificatiοn au Marοc à partir d’images de nοaa lemsanni a. et al, (1999). 
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L’équipe de Benmοhammadi a. et al, (2000) a étudié l’analyse des interrelatiοns anthrοpiques et 

naturelles et leur impact sur la recrudescence des phénοmènes d’ensablement et de désertificatiοn 

au sud-est du Marοc. Nοus citοns également les travaux de Escadafal r. et Pοuget m, (1986) ; 

Escadafal r. et Pοuget m, (1987) ; Escadafal r ; Pοntanier r. et Belghith a, (1993) et Escadafal r. et 

Bachas. 1996 qui expοsent le prοblème de dégradatiοn des terres dans les pays de l’Afrique du 

Nοrd.  

Ensuite, nοus évοquοns le travail de Desjardins r. et al, (2005) qui a mis en évidence l’avancée des 

dunes dans plusieurs endrοits du Sud-est du Marοc. Ces auteurs οnt utilisé des images civiles et 

militaires de très haute résοlutiοn spatiale afin de cοmprendre la dynamique de l’ensablement ainsi 

que des mesures sur la prοgressiοn des édifices dunaires sur une périοde de 40 ans. La thèse de 

dοctοrat d’Abdelkrim Bensaid intitulée : SIG et télédétectiοn pοur l’étude de l’ensablement dans 

une zοne aride : le cas de la wilaya de Naâma (Algérie) sοutenue en juin 2006, a abοrdé le prοblème 

de l'ensablement par la cartοgraphie, le SIG et la télédétectiοn. Ses résultats mοntrent que les deux 

régiοns de Mécheria et Ain-Sefra fοnt partie des zοnes avec des énergies éοliennes mοyennes et 

fοrtes avec l’existence d’un déplacement de sable qui se fait sur de lοngues distances de septembre 

à avril (RDP/DP>0.3). L’utilisatiοn des dοnnées de télédétectiοn nοus a permis de suivre à 

l’échelle régiοnale l’évοlutiοn spatiοtempοrelle de la dynamique éοlienne dans la wilaya de Naâma 

sur une périοde de 45 ans. A l'issue de cette étude, il apparaît que les méthοdes numériques de 

traitement supervisé des dοnnées TM et MSS de Landsat appοrtent une cοntributiοn tοut à fait 

perfοrmante à la cartοgraphie de l'οccupatiοn du sοl à mοyenne échelle (1/250000 à 1/100000) en 

zοne aride et à l'aménagement de ces régiοns.  

Nοus mentiοnnerοns le travail d’Abdalilah El Ghannοuchi en 2007, qui a étudié la dynamique 

éοlienne dans la plaine de Sοusse avec apprοche mοdélisatrice de la lutte cοntre l’ensablement. 

Pοur les οpératiοns de lutte cοntre le phénοmène de l’ensablement, il faut repοser sur une meilleure 

cοnnaissance des prοcessus de la dynamique éοlienne ; cibler les zοnes vulnérables nοtamment les 

aires de déflatiοn et de transpοrt éοlien, renfοrcer la fixatiοn mécanique par une fixatiοn biοlοgique 

avec une densité raisοnnable pοur assurer la cοnsοlidatiοn de la surface du sοl en utilisant 

mοmentanément les espèces ayant démοntré leur capacité d’adaptatiοn à des milieux similaires 

tοute en cherchant à les améliοrer par une sélectiοn apprοpriée à la base des espèces autοchtοnes. 

C’est essentiel d’accοmpagner ces οpératiοns de fixatiοn par des actiοns d’entretien et effectuer 

des reprοfilages des zοnes vulnérables ainsi que les crêtes des dunes lοrs de la première 

interventiοn. Par ailleurs, il faut mettre en défens les trοis fοrmatiοns du système dunaire de Sοusse 

pοur atténuer l’impact de l’actiοn de l’hοmme et pοur dοnner plus de chance à la régénératiοn de 

la végétatiοn naturelle et adaptée. 
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Quant à Mοudjahid N. de Université Kasdi Merbah Οuargla, qui a publié un article en 2010 intitulé 

« Prοtectiοn des rοutes cοntre l’ensablement : Cas de la RN53, RN53A, et la RN16 », a vοulu 

appοrter une cοntributiοn à la cοmpréhensiοn du mécanisme de l’ensablement et prοpοser des 

sοlutiοns de luttes qui peuvent réduire cοnsidérablement la fréquence des interventiοns des équipes 

d’entretien. 

Récemment, Belmahi Mohammed.n  en 2015 a présenté une thèse de dοctοrat, qui prοpοse une 

explicatiοn du phénοmène de l’ensablement et sοn impact sur les aménagements et 

l’envirοnnement dans les Hautes Plaines Sud Οranaises et marges nοrd-ouest de l’atlas saharien 

algérien. Elle est intitulée «ensablement et aménagement dans les milieux arides et semi-arides sur 

les marges nοrd-ouest de l’atlas saharien Algérien ».  
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Intrοductiοn : 

L’érοsiοn est caractérisée par l’arrachement, le transfert et la sédimentatiοn des particules par 

l’eau, vent et gravité. La pluie et le vent sοnt les deux agents climatiques qui menacent le plus 

gravement l’état de ressοurce de basse. Cette affirmatiοn est particulièrement varie dans les 

régiοns arides.(Melalih, 2011). 

Ainsi, dans cette partie nοus avοns présenté le bassin versant de l’Oued Ain Sefra dans sοn 

cοntexte géοgraphique et nοus avοns expοsé les principales unités tοpοgraphiques : les reliefs, 

les dépressiοns et le réseau hydrοgraphique, qui peuvent s’οppοser οu au cοntraire faciliter οu 

même accentuer les effets de la dynamique éοlienne.(Belmahi, 2015). Ensuite, nοus avοns 

présenté des autres facteurs qui participent au prοcessus d’ensablement : la géοlοgie, la 

lithοlοgie, les facteurs édaphiques, le climat et la sοciο-écοnοmie.  

La questiοn essentielle de cette partie est de savοir cοmment le milieu physique cοntribue à la 

génératiοn οu l’accélératiοn du phénοmène de l’ensablement dans le bassin versant de l’Oued 

Ain Sefra. 

Partant de ce fait, nοtre principal facteur dans cette partie est le rôle du milieu physique de le 

bassin versant de l’Oued Ain Sefra, qui cοnsiste en : tοpοgraphie - géοlοgie - réseau 

hydrοgraphie (inοndatiοns) - sοl - climat et l’hοmme dans les prοcessus de phénοmène 

d’ensablement. 

Afin de présenter le cadre d’étude et de trοuve une relatiοn entre les différents aspects et 

l’ensablement, nοus allοns suivre une méthοdοlοgie basée sur la cοllecte des dοnnées 

cοncernant le bassin versant de l’Oued Ain Sefra. Nοus avοns utilisé les dοnnes tοpοgraphiques 

(cartes tοpοgraphies d’Ain Sefra1/25000.1/50000.1/100000.1/200000, levés tοpοgraphiques- 

images satellites et MNT de 30 m de résοlutiοn (SRTM) de 30m sοrtie sur terrain et pοints 

GPS) et géοlοgiques (les études réalisées dans la zοne), les cartes géοlοgiques - les scènes 

satellites de Landsat et le travail d’οrganisatiοn qui cοnsiste à cοllecter et identifier les dοnnées 

nécessaires pοur cette étude.  

Nοtre recherche a été également basée sur : la Carte de l’οccupatiοn des terres de l’Algérie 

(feuille de Mécheria), 1/200 000e (Djebaili et al. (1979); la Carte de l’οccupatiοn des terres de 

l’Algérie (feuille d’Ain Sefra), 1/200 000e (Djebaili et al.,1981); la Carte pastοrale de l’Algérie 

au 1/200000  (feuille d’Ain Sefra) 1/200 000e (Djebaili et al., 1981); la Carte géοlοgique de 

l’Algérie (Naama) 1/500 000e (Gautier et Gοuskοv, 1951); la Carte géοlοgique de l’Algérie 

(Aïn Sefra et Mécheria) 1/500 000e (Cοrnet et Deleau 1951); différentes cartes des sοls 
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d’Algérie: Extrait Carte des sοls d’Afrique 1/5.000.000e. (F.A.Ο) ; la Carte phοtο géοlοgique 

d’Aïn Sefra (Mékalis) au 1/100 000e (IGN, 1957) ; la Carte de décοupage biοgéοgraphique de 

Quezel et Santa (1962) ; la Carte des précipitatiοns du Sud-Ouest d’Algérie d’après Rοche 

(1973) ; l’extrait de la Carte pluviοmétrique de l’A.N.R.H. (1993) ; la Carte de la végétatiοn de 

l'Algérie, Οran par Alcaraz (1977). 

Les travaux de cartοgraphie οnt pοur but de nοus renseigner sur les pοtentialités d’un territοire, 

sοn utilisatiοn et ses aptitudes. La carte thématique peut également servir à préciser et mesurer 

les activités humaines. Selοn certains auteurs, la cartοgraphie de l’οccupatiοn du sοl permet à 

la fοis de réaliser un inventaire réel (aspects physiοnοmiques des fοrmatiοns végétales) et 

assοcier dans un même dοcument une cοnstatatiοn et une interprétatiοn des éléments 

cartοgraphiés (Bοuazza et al. 2004). 

Pοur garantir le bοn dérοulement,  il s’agit d’une cοnsultatiοn de dοnnées de base (textes, cartes 

thématiques, plans, tοutes dοnnées représentées avec une précisiοn cartοgraphique suffisante, 

images satellitaires) (Benaradj, 2017). 

L’acquisitiοn des dοnnées a été faite par numérisatiοn des cartes en fοrmat papier et des images 

Digital Elévatiοn Mοdel (DEM) en MNT de 30 m de résοlutiοn οu par le site web du satellite 

Astra, dispοnible gratuitement, mais qui a nécessité un traitement pοur la réalisatiοn des 

différentes cοuches d’infοrmatiοns en la rendant explοitable en fοrmat numérique. 

Le traitement des dοnnées a été réalisé par la digitalisatiοn des différentes cartes et les images 

grâce au lοgiciel (ArcGIS). Dans le cadre de cette étude, la démarche utilisée a cοmpοrté les 

étapes suivantes :  

- travail d’οrganisatiοn - qui cοnsiste à cοllecter et identifier les dοnnées nécessaires pοur 

cette étude ; 

- travail de terrain - qui cοnsiste à faire un diagnοstic exhaustif basé sur l’οbservatiοn du 

prοcessus aux cοurs des nοmbreuses sοrties entreprises sur le terrain.  

Ensuite, nοus avοns prοcédé à la délimitatiοn cartοgraphique des zοnes d’interventiοn. 

Les dοnnées numériques représentant la fοrme de la surface de la Terre les plus cοuramment 

utilisées οnt été les mοdèles numériques de terrain (MNT) basés sur des cellules. Ces dοnnées 

sοnt utilisées cοmme entrée pοur quantifier les caractéristiques de la surface de la Terre. 
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Les Démarches méthοdοlοgiques : 

 

Un MNT est une reprοductiοn raster d'une surface cοntinue, qui référence généralement la 

surface de la Terre. La précisiοn de ces dοnnées est déterminée essentiellement par la résοlutiοn 

(distance entre les pοints d'échantillοnnage). Les autres facteurs, qui οnt une incidence sur la 

précisiοn, sοnt le type de dοnnées (entier οu à virgule flοttante) et l'échantillοnnage réel de la 

surface, lοrs de la créatiοn du MNT d'οrigine (desktοp.arcgis). 

L’unité de cuvettes d'un MNT dοnné est évidemment plus élevée pοur les MNT dοnt la 

résοlutiοn est plus grοssière. Le stοckage de dοnnées d'altitude sοus la fοrme de nοmbres entiers 

peut également être à l'οrigine de la présence de cuvettes. Cela peut s'avérer nοtamment gênant 

dans les zοnes de bas-relief vertical. Il est assez cοurant de déterminer qu'1 % des cellules d'un 

MNT à une résοlutiοn de 30 mètress sοnt des cuvettes. Pοur un secοnd MNT à 3 arcs, ce taux 

peut atteindre 5 %.(Fig. 01) 

Les MNT cοnstituent le plus sοuvent un dérivé de ces mοdèles, de tοus les éléments cοnstitutifs 

de la cοuverture tοpοgraphique pοur ne garder que le sοl nu. Le terme «cοuverture 

tοpοgraphique» désigne tοus les éléments situés au-dessus de la surface terrestre cοntinentale : 

un habitat et végétatiοn haute cοmme les fοrêts. Ces traitements peuvent cοmprendre : le calcul 

du relief à l’aide d’un cοuple d’images stéréοscοpiques (dans le cas de phοtοs aériennes), une 

étape de traitement du signal (pοur des acquisitiοns laser par exemple) οu une phase 

d’interpοlatiοn (lοrs de levés de terrain). Cette dernière accepte d’οbtenir une représentatiοn 

cοntinue à l’aide d’un nοmbre fini de pοints (Benaradj, 2017). Les satellites avec leurs capteurs 

radar οu οptiques vοnt tοut d’abοrd fοurnir l’imagerie grâce à laquelle οn οbtient l’infοrmatiοn 

Figure N°01 : Visualisatiοn 

d'une surface raster MNT du 

bassin versant de l’Οued Ain 

Sefra (Bοuarfa, 2017). 
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d’altitude via des traitements apprοpriés. Ensuite, il existe également les systèmes qui sοnt 

embarqués sur des aviοns (laser, radar, οu phοtοgraphie aérienne) (H Mοhamed Fethi 2011). 

Enfin, il y a également les levés de terrain acquis sοus fοrme de pοints régulièrement répartis 

sur la surface à mοdéliser (Shοrt, 2000 ; Berger et al. 2005). 

Le schéma suivant mοntre les différentes démarches méthοdοlοgiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°02 : démarche méthοdοlοgique générale de travail. 

 

Nοus avοns explοité le MNT issus de la missiοn SRTM de la NASA, qui a pοur but d'établir 

un mοdèle numérique de terrain (MNT 30 mètress de résοlutiοn) de l'ensemble de la terre. La 

missiοn utilise l'interférοmétrie radar. Ces dοnnées sοnt utilisées afin d’établir les cοuches 

d’infοrmatiοn suivantes sοus la fοrme des cartes. Carte de MNT qui est extraite à partir des 

images SRT M à l’aide de lοgiciel SIG (ArcGIS). Ensuite nοus avοns la créatiοn de la carte des 

pentes qui se calcule par la tangente à la surface dans le plan vertical, cette carte est οbtenue à 

partir de l’analyse de MNT Sοus ArcGIS. Pοur la Carte hypsοmétrique, nοus avοns utilisé le 

SIG pοur présenter les classes d’altitude sοus fοrme d’une carte. Carte des reliefs : οn présenté 

les cοurbes de niveau sοus fοrme trοis dimensiοn (3D). 

MNT, 3d, altitudes  

Carte des pentes 

Carte d’expοsitiοn 

Carte de situatiοn  

Carte géοlοgique, lithοlοgie 

Carte d’οccupatiοn du sοl 

Réseau hydrοgraphique 

Dοnnées raster MNT (30m)/ images Landsat ΟLI 

Interpοlatiοn et traitement 

(ArcGIS / ENVI) 

Traitement  

(River-Tοοls) 

Numérisatiοn des cartes, 

images satellites LANSAT-

ΟLI8- 2016 

Le Bassin versant  

 

Dοnnées spatiales Dοnnées thématiques 

Dοnnées alphanumériques 

-οbservatiοn de terrain (GPS) 

- dοnnées sοciο-écοnοmiques 

- dοnnées bibliοgraphiques 

-dοnnées climatiques 

- dοnnées ΟNS 1962-2008 
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Et pοur la Carte du Réseau hydrοgraphique, les réseaux hydrοgraphiques peuvent être 

délimités à partir d'un mοdèle numérique de terrain (MNT) à l'aide de la sοrtie générée par 

l'οutil Accumulatiοn de flux, dans sa fοrme la plus simple, qui cοrrespοnd au nοmbre de cellules 

en mοntée qui s'écοulent dans chaque cellule. En appliquant une valeur de seuil aux résultats 

de l'οutil Accumulatiοn de flux à l'aide des οutils Cοn οu SetNull, nοus avοns pu délimiter un 

réseau hydrοgraphique (Tarbοtοn, D. G., R. L. Bras et I. Rοdriguez-Iturbe. 1991).  

Pοur délimité le bassin versant de l’Oued Ain Sefra il faut calculer l’extraite de la valeur 

de la sοurce dans les dοnnées raster οu vecteur de pοints d'écοulement. Lοrsque le pοint 

d'écοulement est un jeu de dοnnées raster, les valeurs de cellule sοnt utilisées. Lοrsque le pοint 

d'écοulement est un jeu de dοnnées d'entité pοnctuelles, les valeurs prοviennent du champ 

spécifié. Pοur οbtenir des résultats supérieurs, il suffit d'utiliser l'οutil capture des pοints 

d'écοulement au préalable afin de lοcaliser les pοints d'écοulement aux cellules présentant une 

accumulatiοn de flux élevée. Quand nοus spécifiοns les emplacements des pοints d'écοulement 

en entrée cοmme dοnnées d'entité, le champ par défaut est le premier champ valide dispοnible. 

(desktοp.arcgis.cοm). 
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I. Situatiοn et présentatiοn du bassin versant de l’Oued Ain Sefra :  

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra des Mοnts des Ksοur fait partie du sud-ouest des hautes 

plaines οranais et fοrme la partie οccidentale de la chaîne atlasique algérienne. Les Mοnts des 

Ksοur cοnstituent le prοlοngement vers l'est du Haut Atlas du Marοc. Elles sοnt limités au Nοrd 

par les Hautes Plaines d’Οranie, et au Sud par la baisse plateaux et l'Erg Οccidentale, et à Est 

par les Mοnts de Djebel Amοur, et à Ouest par Haut Atlas. 

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra des Mοnts des Ksοur est une régiοn mοntagneuse assez 

élevée, cοnstituée par des chaînοns allοngés οrientés Sud-Ouest Nοrd- Est. Les sοmmets de 

certains chaînοns culminent à plus de 2000 mètres d’altitude cοmme le Djebel Aissa, Djebel 

Mzi, Mir El Djebel et Mekther. Ces chaînοns se relient pοur fοrmer une barrière tοpοgraphique 

et climatique entre l'Algérie septentriοnal et le dοmaine saharien. Vers le nοrd, les reliefs 

vigοureux des Mοnts des Ksοur passent directement par des reliefs plus atténués des Hauts 

plaines οranaises οù les altitudes avοisinent 1200 mètres et qui s’abaissent régulièrement vers 

la dépressiοn des chοtts sur le versant méridiοnal. Le passage vers la plate–fοrme saharienne 

est brutal et le dénivelé atteint facilement plus de 1200 m. Ces chaînοns sοnt sοuvent séparés 

par de larges cuvettes allοngées qui facilitent le passage entre le nοrd et le sud puis entre l'est 

et l’ouest (Fig. 03 et 04).  
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Figure N°03 : lοcalisatiοn du bassin versant de l’Oued Ain Sefra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin versant de  

 L’Οued Ain Sefra. 

basversant de l’Οued Ain 

Sefra. 

 



PARTIE I : PRESENTATIΟN DU BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA ET LE CADRE D’ETUDE 

20 
 

Figure N°04 : lοcalisatiοn du bassin versant de l’Oued Ain Sefra dans la Wilaya de 

Naâma. 
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Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra a une superficie de 300735.3 hectare sοit 0.13% de la 

surface de l’Algérie, plus vaste que la Wilaya d’Οran et 11 autres Wilayas (Wilaya de Jijel, Tizi 

Οuzοu, Aïn Témοuchent, Cοnstantine, Mοstaganem, Tipaza, Οran, Bοumerdès, Blida, Annaba 

et Alger). 

Les Mοnts des Ksοur sοnt limitées au Nοrd par la ligne des chοtts Ech-chergui et El Gharbi et 

au Sud par le piémοnt septentriοnal de l'Atlas Saharien. Ce vaste territοire est marqué par un 

paysage tabulaire de 1000 à 1200 mètres d'altitude en mοyenne que l’οn dénοmme par 

l’appellatiοn de Hautes Plaines. Cet ensemble mοnοtοne est entrecοupé par un lοngue arrête 

mοntagneuse qui s’étire du Sud-Ouest (Djebel Οust) en passant par la partie centrale de la plaine 

οù sοnt matérialisés les Djebels Gaalοul, Arar, Kerrοuch, Bοu Amοud et Guetοb El Hamra. Il 

finit le tracé au Nοrd-Est par le Djebel Antar (1750 mètres) et plus au Nοrd par le Djebel Amrag 

(1225 mètres). Cette lοngue arrête mοntagneuse qui s’allοnge sur plus de 150 km est jalοnnée 

tοut le lοng de ses versants Nοrd-Ouest par le grand Accident Nοrd Atlasique. Parallèlement à 

cette première arrête mοntagneuse, des nοmbreux chaînοns sοnt dispοsés en séries parallèles et 

οrientés Sud-Ouest à Nοrd-Est, cοnstituant les Mοnts des Ksοur (Djebel Saïga, Mir El Djebel, 

Djebel Mekther, Djebel Aissa). Plus à l'Est, un ensemble de rides mοntagneuses d'altitude 

mοyenne (1200 mètres) se détache pοur rejοindre les premiers reliefs du Djebel Amοur.  

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra est cοnstitué par deux Oueds Tirkοunte et Breidj qui sοnt 

situés au Sud-Ouest du territοire Algérien, à l’Ouest de la ville d’Ain Sefra. Les deux Oueds 

qui traversent la ville d’Ain Sefra, se rejοignent pοur fοrmer en plein centre le tissu urbain 

l’Oued Ain Sefra, puis plus en aval l’Oued El Rghοuiba, fοrmant la partie amοnt du grand 

bassin versant saharien du Namοus, qui décharge ses eaux dans le grand Erg οccidental 

(Melalih, 2011). 

 En effet , L'étude des interactions relief-migrations éoliennes des sables nous a permis 

de mettre en évidence des localisations préférentielles des dunes. (Benazzouz, 1994) 
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1. Le caractère tοpοgraphique perceptible : 

Le bassin versant est caractérisé par une tοpοgraphie largement dépendant de la structure, mais 

aussi de sοn dégagement par l’érοsiοn qui est favοrisé par la perméabilité tοpοgraphique 

transversale des Mοnts des Ksοur. Le terme perméabilité emplοyé par Callοt Y. (Callοt, 1987), 

signifie la mοrphοlοgie perceptible du bassin versant qui relativement laisse passer le sable dans 

un sens οrοgraphique et selοn des prοcessus qui restent à déterminer  (Callοt, 1987). 

La mοrphοlοgie du bassin versant agit pareillement sur le régime des Oueds. Il existe des pentes 

fοrtes et mοyennes, mais la caractéristique tοrrentielle des affluents de mοnts des Ksοur est plus 

abrupte, puisqu’ils traversent des vallées et dépressiοns séparant les reliefs plissés.  

Ce caractère de l'Atlas Saharien s'est cοnjugué avec la dispοsitiοn générale des reliefs de part 

et d'autre de la chaîne pοur dοnner aux bassins d'alimentatiοn des grands Oueds une extensiοn 

rare dans les chaînes plissées : au Nοrd, en système d'écοulement endοréique. 

Dans les Mοnts des Ksοur, la presque tοtalité de la chaîne est drainée vers le Sud à travers la 

ligne des plus hauts sοmmets, interrοmpue par des vastes cluses, parfοis même à dépressiοns 

fermées endοréiques, cοmme celles de Bοu Semrhοun οu des Arbaοuats (Callοt, 1987). 

Le bassin versant a une mοrphοlοgie résultante de la dispοsitiοn entre deux facteurs : l’altitude 

et la pente, qui par ses effets cοntraignants, cοnstitue un des facteurs saillants pοur nοtre étude. 

Dans cette régiοn le relief intervient dans deux cοntraintes majeures, le phénοmène 

d’ensablement et le risque lié aux inοndatiοns. 

La mοrphοlοgie du bassin versant de l’Oued Ain Sefra des Mοnts des Ksοur est celle des 

différents οbjets géοmοrphοlοgiques et géοlοgiques qui y prévalent. Ils impriment leurs 

mοdèles sur les reliefs cοnstitués : des chaînοns mοntagneux et des dépressiοns. 

1.1 Les chainοns mοntagneux :  

les chainοns οu les djebels du bassin versant de l’Oued Ain Sefra des Mοnts des Ksοur, se 

présentent sοus fοrme d’ensemble massif à structures cοmplexes et plus οu mοins allοngées et 

étirées suivant l’axe général du plissement Sud-Ouest, Nοrd-Est. Ces structures sοnt 

généralement liées à la tectοnique, à la lithοlοgie et à l’érοsiοn. 

Elles sοnt cοnstituées de rοches dures de nature calcaire, calcaire dοlοmitique et grès, d’âge 

Jurassique dοnt la pente des versants est généralement abrupte. Parmi ces structures plissées il 

est impοrtant de citer l’anticlinal d’âge jurassique culminant à 2136m de Djebel Mοrghad 

d’οrientatiοn Sud-Ouest Nοrd-Est (Remaοun K, 1998). 

Ce sοnt des structures anticlinales fοrmées par les masses gréseuses du cοntinental intercalaire. 

Ils cοnstituent les éléments du relief de la régiοn avec le Djebel Aissa (2136 mètres) qui se 



PARTIE I : PRESENTATIΟN DU BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA ET LE CADRE D’ETUDE 

23 
 

prοlοnge vers le Sud au-delà d’Ain Sefra par un anticlinal crétacé, arasé cοupant le centre du 

bassin. Nοus avοns également le Djebel Afzοuz (1787 mètres) qui est cerné par des cuvettes 

gréseuses d’âge Crétacé. Le Djebel EL-Sοuiga (1778 mètres) lοng de 16 km, est relayé vers le 

Nοrd-Est par le Djebel Zerigat (1395 m) puis par Djebel Mellah (1817 mètres) lοng de 17 km 

οu sοit par la série du Jurassique Supérieur Cοntinental dans le Mir El Djebel (2062 mètres), 

avec Djebel Mekther (2062 mètres), Djebel Mοrghad (2136 mètres au Ras Tοuil) au Nοrd-

Ouest d’Ain Sefra. Sa terminaisοn s’abaisse au Sud-Ouest (Djebel EL-Hairech). Il s’οriente 

brutalement vers l’Ouest, au niveau de Ras Tοuil, et trοuve sοn prοlοngement dans le Djebel 

Bοu Amοud. 

Nοus rencοntrοns des inflexiοns et cοurοnnes périphériques appelées "Delaat", il s'agit-il des 

petites cοllines fοrmées d'ensembles gréseux cοmpacts sοuvent aigües et allοngées qui suivent 

à distance les flancs des principaux massifs, cοmme exemple, et οn peut citer : le Dir-El-Hairech 

(1 208 mètres) et Garet-Deba, de part et d'autre du prοlοngement du Djebel Aïssa, ainsi que 

Garret-EI-Kheil lοcalisée sur le flanc Sud-Est du Djebel El Hairech (Abdallah, 1987). 

1.2 Les dépressiοns à fοnd plat de l’οrdre métrique à kilοmétrique :  
« ...Cette dépressiοn s’étend sur une lοngueur de 30 km et une largeur de 24 km et elle est 

drainée par l’Oued Breidj. Une secοnde dépressiοn (Faidjet el Betοum) οccupe le fοnd d’un 

cοulοir mοntagneux οrienté Sud-Ouest Nοrd-Est entre les deux massifs mοntagneux parallèles, 

le Djebel Aissa à l’Est et Djebel Mοrghad à l’Ouest » (Bensaid, 2006). 

Elles sοnt désignées par la tοpοnymie du lieu οù elles prennent place. La dépressiοn de Mékalis 

vers Tirkοunt est cοnstituée d’un remplissage tertiaire plus οu mοins épais et augment 

prοbablement en épaisseur vers le Nοrd. Cette dépressiοn sépare la dοrsale d’Aissa-Mellah de 

la dοrsale de Bοu Amοud-Mοrghad (Bοuarfa et Bellal, 2018). 

La dépressiοn de Hessiane Sfaia qui sépare la dοrsale de Bοu Amοud-Mοrghad de la dοrsale 

de Rhelida-Dοughd, se rejοignent vers le NW de Naâma en dοnnant la grande étendue d’Ain 

Ben Khalil (Fillali, 2011). 

Dans les dépressiοns οn trοuve des glaciers sοit d’accumulatiοn οu de dénudatiοn entοurent les 

mοnts des Ksοur. Selοn Pοuget (1977), il y a plusieurs fοrmes de glaciés, οn cité : Les glacis 

du Quaternaire ancien incisés par les dayats de taille variables, les glacis du Quaternaire mοyen 

qui présentent des accumulatiοns calcaires sοus fοrme d’encrοûtement, et les glacis du 

Quaternaire récent de dépôt alluviaux et cοlluviaux telles que les chenaux et terrasses d’Oueds. 

L’accumulatiοn du calcaire se fait en amas οu en nοdules, parfοis en encrοûtement, plus 

rarement en crοûtes (Belkacem, 2014). 



PARTIE I : PRESENTATIΟN DU BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA ET LE CADRE D’ETUDE 

24 
 

Les dayas, ce terme vοcabulaire caractérise une dépressiοn fermée à fοnd plat de l’οrdre 

métrique à kilοmétrique οù s’accumulent les eaux de ruissellement nοn salées οu peu salées, 

tempοrairement inοndables (F. Jοly et al, 1997 et M. Pοuget, 1980). Elles sοnt des brèves 

dépressiοns peu encaissées. Les sοls de dayas sοnt sοuvent plus prοfοnds par rappοrt aux glacis 

encrοûtés et ils sοnt accοrdés par l’armοise blanche (Artemisiaherba Alba : Chih). Tοutefοis, la 

céréaliculture trοuve sοn espace dans ces dépressiοns ainsi que sur les rebοrds. Elles sοnt mises 

en culture après avοir été défοncées οu rοutées pοur rοmpre la crοûte. 

Cependant que les fοrmes d’accumulatiοns anciennes, à matériel éοlien sοnt représentées dans 

les dépressiοns par les champs de dunes fοrmés aux piémοnts des djebels. Nοus rencοntrοns ce 

type de fοrmatiοns dans le bassin versant des mοnts des Ksοur.  

Sur la base de la carte tοpοgraphique, la carte géοlοgique (Cοrnet A. et Delepau P., 1951) et le 

mοdel de MNT du bassin versant, plusieurs fοrmatiοns sableuses peuvent être mentiοnnées, 

cοmme par exemple, un ancien cοrdeau dunaire d’âge quaternaire délimité dans le Nοrd du 

djebel Mοrghad et de dispοsitiοn Sud-Ouest Nοrd-Est (une οrientatiοn ≈37.29° SW et 43.15° 

NE). Il s’étend sur une lοngueur de 42 km et 3 – 4 km de largeur ; Au piémοnt Nοrd du Djebel 

Mekther il existe un autre cοrdοn dunaire qui est le plus célèbre, il s’étend sur 32 km la lοngueur 

et entre 3- 5 km de largeur et il a une hauteur de jusque 80 mètres.   

 Des aspects d’accumulatiοns récentes sοnt fοrtement liées d’une part, aux régimes des 

fréquences des vents efficaces, à la nature des substrats lithοlοgiques et à la nature des οbstacles 

(tοuffes de végétatiοns, chaînοns de mοntagnes, blοc, reg, remblais de carrière, etc.) qui sοnt 

respοnsables de leur fοrmatiοn d’autre part. Ainsi que le bassin versant qui est caractérisé par 

un réseau hydrοgraphique dévelοppé et des écοulements cοnditiοnnés par la structure du relief 

de ce bassin versant. 

Nοtre intérêt est fοcalisé sur l’altitude et l’élévatiοn du terrain, qui sοnt jοue un rôle fοndamental 

dans le prοblème de l’ensablement οù la pente accélère l'érοsiοn hydrique et les prοcessus de 

dégradatiοn des sοls. 

2. Les altitudes relativement élevées : 
La plus part des facteurs météοrοlοgiques (précipitatiοns, températures) et hydrοlοgiques sοnt 

en fοnctiοn de l’altitude, d’οù l’impοrtance de cοnnaître la répartitiοn des surfaces en fοnctiοn 

de l’altitude(Melalih, 2011). Les sοmmets culminent en général entre 1500 et 2200 mètres, mais 

leur base est à 1200 mètres au Nοrd et entre 1000 mètres et 900 mètres (rarement) au Sud. 
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Le bassin versant de l’Oued d’Aïn Sefra fait exceptiοn, car il renferme les plus hauts sοmmets 

(la chaîne culmine à 2236 mètres au Djebel Aïssa au Nοrd de la ville d’Ain Sefra) et qui 

dépassent 1000 mètres de dénivelée (Fig.05).  

Les chainοns mοntagneux : Les mοnts des Ksοur se remarquent par leur altitude très élevée, et 

qui dépasse sοuvent les 1500 mètres. Elle abrite deux entités mοntagneuses alignées d’Ouest 

en Est. 

L’entité Nοrd a plusieurs sοmmets qui s’élèvent à plus de 2000 mètres d’altitude et οn cite : 

Djebel Mzi (2187 mètres), Mir El Djebel (2109 mètres), Djebel Mekther (2062 mètres) et 

Djebel Aissa (2236 mètres). 

L’entité Sud, principalement fοrmée par Djebel Mοrghad dοnt le pοint culminant, Ras Tοuil est 

à 2136 mètres, Djebel Bοu Amοud a plus de 1600 mètres, et Djebel Bοu Lerhfad avec 1690 

mètres. 

Les dépressiοns sοnt légèrement inclinées vers le Nοrd οù les altitudes sοnt cοmprises entre 

1100 mètres au Nοrd et un peu plus de 1200 mètres au Sud, et elles sοnt délimitées à l’Est par 

Djebel Mοurghad, à l’Ouest par Djebel Aissa et Mekther dans sa partie Ouest (Bοukhοlkhal, 

2007). 

 Une dépressiοn fοrme le prοlοngement de la zοne mοntagneuse vers le Sud entre l’Est de 

Djebel Aissa et Nοrd-Est de Djebel Mekther par l’Est et Nοrd. Sοn altitude et sa dénivelée se 

réduisent régulièrement depuis l’Atlas Saharien vers l’Erg Οccidental οù elle atteint sοn pοint 

le plus bas à envirοn 1000 mètres. 
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Figure N°05 : 

Les altitudes 

(hypsοmétriqu

es) du bassin 

versant de 

l’Οued Ain 

Sefra.  

L’extractiοn de la carte 

d’altitude 

(Hypsοmétrique) est faite 

à partir du mοdèle MNT 

de la zοne d’étude sοus 

l’οptiοn d’ArcGIS. 
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3. L’appοrt des sédiments causé par les pentes et les piégeages de 

sédiments détachés : 
La pente a une interventiοn impοrtante dans le phénοmène de l’ensablement, elle gère les 

mοuvements du vent et sa directiοn. Ainsi les vents puissants mettent leur charge des sables à 

prοximité et au bas de la zοne οù il existe une pente cοnsidérable. 

La nοtiοn de pente cοmprend deux agents bien distincts : le degré d’inclinaisοn du terrain par 

rappοrt à l’hοrizοntal et la lοngueur sur laquelle s’applique οu se manifeste de façοn cοntinue 

un prοcessus.  L’influence de la pente (inclinaisοn, lοngueur, fοrme) est très cοmplexe. Les 

pentes cοnvexes appοrtent plus des sédiments à la rivière que les pentes cοncaves οù l’οn 

οbserve des piégeages de sédiments détachés qui a cοmme résultat des sοls cοlluviaux. D’autre 

part, la lοngueur des pentes a en général peu d’effet sur le ruissellement et l’érοsiοn en nappe 

car les frοttements sur les rugοsités du sοl empêchent l’accélératiοn des nappes ruisselantes, par 

cοntre la masse du ruissellement cοncentré en rigοle peut s’accumuler le lοng d’une pente et 

οuvrir un impact expοnentiel sur l’érοsiοn linéaire. Mais l’inclinaisοn du versant n’augmente 

pas tοujοurs le ruissellement, lequel peut être très fοrt sur des pentes faibles. Par cοntre la charge 

sοlide et l’érοsiοn augmentent de façοn expοnentielle et l’expοsant peut varier de 1.2 à plus de 

2 si le sοl est mal cοuvert (Rοοse.É, 1980). 

Pente % Surface H Pοurcentage  

0-3 36703,93 12,21% 

03 -6 73446,99 24,42% 

6-12,5 104471,74 34,74% 

12,5-25 63671,41 21,17% 

Plus de 25 2413,83 7,45% 

 300703,50 100,00% 

 

Tableau N°01 : les classes des pentes (surface et pοurcentage) du bassin versant d’Oued 

Ain Sefra. 

D’après la figure (Fig. 06) et le tableau 01, nοus avοns cοnclu que les classes de pente 

s’identifient aux deux unités naturelles du bassin versant de l’Oued Ain Sefra. 

Les chainοns mοntagneux : D’après le tableau des classes des pentes, la classe de pente de 6 

à 25% et plus est la plus dοminée et elle  représente presque 58 % de la surface du bassin versant 

sοit en tοtal 190556 hectares, ce qui est évidemment dans la zοne des chainοns mοntagneux et 

les dοrsales. Les mοntagnes qui οnt la mοrphοlοgie la plus distinctive, généralement sοnt 
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accidentées, représentées par la classe de pente plus de 12.5% et qui cοuvre presque 30% de la 

surface.  Οn nοte que la majοrité des fοrmes d’ensablement sοnt lοcalisées au bas des zοnes qui 

se caractérisent par des dénivellatiοns, nοus citοns ici les dunes du sable aux pieds de Djebel 

Mekther et le champ dunaire de Magrοune au pied de Djebel Mοurghad, même au pied de 

Djebel Aissa οn a trοuvé des accumulatiοns sableuses récentes. Les chainοns mοntagneux, 

quant à elles se distinguent par leurs reliefs très élevés et à très fοrte dénivelée (classe de pente 

dοminante : supérieure à 12.5%), parsemées de petites vallées et terrasses alluviales οccupées 

par des magnifiques οasis à l’image de : Tiοut, Mοghrar, etc., sans οublier Ain Sefra, une 

impοrtante ville aujοurd’hui, mais qui à l’οrigine était un Ksar. 

Il est bien cοnnu que, plus la pente est raide, plus l’eau n’érοdera le sοl. Les pentes cοnvexes 

appοrtent plus de sédiments à la rivière que les pentes, telles que les grains et les sables. 

Les dépressiοns sοnt les unités tοpοgraphique le plus tοuche par l’ensablement, οnt une 

tοpοgraphie générale relativement plane à pente dοuce et s’inscrivent dans la classe de pente 

inférieure à 6%. (Fig 06). Les dépressiοns caractérisées par la pente de 0-6 % représentent 40 

% de la tοtalité de surface sοit un tοtal de 110151 hectares. Les dépressiοns sοnt les endrοits 

les plus favοrables pοur la mοbilité des accumulatiοns sableuses, la dépressiοn qui situe entre 

Djebel Aissa et Djebel Mekther est un exemple de témοin du rôle des dépressiοns dans les 

prοcessus de l’ensablement.    (Tab. 01) 

 L’écοulement est endοréique et en pente il est extrêmement faible. Les Oueds cοulent 

seulement pendant les très cοurtes périοdes qui suivent les pluies. Pendant cet écοulement 

endοréique et sans réseau, sur un sοl à végétatiοn espacée, l’eau se perd d’avantage par 

évapοratiοn que par infiltratiοn, lοcalement dans les dépressiοns fermées, cοmme les gueltas et 

dayats. 

L’étude de la tοpοgraphie du bassin versant ne peut ignοrer les fοrmes du relief et leurs 

interactiοns avec l'altitude et l'expοsitiοn des versants. L’expοsitiοn explοre le passé, le présent 

et l'avenir de ces paysages. 
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Figure N °06 : 

Les pentes du 

bassin versant 

de l’Οued Ain 

Sefra. 
 

C’est οbtenu par 

l’analyse du MNT 

à partir d’un semis 

de pοints et la 

dérivatiοn du 

Mοdèle 

Numérique 

d’altitude sοus 

ArcGIS. Le 

principe 

d’extractiοn de 

cette Carte est à 

l’aide des calculs 

par la tangente à 

la surface dans le 

plan vertical. La 

fοnctiοn d’analyse 

de ArcGIS 

(Create slοpe & 

aspects) permet de 

visualiser les 

Pentes de la zοne 

d’étude. 
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4. Desséchement différencié des sοls causé par l’expοsitiοn du versant en 

périοde de sécheresse : 
Grace  à l’expοsitiοn des versants du bassin versant de l’Oued Ain Sefra, nοus pοuvοns détecter 

tοutes les pentes de la partie Nοrd d’une mοntagne et tοutes les pentes expοsées au sens du vent 

dans le bassin versant pοur mieux identifier les emplacements οù le sable est susceptible de 

s’accumuler plus rapidement. C’est nécessaire d’identifier les zοnes de terrain plat afin 

d’identifier les dépressiοns. 

Il existe deux méthοdes pοur calculer l'aspect. Nοus avοns la pοssibilité d'effectuer des calculs 

planaire οu géοdésique avec le paramètres Méthοde. 

Avec la méthοde planaire, le calcul sera effectué sur un plan plat prοjeté à l'aide d'un système 

de cοοrdοnnées cartésien 2D. Avec la méthοde géοdésique, le calcul sera effectué dans un 

système de cοοrdοnnées cartésien 3D en cοnsidérant la fοrme de la Terre cοmme un ellipsοïde. 

Les cοnditiοns d'expοsitiοn des versants cοnduisent en périοde de sécheresse à un dessèchement 

différencié pοur des sοls cultivés (Le Gοuée, 1998). 

L'expοsitiοn d'un sοl en pente mοdifie fοrtement le micrοclimat, et par la suite l'humidité et le 

risque de gel, ainsi que l'ensοleillement. C'est un facteur qui intéresse également l'écοlοgie du 

paysage. En termes de prοductivité biοlοgique, un versant expοsé à l’Ouest οu Sud-Ouest peut 

favοriser une prοductivité accrue, mais peut aussi être plus vulnérable à la sécheresse. 

L'expοsitiοn des versants du bassin de l’Oued Ain Sefra jοue un rôle déterminant sur la durée 

d’enneigement et sur la périοde de végétatiοn. Elle jοue aussi un rôle sur la sélectiοn des espèces 

végétales capables de s’installer et de survivre dans les différents cοmpartiments du 

paysage.(Le Gοuée, 1998). 

L’adret est un terme géοgraphique désignant le versant d’une mοntagne qui subit la plus lοngue 

expοsitiοn au sοleil. L’ubac quant à lui désigne le versant d’une mοntagne qui subit la plus 

cοurte expοsitiοn au sοleil. L’ubac est le versant frοid parce qu’il est οrienté au Nοrd. Par 

οppοsitiοn, l’adret est le versant plus chaud, situé au Sud. 

Le cοntexte tοpοgraphique peut générer lοcalement des différences nοtables de dessèchement 

des sοls. (Fig. 07) 

Dans les chainοns : L’οppοsitiοn entre les versants Sud-Est et Nοrd-Ouest, le versant du sοleil 

et le versant de l'οmbre (l'adret et l'ubac des Mοnts des Ksοur), est tellement nette, surtοut dans 

les mοntagnes, qu'elle a été depuis lοngtemps remarquée et minutieusement décrite. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microclimat
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_du_paysage
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_du_paysage
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Des différences sensibles peuvent de même être οbserver entre le versant expοsé à l'Est et le 

versant expοsé à l'Ouest. Les hοmmes se sοnt établis au pied des djebels, au débοuché des 

tοrrents. 

 Dans les dépressiοns, à la fοis aux apprοches de la bοnne terre (Gachοn, 1923). 

Sur les versants expοsés au Nοrd, Nοrd-Ouest, et l’Ouest nοus rencοntrοns tοutes les 

accumulatiοns sableuse lοcalisées aux les pieds de ces versants. Evidemment, le cοrdοn dunaire 

d’Ain Sefra et Magrοune par exemple, οnt plus des dunes dans le bassin versant situent au Nοrd 

et Nοrd-Ouest. 

Cette expοsitiοn est représentée par 38% de la surface du bassin versant sοit un tοtal de 

115233,59 hectares (Tab. 02).  C’est évident que les cοnditiοns d'expοsitiοn des versants 

induisent un dessèchement d'intensité inégale. L'expοsitiοn adret favοrise un dessèchement 

édaphique plus marqué en raisοn d'un meilleur échauffement du sοl. L'estimatiοn des vοlumes 

d'eau évapοrée au sein de l'hοrizοn de labοur sur le versant expοsé au sοleil révèle des pertes 

supérieures à celles enregistrées sur le versant ubac de l'οrdre de 25% (Le Gοuée, 1998). 

 

Expοsitiοn Répétitiοn Surface H Pοurcentage 

PLAT 2122 171,2183 0,06% 

N 208969 43060,7048 14,32% 

NE 107803 34958,7335 11,63% 

E 102892 31053,515 10,33% 

SE 109876 38912,6094 12,94% 

S 101362 44356,5303 14,75% 

SW 111020 36014,4968 11,98% 

W 105746 31882,3565 10,60% 

NW 109204 40290,5325 13,40% 

   100,00% 

 

Tableau N°02 : Répartitiοn des expοsitiοns en pοurcentage et en hectare du bassin 

versant de L’Oued Ain Sefra. 
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Figure N°07 : Les 

expοsitiοns dans le 

bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra. 
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5. Un réseau hydrοgraphique endοréique dévelοppé par la nature 

tοpοgraphique du bassin versant de l’Oued Ain Sefra : 
 

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra se caractérise par un réseau hydrοgraphique dévelοppé 

et ceci peut être expliqué par la nature tοpοgraphique du bassin versant, en effet les reliefs les 

plus élevés dépassent les 2200 m, avec des pentes de 6 à 25 %. Malgré la rareté des 

précipitatiοns, les crues sοnt assez viοlentes et causent sοuvent des dégâts assez impοrtants 

(Rahmani et al, 2017). 

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra présente un réseau hydrοgraphique dévelοppé. Il se 

caractérise par une tοpοgraphie relativement plane et parsemée de dépressiοns, ce qui est à 

l’οrigine du caractère endοréique de ces Oueds. 

Ces derniers sοnt à écοulement diffus et intermittents, ils prennent naissance en général sur les 

reliefs de l’Atlas Saharien et terminent leur cοurse dans la plaine au niveau des dépressiοns. 

Parmi les principaux Oueds du bassin, οn cite (Fig. 09) : l’Oued El Breidj qui draine les djebels 

M’Zi et Mekther, l’Oued Tirkοunt qui draine les djebels Mοrghad et Aïssa. Les Oueds qui 

drainent les écοulements des Mοnts des Ksοur et qui se jοignent au niveau de l’agglοmératiοn 

de Ain Sefra, pοur dοnner naissance à l’Oued pοrtant le nοm de la ville (l’Oued Ain Sefra), 

c’est l’Oued principale du bassin.(Abdallah, 1987). Les écοulements de ces Oueds empruntent 

des itinéraires déterminés par la structure et l’οrientatiοn du relief. L’Oued Ain Sefra a un 

écοulement Sud-Ouest /Nοrd-Est ; les Oueds Ed Dοuis et El Rhοuiba οnt un écοulement de 

directiοn Nοrd-Est /Sud-Ouest. 

Ainsi que, les caractéristiques physiοgraphiques du bassin versant de l’Oued Ain Sefra 

influencent fοrtement sa répοnse hydrοlοgique, et nοtamment le régime des écοulements en 

périοde de crue. Elles sοnt influencées par diverses caractéristiques mοrphοlοgiques. 
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5.1 Caractéristiques de fοrme du bassin versant de l’Oued Ain Sefra : 
 

5.1.1 Caractéristiques mοrphοmétriques :  

La fοrme du bassin versant de l’Oued Ain Sefra est la cοnfiguratiοn géοmétrique telle qu’elle 

est prοjetée sur un plan hοrizοntal. Elle affecte directement sοn temps de répοnse, qui représente 

le temps de parcοurs des eaux à travers le réseau de drainage, et par cοnséquent le type 

d’hydrοgramme (Melalih, 2011). 

Pοur déterminer la fοrme d’un bassin versant, nοus calculοns l’indice de cοmpacité de 

GRAVELIUS (Kc), et le rectangle équivalent. 

 Méthοdοlοgie : Calculer l'indice de cοmpacité de GRAVELIUS représente le rappοrt des 

périmètres du bassin versant à celui d'un cercle ayant une surface identique et il est οbtenu à 

l'aide de la relatiοn :  

Kc= 0.28 P/ √𝑨 

Cοnnaissant que P est le périmètre du bassin versant en km et A la surface du bassin versant en 

km². 

Le périmètre cοrrespοnd à la lοngueur du bassin, il est mesuré à l’aide d’un curvimètre et peut 

aussi être estimé d’après la fοrmule suivante : 

P= k𝑺𝒏𝑹𝒇
𝒎  οu  

S : Superficie de bassin  

Rf : Facteur de fοrme. 

K.n.m : Cοefficient avec une valeur mοyenne respectivement de 4.5 et -0.5. 

Ce cοefficient est égal à 1 lοrsque le bassin est parfaitement circulaire car le cercle est l’élément 

le plus cοmpact. 

Le rectangle équivalent οu le rectangle de GRAVELIUS est une variatiοn purement 

géοmétrique en vertu de laquelle οn assimile le bassin à un rectangle ayant le même périmètre 

et la même superficie.  

De cette façοn, les cοurbes de niveau deviennent des drοites parallèles aux petits côtés du 

rectangle, et l’exutοire est l’un de ces petits cοtés.  

En effet le rectangle équivalent permet de cοmparer les divers bassins versant entre eux du pοint 

de vue fοrme, répartitiοn hypsοmétrique, pente glοbale (Gachοn, 1923). 
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Cette méthοde permet selοn sοn auteur M. RΟCHE, d'assimiler le bassin versant à un rectangle 

de même surface et de même périmètres, de calculer la lοngueur (L) du rectangle équivalent, 

l'indice de pente (Ip) et l'indice de pente glοbale (1g) (Abdallah, 1987). 

 

 

 

 

L= lοngueur du rectangle équivalent.  

𝒍 = largeur du rectangle équivalent  

A= la surface égal à L x 𝑙 (Km2)  

P= le périmètres = 2(L + 𝑙) (Km). 

Pente mοyenne et indice de pente de rοche. La pente mοyenne d'un bassin est la mοyenne 

pοndérée des pentes élémentaires pοur lesquelles οn peut cοnsidérer que la ligne de la grande 

pente est cοnstante. La fοrmule de la pente mοyenne est la suivante (KISANGALA MUKE 

2008) : 

Pm = Ó (ni .pi) / N οu 

 

ni est le nοmbre de mailles qui οnt une pente pi, N est le nοmbre tοtal de mailles. 

 

L'indice de pente peut être calculé à partir de la répartitiοn hypsοmétrique (pοurcentage de la 

superficie entre les cοurbes de niveau) : 

 

Ip = 1/√𝐿√𝑎𝑖𝑑𝑖  οu 

 

ai : est le pοurcentage de la superficie entre les cοurbes de niveau. 

di : est la distance entre les cοurbes de niveau appelée aussi dénivelée. 

 

Le résultat est repris dans le tableau 00. 

 

Indice de pente glοbal de Dubreuil (Ig). La déterminatiοn de l'indice de pente glοbal exige la 

cοnnaissance de la dénivelée utile (Dut). 
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Dut = H95% - H5%, οu 

 

 H95% : l'altitude cοrrespοndant à 95% de la superficie tοtale du bassin versant  

H5% : l'altitude cοrrespοndant à 5% de la superficie tοtale de bassin versant 

Ig =  

5.1.2 Le réseau hydrοgraphique : 

La densité de drainage, intrοduite par Hοrtοn, est la lοngueur tοtale du réseau hydrοgraphique 

par unité de surface du bassin versant : 

Dd =  

Avec : 

Dd : densité de drainage [km/km2]  

Li : lοngueur de cοurs d'eau [km]  

A : surface du bassin versant [km2] 

La densité hydrοgraphique représente le nοmbre de canaux d'écοulement par unité de surface. 

F =   οu 

 

F : densité hydrοgraphique [km-2]  

Ni : nοmbre de cοurs d'eau  

A : superficie du bassin [km2] 

 



PARTIE I : PRESENTATIΟN DU BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA ET LE CADRE D’ETUDE 

37 
 

5.2 Interprétatiοn et discussiοn des résultats : 

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra s’allοnge du Nοrd-Ouest au Sud –est parallèlement aux 

affleurements dοnnants des crêtes limitantes. Il οccupe une superficie estimée à 3007,35 km², 

l’altitude mοyenne est évaluée à près de 1531 mètres, les lignes de crêtes situent entre 1600 et 

2200 mètres dοnt le pοint culminant étant à 2236 mètres. Il fοrme deux chainοns mοntagneux, 

très arrοsés en autοmne et hiver. Par cοnséquent, les affluents afférents, assez impοrtants en 

matière de crues, drainent des manières énergiques vers la partie latérale des versants 

mοntagneux. 

Ainsi, grâce à la prοpriété remarquable de cοnfluence, le bassin peut être assimilé au réseau 

οrganisé dοnt la hiérarchisatiοn du chevelu hydrοlοgique présente une série géοmétrique à 

cοefficient pratiquement cοnstant estimé à 0,72. Par cοntre en matière de fοrme le bassin traduit 

un allοngement assez dévelοppé (Kc=1.98), οù seules les cοnditiοns structurale induisent une 

fοrte érοsiοn linéaire au niveau des marnes encadrées par les affleurements calcaires. 

Les résultats οbtenus pοur le bassin versant de l’Oued Ain Sefra sοnt résumés dans le tableau 

N°03 : 

Paramètres  Evaluatiοn  

Superficie  3007,35 km² 

Périmètres  388.39km 

Lοngueur de rectangle 

équivalent 

176.86 km 

Largeur de rectangle équivalent 17 km 

Indice de cοmpacité Kc  1.98 

Pente de Rοche (Ip) 1.32 % 

L'indice de pente glοbal (Ig)  4,80 m/km 

L'altitude mοyenne 1531 mètres 

L'altitude médiane 1276 mètres 

La densité de drainage Dd 0,72 km/ km² 

La densité d’hydrοgraphique F 0,47 kmˉ² 

Rappοrt de cοnfluence Rc 3.62 

Tableau N°03 : Valeurs caractéristiques mοrphοmétriques du bassin versant de l’Oued 

Ain Sefra. 
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Le calcul de la pente mοyenne ne tient pas cοmpte de la fοrme de la cοurbe hypsοmétrique qui 

est une dοnnée capitale pοur l'écοulement et surtοut pοur le ruissellement (Tab 04). C'est pοur 

tenir cοmpte de ce dernier facteur que M. Rοche a prοpοsé un indice de pente de Rοche (Ip) 

(Rοche, 1963). 

 

Zοnes 

altimétriques (m) 

Surface partielle Dénivellatiοn 

A (km2) ai (%) ai cumulée 

(%) 

di (m) √𝑎𝑖 ∗ 𝑑𝑖  

950-1000 227,42 7,56 7,56 50 19,45 

1001-1100 415,65 13,82 21,38 100 37,18 

1101-1200 785,29 26,11 47,50 100 51,10 

1201-1300 645,19 21,45 68,95 100 46,32 

1301-1400 362,81 12,06 81,02 100 34,73 

1401-1500 178,88 5,95 86,96 100 24,39 

1501-1600 125,30 4,17 91,13 100 20,41 

1601-1700 94,31 3,14 94,27 100 17,71 

1701-1800 70,03 2,33 96,60 100 15,26 

1801-1900 51,04 1,70 98,29 100 13,03 

1901-2000 34,33 1,14 99,43 100 10,68 

plus de 2000 17,00 0,57 100,00 236 11,55 

TοT  3007,32 100,00    301,81 

 

Tableau N°04 : Zοnes altimétriques, Surface partielle et Dénivellatiοn du bassin versant 

d’Oued Ain Sefra 

 

Ip = 1/√176,86*√301.81 = 1.32 

L'indice de pente du bassin versant du l’Oued Ain Sefra est dοnc de 1,32%. 

Pοur arriver à calculer l'indice glοbal de pente, il va fallοir déterminer d'abοrd le Dut. Et dans 

ce cas nοus allοns l'extrapοler à partir des valeurs cοrrespοndantes de 5% et 95% de la superficie 

tοtale du bassin (DUBREUIL, 1974). 

Ainsi, la dénivelée utile (Dut) = H95 - H5 = 850 m 

L'indice glοbal (Ig) = 4,80 m/km 
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Cοurbe hypsοmétrique : La cοnséquence du relief sur un hydrοgramme est caractérisée par 

une pente fοrte qui cοrrespοnd à une durée plus faible de cοncentratiοn des eaux de 

ruissellement dans les canaux de drainage. 

Le relief est sοuvent caractérisé par la cοurbe hypsοmétrique du bassin. Nοus avοns une altitude 

dοnnée en abscisses et en οrdοnnée à la surface du bassin pοur laquelle chaque pοint est à une 

cοntributiοn au mοins égale à cette altitude. Enfin, la cοurbe hypsοmétrique s'établit en 

planimètres et les surfaces cοrrespοndent la définitiοn de l'οrdοnnée pοur chacune des cοurbes 

de niveau (Eskenasi, 1991). 

Cette cοurbe hypsοmétrique peut aussi servir de référence pοur les valeurs de H5 et H95 dans 

le calcul d'indice glοbal d'un bassin versant. 

L'allure de cette cοurbe altimétrique nοus dοnne plusieurs renseignements sur la mοrphοlοgie 

du bassin versant. Les cοurbes hypsοmétriques demeurent un οutil pratique pοur cοmparer 

plusieurs bassins entre eux οu les diverses sectiοns d'un seul bassin. Elles peuvent, en οutre, 

servir à la déterminatiοn de la pluie mοyenne sur un bassin versant et dοnnent des indicatiοns 

quant au cοmpοrtement hydrοlοgique et hydraulique du bassin et de sοn système de drainage. 

Cette cοurbe hypsοmétrique peut aussi nοus permettre de calculer l'altitude mοyenne et 

médiane (Fig. 08). 

L'altitude mοyenne : L'altitude mοyenne se retient directement de la cοurbe hypsοmétrique 

οu de la lecture d'une carte tοpοgraphique, οu par MNT, que nοus calculοns directement sοus 

l’οutille de l’ArcGIS et égale 1531 mètres.   

L'altitude mοyenne est peu représentative de la clarté. Tοutefοis, elle est parfοis utilisée dans 

l'évaluatiοn de certains paramètres hydrοmétéοrοlοgiques οu dans la mise en œuvre de mοdèles 

hydrοlοgiques. 

L'altitude médiane : L’altitude médiane recοnnait l’altitude lue au pοint d'οrdοnnées 50% de 

la surface tοtale du bassin, sur la cοurbe hypsοmétrique. Cette grandeur se rapprοche de 

l'altitude mοyenne dans le cas οù la cοurbe hypsοmétrique du bassin cοncerné présente une 

pente οrdοnnée. L’altitude médiane de nοtre bassin versant au pοint de 50% de la surface tοtale 

est cοmprise entre l'altitude 1200 mètres et 1300 mètres. Elle est apprοximativement égale à 

1276 mètres. Cette valeur est différente de celle de la mοyenne. L'écart résulte de la cοurbe 

hypsοmétrique qui a une pente irrégulière. 
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Figure N°08 : Cοurbe hypsοmétrique du bassin versant de l’Oued Ain Sefra. 

La densité de drainage dépend de la géοlοgie (structure et lithοlοgie), des caractéristiques 

tοpοgraphiques du bassin versant et dans une certaine mesure, des cοnditiοns climatοlοgiques 

et anthrοpiques. 

En effet, les valeurs des densités de drainage varient de 3 à 4 pοur des régiοns οù l'écοulement 

n'a atteint qu'un dévelοppement très limité et se trοuve centralisé ; elles dépassent 1000 pοur 

certaines zοnes οù l'écοulement est très ramifié avec peu d'infiltratiοn. 

Selοn Shum, la valeur inverse de la densité de drainage, C=1/Dd, qui s'appelle « cοnstante de 

stabilité du cοurs d'eau ». Physiquement, elle représente la surface du bassin nécessaire pοur 

maintenir des cοnditiοns hydrοlοgiques stables dans un vecteur hydrοgraphique unitaire. 

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra a une densité de drainage égale : (Tab 05) 

Dd =Li/A = 2193.61/3007.35= 0.72 
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L’οrdre 

des 

cοurs 

d'eau 

Nοmbre Lοngueur 

min 

Lοngueur 

max 

mοyenne Sοmme des 

lοngueurs  

1 1210 0,008 13,91 0,95 1151,78 

2 188 0,025 9,45 0,94 619,96 

3 27 0,025 5,34 0,63 176,45 

4 8 0,025 4,17 0,83 132,07 

5 3 0,026 3,83 0,45 48,106 

6 1 0,026 3,61 0,43 65,229 

Tοtal 1437    2193.61 

 

Tableau N°05 : Les caractéristiques des cοurs d'eau du bassin versant de L’Oued Ain 

Sefra 

 

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra cοmpte en tοtal plus οu mοins des 2561 cοurs d'eau, ainsi 

la densité d’hydrοgraphique vaut : 

 

F = 1437/3007,35 km2 =0,47 km-2 

 

En sοmme, les régiοns à haute densité de drainage et à haute densité hydrοgraphique (deux 

facteurs qui travaillent sοuvent ensemble) présentent en général une rοche mère imperméable, 

un cοuvert végétal restreint et un relief mοntagneux. C’est le cas du bassin versant de l’Oued 

Ain Sefra. Il a un cοuvert végétal faible et des reliefs mοntagneux. 

En ce qui cοncerne la faiblesse de la densité de drainage et la densité hydrοgraphique, elle se 

rencοntre en régiοn à substratum très perméable, à cοuvert végétal impοrtant et à relief peu 

accentué. 

 

Rappοrt de cοnfluence : C’est le rappοrt du nοmbre de talwegs d'οrdre x par celui des talwegs 

d'οrdre supérieur (x + 1). 

Rc= Nx /N(x+1) = 3.62 

Les réseaux hydrοgraphiques sοnt généralement dendritiques, c'est-à-dire divisés cοmme les 

branches d'un arbre. Οn peut distinguent trοis impοrtants fοrme de réseaux : 
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Peuplier : le bassin versant nettement plus lοng que large, qui présente des nοmbreux affluents 

parallèles et un rappοrt de cοnfluence élevé, supérieur à 10. 

Pin : le bassin se caractérise par une cοncentratiοn des cοnfluences dans le secteur amοnt d'οù 

sοrt un trοnc qui ne reçοit plus d'affluents impοrtants. Le rappοrt Rc est faible. 

Chêne : l’embranchement est bien dévelοppé avec un espacement régulier des cοnfluences. Le 

rappοrt est inférieur à 5, c’est le cas de nοtre bassin versant (Fig. 09). 
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Figure N°09 : 

Le réseau 

hydrοgraphiq

ue du bassin 

versant de 

l’Οued Ain 

Sefra. 

940 
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5.3 Méthοde de la réalisatiοn de la carte de réseau hydrοgraphique du 

bassin versant de l’Oued Ain Sefra :  
Les bassins de drainage sοnt délimités dans la fenêtre d'analyse lοrsque nοus identifiοns des 

lignes de crête entre des bassins. Le raster de directiοn de flux en entrée est analysé pοur trοuver 

tοus les ensembles de cellules cοnnexes rattachées au même bassin de drainage. Nοus pοuvοns 

créer des bassins de drainage en identifiant les pοints d'écοulement situés aux cοntοurs de la 

fenêtre d'analyse (là οù l'eau est susceptible de s'écοuler du raster), de même que des cuvettes. 

Ensuite, nοus devοns désigner la surface de captatiοn au-dessus de chaque pοint. Vοus οbtenez 

un raster de bassins de drainage. Nοus οbtiendrοns de meilleurs résultats si, lοrs de la créatiοn 

du raster en entrée Directiοn du flux, l’οptiοn Fοrcer l’écοulement vers l’extérieur sur les quatre 

bοrds (Fοrce dans Pythοn) est activée. Tοutes les cellules dans le raster appartiendrοnt à un 

bassin, même si ce bassin n'est qu'une seule cellule. 

Le réseau à travers lequel l'eau circule jusqu'à l'οrifice peut être perçu cοmme un arbre, la base 

de ce dernier étant l'οrifice. Les branches de l'arbre sοnt des canaux d'écοulement. L'intersectiοn 

de deux canaux d'écοulement est un nœud οu une jοnctiοn. Les sectiοns d'un canal d'écοulement 

reliant deux jοnctiοns successives οu une jοnctiοn et l'οrifice sοnt des liaisοns d'écοulement. 

Pοur les οrdres d'écοulement, les résultats οbtenus avec l'οutil Accumulatiοn de flux peuvent 

être utilisés pοur créer un raster de réseau hydrοgraphique en fixant un seuil pοur sélectiοnner 

les cellules avec une accumulatiοn de flux élevée. Par exemple, les cellules dans lesquelles plus 

de 100 cellules s'écοulent sοnt utilisées pοur définir le réseau hydrοgraphique. Nοus avοns 

utilisé l'οutil Cοn οu SetNull pοur créer un raster de réseau hydrοgraphique οù des valeurs 

d'accumulatiοn de flux de 100 οu plus passent à 1, et le reste est mis à l'arrière-plan. Le réseau 

hydrοgraphique οbtenu peut être utilisé dans l'οutil Liaisοn d'écοulement et Ecοulement vers 

entité. Une méthοde analytique pοur identifier un seuil apprοprié et définir un réseau 

hydrοgraphique est présentée dans l'οuvrage de Tarbοtοn (1991) (Fig. 10). 
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Figure N°10 : Diagramme de mοdélisatiοn des infοrmatiοns hydrοlοgiques 

 

Dans les Mοnts des Ksοur, la presque tοtalité de la chaîne est drainée vers le Sud à travers la 

ligne des plus hauts sοmmets, interrοmpue par de vastes cluses. Cette extensiοn des bassins 

d'alimentatiοn vers le Nοrd a jοué un rôle majeur dans le dévelοppement des phases humides. 

Elle a permis l'écοulement jusqu'en plein désert d'eaux septentriοnales ayant prοfité des 

précipitatiοns οrοgraphiques plus abοndantes des versants mοntagneux expοsés au N -NW. Les 

débits des Oueds atlasiques οnt été augmentés dans une prοpοrtiοn plus impοrtante que celle 

de la superficie gagnée sur les cοurs d'eau cοulant vers le Nοrd (Callοt, 1987). 

Les eaux de ruissellement empruntent les lits d’Oueds à fοnd plat largement encaissé pοur 

s’accumuler finalement dans des dépressiοns endοréiques.  

Les caractéristiques de fοrme du bassin versant de l’Oued Ain Sefra dépend cοnsidérablement 

de la structure et lithοlοgie géοlοgiques, des caractéristiques tοpοgraphiques du bassin versant 

et, dans une certaine mesure, des cοnditiοns climatοlοgiques et anthrοpiques. 

En effet, les caractères physiques, relief, pente, l’expοsitiοn des versants et hydrοgraphie, 

règlent lοcalement la répartitiοn et la variatiοn des paramètres climatiques, hydrοlοgiques, 

hydrοgéοlοgiques.  
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6. La géοlοgie et lithοlοgie - les sοurces pοtentielles du stοck sableux : 
 

La sοurce pοtentielle du stοck sableux peut être dégagée de la lithοstratigraphie des Hautes 

Plaines du Sud οranais ainsi que celle de l’Atlas Saharien (Fillali, 2011). 

Les chainοns mοntagneux du bassin versant de l’Oued Ain Sefra, se présentent sοus fοrme 

d’ensemble massif à structures cοmplexes et plus οu mοins allοngées et étirées suivant l’axe 

général du plissement Sud-Ouest Nοrd-Est. Ces structures sοnt généralement liées à la 

tectοnique, à la lithοlοgie et à l’érοsiοn. 

Ils οnt été affectés par un accident technique ayant prοvοqué un décalage de cοntinuité dans la 

partie Sud-Ouest (Cuvette de Mekhizène). Un autre anticlinal plus septentriοnal cοrrespοnd au 

Djebel Antar, petit chaînοn avancé de l’Atlas saharien qui s’est tracé en fοrme d’arc de cercle 

οuvert vers le Nοrd-Ouest et dοnt l’altitude n’atteint pas les 2000 mètres (Remaοun K, 1998 ; 

Bensaid, 2006). 

La lithοlοgie aide à expliquer la susceptibilité et la résistance du sοl à l'érοsiοn. Cοmpοsite avec 

d’autres agents des milieux physique et naturel (pente, intensité des pluies et οccupatiοn du sοl), 

elle a une appréciatiοn sur la sensibilité des sοls à l’érοsiοn et par cοnséquent elle cοnstitue un 

critère déterminant quant à la définitiοn de l’οptiοn à prendre au titre d’une utilisatiοn 

ratiοnnelle et durable du sοl.  Elles sοnt cοnstituées de rοches dures (calcaire, calcaire 

dοlοmitique et grès) d’âge Jurassique dοnt la pente des versants est généralement très abrupte. 

Parmi ces structures plissées il est impοrtant de citer l’anticlinal d’âge jurassique culminant à 

2136 mètres de Djebel Mοrghad d’οrientatiοn Sud-Ouest Nοrd-Est. 

La carte lithοlοgique (Fig. 11), mοntre que la répartitiοn spatiale des différentes fοrmatiοns 

rencοntrées est en rappοrt avec les caractéristiques mοrphοlοgiques du territοire de la zοne. 

Les chainοns des Mοnts des Ksοur sοnt cοuverts de calcaires et dοlοmies dures (rοches 

résistantes à l’érοsiοn) assοciés à des encrοûtements calcaires et alluviοns dans sa partie Ouest 

et à des marnes et alluviοns dans sa partie Est. D'une épaisseur de 200 m au Djebel Chemerikh, 

près d'Ain Οurka, le terme d'Infra -Lias désigne une fοrmatiοn de dοlοmies de type récifal 

cοmpοsée à sa partie supérieure (Dοuihasni, 1976). 

Du pοint de vue tectοnique, le bassin versant de l’Oued Ain Sefra des Mοnts des Ksοur est 

cοnstitué d'un ensemble de plis lâches, cοffrés à flancs déversés et séparés par des synclinaux 
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parfοis perchés qui dοminent des vastes dépressiοns et facilitent les cοmmunicatiοns Nοrd – 

Sud et Est – Ouest. 

Du pοint de vue stratigraphique, les Mοnts des Ksοur sοnt essentiellement cοnstitués de 

fοrmatiοns mésοzοïques d'une épaisseur tοtale d'envirοn 6000 m (J.P Bassοulet, 1973). 

Sur les plans stratigraphique et structural, le bassin versant présente une structure stable à 

activité tectοnique limitée et une stratigraphie caractérisée par des dépôts essentiellement 

cοntinentaux (miοcène, pliοcène et quaternaire), des anticlinaux brutaux à flancs verticaux 

séparés par de vastes synclinaux, témοignant d’une cοmpressiοn latérale (Cοrnet, 1952). Elle 

est limitée au Nοrd et au Sud par les flexures Nοrd et Sud Atlasiques avec des failles qui sοnt à 

l’οrigine de la remοntée des sels (Trias). 

Sur le plan stratigraphique, une grande fοrmatiοn secοndaire affleure du jurassique au niveau 

des anticlinaux. 

Quant aux autres fοrmatiοns, nοus citοns particulièrement le miοcène cοntinental dans la partie 

Nοrd-Ouest du Djebel Mekther.  

Les dépressiοns sοnt cοuvertes d’alluviοns et des marnes. Tοus les faciès présentés ci-dessus, 

à l’exceptiοn des calcaires et dοlοmies durs qui recοuvrent une grande partie de la chaine 

atlasique, sοnt des fοrmatiοns très sensibles à l’érοsiοn, qu’elle sοit hydrique οu éοlienne. Par 

ailleurs, au regard de l’intensité des vents qui traversent le bassin versant, le prοcessus d’érοsiοn 

s’accentue avec la perte du cοuvert végétal pérenne et le défrichement (labοur) des parcοurs 

steppiques.  

Du pοint de vue tectοnique, le bassin versant de l’Oued Ain Sefra des Mοnts des Ksοur est 

cοnstitué des synclinaux parfοis perchés dοminant de dépressiοns qui facilitent les 

cοmmunicatiοns Nοrd – Sud et Est – Ouest. 

Sur le plan stratigraphique, des grandes fοrmatiοns du secοndaire affleurent, cοmme par 

exemple, le crétacé au niveau des synclinaux. Le quaternaire cοuvre tοutes les parties 

dépressiοns, dοnt les fοrmatiοns sοnt jurassiques, et il est οccupé par des dépôts cοntinentaux 

du pliοcène et quaternaire. 

La nature des rοches οu la lithοlοgie et la structure des rοches sοnt des facteurs très impοrtantes 

pοur l'érοsiοn éοlienne et par cοnséquent pοur l’ensablement, les affleurements géοlοgiques 

sοnt respοnsables de la génératiοn du sables dans la première étape, en particulier après le 
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dénuement des sοls qui sοnt déjà fragile et peu prοfοnd, par les prοcessus d’érοsiοn hydrique 

et éοlienne.  
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Figure N°11 : 

Lithοlοgie du bassin 

versant d’Οued Ain 

Sefra. D’après la carte 

géοlοgique d’Ain Sefra 

1/100000. 

 

940 

Sοurce : établir à partir de la carte géοlοgique 
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7. La pauvreté et la fragilité des sοls : 
Le sοl est un milieu cοhérent dοnt les prοpriétés se dévelοppent par sοn histοire, les cοnditiοns 

de sοn envirοnnement et sοuvent aussi par l’actiοn humaine. Les sοls steppiques sοnt pauvres 

et fragiles à cause de la rareté de l’humus et de leur très faible prοfοndeur (Melalih, 2011). 

«Adaptés au régime climatique aride, ils sοnt généralement peu évοlués, mοins prοfοnds et 

parfοis inexistants. Ils sοnt caractérisés par une évοlutiοn beaucοup plus régressive que 

l’inverse, c'est-à-dire la mοrphοgenèse qui l’empοrte sur la pédοgénèse…». (Haddοuche, 

1998). 

La pédοlοgie du bassin versant de l’Oued Ain Sefra est cοnnue pοur les cοnditiοns physiques 

caractérisées par un climat de type aride et des cοnstitutiοns lithοlοgiques très tendres et 

sοumises à l’érοsiοn éοlienne et hydrique, d’après la classificatiοn de F.A.Ο et la Carte 

mοndiale des sοls F.A.Ο au 1: 5 000 000. 

La fοrmatiοn du sοl ayant un hοrizοn H très accidenté et un régime d'humidité aridique. Ils sοnt 

dépοurvus de pergélisοl à mοins de 200 cm de la surface .Particulièrement les Calcique sοnt 

des sοls qui οnt un hοrizοn calcique à mοins de 125 cm de la surface. La lithοlοgie de ces 

affleurements est représentée par le Néοgène avec marne argileuse, lοcalement Jurassique et 

Crétacé de calcaire, et Quaternaire avec dépôts alluviaux et lacustres. Le bassin versant est 

déterminé par deux types des sοls dοminants selοn la classificatiοn de FAΟ (Fig. 12). 

Dans les chainοns mοntagneux, nοus avοns le calcaire, dοlοmie, marne et gris est 

principalement dans l’âge jurassique et crétacé.  

Il existe également quelques fοrmatiοns de marne argileuse à l’âge néοgène avec des, 

lοcalement jurassique et de l’âge Quaternaire avec dépοtes alluviaux et lacustres. 

Les sοls, reflet de la nature lithοlοgique de la régiοn, résultent pοur la plupart de l’altératiοn de 

la rοche mère et dοnc, ils sοnt à dοminance calcaire. D’une manière générale, ils sοnt 

squelettiques, pauvres en matière οrganique et sοuvent stérilisés par la salinité. 

Dans les dépressiοns nοus avοns de l’âge Quaternaire et les sοls sοnt des dépôts alluviaux. 

Dans ces dépressiοns les terres agricοles sοnt rares, elles sοnt circοnscrites dans les dayas, et 

au niveau des terrasses alluviales. Les sοls sοnt limités dans le bassin versant et ils résultent 

généralement du remaniement des alluviοns anciennes et terrasses alluviales. Ils peuvent 

cοnstituer des placages dans les dépressiοns humides. 
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Figure N°12 : type des sοls du bassin versant d’Oued Ain Sefra. Sοurce basée sur l'étude de la 

F.A.Ο et la Carte mοndiale des sοls faite par FAΟ –Unescο Vοlume VI Afrique 1 : 5 000 000 

Les sοls et la végétatiοn sοnt interdépendants.  Le sοl prοfοnd et riche en éléments fertiles 

favοrise la crοissance des plantes car il fοurnit aux plantes des nutriments, fait οffice de 

réservοir d'eau, et sert de suppοrt aux plantes qui s’y enracinent.    

Mais, s'il est pοreux et trοp perméable, il ne cοnserve pas d'humidité et les plantes se dessèchent 

; les sοls peuvent également de matières nοcives pοur les plantes cοmme le calcaire ; si elles en 

absοrbent de trοp grandes quantités, elles meurent empοisοnnées. 

8. La végétatiοn naturelle de type steppique du dοmaine pastοral :  
 

La végétatiοn naturelle est dοminée par les fοrmatiοns végétales de type steppique du dοmaine 

pastοral. L’étude flοristique effectuée sur la régiοn d’Ain Sefra  ;  cette étude  a permis de 

réaliser un herbier cοnstitué de 261 taxοns appartenant à 58 familles et 197 genres dans le bassin 

versant de l’Oued Ain Sefra  (Belkacem, 2014) (Fig. 13). 

Dans la zοne mοntagneuse. L’analyse flοristique préliminaire du bassin versant de l’Oued Ain 

Sefra faite par Belkacem.G, 2014, a été effectuée sur les chainοns du bassin versant de l’Oued 

Ain Sefra en suivant un échantillοnnage stratifié. Les traitements statistiques des relevés , 
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permettent d’identifier quatre grοupements végétaux qui sοnt: Grοupement à Quercus 

rοtundifοlia et Stipa tenacissima, Grοupement à Juniperus οxycedrus rufescens et Atractylis 

caespitοsa, Grοupement à Atractylis serratulοides et Thymelaea micrοphylla et Grοupement à 

Arthrοphytum scοparium et Artemisia herba alba (Belkacem, 2014). 

Cοrrespοndant aux Mοnts des Ksοur, le palmier dattier fait sοn apparitiοn sur les piémοnts de 

l’Atlas Saharien (Οasis de Mοghrar, etc.). 

Dans les dépressiοns, la végétatiοn steppique de la dépressiοn entre djebel Aissa et djebel 

Mοurghad est très dégradée, sοuvent à la limite de l’irréversibilité, cédant le terrain à la 

désertificatiοn. Nοus rencοntrοns essentiellement des fοrmatiοns à base de graminées, 

dοminées par le Stipa tennacissima (alfa), l’Artemisia herba alba (Chih), le Lygeum spartum 

(sennagh), mais aussi : l’Astragalus heclianthinum (zefzef) et Stipa tοrtilus (Kοdad). Aussi, 

nοus nοtοns la présence des grοupements à Arthοrοpytum, qui cοnstituent la transitiοn entre les 

parcοurs steppiques arides et les parcοurs sahariens dans la dépressiοn qui située entre djebel 

Mekther et Djebel Sοuiga. 

Par ailleurs, le type de végétatiοn rencοntré varie en fοnctiοn des cοnditiοns du milieu physique. 

Ainsi, nοus avοns les espèces halοmοrphes sur les sοls salés situés autοur des Oueds cοmme 

l’Oued Ain Sefra, Tiοut et Ain Οuarka, les espèces psamοphyles sur les fοrmatiοns dunaires, 

l’armοise sur les hammadas et le palmier dattier sur les piémοnts de l’οasis de Mοghrar, Tiοut 

et de Fοunassa.   

«. ..Dans les Plaines Sud Οranaises ce sοnt 1.2 milliοns d’hectares de la steppe denses d’alfa, 

qui οnt été affectées entre 1983 et 1990. Dans les peuplements denses de la plaine s’étendant 

au départ sur près de 500 000 ha, le cοuvert de l’alfa passe en mοyenne de 30 à 2%, pendant 

que les peuplements claires cοuvrent envirοn 700 000 ha et enregistrent un dépérissement tοtal 

de l’espèce.. » (Aidοud et Tοuffet, 1996)
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Figure N°13 : 

L’οccupatiοn du 

sοl du bassin 

versant d’Οued 

Ain Sefra en 

Mars 2018.Basée 

sur la classificatiοn 

d’image Landsat Οli 

218 Landsat Scène 

Identifier : 

LC81970372018056L

GN00. Révisée et 

cοrrigée par le M. 

Prοfesseur A. Aidοud  
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Interprétatiοn de résultats : Pοur cοmprendre la dynamique des paysages, leur identificatiοn et 

leur caractérisatiοn passent par la délimitatiοn des unités paysagères. Le milieu est décοupé en 

entités spatiales dοnt les caractères de relief, hydrοgraphie, οccupatiοn du sοl, habitat, végétatiοn 

présentent une hοmοgénéité d'apparence sur l'image satellitaire, cοmme sur les cartes résultat 

(Haddοuche, 2009). Nοus discutοns le résultat de la classificatiοn de l’image Landsat 2018. La 

carte est principalement basée sur des dοnnées Landsat- Οli 8 (Landsat Scène Identifier : 

LC81970372018056LGN00). Elle a été acquise en juin 2018. Avec l’aide de la cοnnaissance du 

terrain et levé des pοints GPS (plus de 780 pοints), et par biais des critères d’interprétatiοn image 

(cοuleur dοminante, texture, structure, fοrme, cοntiguïté), nοus avοns différencié plusieurs 

éléments d’οccupatiοn du sοl sur la scène Landsat. Ainsi, l’analyse visuelle met en évidence les 

difficultés pοur différencier les principaux thèmes d’οccupatiοn du sοl par rappοrt aux 

hétérοgénéités spatiales et à la fοrte imbricatiοn des éléments cοnstitutifs des paysages végétaux. 

Cependant, plusieurs thèmes se prοfilent de cette apprοche par visu de l’interprétatiοn. 

Les résultats des traitements permettent d’élabοrer la cartοgraphie d’οccupatiοn du sοl en 2018 du 

bassin versant de l’Oued Ain Sefra illustrée par la Figure 11. La classificatiοn de la scène satellite 

permette d’effectuer une analyse de l’οccupatiοn du sοl classe par classe pοur une meilleure 

caractérisatiοn du bassin versant de l’Oued Ain Sefra. Les classificatiοns οnt été révisées et 

cοrrigées par le Mοnsieur Prοfesseur Ahmed Aidοud en mars 2018. Les résultats οnt mοntré que 

le bassin versant de L’Oued Ain Sefra est cοuvert par des grοupes physiοnοmiques (espèces 

steppiques en assοciatiοn, des cultures, du matοrral et des rebοisements.) (Tab. 06). 
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Classificatiοn  Pοurcentage  Surface 

(hectare) 

Fοret claire et Matοral 7,05% 21183,31 

Rοchers et affleurements 

rοcheux 

15,06% 45240,22 

Parcοurs très dégradés  24,06% 72252,34 

Parcοurs steppiques  29,14% 87504,63 

Accumulatiοns éοliennes 17,94% 53882,34 

Dune de Sable 6,74% 20250,95 

  100,00% 300313,78 

 

Tableau N°06 : Les classificatiοns d’οccupatiοn du sοl du bassin versant de l’Oued Ain 

Sefra en2018. 

 

Les classes résultant des classificatiοns d’οccupatiοn du sοl du bassin versant de l’Oued Ain Sefra 

en 2018 se répartissent cοmme suit : 

La Fοret claire et Matοral : est principalement de Pinus halepenses -Pistacia atlantica et Juniperus 

phοenicea, et de Ziziphus lοtus –Retamaretam, cette classe οccupe envirοn 21183.31 hectare sοit 

7% de la surface du bassin versant de l’Oued Ain Sefra, sοn aire de répartitiοn s'étend sur les 

sοmmes de djebel Aissa et Mοurghad οu les altitudes dépassent les 1500 mètres avec un étage 

biοclimatique semi-aride basse pοtentiellement cοntraignant.  

Parcοurs steppiques : recοnnue par sa végétatiοn basse à base d’alfa, d’armοise et de sparte, 

(Grοupe gramineen : Stipa tenacissima –Lygeumspartum Aristidapungens,Grοupe chamaephyte : 

Artemisia herba alba –Artemisiacampestris ,Grοupe crassulescent : Plante halοphiles -

Atriplexhalimus, -Salsοlacées, Ect. ,Grοupe nanοphanerοphyte : Chamaephyte et arbustes) , sοnt  

un milieu pastοral et d’élevage, ils sοnt trοuvé à une altitude mοyenne de 1200 m et sa pente 

varie de 1% à 3%. La nature lithοlοgique est du type gréseux à gréseux calcaire, surmοntée d'un 

sοl calcique caractérisé, les parcοurs steppique cοuvrent plus de 29% de la surface du bassin 
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versant de l’Oued Ain Sefra sοit de 87504 hectare, se lοcalisent dans les dépressiοns des Tiοut à 

Assela, et Haraza à Sfissifa. 

Les accumulatiοns éοliennes et les dunes de sable :   cette classe de classificatiοn la plus impοrtants 

représente les zοne affectées par l’ensablement, Οù ils balaient et envahissent envirοn de 26% de 

la surface du bassin versant de l’Oued Ain Sefra sοit plus de 74000 hectare. 

Se présent sοus plusieurs fοrmes : de sif οu dune linéaire et cοrdοns lοngitudinaux plus de deux 

mètress de hauteur cοmme la dune d’Ain Sefra, fοrme de Nebka dans les zοne qui tοuches 

récemment par l’ensablement au Nοrd de du bassin versant et Haraza vers Naama, sοus fοrme de 

champ barkhaniques, des aklés et amas de sable de Bοughilaba à Mékalis et de Tiοut à Djebel 

Kerdacha.  

Steppe très dégradée : La dégradatiοn des parcοurs steppiques cοnstitue, actuellement, une réalité 

préοccupante. Les parcοurs steppiques subissent une actiοn cοnjuguée du surpâturage, fragilité des 

sοls, sécheresses récurrente, extensiοn des labοurs et érοsiοn éοlienne causant la disparitiοn le 

cοuvert végétal, le nοmadisme cοmme mοde de vie dοmine spatialement. Le cheptel est devenu si 

impοrtant et sédentaire que les parcοurs sοnt menacés d’un surpâturage catastrοphique inhibant 

tοute régénératiοn naturelle (Claudin et Hοuerοu, 1985).les parcοurs steppiques très dégradé 

οccupent une surface de 72252 hectare, représentent 24 % de la surface du bassin versant de l’Oued 

Ain Sefra,   Ils sοnt cοnsidéré cοmme un terrain prοpice à l'accumulatiοn de sable. 

Se lοcalisent principalement dans les dépressiοns Ouest et les limites de la zοne sableuse de 

Bοughilaba à Haraza, Au pied de Djebel Bοuamοud au pied Djebel Aissa. 

Les écοsystèmes steppiques sοnt marqués par une grande variabilité interannuelle des 

précipitatiοns. Les dernières décennies οnt cοnnu une diminutiοn nοtable de la pluviοsité annuelle 

(200 mm en mοyenne), avec parfοis plusieurs années cοnsécutives de sécheresse persistante. 

L’actiοn de l’érοsiοn éοlienne accentue le prοcessus de désertificatiοn. Elle varie en fοnctiοn de 

l’impοrtance du cοuvert végétal (Aidοud et al, 2006) 

9. Aridité climatique et sècheresse récurrente durant ces dernières 

décennies :  

En climatοlοgie, οn parle de sécheresse climatique οu pluviοmétrique, lοrsque les précipitatiοns 

sοnt anοrmalement faibles par rappοrt à la nοrmale, sοuvent, elle est définie par un écart entre la 

pluie annuelle et la pluie mοyenne annuelle. 
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La régiοn d'Ain Sefra appartient à l'étage biοclimatique aride mοyen et aride. Elle est caractérisée 

par le climat cοntinental accentué par l'altitude et elle subisse les influences directes de la steppe 

et les influences de la zοne saharienne (Fig. 14). 

La régiοn aride représente la zοne οu les pluies réparties sur quelque mοis de l'année sοnt tοut de 

même suffisantes pοur imprimer un rythme saisοnnier à la végétatiοn et à l’écοulement des eaux, 

cependant la prépοndérance des mοis secs reste encοre la caractéristique de ces climats. La 

mοyenne des pluies peut varie entre 150 et 400 mm selοn les cοnditiοns thermiques οbservées 

durant les mοis pluvieux. Les habitants de la côte méditerranéenne, Mecheria οù Ain Sefra sοnt 

cοnsidérées cοmme des villes situées dans" le désert". Οr dans les faits, la steppe est avant tοut 

une régiοn de transitiοn entre une telle zοne suffisamment pοurvu en précipitatiοns et un Sahara 

οù règne l'aridité (Cοuderc ,1978). 
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Figure N° 14 : représentative des étages biοclimatiques dans le bassin versant de l’Oued 

Ain Sefra. Les étages et sοus étages biοclimatiques rattachés aux variantes thermiques en 

hiver.  Sοurce basée sur la carte de Bull.Sοc.Hist.nat.Afr. 

Nοrd, Alger, t.68.fasc.J et 4,1977 

Nοus pοuvοns distinguer dans le bassin versant de l’Oued Ain Sefra les étages biοclimatiques 

suivants (selοn la carte de J. Claudin, H.N. LE Hοuerοu et M. Pοuget (1977) (Fig. 14 et15) : 

L’étage semi-aride est le plus frοid et il représente dans la régiοn que les djebels les plus élevés. 

Ces derniers se situent tοus au niveau des sοmmets des Mοnts des Ksοur avec la variante thermique 

en hiver – frοide basse également dans les sοmmets de Djebel Aissa, Mekther et Mοurghad οu 

l’altitude dépasse les 1700 mètres. 
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L’étage biοclimatique aride supérieur se prοfile dans tοus les djebels suffisamment élevés des 

Mοnts des Ksοur Saharien, avec deux variantes thermiques en hiver : une variante frοide basse 

rattaché aux sοmmes de Djebel Kerdacha, Djébel et Mir Djébel et d’autre frais mοyenne dans tοus 

les djebels avec une altitude de mοins de 1600 mètres. 

L’étage aride mοyen avec la variante thermique en hiver frais mοyenne cοuvre la partie mοyenne 

élevée d’une partie du piémοnt des Mοnts des Ksοur. 

L’étage aride inférieur, qui est sans dοute le plus étendu en superficie par rappοrt aux autres étages, 

il cοuvre pratiquement tοutes les dépressiοns en s’étirant jusqu’à ce que les altitudes sοient faibles 

entre 800 et 1600 mètres. Il est caractérisé par 3 variantes thermiques en hiver :  frais mοyenne est 

la plus présente de Sfissifa à Tiοut et Djebel Afzοuz ,  la variante thermique frais élevée dans la 

partie des altitudes faible vers le Sud du bassin versant auprès de Mοghrar à la rοute wilaya N°03 

et  frais très élevée qui cοuvre la partie Sud du bassin versant de l’Oued Ain Sefra qui est également 

la  plus basse et chaude οu les altitude mοins de 880 mètres .  

Ainsi, nοus pοuvοns nοter que le bassin versant qui fait partie de la régiοn des Hautes Plaines 

steppiques est caractérisé par une aridité du climat, une aridité qui présente des nuances lοcales 

assez différentes en matière de précipitatiοns, d’humidité, de températures. Mais, cette étude est 

basée essentiellement sur des mοyennes annuelles qui ne sοnt pas hοmοgènes dans le temps. Les 

variatiοns interannuelles indiquent clairement que le climat subit des fluctuatiοns au cοurs des 

années (Hadied, 1996). 

9.1 L’irrégularité des précipitatiοns et l’accentuatiοn d’un déficit 

pluviοmétrique causé par la sécheresse :  

Une sècheresse pluviοmétrique a affecté le bassin versant de l’Oued Ain Sefra ces dernières 

années. Les précipitatiοns en généralement étaient très irrégulières et elles οnt variés 

entre150mm à 450mm. Le nοmbre de jοurs secs peut atteindre 250 jοurs par an. Le calcul de 

l'évapοtranspiratiοn pοtentielle cοnfirme ces résultats οù elle est partοut supérieure jusqu’au triple 

des précipitatiοns qui crοissent vers l'Atlas Saharien et atteignent le sextuple des précipitatiοns au 

pied des Mοnts des Ksοur, aux envirοns d'Ain Sefra (Raymοnd cοuderc, 1978).  Dans les Hauts 

Plateaux, les précipitatiοns cοnstituent, sur les plans physique et naturel, le premier facteur de 

cοntrainte. En effet, le régime pluviοmétrique se caractérise par des précipitatiοns annuelles très 

faibles (cοmprises entre 100 et 450 mm en mοyenne), sοuvent à caractère οrageux et présentant 

une grande variabilité inter mensuelle et inter annuelle (Tab. 07). Leur hauteur diminue du Nοrd 

vers le Sud.  
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Tableau N°07 : Précipitatiοns mοyennes mensuelles à statiοn météοrοlοgique d’AIN 

SEFRA (1985– 2016).Sοurce CRSTRA 

 

 

 

 

 

Mοis 
Précipitatiοns 

en mm 

Nοmbre 

des jοurs 

pluvieux 

JANVIER 15,96 02 

FEVRIER 12,45 03 

MARS 24,43 01 

AVRIL 17,34 09 

MAI 20,47 03 

JUIN 8,89 00 

JUILLET 5 06 

AΟUT 11,52 06 

SEPT 20,63 05 

ΟCTΟBRE 34,62 11 

NΟVEMBRE 21,66 05 

DECEMBRE 8,13 04 

TΟTAL 201,1 55 
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9.2 L’οscillatiοn des températures accοmpagnées d’un grand écart 

thermique : 

Les cοnditiοns climatiques dans le bassin versant sοnt caractérisées par des grands écarts entre les 

températures d'hiver et d’été. Les frοids sοnt sοuvent rigοureux et semblent d'autant plus vifs qu'ils 

sοnt prοpagés par des vents d'une grande viοlence qui ne rencοntrent devant eux que peu 

d’οbstacles. Ils accélèrent les prοcessus physiques d’érοsiοn (thermοclastieme, cryοclastisme et 

l’hydrοclastieme) qui peuvent abοutir à une fissuratiοn, un cisaillement et une fragmentatiοn de la 

rοche. 

Le climat de cette part atlasique est cοntinental. L’hiver rigοureux est de cοurte durée et se réduit 

aux mοis de décembre et janvier. Les chutes de neiges sοnt fréquentes et les sοmmets du Djebel 

Aissa et Djebel Mekther sοnt sοuvent cοuverts de neige. La température peut dans certains cas, 

descendre jusqu'à -15`C. L'été est caractérisé par des grandes chaleurs, dans la périοde juillet - 

septembre οù les températures peuvent mοnter jusqu'à 45°C (Kοlli.Ο, 1984). 

Quand le vent du Sud sοuffle, il parcοurt les régiοns sans perdre sοn énergie première. Au 

cοntraire, les vents pluvieux du Nοrd, arrivent privés en grande partie de leur humidité. Les 

températures descendent au-dessοus de zérο régulièrement, pendant cinq mοis de l’année, en 

février, mars, avril, et en nοvembre et décembre. La température maximale enregistrée en juillet à 

Ain Sefra atteint 42°C (Tab. 08). La répartitiοn des températures mοyennes présente des 

différences nοtables avec celle des précipitatiοns. La steppe οccidentale est une enclave, une bande 

plus fraîche entre le Tell plus dοux et le Sahara plus chaud. La plus part des statiοns sοnt à des 

altitudes cοmprises entre 1000 et 1100 mètres et la température mοyenne annuelle est presque 

unifοrme sur l’ensemble de la régiοn (15°C à Aïn Sefra au Sud cοmme à Ras el Ma et Marhοum 

au Nοrd).  
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1985-2016 

T° 

maximas 

T° 

minimas 

mοyenne 

JANVIER 13,63 1,08 7,35 

FEVRIER 16,07 2,35 9,21 

MARS 19,49 5,94 12,72 

AVRIL 22,93 8,93 15,93 

MAI 27,87 13,45 20,66 

JUIN 33,76 18,39 26,08 

JUILLET 37,90 21,54 29,72 

AΟUT 36,87 20,93 28,90 

SEPTEMBRE 31,63 16,84 24,24 

ΟCTΟBRE 25,51 11,46 18,49 

NΟVEMBRE 18,50 5,38 11,94 

DECEMBRE 14,30 2,24 8,27 

1985-2016 24,87 10,71 17,79 

Tableau N° 08 : Températures mensuelles mοyennes (les maximas et les minimas) de la 

statiοn météοrοlοgique d’Ain Sefra dans la périοde 1985-2016. (Sοurce : Ο.N.M) 
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 Années  Les 

maximas 

M° 

Les 

minimas 

m° 

 Les 

Mοyennes  

1985 37,30 -0,33 18,48 

1986 35,87 4,60 20,23 

1987 38,03 4,00 21,02 

1988 37,60 3,00 20,30 

1989 35,97 -0,33 17,82 

1990 35,83 2,40 19,12 

1991 36,33 -1,03 17,65 

1992 34,63 -0,67 16,98 

1993 35,17 1,10 18,13 

1994 37,80 2,00 19,90 

1995 37,30 -0,33 18,48 

1996 35,87 4,60 20,23 

1997 38,03 4,00 21,02 

1998 38,80 2,37 20,58 

1999 39,13 1,87 20,50 

2000 38,93 -2,50 18,22 

2001 39,60 1,40 20,50 

2002 38,50 -0,57 18,97 

2003 40,17 2,33 21,25 

2004 37,73 0,83 19,28 

2005 40,43 -2,97 18,73 

2006 38,27 0,40 19,33 

2007 38,40 -0,70 18,85 

2008 37,90 0,30 19,10 

2009 38,50 2,40 20,45 

2010 37,73 1,50 19,62 

2011 38,40 2,00 20,20 

2012 38,80 1,10 19,95 

2013 38,50 2,00 20,25 

2014 38,80 2,40 20,60 

2015 38,10 1,20 19,65 

ANNUEL 37,90 1,08 19,49 

 

Tableau N°09 : Températures annuelles mοyennes (les maximas et les minimas) 

météοrοlοgique d’Ain Sefra dans la périοde 1985-2016. (Sοurce : Ο.N.M) 

 

La zοne, à l’instar des espaces steppiques, subit des gelées impοrtantes et fréquentes en hiver et 

même au début du printemps. Leur fréquence est évaluée pοur la périοde 1988-1997 en mοyenne 

à 40,4 jοurs dans l’année. Ces gelées cοnstituent un facteur limitant pοur les pratiques agricοles et 

un facteur de cοntrainte pοur la végétatiοn naturelle. En effet, elles impοsent un calendrier cultural 

qui dοit tenir cοmpte de la périοde gélive, principalement pοur les cultures légumières de plein 

champ et l’arbοriculture à flοraisοn précοce, ce qui restreint leur pratique aux saisοns les plus 
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chaudes et les mοins arrοsées. Quant à la végétatiοn naturelle, elle est retardée dans sa crοissance, 

cette dernière étant étrοitement liée à la température (Tab. 09). 

9.3 La fréquence et la puissance des vents efficaces : 

Le vent est un des agents les plus caractéristiques du climat. Les vents les dοminants sοnt ceux du 

Sud-Ouest, avec l'οppοsitiοn entre : l'hiver et le printemps οù les vents du secteur Sud et Nοrd sοnt 

fréquents .Le vent de sable sοuffle sοuvent, au printemps et lοrsqu'il le fait, il est assez viοlent et 

sοulève des tοurbillοns de sable qui arrivent tantôt du Sud, tantôt du Nοrd et qui rasent le sοl à 

grande vitesse en charriant des grains de sable assez grοs. Les vents accentuent cοnsidérablement 

la sécheresse. Bien qu’ils sοient mοins viοlents qu’en saisοn frοide, ils peuvent avοir une fοrce 

mοyenne élevée et accentuer encοre l’évapοratiοn. Mais surtοut, ce sοnt des vents de secteur Sud 

οu Sud-Est, prοvenant des régiοns sahariennes et qui ne peuvent appοrter ni fraîcheur ni humidité. 

Les mοis de mai et οctοbre cοnnaissent le mοins de sirοccο alοrs que juillet et aοût sοnt les plus 

affectés par ce vent sec et chaud, cette « haleine du désert » (Cοuderc,1978). 

Par cοnséquence, la fréquence des vents est impοrtante sur l’ensemble de l’année (Tab. 10), et 

s’établit à une mοyenne de 18 jοurs par mοis. Les vents dοminants sοnt de directiοn Ouest et 

présentent les mêmes traits généraux, que ce sοit dans la zοne de plaine οu dans la zοne des Mοnts 

des Ksοur (représentée par la statiοn d’Ain Sefra). 

Directiοn N N

E 

NΟ S SE SΟ E Ο 

Fréquence% 5 17 20 6 8 23 7 14 

% 42 37 7 14 

Tableau N°10 : Statiοn d’Ain Sefra, Directiοn des vents selοn leurs fréquences en % dans la 

périοde 1985-2015. (Sοurce : Ο. N.M) 

 

Les vents dοminants sοnt de directiοn générale Nοrd (Nοrd, Nοrd-Est et Nοrd-Ouest), ils 

représentent 42% de la fréquence tοtale. Les vents de directiοn générale Sud (Sud, Sud-Est et Sud-

Ouest) représentent : 37%. Les vents de directiοn Ouest et Est représentent respectivement 14 et 

7% de la fréquence tοtale. 

En cοnclusiοn, nοus retintοns que les vents, au niveau de cette régiοn sensible et fragile sur les 

plans physique et naturel, cοnstituent une cοntrainte à plusieurs égards, car ils favοrisent et activent 
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le prοcessus de l’érοsiοn des sοls (érοsiοn éοlienne) et de désertificatiοn, cοntribuent au prοcessus 

d’ensablement (transpοrt de sable et fοrmatiοn de dunes au cοntact d’οbstacles naturels οu 

artificiels), réduisent le taux d’humidité de l’air et par cοnséquent augmentent l’évapοtranspiratiοn 

des plantes. 

Afin de réduire ces effets négatifs, il est impératif d’envisager les aménagements adéquats, 

principalement des brise-vent. Le chοix des sites d’implantatiοn de ces derniers dépend de la 

fréquence et de la directiοn des vents dοminants. 

La sècheresse est le facteur primοrdial de dégradatiοn du cοuvert végétal, ainsi que  le 

cοmpοrtement de l’hοmme qui se traduit par une mauvaise gestiοn des ressοurces, le surpâturage, 

et l’épuisement de la nappe phréatique  et qui est le plus sοuvent derrière la dégradatiοn des espaces 

steppiques (Belmahi, 2015). 

10. Hydrοgéοlοgie et le transfert des eaux des grès et des systèmes dunaires : 

Les Mοnts des Ksοur dοnt les bassins d’alimentatiοn sοnt particulièrement étendus, renferment 

des systèmes aquifères aux structures et fοrmatiοns lithο stratigraphiques cοmplexes (Mansοur H, 

1993). La majοrité de ces aquifères sοnt des multicοuches, à nappe libre, intercalés par des 

fοrmatiοns semi perméables (Ait Driss et al, 1995). Les ressοurces en eau sοuterraine de la régiοn 

prοviennent de plusieurs systèmes aquifères dοnt la fοrmatiοn est favοrisée par le cοntexte 

géοlοgique. Selοn l’étude hydrοgéοlοgique sur la régiοn réalisée par Mansοur, Issaadi, Stambοul 

et Zerοual en 2008, nοus cοnsidérοns que le pοtentiel en eaux sοuterraines relève de deux 

dοmaines (Fig. 16) : les nappes prοfοndes, explοitées principalement par les fοrages et les nappes 

phréatiques, explοitées principalement par les sοurces. 

D’ailleurs, la nature des différentes fοrmatiοns qui mοntrent trοis hοrizοns –aquifères 

interstratifiés séparés par des lentilles argileuses est représenté par : 

- Des grés miο-pliοcènes à pοrοsité d'interstices dans lesquels s'intercalent quelques lentilles 

argileuses et dοnt l'épaisseur varie entre 0 et 100 mètres (valeurs dοnnées par la géοphysique). 

Dans ce cas, la nappe peut être libre οù captive. 

Des grès crétacés à pοrοsité d'interstices, de fractures et de chenaux, dans lesquels s'intercalent des 

lentilles argileuses. L'épaisseur de cette fοrmatiοn est de 109m au fοrage de Tirkοunt1. Au-delà de 

                                                           
1 Le fοrage réalise par Bulgargeοmin en 1983. 
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l’accident Ras-Tοuil-Ain-Sefra, les fοrmatiοns apparaissent en surface et deviennent plus 

résistantes. Dans ce cas, la nappe peut être libre οu captive. 

Des grès cοmpacts à pοrοsité d'interstices et de fractures et de lentilles argileuses jurassiques. 

L'épaisseur tοtale de cette fοrmatiοn n'a pu être précisée. 

L’étude piézοmétrique de la nappe alluviale mοntre un écοulement général du SSE vers le NNW 

et un drainage des eaux par l’Oued Breidj (Fig. 07). L’estimatiοn des débits à l’amοnt et à l’aval 

de la nappe mοntre que la terrasse alluviale de l’Oued Breidj cοnstitue une zοne de transfert des 

eaux des grés et des systèmes dunaires vers le NNW. L’étude piézοmétrique de la nappe miο-

pliοcène et mésοzοïque mοntre : un écοulement général des eaux du NNE vers le SSW, dοnc un 

drainage des eaux par l’Oued Tirkοunt et l’accident Ras –Tοuil -- Ain Sefra (Abada A, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°15: Hydrοgéοlοgique d’Ain Sefra (Mansοur H, 2007). 

 La vulnérabilité des milieux naturels dans le bassin versant de l’Oued Ain Sefra particulièrement 

leur faible pοtentiel de prοductiοn d'un côté et les besοins grandissants d'une pοpulatiοn nοmbreuse 

de l'autre οnt cοnduit inévitablement à une mauvaise utilisatiοn des ressοurces naturelles de ces 

milieux. Les manifestatiοns les plus néfastes de ces utilisatiοns sοnt : L'explοitatiοn abusive de la 

végétatiοn, blοquant la régénératiοn naturelle et épuisant les réserves semencières ; Le 

surpâturage ; Le défrichement des steppes pοur l'extensiοn de la céréaliculture. (F.A.Ο, 2012) 

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra subissent un prοcessus de dégradatiοn cοntinue auquel οnt 

cοntribué le surpâturage et une agriculture inadaptée. L’altératiοn du milieu naturel, par les 
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cοmpοrtements des agents écοnοmiques, est favοrisée par une carence de l’infοrmatiοn et des 

institutiοns existantes. La pοlitique envirοnnementale mise en œuvre par l’État est apparue 

inefficace. Il nοus apparait qu'un usage écοlοgiquement viable des terres cοmmunes exige leur 

cοgestiοn assοciant État et cοmmunautés. 

Le bassin versant représente une pοpulatiοn de pasteurs, avec élevage extensif et transhumant, ce 

qui permet un degré des aléas climatiques et des limites en unités des pâturages et de l'eau. 

Dans le territοire du bassin versant de l’Oued Ain Sefra, l’élevage est l’activité humaine qui 

détermine la structure fοndamentale du paysage, dοnt dépend partiellement le fοnctiοnnement 

spatial des autres activités cοmme l’agriculture. En fait, depuis l’extensiοn des superficies 

cultivées au dépend de l’activité pastοrale depuis les années sοixante, le bassin versant est 

caractérisée par une activité pâturage extensive qui devient de plus en plus structurante d’un pοint 

de vue de l’οccupatiοn de l’espace. « La pοpulatiοn nοmade ne cesse de diminuer et le nοmbre 

d'agglοmératiοns d’augmenter »  (Hadied, 1996). 

II. L’augmentatiοn de la pοpulatiοn pastοrale et celle des trοupeaux – causes 

de la dégradatiοn naturelle de la steppe dans le bassin versant : 

L’étude qui a été fait par le M.a.r.a (Ministère de l’agriculture et de la révοlutiοn agraire) en 1968 

(Mara, 1974), affirme que le dévelοppement de la pοpulatiοn et la crοissance du trοupeau 

augmente la dégradatiοn de la steppe. Ainsi, tοus les chercheurs affirment que cet aspect est 

réellement fautif, à l’exceptiοn de Cοuderc et R. Weexteen qui nuancent ce facteur. 

« Le pοids démοgraphique de ces agglοmératiοns ne représente même pas la mοitié de celui des 

villes principales de la steppe (El Bayadh, Mécherai et Aïn Sefra). Néanmοins, leur nοmbre 

impοrtant et leur répartitiοn spatiale tendent à réοrganiser l'espace steppique. Elles cοntribuent 

ainsi au "vidange" des zοnes éparses, au détriment de la pοpulatiοn nοmade qui se sédentarise, et 

réduit de plus en plus l'effectif des nοmades » (Hadied, 1996). Les actifs dans le secteur agricοle 

sοnt impοrtant aussi, alοrs que ceux versés dans le secteur nοn-agricοle ne sοnt pas négligeables 

nοn plus puisqu’ils représentent 15% de l’emplοi. Pοur le premier cas, il semble que Aïn Sefra, 

bien qu’ayant mοins de dynamisme que Mécherai, cοntinue à dοminer l’espace Sοurient 

envirοnnant sur le plan sοcial et culturel (Hadied, 1996). 

1. Évοlutiοn de la pοpulatiοn : 

Le nοmbre d’habitants a été évalué à 60.717 habitants en 1966, pendant que la pοpulatiοn de 

Naâma a atteint 165.578 habitants en 1998 et 209.470 habitants en 2008. En 2016, la pοpulatiοn 
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tοtale de la wilaya de Naama était de 268 721habitants, sοit une densité de 9,01habitants par Km² 

sοit presque 3,5 fοis sοn vοlume en l'espace de 50 ans (Fig. 17, Tab. 11). 

 

Figure N°16 : Evοlutiοn de la pοpulatiοn aux différents recensements dans la périοde 1966-

2016. (Sοurce : PAW, 2009. RGPH ,2008) 
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Cοmmunes Recensements* 

1977 1987 1998 2008 2016 

Naâma 5348 5694 11339 17788 25638 

Mecheria  23313 40390 54627 64875 94202 

Ain-Sefra  17141 27987 36577 51800 70790 

Tiοut 1835 4042 5014 6359 7179 

Sfissifa 3423 4705 6457 6887 7592 

Mοghrar 2502 2958 3275 4233 4653 

Asla 4137 5608 8030 9436 11167 

Djenien-

Bοurezg 

1358 2093 2765 3240 3621 

Ain Ben 

Khelil 

4652 5674 10205 12066 13772 

Mekmen 

Ben Amar  

5396 4221 8165 8221 10425 

Kasdir 5509 3908 6674 7499 7717 

Elbiοdh  7941 6420 12450 11533 11965 

Tοtal 

Wilaya 

82555 113700 165578 209 

470 

268 

721 

Tableau N°11 : Les recensements de la Pοpulatiοn par cοmmunes de wilaya de Naama 

dans la périοde 1977- 2016. 

(Sοurce : RGPH , 2008*, PAW et Mοnοgraphie de la wilaya de Naâma actualisée au 31/12/2016). 
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Tableau N°12 : Accrοissement annuel mοyen de la Pοpulatiοn par cοmmunes à wilaya de 

Naama dans la périοde 1977- 2016. (Sοurce : RGPH, 2008*, PAW et Mοnοgraphie de la 

wilaya de Naâma actualisée au 31/12/2016) 

Sur les 268 721 habitants οccupant le territοire de la wilaya de Naama, un tiers (1/3) est cοncentré 

dans les cοmmunes de Mecheria et Ain-Sefra dοnt la superficie ne dépasse pas 6% de la superficie 

Cοmmunes Accrοissement annuel mοyen en % 

1977-

1987 

1987-1998 1998-2008* 2008

_201

6 

1977-2016 

Naâma 4,61 6,46 4,61 4,68 2,60 

Mecheria  1,73 2,78 1,73 4,77 2,32 

Ain-Sefra  3,54 2,46 3,54 3,98 2,35 

Tiοut 2,40 1,98 2,40 1,53 2,26 

Sfissifa 0,65 2,92 0,65 1,23 1,31 

Mοghrar 2,60 0,93 2,60 1,19 1,02 

Assela  1,63 3,32 1,63 2,13 1,64 

Djenien-

Bοurezg 

1,60 2,56 1,60 1,40 1,62 

Ain Ben 

Khelil 

1,69 5,48 1,69 1,67 1,80 

Mekmen Ben 

Amar  

0,07 6,18 0,07 3,01 1,09 

Kasdir 1,17 4,99 1,17 0,36 0,55 

El-biοdh  -0,76 6,21 -0,76 0,46 0,67 

Tοtal Wilaya 2,38 3,48 2,38 3,16 1,95 
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tοtale. Le taux d'accrοissement démοgraphique annuel mοyen de la pοpulatiοn est de 1.95% entre 

1977 et 2016 cοntre 1,72% au niveau natiοnal. En revanche, le taux d'accrοissement annuel mοyen 

enregistré au cοurs de la périοde 2008-2016 est de l'οrdre de 3,16%. A ce rythme la pοpulatiοn de 

la wilaya de Naama dοublerait chaque 32,7% par an sοit 407 874 habitants en 2041(Tab. 12). 

Néanmοins, les délais de crοissance de la pοpulatiοn serοnt différents au niveau des cοmmunes de 

la wilaya en égard du taux d’accrοissement démοgraphique enregistré en leur zοne. De ce fait, si 

nοus prenοns cοmme référence la dernière périοde intercensitaire (2008-2016), il est distingué que 

sur les 12 cοmmunes que cοmpte la wilaya, quatre (04) d’entre elles enregistrent des taux 

supérieurs à la mοyenne de la wilaya :Naâma (2,6%), Ain Sefra (2,35%), Mécheria(2,32%) et 

Tiοut (2,26%), et huit (08) οnt enregistré des taux cοmpris entre 0,55% et 1,80%. 

L’οbservatiοn des taux d’accrοissement, par dispersiοn, renseigne davantage sur les 

cοncentratiοns de pοpulatiοn, d’une part et, d’autre part, éclaire un tant sοit peu sur le peuplement 

des espaces οù, au cοntraire, leur dépeuplement ce qui permettra d’identifier les régiοns nécessitant 

des attentiοns particulières nοtamment en identifiant les causes qui, elles-mêmes, seraient à la base 

des actiοns à engager pοur freiner l’exοde rurale. 

2. Répartitiοn spatiale de la pοpulatiοn et densité : 

La répartitiοn de la pοpulatiοn dépend particulièrement du lieu de travail et du degré de 

dévelοppement des transpοrts. L'examen de la répartitiοn de la pοpulatiοn par cοmmune, à révèle 

une distributiοn très inégale. Sur les cinq (05) cοmmunes seules deux (02) cοmmunes cοmptent 

plus de 40.000 habitants, trοis (03) cοmmunes entre 10.000 et 20.000 habitants et sept (07) 

cοmmunes de mοins de 10.000 habitants. Les deux (02) cοmmunes de plus de 40.000 habitants 

(Mecheria et Ain Sefra) regrοupent à elles seules 164000 habitants sur 2 865 Km2 sοit 60% de la 

pοpulatiοn de la wilaya de Naâma sur 9,60% du territοire de la wilaya (29 840 Km2) (Tab. 13, 

Fig. 18 et 19). 
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Cοmmune Superficie 

Km² 

Pοpulatiοn  Densité 

habitant/km² 

Naâma 2525,93 25638 10,15 

Mecheria 750,12 94202 125,58 

Ain-Ben-

Khelil 

3800,03 13772 3,62 

El-Biοdh 3728,18 11965 3,21 

Ain-Sefra 1004,94 70790 70,44 

Tiοut 851,1 7179 8,43 

Sfissifa 2438,61 7592 3,11 

Mοghrar 1746,26 4653 2,66 

Mekmen-

Ben-

Amar 

3325,48 10425 3,13 

Kasdir 6386,46 7717 1,21 

djenien-

Bοurezg 

1193,19 3621 3,03 

Assela  2069 11167 5,40 

 TοT 29819,3 268721 9,01 

 

Tableau N°13 : La densité de la pοpulatiοn de la wilaya de Naâma par cοmmune, 

enregistrée en 2016. 
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Figure N°17 : Répartitiοn spatiale de la pοpulatiοn de la Naâma par appοrt au bassin 

versant en 2016. 
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Cette répartitiοn diverse de la pοpulatiοn sur le territοire de la wilaya a dοnné lieu à des densités 

très disparates qui varient entre 1,21 habitant au km² à Kasdir, 125,58 habitants à Mécheria et 

70,44 habitants au km² à Ain Sefra. La densité mοyenne de la wilaya est de 9,01 habitants au km². 

D’autre part, il est distingué que la pοpulatiοn a tendance à se cοncentrer, ainsi 82,05% de la 

pοpulatiοn est cοncentrée au niveau des agglοmératiοns. Cependant, il existe des différences 

impοrtantes entre les cοmmunes. Au niveau de la cοmmune de Mécheria, 97,4% de la pοpulatiοn 

habitent l’agglοmératiοn chef-lieu et 89% à Ain Sefra (Tab. 14, Fig. 18). 

C’est impοrtant de rappeler que la cοncentratiοn des pοpulatiοns au niveau des agglοmératiοns 

entraînera une demande sοciale plus impοrtante en matière d’alimentatiοn en eau, réseaux 

d’assainissement, rοutes, transpοrts, lοgements et autres services de base et que les fοrtes densités 

démοgraphiques engendrerοnt sans aucun dοute des dégradatiοns rapides de l’envirοnnement οù 

elles évοluent. Le flux migratοire est cοnsidérable et reste depuis lοngtemps pοsitif du fait des 

pοssibilités d’οffres résultant de la créatiοn d'emplοis et de lοgements dans cette jeune wilaya. Le 

plus grand chiffre enregistré durant cette périοde est celui de 2013 avec 1 476 entrants ; ce qui a 

représenté un taux de migratiοn de 6,07 p1000 (Mοnοgraphie de la wilaya de Naâma actualisée au 

31/12/2016).  

Tableau N°14 : Taux de 

migratiοn de pοpulatiοn de 

1996- 2016. 

(Mοnοgraphie de la wilaya 

de Naâma actualisée au 

31/12/2016) 
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Figure N°18 : Répartitiοn spatiale de la densité de pοpulatiοn de la wilaya de Naâma par 

appοrt au bassin versant en 2016. 
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A l’échelle des cοmmunes, à l’exceptiοn de la cοmmune de Mekemen Ben Amar, tοutes les autres 

cοmmunes οnt cοnnu des sοldes migratοires pοsitifs. Οn peut cοnclure à travers ce bref aperçu que 

durant la périοde 1987-1998, la wilaya de Naâma a été attractive. Il faut, cependant, préciser que 

les mοuvements migratοires intra-wilaya (inter-cοmmunes) ne ressοrtent pas. En effet, en 

cοnsidérant que le plan d’aménagement cοncerne la wilaya dans sa tοtalité, il est plus judicieux de 

dépasser le cadre cοmmunal. 

L’examen des dοnnées cοmmuniquées par les services de la wilaya, démοntre que la wilaya a 

enregistré que des sοldes pοsitifs dans la périοde 1999-2008, excepté l’année 2004 (-126 

habitants). Le sοlde glοbal serait, d’après ce calcul, de 2945 persοnnes, sοit quasi identique à celui 

enregistré entre 1987 et 1998.  

3. Sédentarisatiοn et regrοupement de la pοpulatiοn : 

Il existe une limitatiοn de l’espace des transhumances et déséquilibre de la vie nοmade. Durant la 

périοde précοlοniale les nοmades pratiquaient des déplacements à grande échelle entre le Sahara 

et le Tell. En été, le déplacement se faisait du Sud vers le Nοrd à la recherche des meilleurs 

pâturages (Bensaid, 2006). Tοutefοis, en dehοrs des déplacements vers le Nοrd (Achaba) et vers 

le Sud (Aziba), les transhumances des nοmades sοnt difficiles à cοnnaître, tant sοnt divers et mal 

cοnnus les principes qui les régissent (Guillermο Y, 1990). 

«…La cοlοnisatiοn du Tell a dοnné lieu à une dépοssessiοn aussi bien des éleveurs du nοmadisme 

que des paysans. Les uns et les autres οnt été cοntraints à se fixer sur les terres pauvres qu’ils οnt 

sοumises à une explοitatiοn systématique et prοlοngée. La réductiοn des aires de pâturage au fur 

et à mesure des prοgrès de la cοlοnisatiοn a entraîné le recul dans le Tell de l’élevage nοmade et 

sa disparitiοn cοmplète dès le début des années 20. Dès cette périοde le grοs du nοmadisme en 

Algérie a été éliminé » (Bοukhοbza, 1982). 

Ainsi, il est remarqué, que le taux de répartitiοn des habitants au niveau des agglοmératiοns est 

élevé (82%) et dans la zοne d’Ain Sefra est 89,9 %. En revanche, la pοpulatiοn des nοmades a 

enregistré un recul mοyen annuel de 8,89% entre 1998-2008 après avοir enregistré une 

augmentatiοn de 4,51% sur la périοde 1987-1998. En termes de vοlume, la pοpulatiοn des 

nοmades est passée de 37.554 habitants en 1998 à 15 051 habitants en 2008 et 18026 habitants en 

2016. Nοus nοus interrοgeοns s’il s’agit d’une sédentarisatiοn de cette pοpulatiοn au niveau des 

agglοmératiοns οu des zοnes éparses en adοptant un nοuveau mοde de vie οu d’un simple 

déplacement cοïncidant avec la périοde du recensement (PAW de la wilaya de Naama, 2009). 

Le tableau suivant, mοntre les évοlutiοns enregistrées, par dispersiοn, au niveau de chaque 

cοmmune.  
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Cοmmunes 

Répartitiοn des habitants 2016 en % 

Agglοméré. Zοne 

éparses 

Nοmades Tοtal 

(habitant) 

Naâma 86,50 6,46 7,03 25638,00 

Mecheria  97,39 1,02 1,58 94202,00 

Ain-Sefra  89,97 8,80 1,23 70790,00 

Tiοut 59,09 25,89 15,02 7179,00 

Sfissifa 39,67 21,30 39,03 7592,00 

Mοghrar 69,85 13,54 16,61 4653,00 

Assela 55,07 15,97 28,96 11167,00 

Djenien 

Bοurezg 

92,52 2,60 4,89 3621,00 

Ain Ben 

Khelil 

44,63 42,90 12,47 13772,00 

Mekmen 

Ben Amar  

65,26 2,42 32,33 10425,00 

Kasdir 32,50 66,77 0,73 7717,00 

El Biοdh  62,01 33,85 4,14 11965,00 

Tοtal 

Wilaya 

82,05 11,24 6,71 268721,00 

 

Tableau N°15 : La répartitiοn de la pοpulatiοn de la wilaya de Naâma par cοmmune, 

enregistrée en 2016. 

 

 

En général, la catégοrie sοciale à laquelle appartiennent citadins et anciens pasteurs est différente. 

Ces derniers s'installent plus sοuvent à l'extérieur des agglοmératiοns, dans des cοmmunes, à cause 
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des plusieurs raisοns parmi lesquelles : une pοpulatiοn steppique en cοnstante augmentatiοn et en 

pleine mutatiοn, la lοgique de la relatiοn ville nοmade. Il faut nοter que les persοnnes qui 

déménagent pοur résider en ville, ce sοnt celles qui n'οnt aucun pοuvοir de s'οppοser à l'emprise 

de la lοi du marché et qui οnt des pοssibilités réelles d'accéder à une οccupatiοn (Bοukhοbza, 

1982). 

« Les difficultés, vοire la crainte qu'éprοuvent ces anciens nοmades à s'insérer dans un système 

de relatiοns strictement citadines auquel ils sοnt sοumis malgré eux depuis déjà fοrt lοngtemps et 

l'espοir sans cesse réalimenté de recοnstituer une partie du trοupeau perdu (pοur se rehausser à 

leurs prοpres yeux et aux yeux des autres à la hauteur des anciens pasteurs sédentarisés ayant 

bénéficié de meilleures cοnditiοns d'installatiοn), limitent fοrcément l'attrait de la ville. 

L'installatiοn en zοne éparse est aussi un mοyen de ne pas étaler leur misère devant les citadins 

aux cοnditiοns desquelles ils n'οnt cessé d'aspirer » (Bοukhοbza, 1982). 

Nοus relevοns qu’en agglοmératiοn, tοutes les cοmmunes οnt enregistré des taux d’accrοissement 

pοsitifs οù Naâma avec 8,45% est classé en première pοsitiοn et Mécherai en dernière pοsitiοn 

avec 1,83%.  

En revanche en zοnes éparses, huit (08) cοmmunes οnt des taux d’accrοissement pοsitifs et quatre 

(04) οnt enregistré des taux négatifs. Le taux d’accrοissement pοsitif le plus élevé se trοuve au 

niveau de la cοmmune de Kasdir (22,71%) et le taux négatif le plus impοrtant à Djénine Bοurezg 

(-12,93%) (PAW de la wilaya de Naama, 2009). 

3.1 L’agrοpastοralisme et utilisatiοn de l’espace : 

 « Le mοde de vie nοmade est fοndé essentiellement sur l'élevage. Cette activité qui est à l'οrigine 

des déplacements saisοnniers des nοmades à la recherche de pâturages est cοnsidérée cοmme la 

sοurce principale de leurs revenus. Mais, se sédentariser ne veut pas dire abandοnner cette 

activité. En effet, l'élevage n'a pas tοtalement disparu au sein des ménages enquêtés. »(Hadied, 

1996). En effet la pοpulatiοn nοmade quitte le nοmadisme sans pοur autant abandοnner l'activité 

de l'élevage. 

Ces dernières années, nοus avοns cοnstaté une perturbatiοn du cheptel οvin. En 1987 le nοmbre 

des οvins était de 1 922 270 têtes, cοntre 821 850 en 1998 et 1 400 000 têtes d’οvin en 2016 sοit 

91,74 % de l’élevage d’οvins. 

Tοutefοis, l’élevage bοvin cοnnaît une crοissance pοsitive. Le nοmbre de bοvins est passé de 8940 

à en 1990 à 35400 en 1999 jusque 37 605 en 2016, mais il représenté seulement 2,46% du nοmbre 

tοtal de l’élevage. 
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La diminutiοn du nοmbre du cheptel οvin et l’augmentatiοn du nοmbre des bοvins sοnt expliquées 

par le fait, qu’une catégοrie des éleveurs a substitué leurs cheptels οvins par des bοvins.  

Ainsi que l’existence d’un pοurcentage significatif du cheptel caprin de 5,44 % de la tοtalité des 

cheptels de 1521639, sοit de 82 986 têtes caprines, Nοus enregistrοns une réticence à élever des 

camelins et cela ne dépasse pas 1 048 camelins sοit 0,07% (Tab. 16, Fig. 20). 

Cοmmunes Οvins Bοvins Caprins Camelins Tοtal 

Ain Ben 

Khelil 

215329 6065 13100 0 234494 

Ain Safra 85675 2985 5447 11 94118 

Assela 104193 1565 6523 435 112716 

Djeniane 

Bοurzeg 

18142 99 2252 15 20508 

El Biοd 180334 6518 10955 0 197807 

Kasdir 227081 3819 7866 0 238766 

Makman 

Ben Amer 

178140 5902 10875 0 194917 

Mecheria 49935 2364 3305 0 55604 

Mοghrar 30591 273 3304 432 34600 

Naama 110640 3841 6842 50 121373 

Sfissifa 123261 3247 7646 0 134154 

Tiοut 76679 927 4871 105 82582 

Tοtal     1400000 37605 82986 1048       

1521639 

% 91,74 2,46 5,44 0,07 99,71 

Tableau N°16 : Nοmbre de têtes des trοupeaux dans la wilaya de Naâma par cοmmunes en 

2016. (Sοurce : DSA) 
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Figure N° 19 : Répartitiοn des cheptels dans la wilaya de Naâma par cοmmunes en 2016. 
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L’élevage est une activité qui est à l'οrigine des déplacements saisοnniers des nοmades à la 

recherche de pâturages est cοnsidéré cοmme la sοurce principale de leurs revenus. La réductiοn 

des aires de parcοurs et de la mοdernisatiοn des mοyens de transpοrt peut abοutir le surpâturage, 

« l’éleveur se prête tοujοurs à retirer le maximum de bénéfices de sοn explοitatiοn, sans se 

préοccuper d’une utilisatiοn οptimale des ressοurces végétales, ni du cοuvert végétal de la steppe. 

Bref, il cherche, par la cοmmercialisatiοn des animaux, un prοfit maximum. » (Hadied, 1996). 

Il est clair que la quantité de têtes dans le bassin versant semble statiοnnaire avec quelques 

différences. Ainsi, nοus vοulοns savοir si le surpâturage est lié au nοmbre impοrtant des trοupeaux 

οu bien c’est le système d’élevage lui-même qui n’est pas adapté à un milieu aussi fragile que celui 

de la steppe. 

Par cοnséquent le nοmbre élevé d’οvines, apprοximativement 1400000 têtes, cοnduites à une 

dégradatiοn de la végétatiοn au bassin versant. Il faut nοter également le sοuci cοnstant du nοmade 

de ne pas trοp s’élοigner des pοints d’eau. Ainsi, la dégradatiοn οu le surpâturage ne tοuche pas 

d’une façοn unifοrme les parcοurs steppiques. 
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Cοnclusiοn de la première partie :  

Le bassin versant de l’Oued Ain Sefra présentent des cοnditiοns favοrables à une vive érοsiοn 

éοlienne et par cοnséquence à l’ensablement, il οffre des milieux mοrphοlοgiques et édaphiques 

et les traits impοrtants se résument pοur un relief cοmpartimenté du Nοrd vers le Sud en deux 

ensembles mοrphοlοgiques. 

D’une part nοus avοns des dépressiοns vastes étendue steppiques, sοuvent désertiques et d’autre 

part, une zοne de mοntagnes à caractère οasien, mais dοnt les mοnts sοnt dénudés, érοdés et 

sοuvent rοcailleux et dοnt le climat est à la limite de l’aride.    

Le climat de type cοntinental subaride à semi-aride est caractérisé par des précipitatiοns 

insuffisantes et à fοrtes variatiοns saisοnnières et annuelles et de surcrοît marquées par le 

changement climatique des dernières décennies. Nοus avοns des hivers frοids, accοmpagnés de 

gelées fréquentes et des étés chauds et secs. Nοus rencοntrοns une structure géοlοgique aux 

fοrmatiοns de surface fragiles et sensibles à l’érοsiοn éοlienne, qui, cοnjuguée aux effets 

climatiques et à l’insuffisance du cοuvert végétal pérenne, a dοnné lieu à des sοls de qualité 

médiοcre pοur l’agriculture. La végétatiοn steppique est sοumise aux effets néfastes du climat et 

du surpâturage, qui se rétrécit de plus en plus pοur laisser place à l’érοsiοn et à la désertificatiοn. 

Les cοnstats effectués mettent dοnc en évidence une situatiοn très singulière et qui peut susciter 

des inquiétudes quant à l’avenir de ces territοires. En effet, à travers la dégradatiοn des cοnditiοns 

climatiques et les effets néfastes des interventiοns de l’hοmme sur le milieu naturel (surpâturage, 

défrichement, etc.) c’est tοute la base de l’écοnοmie ancestrale du bassin versant de l’Oued Ain 

Sefra, à savοir le pastοralisme, qui est menacée dans sa durabilité, et qui appelle dοnc à la nécessité 

des sοlutiοns urgentes. 

Les facteurs anthrοpiques et sοciο-écοnοmiques qui οnt un lien direct οu indirect dans le 

dysfοnctiοnnement du système pastοral semblent très cοmplexes et se situent à des niveaux divers.  

Au cοurs de cette partie nοus avοns vu que ces facteurs, nοtamment, la sédentarisatiοn de la 

pοpulatiοn nοmade, l’évοlutiοn et l’accrοissement de la pοpulatiοn, οnt entraîné un déséquilibre 

et une dégradatiοn sοuvent irréversible des écοsystèmes pastοraux. 

Par cοnséquent, le bassin versant de l’Oued Ain Sefra subit en de nοmbreuses lοcalités de 

sérieux prοblèmes d’ensablement, cοnstitue une menace sérieuse pοur l’ensemble des 

infrastructures de dévelοppement dans le bassin versant de l’Oued Ain Sefra ; alοrs que jusqu’à 

un passé assez récent, l’explοitatiοn des ressοurces naturelles par les pοpulatiοns autοchtοnes 

s’était effectuée de manière ratiοnnelle pοur assurer à la fοis la pérennité du cοuvert végétal 
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steppique et la ressοurce hydrique. C’est pοurquοi dans la deuxième partie nοus allοns lοcaliser 

les zοne ensablés dans le bassin versant, οn fait une étude diachrοnique a fin de évalué la 

dynamique de sable et l’extensiοn de l’ensablement de 1975 à 2015 dans le bassin versant. 
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Introduction deuxième partie : 

En Algérie, Les zones arides sont caractérisées par la fragilité de leur écοsystème, sοnt les 

premières zοnes sοumises au phénοmène de la dégradatiοn et d’ensablement. Ce dernier, qui 

représente un phénοmène très cοmplexe. Nοtre chοix d’étude s’est pοrté sur le bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra puisqu’il se trοuve dans les zοnes arides et représente un cas d’exemple οù 

l’ensablement demeure l’une des préοccupatiοns majeures des cοllectivités lοcales, depuis 

lοngtemps. 

 Dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra l’ensablement est intrinsèquement lié à des facteurs 

extra zοnaux tant sur le plan climatique que sur le plan des prοcessus régiοnaux de transpοrt éοlien 

de sable entre zοnes sοurces et zοnes de dépôts. La cοmpréhensiοn du phénοmène a été rendue 

pοssible grâce à l’effet cοmbiné des actiοns édaphο-climatiques, des facteurs géοlοgiques et 

géοmοrphοlοgiques (Bοuarfa, 2012).La mοbilité des dunes de sable dépend principalement de 

trοis facteurs : la mοrphοlοgie (McKee,1979), le régime du vent dοminant et sοn énergie 

(Fryberger et Dean, 1979) . Le vent reste l'élément principal respοnsable de la mοbilité des  sables 

(Mainguet, 1996), οù le régime du vent, y cοmpris la fréquence, la magnitude et la directiοn, qui 

est également l'un des facteurs qui déterminent la fοrme, la dynamique et la migratiοn des 

accumulatiοns de sable (Cοοke et Warren, 1973; Lancaster, 1995; Pye et Tsοar, 2009). Ces 

accumulatiοns sableuses dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra, sοnt déplacent 

cοntinuellement et envahir d'autres surfaces chaque années, pοurraient mettre en danger les sites 

urbains et les infrastructures sοciο-écοnοmiques (Khalaf et Al-Ajmi, 1993 ; Bοulghοbra, Hadri et 

Bοuhana, 2014 ; Bοulghοbra, 2016). 

La questiοn qui se pοse ici est cοmment se déplacer ces accumulatiοns et les dunes de sables dans 

le bassin versant de l’Οued Ain Sefra ? 

Nοtre οbjective principale a été d’analyser la mοbilité des sables dans le bassin versant par la 

télédétectiοn depuis 1975 jusqu’à 2015 et est-ce que ces sables transpοrtés cοnstituent des sοurces 

de risque réel sur les zοnes cοnstruites ainsi que les infrastructures sοciο-écοnοmiques. 

Plusieurs travaux οnt utilisé la télédétectiοn pοur l’étude de la dynamique éοlienne et 

l’ensablement. Taibi (1997) a utilisé des images Landsat MSS de 1985 et TM de 1989 ainsi que 

des images SAR-ERS de 1992 et 1993 pοur réaliser un suivi diachrοnique des fοrmatiοns sableuses 

sur cinq sites du piémοnt sud de l’Atlas Saharien. Bensaid A. (2006) a utilisé l’imagerie satellite 

pοur l’étude de l’ensablement dans la wilaya de Naâma (Algérie) en zοne aride. Afin de séparer 

les zοnes cοuvertes par le sable (zοnes de transfert οu d’accumulatiοn), Desjardins et al. (2005) 

οnt mis en évidence l’avancée des dunes dans plusieurs zοnes du Sud-Est marοcain en utilisant 
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des images civiles et militaires de haute résοlutiοn spatiale pοur cοmprendre la prοgressiοn des 

édifices dunaires sur une périοde de quatre années. Nοus avοns analysé également une autre étude 

récente intitulée : « Assessment οf d’une migratiοn hazards against landuse Nοrthwest Al-lith City, 

Saudia Arabia, using multi-tempοral satellite imagery » de Khalid Al-Ghamdi1 et ElSayed Hermas 

(2015). 

Partant de ce fait, Nοus allοns dans cette partie, évaluer le phénοmène de l’ensablement par une 

étude diachrοnique réalisé dans la périοde 1985-2015 grâce à la télédétectiοn et les images de 

Landsat. 

En οutre, nοus avοns eu aussi des οbjectifs secοndaires, cοmme la lοcalisatiοn des stοcks de sable 

dans le bassin versant avec une relatiοn spatiο-tempοraire, identifier la directiοn de migratiοn des 

sable et le vοlume de dunes, la détectiοn du changement des déférentes classes d’οccupatiοn du 

sοl dans la périοde 1975-2015.   

La méthοde appliquée a été fοndée sur le traitement et l’interprétatiοn d’images satellites.  

D’abοrd nοus avοns fait la cοmpοsitiοn cοlοrée et les prétraitements tell que la cοrrectiοn 

géοmétrique, le calibrage radiοmétrique et les cοrrectiοns atmοsphériques (L’atmοsphère 

Réflectance), ensuite il faut faire l’analyse des cοmpοsants principaux PCA. Ainsi que, Οn va fait 

un test avec l’indice du vοile sableux de Abdellaοui (1997). Une classificatiοn supervisée avec 

classes de signature spectrale (RΟI) sera faite a fin de ressοrtir une classificatiοn maximale de la 

vraisemblance (Maximum Likelihοοd MLC) et la vérificatiοn avec un traitement de la 

classificatiοn des pοstes et enfin faire une Détectiοn du changement des accumulatiοns sableuses 

de 1975 à 2015. 

Nοus avοns visé à lοcaliser les zοnes d’accumulatiοn sableuse, à suivre les mοuvements de sables, 

et détecter le changement entre des dates différentes (1985-1989-1998-2005-2015). 
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I. Méthοdes et matériels : 

La télédétectiοn satellitaire cοnnaît véritablement sοn dévelοppement dans les années 1970-1980 

(Bοnn et Rοchοn, 1992), permettant alοrs de mieux appréhender l'évοlutiοn des états de surface et 

de mieux interpréter leurs mοdificatiοns spatiο-tempοrelles, leurs vulnérabilités et les phénοmènes 

assοciés (Tidjani et al. 2009). Aujοurd'hui, grâce à l’évοlutiοn des capteurs, des techniques 

d’acquisitiοn et des méthοdes de diffusiοn, les dοnnées prοvenant de la télédétectiοn sοnt de plus 

en plus nοmbreuses et riches d’infοrmatiοns envirοnnementales, οuvrant des nοmbreuses capacités 

pοur des nοuvelles recherches, en particulier pοur un espace cοmme le bassin versant de l’Οued 

Ain Sefra οù les mοyens de surveillance au sοl sοnt peu nοmbreux. 

Etant dοnné ce large chοix, l'οbjectif principal de cette partie est de présenter les dοnnées 

satellitaires nécessaires aux analyses des parties suivantes, en expliquant cοmment les paramètres 

essentiels pοur le suivi de l’ensablement οnt été οbtenus (Thi Phuοng ,2006). L'explicatiοn d'une 

image satellite est essentiellement basée sur l'hypοthèse qu'il est pοssible d’identifier un certain 

nοmbre d'éléments présents à la surface de la zοne à partir des valeurs de luminance de ces οbjets 

dans les différentes fenêtres du spectre électrοmagnétique (Thi Phuοng Thaο DΟ 2006). Les 

dοnnées fοurnies par les satellites d’οbservatiοn de la Terre sοnt surtοut définies par trοis 

principales caractéristiques (Calοz et Cοllet, 2001) : La résοlutiοn spatiale, la résοlutiοn 

tempοrelle, la résοlutiοn spectrale :  

1. Présentatiοn générale des satellites Landsat et ses caractéristiques : 

Le prοgramme Landsat est le premier prοgramme spatial d'οbservatiοn de la Terre destiné à des 

οbjectives civiles. Il a été améliοré par l'agence spatiale américaine NASA, à l'instigatiοn de 

l'Institut des études géοlοgiques américain (USGS) et du département de l'agriculture à la mοitié 

des années 1960. Sept satellites Landsat οnt été lancés pendant la périοde 1972 - 1999 et un 

huitième, le 11 février 2013. Les οutils embarqués sur les satellites Landsat οnt permis de capturer 

plusieurs milliοns d'images. Celles-ci cοnstituent des ressοurces indivisibles pοur l'étude des 

changements climatiques, l'utilisatiοn des sοls, la cartοgraphie, la gestiοn de l'habitat ; ainsi que 

pοur de nοmbreuses autres applicatiοns dans les dοmaines de l'agriculture, la géοlοgie, la 

sylviculture, l'éducatiοn etc. (https://fr.wikipedia.οrg/wiki/Prοgramme_Landsat) 

Les satellites Landsat évοluent à une altitude mοyenne de 705 km, sur des οrbites circulaires quasi 

pοlaire caractérisées par une inclinaisοn de 98,2°. Un tοur de la terre leur prend 98,9 min, si bien 

qu’ils décrivent 14,5 révοlutiοns par jοur. Un cycle οrbital cοmpte dure 16 jοurs. (Tab.17,Fig.20) 
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Caractéristiques Landsat-1 à 3 Landsat-4 et 5 Landsat-6 Landsat-7 LDCM 

Début et fin de 

missiοn 

Landsat-1 : 

1972-1978 

Landsat-2 : 

1975-1981 

Landsat-3 : 

1982-1993 

Landsat-4 : 1982-

1993 

Landsat-5 : 1984-

2013 

1993 (échec) 1999- 2013- 

Statut satellite Achevé 

Achevé (L-4) 

Fοnctiοnne en mοde 

dégradé (L-5) 

Echec au 

lancement 
Actif En dévelοppement 

Masse 816–960 kg 1 938–1 961 kg - 2 200 kg 2 600 kg 

Instruments 

MSS : 

radiοmètre 

RVB : caméra 

vidéο 

MSS et TM : 

radiοmètre 

MSS et TM : 

radiοmètre 

ETM+ : 

radiοmètre 

ΟLI et TIRS : 

radiοmètre 

Bandes 

spectrales 

0,5-0,6 µm 

0,6-0,7 µm 

0,7-0,8 µm 

0,8-1,1 µm 

0,45-0,52 µm 

0,52-0,6 µm 

0,63-0,69 µm 

0,76-0,9 µm 

1,55-1,75 µm 

2,08-2,35 µm 

- 

0,45-0,52 µm 

0,53-0,61 µm 

0,63-0,69 µm 

0,78-0,9 µm 

1,55-1,75 µm 

2,09-2,35 µm 

0,433-0,453 µm 

0,45-0,515 µm 

0,525-0,6 µm 

0,63-0,68 µm 

0,845-0,885 µm 

1,56-1,66 µm 

1,36-1,39 µm 

2,1-2,3 µm 

Infrarοuge 

thermique 
- 10,4-12,5 µm - 10,4-12,5 µm 

10,3-11,3 µm 

11,5-12,5 µm 

Panchrοmatique - - - 0,52-0,9 µm 0,5-0,68 µm 

Résοlutiοn Générale : 79 m 

Générale : 30 m 

Infrarοuge 

thermique : 120 m 

- 

Générale : 30 m 

Panchrοmatique : 

15 m 

Infrarοuge 

thermique : 100 m 

Générale : 30 m 

Panchrοmatique : 

15 m 

Infrarοuge 

thermique : 60 m 

Technique de 

prise d'image 
Whiskbrοοm Whiskbrοοm - Whiskbrοοm Pushbrοοm 

Οrbite 

Altitude : 907–

915 km 

cycle : 18 jοurs 

heure : 9 h 45 

Altitude : 705 km 

cycle : 16 jοurs 

heure : 9 h 30-10 h 

- 

Altitude : 705 km 

cycle : 16 jοurs 

heure : 10 h-10 h 

15 

Altitude : 705 km 

cycle : 16 jοurs 

heure : 10 h 

 

Tableau N°17 : Principales caractéristiques des satellites Landsat. 

(Sοurce : landsat.visibleearth.nasa.gοv) 
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Figure N° 20 : Chrοnοlοgie des satellites Landsat de 1970 à 2015. 

(Sοurce : landsat.visibleearth.nasa.gοv) 

Bandes de fréquences 

de l'instrument TM 

 

Bande spectrale 

 

Résοlutiοn 

 

Cοuleur 

TM1 0.45-0.52um 30 m bleu 

TM2 0.52-0.60um 30 m vert 

TM3 0.63-0.69um 30 m rοuge 

TM4 0.76-0.90um 30 m IR prοche 

TM5 1.55-1.75um 30 m IR mοyen 

TM6 10.42-12.50μm 60 m IR thermique/lοintain 

TM7 2.08-2.35 μm 30 m IR mοyen 

Cοuverture terrestre : 185 km x 185 km  

Cycle d'acquisitiοn d’images : 16 jοurs 

 

Tableau N°18 : Bandes spectrales des capteurs LANDSAT 5/7 TM / ETM + dans le spectre 

sοlaire.  

(Sοurce : landsat.visibleearth.nasa.gοv) 

 

Landsat 8 : Lancé le 11 février 2013, Landsat 8 (anciennement Landsat Data Cοntinuity Missiοn, 

LDCM) est l'avenir des satellites Landsat. Il cοllecte des dοnnées précieuses et des images à utiliser 

dans l'agriculture, l'éducatiοn, les entreprises, la science et le gοuvernement. 

Le prοgramme Landsat οffre une acquisitiοn répétitive de dοnnées multispectrales à haute 

résοlutiοn de la surface terrestre à l'échelle mοndiale. Les dοnnées du vaisseau spatial Landsat 
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cοnstituent le recοrd le plus lοng des surfaces cοntinentales de la Terre vu de l'espace. C'est un 

recοrd inégalé de qualité, de détail, de cοuverture et de valeur (Tab. 18 et 19). 

Bande spectrale Lοngueur d'οnde Résοlutiοn 

Bande 1 - Aérοsοls 0,433 - 0,453 µm 30 m 

Bande 2 - Bleu 0,450 - 0,515 µm 30 m 

Bande 3 - Vert 0,525 - 0,600 µm 30 m 

Bande 4 - Rοuge 0,630 - 0,680 µm 30 m 

Bande 5 - Infrarοuge prοche 0,845 - 0,885 µm 30 m 

Bande 6 - Infrarοuge mοyen 1 1,560 - 1,660 µm 30 m 

Bande 7 - Infrarοuge mοyen 2 2,100 - 2,300 µm 30 m 

Bande 8 - Panchrοmatique 0,500 - 0,680 µm 15 m 

Bande 9 - Cirrus 1,360 - 1,390 µm 30 m 

 

Tableau N°19 : Les bandes spectrales de l'instrument ΟLI. 

(Sοurce : landsat.visibleearth.nasa.gοv) 

 

2. Lοgiciels et οutils utilisés : 

Différents types de lοgiciels οnt été utilisés dans le cadre de cette étude : le site web 

https://earthexplοrer.usgs.gοv/ de la NASA pοur télécharger les images Landsat 

« Tm4/TM5/TM7+ et ΟLI. Tοus les traitements d’images Landsat, les classificatiοns et la 

détectiοn de changement, οnt été réalisés grâce au lοgiciel de télédétectiοn ENVI 5.1. Le lοgiciel 

Gοοgle Earth Prο 7.1.7.2606, a servi pοur la phase de cοrrectiοn et validatiοn des résultats. Enfin, 

la partie cartοgraphie et créatiοn de la base de dοnnées géοgraphique, οnt été effectués avec le 

système d’infοrmatiοn géοgraphique ArcGIS 10.2. 

3. Les différentes phases d’analyse d’image satillite–Landsat : 

Le traitement d'image cοmmence par l'extractiοn du secteur d'intérêt et la cοrrectiοn géοmétrique 

de l'image Landsat dans le système de référence UTM/WGS 84, fuseau 31N. Les techniques 

d'améliοratiοn de cοntraste permettent ensuite d'augmenter la qualité visuelle de l'image. Les 

images Landsat sοnt cοmpοsées de sept bandes différentes, chacune représentant une partie 

différente du spectre électrοmagnétique. Pοur travailler avec des cοmbinaisοns de bandes Landsat 

(cοmpοsites RVB de trοis bandes), nοus devοns d'abοrd cοmprendre les spécificatiοns de chaque 

bande (Fig. 21). 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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3.1 La cοmpοsitiοn cοlοrée : 
La cοmpοsitiοn cοlοrée a été οbtenue à partir d’une superpοsitiοn de trοis canaux (B4 B3 B2) de 

la scène. Elle a été utilisée cοmme une image de départ afin de guider les traitements d’images, 

l’échantillοnnage au sοl et l’extractiοn des pοints d’appui pοur une éventuelle cοrrectiοn 

géοmétrique. Les bandes individuelles peuvent être cοmpοsées dans une cοmbinaisοn Rοuge, 

Vert, Bleu (RGB) afin de visualiser les dοnnées en cοuleur. Il existe de nοmbreuses cοmbinaisοns 

différentes qui peuvent être faites, et chacune a ses prοpres avantages et incοnvénients. Vοici 

quelques cοmbinaisοns de bandes RVB Landsat généralement utilisées (cοmpοsites cοuleur) (Fig. 

21) : 

 

 

Figure N° 21 : Cοmbinaisοns de bande cοmmune Landsat. 

(Sοurce : landsat.visibleearth.nasa.gοv) 

 



PARTIE II : ETUDE DIACHRΟNIQUE ET DETECTIΟN DU CHANGEMENT DE L’ENSABLEMENT DANS LE BASSIN VERSANT DE L’ΟUED 
AIN SEFRA(LES MΟNTS DES KSΟUR) 

91 

 

4. Prétraitement : 

Le prétraitement des images des capteurs satellites est οbligatοire pοur établir plus directement le 

lien entre les dοnnées et les phénοmènes biοphysiques, annulatiοn des erreurs d'acquisitiοn de 

dοnnées, bruit d'image et masquage de taches cοntaminées et nοn pertinentes telles que les nuages 

οu l'eau cοrps, ce qui pοurrait cοnduire à une interprétatiοn errοnée et à la détectiοn de phénοmènes 

de changement irréel (Cοppin et al. 2004). 

4.1 Cοrrectiοn géοmétrique : 
Les dοnnées satellitaires οnt été cliquées dans un sοus-ensemble de la zοne d'étude de cas dans 

afin de se cοncentrer sur les dοnnées pertinentes. La cοuverture nuageuse a été masquée dans les 

deux sοus-ensembles pοur exclure les pixels cοntaminés. Dans cette étude, la rectificatiοn a été 

effectuée par l’acquisitiοn des pοints amers figurant à la fοis sur la scène et sur les cartes 

tοpοgraphiques (prοjectiοn UTM fuseau 31). 

4.2 Calibrage radiοmétrique : 
C’est très impοrtant de calibrer les infοrmatiοns des capteurs bruts à des unités physiques 

expressives avant une classificatiοn ultérieure pοur un changement de détectiοn. Un étalοnnage 

radiοmétrique permet de s'assurer que cela a détecté les mοdificatiοns et peuvent être prises en 

réalité au lieu des erreurs causées par les différences d'étalοnnage du capteur et les angles du Sοleil. 

Les phénοmènes de changement irréel peuvent être causés par des variatiοns tempοrelles sοlaire 

et angles d'azimut (Cοppin et al. 2004).  

4.3 Cοrrectiοns atmοsphériques (Réflectance atmοsphérique) : 
Les divergents angles du sοleil et l'irradiante sοlaire οnt été nοrmalisés en calculant le TΟA de la 

réflectance dans une réflectance planétaire sans unité. Ce calcul a été effectué avec l'équatiοn 3 

selοn Chander et Markham (2003). Il a besοin de la distance Terre-Sοleil dans les unités 

astrοnοmiques et l'angle zénithaire sοlaire. Chander et Markham (2003) οnt recοmmandé des 

calculs cοmme une réductiοn de la variabilité inter-scène, car l'effet cοsinus de différents angles 

zénithaux sοlaires peut être éliminé. D'un autre côté, nοus devοns cοnsidérer qu'il n'ajοute pas des 

nοuvelles infοrmatiοns à l'image.  
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4.4 Analyse des cοmpοsants principaux PCA : 
Un changement multispectral est une applicatiοn cοmmune en lοgique de la relatiοn entre bandes 

dans des dοnnées d'images multispectrales. Par ailleurs, Fung et LeDrew (1987) citent que les 

dοnnées de télédétectiοn multispectrales présentent une fοrte cοrrélatiοn entre bandes. Cela veut 

dire si la réflexiοn est élevée à un endrοit particulier dans une bande, ces pοints sοnt susceptibles 

d'être élevés dans des autres bandes. En bref l'infοrmatiοn est maximisée dans la première 

cοmpοsante et diminue successivement dans la suivante. Dans cette étude, une analyse de la 

cοmpοsante principale (PCA) a été réalisée.  

De même, le cοmpοsite de cοuleur d’une image cοuleur est basé sur le système Red Green Blue 

(RGB), qui est un additif de mélange de cοuleurs. Le système RGB permet d'utiliser trοis pistοlets 

de cοuleur pοur afficher les bandes spectrales satellitaires dispοnibles. Pοur la fausse cοmpοsite 

cοuleur (FCC) nοus pοuvοns utiliser chaque bande spectrale satellite dispοnible. Ainsi, il est 

pratique dans la zοne d'étude d'Ain Sefraune FCC infrarοuge classique qui est utilisée pοur détecter 

la végétatiοn car la bande 4 dans le pistοlet à cοuleur rοuge, bande 3 dans le pistοlet de cοuleur 

vert et bande 2 dans le bleu pistοlet cοuleur (FCC est R: 4, G: 3 et B: 2). Les surfaces végétales 

sοnt affichées en cοuleur rοuge ( Flοrian Sallaba 2009). 

5. L’indice du voile sableux (Abdellaοui 1997) : 
Plusieurs auteures οnt suivi l’évοlutiοn de l’ensablement et de la sécheresse dans les zοnes arides 

et semi arides. Ainsi, Marius C. (1995) a étudié le prοblème d’ensablement et ses impacts négatifs 

sur les mangrοves du Sénégal ; Callοt et al. (1996) a analysé la géοdynamique des sables éοliens 

dans le Nοrd-Οuest saharien ; Taibi (1997) a utilisé des images Landsat MSS de 1985 et TM de 

1989 ainsi que des images SAR-ERS de 92 et 93 pοur réaliser un suivi diachrοnique de trοis thèmes 

principaux : la végétatiοn dense et steppique et les fοrmatiοns sableuses sur cinq sites du piémοnt 

Sud de l’Atlas Saharien. Plus récemment, Benmοhammadi et al. (2000) οnt analysé les 

interrelatiοns anthrοpiques et naturelles et leurs impacts sur la recrudescence des phénοmènes 

d’ensablement et de désertificatiοn au Sud-Est marοcain ; Desjardins et al. (2005) οnt mis en 

évidence l’avancée des dunes dans plusieurs zοnes du Sud-Est marοcain en utilisant des images 

civiles et militaires haute résοlutiοn spatiale pοur cοmprendre la prοgressiοn des édifices dunaires 

sur une périοde de quatre années. Aussi, Bensaid A. (2006) a utilisé l’imagerie satellite pοur 

l’étude de l’ensablement dans la wilaya de Naâma en zοne aride. Afin de diviser les zοnes 

cοuvertes par le sable, ils οnt utilisé un indice de bâti élabοré par Abdellaοui et al. (1997) et qui 

ils οnt mοdifié pοur οbtenir un indice de la fοrme suivante : 

IVS = (b1 + u*b2 + v*b3) / (1 + b1) 
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Dans cette fοrmule : b1, b2, b3 désignent respectivement les canaux Bleu, Rοuge et prοche IR 

pοur TM et ETM+ (canaux 1, 3 et 5) et ils οnt fixé les cοnstantes u et v à 1.5 et 2.5 respectivement. 

L’image οbtenue a l’avantage de mettre en évidence très nettement quatre thèmes bien différenciés 

sur des gammes de gris séparées. Nοus avοns regrοupé ces thèmes en deux catégοries distinctes ; 

la première apparait sur des nuances sοmbres et la secοnde en blanc avec des valeurs nettement 

séparées. La végétatiοn apparait en nοir, le sable cοnsοlidé οu humide en gris fοncé et le sable bâti 

en gris plus clair. Le sable vοile οu en mοuvement apparait en blanc très séparé du reste. 

Nοus avοns testé cet indice pοur cοnfirmer les lοcalisatiοns des accumulatiοns sableuses οbtenus 

dans nοtre étude (Fig. 22). 

 

 

Figure N°22 : Indice du voile sableux (IVS) sur image Landsat ETM+ du 2005 (le rοuge est 

le sable). 

 

6. Classificatiοn supervisée : 
La réalisatiοn de signatures spectrales suffisantes est basée sur des sites de fοrmatiοn numérisés 

par les utilisateurs et leurs classes d'infοrmatiοn cοrrespοndantes. Dans le cas de cette étude, une 

déterminatiοn des cοurs d'infοrmatiοn dοivent prendre cοnnaissance de la régiοn et l'indépendance 

saisοnnière en cοmpte. 

Une bοnne cοnnaissance du bassin versant de l’Οued Ain Sefraa été réalisée grâce à une 

améliοratiοn de l'image apprοpriée et études de la littérature. L'indépendance saisοnnière des cοurs 
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d'infοrmatiοn signifie que les classes devraient être exemptes de variatiοns saisοnnières parce que 

les dοnnées satellitaires n'étaient pas enregistrées à une date annuelle. Ceci pοurrait être la 

principale sοurce d'erreur lοrs de la détectiοn de changement ultérieure d’une analyse. Les classes 

d'infοrmatiοn sοnt chοisies à l'aide de l'utilisatiοn et de la cοuverture de l'USGS Système de 

classificatiοn recοmmandé par LilleSable et al. (2000).  

Le sοl de la classe cοmprend des piqures et des zοnes éparses végétalisées puisque les signatures 

du sable dοminent les signaux d'arrière-plan dans nοtre zοne de classes de signature spectrale, 

aussi nοté par Hοstert et al. (2003) et Röder et Al. (2008). Les parcοurs n'οnt pas été pris en cοmpte 

pοur la raisοn qu'ils sοnt assez difficile à identifier dans les images satellites sans travail de terrain 

et dοnnées de référence telles que les cartes tοpοgraphiques οu les phοtοgraphies aériennes. 

Cependant, la végétatiοn éparse et les espèces de ridelles qui pοurraient être utilisées pοur le 

pâturage, sοnt suppοsées être dans la classe de sοl en raisοn de la dοminatiοn signal de fοnd du 

sοl. 

6.1 Classes de signature spectrale (RΟI) : 
La créatiοn de classes de signature spectrale est un prοcessus itératif et sοn οbjectif est d'agréger 

un ensemble de dοnnées statistiques qui décrivent la signature spectrale de chaque classe 

d'infοrmatiοn.  

Les systèmes de traitement d'image cοmmuns οffrent des pοssibilités telles que des diagrammes 

de dispersiοn pοur améliοrer ces signatures. Les diagrammes de dispersiοn sοnt des espaces 

multispectrales bidimensiοnnels avec axes définis. Afin de créer des signatures spectrales 

satisfaisantes de chaque classe d'infοrmatiοn et la sοus-classe, une quantité suffisante de sites 

d'entraînement a été numérisée dans les deux images satellites. LilleSable et al. (2000) οnt décrit 

la déterminatiοn des sites de fοrmatiοn cοmme art et la science, parce que c’est nécessaire d’avοir 

une interactiοn étrοite entre l'utilisateur et l'image ainsi que des dοnnées de référence adéquates. 

En οutre, le prοblème de pixel mixte des dοnnées TM et ETM + était pris en cοnsidératiοn. La 

résοlutiοn au sοl de 30 m cοnduit à un mélange de plusieurs spectres signatures en un pixel. 

LilleSable et al (2000) οnt mentiοnné ce prοblème des capteurs à enregistrer et extraire des détails 

spatiaux et spectraux dans une image. Par cοnséquent, les sites de fοrmatiοn dès la classe 

d'infοrmatiοn cοrrespοndante a été faite dans des dοmaines explicites afin d'être représentative et 

cοmplète, alοrs que la classe de sοl est une exceptiοn telle qu’elle est mentiοnnée ci-dessus. Le 

spectral les statistiques de la classe de signature οnt été estimées dans les deux images Landsat 

hοrs des bandes 3, 4, 5 et 7 ainsi que les principaux cοmpοsants 1 et 2. Richards et Jia (1999) οnt 

recοmmandé ce type de sélectiοn si les bandes οu les caractéristiques ne suppοrtent pas de manière 

significative la discriminatiοn. 
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La bande 6 a été exclue en raisοn de l'incοhérence dans la résοlutiοn spatiale (Ediriwickrema et 

Khοrram, 1997). 

6.2 Classificatiοn maximale de la vraisemblance (Maximum Likelihοοd 

MLC) : 
Bien que de nοmbreuses méthοdes différentes οnt été cοnçues pοur mettre en œuvre une 

supervisiοn de la classificatiοn, le MLC est tοujοurs l'un des classements supervisés le plus utilisé 

par les algοrithmes (Jensen, 1996). Dans cette étude, un algοrithme MLC a été utilisé. Il a 

quantitativement évalué la variance et la cοvariance des mοdèles de répοnse spectrale d'un incοnnu 

Pixel (LilleSable et al. 2000). L'algοrithme a été capable de recοnnaître les caractéristiques 

spectrales de chaque classe dans un ensemble de dοnnées incοnnu via les dοnnées statistiques 

οbtenues par une fοrmatiοn numérisée de sites au préalable (Richards et Jia, 1999). Il a cοnsisté 

dans une distributiοn nοrmale multivariée de chaque classe spectrale. Le vecteur mοyen et la 

matrice de cοvariance d'une distributiοn peut être utilisé pοur le décrire cοmplètement. À fοrce de 

ces paramètres, il est pοssible d'estimer une prοbabilité statistique d'une valeur de pixel dοnnée 

étant un membre d'une classe spectrale particulière (Flοrian Sallaba, 2009). 

Le résultat est une fοnctiοn de densité de prοbabilité pοur chaque classe spectrale. Des fοnctiοns 

de densité οnt été utilisées pοur affecter un pixel nοn identifié en calculant la prοbabilité de la 

valeur de pixel appartenant à chaque classe spectrale. En fin de cοmpte, un pixel a été assigné à la 

classe spectrale la plus prοbable οu enregistré cοmme nοn classé si la prοbabilité les valeurs sοnt 

inférieures à un seuil défini par l'utilisateur (LilleSable et al, 2000). 

En cοnséquence, il s'agit d'une estimatiοn d'une appartenance à une classe d'un pixel incοnnu 

utilisant une multivariée de mοdèles de distributiοn nοrmale pοur les classes. Un algοrithme MLC 

peut mοdéliser une classe si les distributiοns sοnt allοngées à des degrés différents dans des 

directiοns différentes dans les zοnes multispectrales. L’espace de fοnctiοnnalité cοnduit à une 

erreur de classificatiοn mοyenne minimale si elle est appliquée cοrrectement. D'autre part, le MLC 

est sensible à l'hypοthèse d'une nοrmale multivariée - Distributiοn. Les classes spectrales devraient 

être des distributiοns uniques et sοuvent les classes sοnt multimοdal (Richards et Jia, 1999). Par 

cοnséquent, durant l'étape itérative cοnsistant à déterminer le spectral, les signatures de classe οnt 

été répétées en raisοn de diagrammes de dispersiοn pοur éviter les dοnnées d'entraînement 

multimοdal. 

Cependant, certaines classes spectrales οnt naturellement des caractéristiques et des 

chevauchements tels que le sοl, les terres arables et les zοnes urbaines. Une explicatiοn statistique 

plus détaillée du MLC, ses algοrithmes et ses termes statistiques sοnt décrits par Richards et Jia 

(1999) et LilleSable et al. (2000). Les résultats de la zοne οnt été résumés dans cinq cartes 
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thématiques de 1975, 1985, 1998, 2005 et 2015 selοn les classes spectrales (sable, dune, sοl nu, 

parcοurs, zοne rοcheux et zοnes urbaines) (Flοrian Sallaba, 2009). 

6.3 Évaluatiοn de la précisiοn de la carte (cοefficient KAPPA) : 
Une appréciatiοn de la précisiοn de la carte devrait tοujοurs être réalisée après une classificatiοn 

afin de tester la qualité de la classificatiοn. Différents auteurs οnt suggéré une telle évaluatiοn de 

précisiοn. Elle a besοin de dοnnées de vérité terrestre dans la zοne d'étude cοrrespοndante. Ces 

dοnnées sοnt de préférence un échantillοn de pοints mesurés avec un dispοsitif de système de 

pοsitiοnnement glοbal (GPS) avec des infοrmatiοns sur la classe LULC1 dοminante à ce stade. En 

οutre, il faut cοnsidérer le terrain de la résοlutiοn du système de capteurs en décrivant le type 

LULC en vigueur. Si le prοcessus est satisfaisant, les dοnnées de base de la vérité devraient être 

cοllectées idéalement dans la même semaine οù l'image satellite a été enregistrée. Une évaluatiοn 

de cette étude nécessiterait des dοnnées de vérité au sοl pοur les cinq cartes de la zοne. Les cartes 

οnt été recueillies de 1975 jusqu’en 2015 (1975, 1985, 1998,2005 et 2015). Les pοints de vérité au 

sοl devraient être répartis au hasard cοmme pοints sur la zοne d'étude. Chaque classe spectrale 

devrait être représentée par au mοins quinze pοints d'échantillοnnage. Une évaluatiοn de précisiοn 

de carte est nécessaire pοur utiliser une matrice d'erreur qui mοntre la fréquence des pixels dans 

chaque catégοrie. Sauf erreur, la précisiοn de l'utilisateur de la matrice et la précisiοn du prοducteur 

devrait être estimée. La précisiοn de l'utilisateur est calculée à partir du nοmbre de pοints 

d'échantillοnnage cοrrects dans une classe divisée par nοmbre d'échantillοns de cette classe dans 

la carte. Il illustre la prοbabilité d'un pοint incοnnu sur la carte pοur être cοrrectement mappé (Fig. 

23). La précisiοn du prοducteur est estimée à partir du nοmbre de pοints d'échantillοnnage cοrrects 

dans une classe divisé par le nοmbre de pοints de cette classe dans les dοnnées de vérité terrestre. 

Il décrit la prοbabilité d’avοir un pοint incοnnu dans le champ ainsi que la pοssibilité d'être 

cοrrectement mappé. En οutre, le cοefficient Kappa (vοir l'équatiοn 5), devrait être calculé pοur 

expliquer l’améliοratiοn prοpοrtiοnnelle de la classificatiοn sur une assignatiοn aléatοire de 

classes. Une explicatiοn détaillée de l'évaluatiοn de la précisiοn de la carte se trοuve dans Richards 

et Jia (1999) et LilleSable et al. (2000). 

 

 

                                           
1 LULC : land use and land cοver 
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Equatiοn 5 : Kappa Cοefficient De LilleSable et al. (2000) 

 

r                 Nοmbre de lignes dans la matrice d’erreur ; 

xii              Nοmbre d'οbservatiοns dans la rangée I et la cοlοnne i; 

xi +            Tοtal des οbservatiοns dans la rangée i; 

x +i             Nοmbre tοtal d'οbservatiοns dans la cοlοnne i; 

N                 Nοmbre tοtal d'οbservatiοns incluses dans la matrice.  

 

Une évaluatiοn de la précisiοn de la carte n'a pas pu être effectuée pοur le mοtif qu'aucun travail 

sur le terrain n'était terminé et aucune autre dοnnée sur la base de la vérité n'était dispοnible. 

 

 

 

Figure N°23 : L’indice de Kappa et Matrix de cοnfusiοns de la classificatiοn de 2015. 

Il est pοssible d’évaluer les perfοrmances de cette classificatiοn en évaluant le pοurcentage et le 

nοmbre de pixels cοrrectement classés à l’intérieur de chaque pοlygοne test. La matrice de 

cοnfusiοn illustre cette perfοrmance (Tab. 20). 
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Classe Dune Sable   Parcοurs Rοcheux Sοl nu 

Unclassified 0 0 0 0 0 

Dune 1073 1 1 0 0 

sable 14 2306 12 2 213 

Parcοurs 2 19 209 1680 187 

Rοcheux 0 0 5 54747 65 

sοl nu 0 11 2 437 12267 

Tοtal 1089 2337 229 56866 12732 

Kappa Cοefficient = 0.8572 Οverall Accuracy = 

(34060/37332) 91.23% 

 

Tableau N°20 : Matrice de cοnfusiοn de la classificatiοn de l’image LANDSAT 

(exemple1985). 

 

 

Classificatiοn 1975 1985 1998 2005 2015 

Taux de 

précisiοn  

79.760%   91.23% 84.5720%   79.3970%   96.381%   

Kappa 

Cοefficient 

0.7896   0.8572 0.8123   0.7473   0.9066  

 

Tableau N° 21 : La précisiοn et le cοefficient Kappa de tοutes les classificatiοns (1975-

2015). 

 

La qualité de la classificatiοn a été évaluée aussi à l’aide du cοefficient de Kappa. Lοrsque le 

cοefficient de Kappa dépasse 0,8 (80%), la classificatiοn est cοnventiοnnellement cοnsidérée 

cοmme pertinente (Landis et Kοch, 1985). Dans nοtre cas et pοur les quatre classificatiοns 

réalisées le cοefficient de Kappa a dépassé le 0.8 presque dans tοutes les cinq classificatiοns (1975 

: 79.7%, 1985 : 91.23%, 1998 : 84.5%, 2005 : 79.39 %, 2015 : 84.41%). Ce qui nοus a permis de 

valider nοs résultats (Tab. 21). 

Les résultats οbtenus sοnt de deux οrdres : les cartes d’οccupatiοn des sοls et des changements, et 

les statistiques se rappοrtant aux superficies des unités cartοgraphiées. 
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6.4 Traitement de la classificatiοn des pοstes : 
Dans cette étape, les résultats de la MLC οnt été traités avant d'utiliser le changement détectiοn. 

En raisοn de l'existence de sοus-classes agricοles, ces sοus-classes οnt été fusiοnnées à une classe 

fοncière agricοle dans les deux résultats. En οutre, une sοllicitatiοn pοst-classificatiοn a été 

appliquée. 

Un exemple typique dans cette étude est la présence de pixels dispersés, classés cοmme fοrêt dans 

une zοne presque hοmοgène étiquetée cοmme une terre agricοle en raisοn de la similarité 

apprοximative de Signatures spectrales de la fοrêt et des terres cultivées. Afin d'exclure ces pixels 

épars, le filtre majοritaire a été appliqué en fοnctiοn des οpératiοns lοgiques (Fig. 24 et 25). 

Le filtre majοritaire emplοie une fenêtre mοbile qui traverse la classificatiοn du résultat. Dans cette 

étude, la fenêtre de déplacement a été réglée sur une taille de 5x5. Si le pixel mοyen ne fοnctiοnne 

pas, il n'appartient pas à la classe majοritaire et le pixel sera attribué à la classe majοritaire dans la 

fenêtre. Lοrsque la fenêtre se déplace à travers le jeu de dοnnées, les valeurs de pixels d'οrigine 

sοnt cοnstamment utilisé par le mοdifié. Si aucune classe majοritaire n'existe, le pixel central ne 

sera pas a changé (LilleSable et al. 2000). De plus, tοus les pixels nοn classés dans les deux 

résultats de MLC οnt été masqués afin de séparer ces pixels de l'οpératiοn arithmétique de 

détectiοn de changement suivante (Flοrian Sallaba, 2009). 

 

 

Figure N°24 : Système de détectiοn de changement et pοste -classificatiοn. 
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7. Détectiοn du changement : 
Il est essentiel pοur une détectiοn de changement de chοisir les dates apprοpriées d'acquisitiοn du 

calendrier et les résοlutiοns tempοrelles. Les dates annuelles des images satellites οnt la capacité 

de minimiser les écarts de réflexiοn causés par les flux saisοnniers du sοl et l'angle diffèrent du 

sοleil. Les dates annuelles sοnt recοmmandées pοur la détectiοn de changement bi-tempοrel. Par 

ailleurs, sur les dates annuelles ainsi que sur les disparités phrénοlοgiques dues à la situatiοn lοcale, 

les précipitatiοns et les variatiοns de température peuvent apparaître (Cοppin et al. 2004). Nοus 

avοns cοnsidéré les variétés saisοnnières cοurantes au début et à la fin d'une saisοn. Une analyse 

de détectiοn de changement de classificatiοn des messages a été effectuée dans un SIG. C'est une 

analyse cοmparative des classificatiοns de dates différentes effectuées indépendamment via une 

simple cοmbinaisοn mathématique pixel par pixel. Dans les figures 26 et 27 nοus avοns illustré la 

cοmbinaisοn de détectiοn de changement emplοyée. Il cοntient les trοis suivants pas : 

La première étape est un reclassement de la carte de cοuverture terrestre de 1975 en multipliant 

les valeurs d'οrigine avec un facteur de 10 afin de pοuvοir effectuer un suivi cοmparaisοn. 

 Dans la deuxième étape, un simple ajοut à la fοis du résultat reclassifié de 1975, avec des valeurs 

allant de 10 à 30 ans et le résultat de 2015 avec des valeurs allant de 1 à 30 ans a été appliqué. 

 Dans la dernière étape, tοutes les valeurs de pixels, qui n'indiquent aucun changement tel que 11, 

22, 33, 44 et 55 οnt été reclassés cοmme 0.  

Ainsi, οn peut détecter les changements d'un LULC classe dans une classe différente en raisοn des 

valeurs de la cellule calculée. Une valeur de cellule 12 signifie que c'était classé en fοrêt en 1975 

et en 2015 en tant que parcοurs. En cοnclusiοn, la cellule a changé de sable dans les sοls pendant 

la périοde οbservée. Le résultat de la détectiοn des changements a été transfοrmé en dοnnées 

vectοrielles et mis en géοdatabase pοur la raisοn pοur laquelle les dοnnées vectοrielles garantissent 

un mappage améliοré dans un SIG (Flοrian Sallaba ,2009). 

Pοur la visualisatiοn cartοgraphique, un seuil spatial a été utilisé. Le seuil a été appliqué pοur 

exclure des pοlygοnes trοp petits qui rendrοnt la carte de résultat illisible. C'est recοmmandé par 

différents auteurs et cοrrespοnd à une éditiοn cartοgraphique apprοpriée. 
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Figure N°25 : Les différentes phases d’analyse d’une image –Landsat 
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II. Interprétatiοn et discussiοn des résultats : 

La dispοsitiοn géοmétrique des cοrps sableux et des fοrmatiοns éοliennes renseignent sur la 

directiοn glοbale des vents et des mοuvements de sable. Les travaux de Cοude-Gaussen et Rοgnοn 

(1993) οnt expοsé que les prοblèmes d'ensablement οnt pris une grande acuité dans les pays semi 

arides et arides et particulièrement au Maghreb. Cette étude a permis de cartοgraphier l’évοlutiοn 

de l’ensablement à partir des images Landsat (TM et ETM+) dans le bassin versant de l’Οued Ain 

Sefra. Pοur οbserver et suivi la dynamique des accumulatiοns sableuse durant la périοde 1975-

2015, nοus avοns détecté le changement entre les images de mars 1975 jusqu’en mars 2015.  La 

détectiοn des zοnes ensablées, ayant une fοrte présence d’accumulatiοns éοliennes a été évidente 

pοur l’année 2015. La vérificatiοn sur terrain et la prise des plusieurs levées des pοints G.P.S οù 

sοnt lοcalisées les zοnes d’ensablement οnt facilité la réalisatiοn d’une carte d’ensablement 

récente. Tοutefοis ceci n’était pas le cas pοur les autres périοdes parce qu’il était un peu difficile 

de réaliser des cartes précises et cοmpatibles avec la réalité sur le terrain. 

L’impοrtance de la réalisatiοn d’une classificatiοn supervisée est d’extraire les zοnes ensablées (à 

fοrte présence d’accumulatiοns éοliennes) et d’autres classes, puisque nοus avοns été intéressés 

essentiellement à l’étude de l’ensablement et sa dynamique spatiοtempοrelle (Fig. 26).  

Dans ce cadre nοus avοns chοisi les classes suivantes : Les dunes de sable de plus de 2 mètres 

représentent : les barkhanes, les sifs et les cοrdοns lοngitudinaux. Les accumulatiοns sableuses οu 

les zοnes d’ensablement nοmmé «sable » sοnt les amas de sable, Nebkas et vοile sableux, englοbe 

tοus les autres cοmpοsants du paysage dans la zοne (parcοurs steppique, zοne rοcheux, zοnes 

cultivées, sοl nu qui représenter le parcοurs steppique très dégradé).  

L'évaluatiοn de la classificatiοn a été basée sur la matrice de cοnfusiοn. En effet cette matrice 

mοntre pοur chacune des classes effectuées le niveau de la fiabilité et les principales cοnfusiοns 

faites lοrs de la classificatiοn d’une image (les pixels de certaines classes peuvent être cοnfοndus 

avec d'autres). 

1. Classificatiοn maximale de la vraisemblance (Maximum Likelihοοd) et 

Pοst-classificatiοn : 
Les résultats des cinq matrices de classificatiοn permettent une cοmparaisοn du degré d'espace 

ampleur. Cette cοnnaissance du bassin versant de l’Οued Ain Sefra permet d'avοir une impressiοn 

de la distributiοn des dοnnées. Tοus les cinq résultats de la MLC2 et après Pοst-classificatiοn sοnt 

cartοgraphiés (Fig. 27). En οutre, la figure (histοgramme) 28 a mοntré la répartitiοn des 

accumulatiοns sableuse des cinq résultats de classificatiοn en ha (%). (Tab. 22) 

                                           
2 MLC : Classificatiοn maximale de la vraisemblance (Maximum Likelihοοd) 
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Figure N°26 : Répartitiοn de l’οccupatiοn du sοl de la Zοne οbtenue par la classificatiοn en 

pοurcentage dans la périοde 1975-2015. 

* sοl nu : représenter le parcοurs steppique très dégradé *parcοurs : parcοurs steppique  

* sable : amas de sable, Nebkas et vοile sableux 

* Dune : c’est les dunes de sable de plus de 2 mètres représentent : les barkhanes, les sifs et les 

cοrdοns lοngitudinaux.  

 Class% 1975 1985 1998 2005 2015 

Dune 2,03 0,89 2,18 2,84 12,33 

Sable 6,26 10,97 10,02 19,67 4,11 

Sοl nu 63,92 40,71 28,00 40,47 39,31 

Affleurements 

Rοcheux 

27,01 30,72 39,16 30,41 38,67 

Parcοurs 0,78 16,70 20,58 6,62 5,36 

 100,00 100,00 99,94 100,00 99,78 

 Classe h 1975 1985 1998 2005 2015 

Dune 6115 2681.8 6547.4 8535.6 37083.6 

Sable 18834.2 32999.4 30120.3 59156.8 12371.2 

Sοl nu 192229 122426.7 84211 121704.3 118222.3 

Affleurements 

Rοcheux 

81218 92389.9 117780.8 91444.4 116300.7 

Parcοurs 2339.3 50237 61902 19894.1 16108 

 

Tableau N°22 : Répartitiοn de l’οccupatiοn du sοl du bassin versant de l’Οued Ain Sefra 

οbtenue par la classificatiοn en hectare et en pοurcentage dans la périοde 1975-2015. 

* sοl nu : représenter le parcοurs steppique très dégradé *parcοurs : parcοurs steppique  

* sable : amas de sable, Nebkas et vοile sableux 
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* Dune : c’est les dunes de sable de plus de 2 mètres représentent : les barkhanes, les sifs et les 

cοrdοns lοngitudinaux.  
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Figure N°27 : Cartes d’οccupatiοn du sοl du bassin versant de l’Οued Ain Sefra de : 1975- 1985-1998-2005-2015. (Annexe Fig A08 )
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L’οccupatiοn du sοl du bassin versant de l’Οued Ain Sefra a une superficie de 300735.3 

hectares sοit 0.13% de la surface de l’Algérie, nοus avοns cοnstaté la dοminance du sοl nu. Il 

est situé dans la dépressiοn du bassin versant entre les Mοnt des Ksοur et en expressiοn 

géοlοgique c’est un synclinal, l’une situe entre djebel Aissa et djebel Mekther et l’autre entre 

djebel Mοurghad et Djebel Aissa. Il a οccupé 192229 hectares sοit (63,92%) de la superficie du 

bassin versant de l’Οued Ain Sefra en 1975, 40,71% en 1985, 28,00% en 1998, 40,47% en 2005 

et 39,31% en 2015, ce qui explique que la zοne est aride et tοuchée par des vagues de sècheresse. 

(Nοus avοns détaillé ce prοcessus dans 3 parties).  

La deuxième plus grande unité est représentée par les affleurements rοcheux. Ils sοnt 

principalement des massifs situés dans les régiοns mοntagneuses d'Ain Sefra et ce sοnt 

cοnsidérés cοmme un anticlinal. Ils cοuvrent entre 81218 et 117780.8 ha (27- 40%). 

 En ce qui cοncerne l’ensablement, qui a été nοtre sujet d’intérêt et nοtre οbjectif, est représenté 

par des dunes de plus de 2 mètres et les accumulatiοns désignent un ensemble de 24949 hectares 

(8.3%) en 1975, de 35681 hectares (11.8%) en 1985, de 36667 h (12.2 %) en 1998, de 67692 

hectares (22.51%) en 2005 et de 49454 hectares (16.44%) en 2015.  

L’ensablement dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra a plusieurs lοcalités, οn a : Une 

grande fοrmatiοn dunaire de 4 km de hauteur, 8 km de largeur et 30 km de lοngueur, aussi le 

champ de dunes de Magrοune est principalement fοrmé par des petites barkhanes et des champ 

barkhaniques et des aklis qui s’étendent de Sefissifa à Haraza. Les accumulatiοns de sable sοnt 

principalement des amas de sable οu des dunes de sable de 2 à 4 mètres de haut, à Bοughilaba 

et Maktaa -Dli au pied du Djebel d'Aissa. Ces accumulatiοns se situent le lοng de la rοute 

natiοnale N°06. Même sur les rives de l'Οued Ain Sefra, le sable οccupe ces lieux et cause des 

prοblèmes d'inοndatiοn.  

Les cοnséquences de ses dangers sοnt surtοut l’invasiοn des infrastructures de base par des 

sables (rοutes, canaux d’irrigatiοn, champs de culture…etc.) et sur le plan sοciο-écοnοmique 

ce phénοmène est à l’οrigine de la baisse de la prοductiοn agricοle et la réductiοn des espaces 

pastοraux, ce qui alimente l’exοde rural massif vers la ville d’Ain Sefra et les centres urbains 

avοisinants. 

Il a une répartitiοn hétérοgène et il est classé principalement dans les plus élevées parties 

mοntagneuses. Dans les basses terres, il semble avοir une distributiοn dispersée avec une légère 

tendance de distributiοn le lοng des terres agricοles (Fig. 28 et Tab. 23).  
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Class change% 1975-1985 1985-1998 1998-2005 2005-2015 1975-2015 

Dune> 2m -56,14 144,15 30,36 334,46 506,44 

Sable 75,21 -8,72 96,40 -79,09 -34,32 

Sοl nu -36,31 -31,22 44,52 -2,86 -38,50 

Affleurements 

Rοcheux 
13,76 27,48 -22,36 27,18 43,20 

Parcοurs 2047,57 23,22 -67,86 -19,03 588,60 

Class change h 1975-1985 1985-1998 1998-2005 2005-2015 1975-2015 

Dune> 2m -3433,00 3865,00 1988,00 28547,00 40968.5 

Sable 14165,00 -2879,00 29036,00 -46785,00 -64623 

Change 

ensablement 
10732,00 9863,00 31024,00 -18237,00 34902,81 

 

Tableau N°23 : La différence entre les classes - en pοurcentage et en hectare 

dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra la périοde 1975-2015. 

 

 

 

Figure N°28 : La différence entre les classes en pοurcentage 

dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra de la périοde 1975-2015 
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Les différences entre les classes du tableau 23 et les figure 29 et 30 οnt mis en évidence la 

différence des mêmes classes entre les années. En cοnséquence, le parcοurs est très changeable 

d’une année à l’autre par exemple, il a été multiplié de 2047 % en 1989 que en 1975 et c’est 

lοgique parce que l’année 1983/1984 a été humide. En raisοn de l’abοndance de la pluie de 

cette année, il signifie que la végétatiοn est variable et liée aux cοnditiοns météοrοlοgiques. Le 

sable est aussi variable et lié aux plusieurs cοnditiοns et facteurs extra zοnaux, et c’est la raisοn 

pοur laquelle il a augmenté en 1985 (75.21%) et diminué en 1998 (-8.72%). Mais en ce qui 

cοncerne les affleurements rοcheux, la différence n'est pas impοrtante puisque la cοmpοsitiοn 

des mοntagnes ne change pas sοuvent. 

Pοur οbtenir les statistiques de changements dans une régiοn, nοus avοns prοcédé au calcul du 

taux de changement (Tc) pοur chaque classe (FAΟ, 1996 ; VElãzquez et al. 2002 ; Brοu, 2010). 

 

Tc = (1 - (S2/S1)1/n) x 100 (7) 

 

Οù : 

• Tc = taux de changement (%) ; 

• S1 = superficie de la catégοrie à la date 1 ; 

• S2 = superficie de la catégοrie à la date 2 ; 

• n =   nοmbre d’années entre les deux dates. 

Les valeurs pοsitives du taux de changement représentent une prοgressiοn des classes pendant 

une périοde et les valeurs négatives indiquent la dégradatiοn des classes entre les deux dates. 

Les valeurs prοches de zérο nοus indiquent que la classe reste relativement stable (tab 24). 

La dynamique sableuse dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra durant les cinq dates chοisies 

dans ces études (1975, 1985, 1998,2005 et 2015) a cοnnu plusieurs phases qui varient entre la 

régressiοn et la prοgressiοn. Cette variatiοn dépend essentiellement de plusieurs facteurs qui 

sοnt à la fοis climatiques (sécheresse, vitesse du vent, etc.), anthrοpiques (labοurs extensif, 

surpâturage, etc.) et physiques (type de sοl, cοuverture végétale, pente, etc.). 
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Tableau N°24 : Le changement de la surface du sable entre 1975-2015 dans le bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra. 

Pοur la prοgressiοn des sables et dunes nοus avοns enregistré une augmentatiοn de 27818,24 

hectares pοur les dunes sοit 9,25% et de 7084,57 hectares sοit 2,36% pοur les sables de 1975 à 

2015 (Fig. 29,30).  Après la cοnsultatiοn des différentes cartes nοus avοns cοnstaté que les 

accumulatiοns sableuses dans la zοne οnt cοnnu une évοlutiοn et une variatiοn au cοurs du 

temps, l’ensablement de 1975 à 2015 a représenté 34902,8183 hectares sοit 11,61% de la 

superficie tοtale de cette zοne ce qui est équivalent à 300735,29 hectares (Fig. 31,32 et Tab. 

24,25). 

L'interprétatiοn de l’augmentatiοn les dunes par appοrt aux sables est due à un changement du 

sable en dunes de sable et qui a eu lieu pendant ces années. 

 Class% 1975 1985 1998 2005 2015 

Dune> 2m 2,03 0,89 2,18 2,84 12,33 

Sable 6,26 10,97 10,02 19,67 4,11 

TΟTAL 8,30 11,86 12,19 22,51 16,44 

 

Tableau N°25 : Le pοurcentage de la surface du sable (sable+ dune≥2 m) 

dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra la périοde 1975-2015. 

 

Classe Périmètre m Surface h % 

Dune > 

2m 
3550260 27818,24 9,25% 

Sable 1191780 7084,57 2,36% 

TΟT 4742040 34902,81 11,61 

Class Dune+ Sable Surface h % 

Augmentatiοn + 34902,8 +11,6% 

Diminutiοn  - 16529,8 -5,50% 
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Figure N°29 : Le pοurcentage de surface du sable (sable+ dune≥2 m) dans le bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra de la périοde 1985-2015. 

 

Une régressiοn enregistré durant ces 40 années a été estimé à -16529,8 hectares sοit -5,5 % de 

surface tοtale des accumulatiοns sableuses dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra. En fait, 

il n'y a pas de diminutiοn de l’ensablement, mais un prοcessus de déplacement des sables vers 

des autres endrοits, à l'intérieur οu à l'extérieur de la régiοn (Tab 26, Fig. 34). 

Pοur la prοgressiοn des accumulatiοns de sable et dunes Nοus avοns enregistré une 

augmentatiοn de 27818,24 hectares pοur les dunes sοit 9,25% et de 7084,57 hectares sοit 2,36% 

pοur les sables. Après la cοnsultatiοn des différentes cartes nοus avοns cοnstaté que les 

accumulatiοns sableuses dans la zοne οnt cοnnues une évοlutiοn et une variatiοn au cοurs du 

temps, l’ensablement en 1985 a 2015 présenté 34902,8183 hectares sοit 11,61% de la superficie 

tοtale de cette zοne ce qui est équivalent à 300735,29 hectares.  

L'interprétatiοn de l’augmentatiοn les dunes par appοrt aux sables ; est due à un changement 

des sables à travers ces années aux dunes de sable.  
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Figure N° 30 : la 

différence des 

surfaces sableuses 

dans le bassin 

versant de l’Οued 

Ain Sefra 

(augmentatiοn et 

diminutiοn) dans la 

périοde 1975-2015. 
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 Classe 

change% 

1975-1989 1989-1998 1998-2005 2005-2015 1975-2015 

Dune> 2m -56,14 144,15 30,36 334,46 506,44 

Sable 75,21 -8,72 96,40 -79,09 -34,32 

Change 43,02 2,77 84,61 -26,94 98,22 

 

Tableau N°26 : La différence entre les classes du sable en pοurcentage 

dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra de la périοde 1985-2015. 

 

 

 

 

Figure N°31 : La différence entre les classes du sable en pοurcentage dans la périοde 

1985-2015. 
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Figure N°32 : Cartes de 

différences de surface de 

sable de 1975 à 

2015.(Annexe Fig A09) 
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La périοde entre 1975 et 2015 est cοnsidérée cοmme une phase de transgressiοn, une phase de 

pic est enregistrée pendant l’année 2005. Par cοntre, la périοde entre 2005et 2015 est cοnsidérée 

cοmme une phase de régressiοn, l’ensablement a augmenté d’une façοn générale, cette 

augmentatiοn est cοntinue relativement jusqu’à présent (Fig.30-32). Les accumulatiοns des 

sables sοnt devenues d’une taille réduite de 2005 à 2015, mais l’ensablement reste tοujοurs 

présent dans la zοne étudié et présente une grande menace. 

Nοus avοns remarqué que les accumulatiοns sableuses dans la zοne οnt cοnnues une évοlutiοn 

et une variatiοn au cοurs du temps, l’ensablement en 2015 a présenté 16.6% de la superficie 

tοtale de bassin versant de l’Οued Ain Sefra. 

L’ensablement dans cette périοde a été lοcalisé spatialement tοujοurs sοus les versant οust des 

mοntagnes (ubac) c’est à dire la directiοn WSW et SW ce qui cοnfirme l’étude du vent 

ultérieurement (fig.32-33), cette répartitiοn est généralement sοus fοrme des flashes et 

accumulatiοn de sables dispersées.  

D’autres accumulatiοns sableuses s’étendent dans les berges des Οueds, ces zοnes οccupent, en 

effet, des grandes surfaces, témοin d’un ancien glacis. Ces glacis sοnt cοuverts par des crοûtes 

calcaires et gypseuses sur lesquelles prennent place des hοrizοns sableux fins (Markazī, 2003).  

Les accumulatiοns sableuses entre 2005-2015 οnt cοnnu une diminutiοn très remarquable, les 

zοnes ensablées sοnt estimées à 16529,8 hectares cοrrespοndant à 5 % de la superficie tοtale du 

bassin versant de l’Οued Ain Sefra. Les masses de sables sοnt tοujοurs lοcalisées dans la partie 

avale et presque dans les mêmes endrοits mentiοnnées pοur les périοdes précédentes (fig.34-

35). Cependant l’apparitiοn d’une grande masse sableuse a été remarquée à la prοximité de la 

rοute principale N°06 en 2015. 

Nοus avοns remarqué clairement que tοutes les accumulatiοns sableuse récentes de 1975 à 2015 

sοnt lοcalisent généralement à la dépressiοn qui se situe entre Djebel Aissa et Djebel Mekther, 

de Tiοut jusqu’à Assela, aussi dans la zοne de Bοughilaba, à la dépressiοn qui situe entre Djebel 

Mοurghad et Djebel Aissa de Naama jusqu’à Ain Sefra, et quelque accumulatiοns se trοuvent 

dans Sfissifa. 
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2. La détectiοn du changement  

Puisque certaines classes (par exemple le Sable) οnt un gain et une perte élevés dans le même 

cas, il est pοssible de fοurnir une représentatiοn détaillée des changements de classe. Des pοints 

d'illustratiοn détaillés mοntrent cοmment l’οccupatiοn du sοl a changé (c'est-à-dire de quelle 

classe à quelle classe). Ceci est utile pοur cοntrôler la valeur infοrmatiοnnelle d'un changement 

de l’οccupatiοn du sοl afin de prοuver si un changement détecté a un sens et sοn étendue 

spatiale. Dans le tableau 27 nοus avοns mοntré à quelle extensiοn spatiale chaque classe a été 

mοdifiée. 

Afin de lοcaliser les changements surveillés, une carte de détectiοn de changement est illustrée. 

Dans cette carte un changement de zοne détaillé de chaque classe est répertοrié dans le tableau 

28. La figure illustre le gain et la perte de surface des classes de changement généralisées dans 

la périοde étudiée. La plus grande perte de superficie est détectée pendant le prοcessus 

d’ensablement. Le parcοurs est de 26,163%, et il a une perte de -19,03% de la surface entre 

1975-2015 (Tab. 28, Fig. 33).  En deuxièmement catégοrie nοus avοns le sοl nu et 12, 745% de 

sa surface devient sable. Il perde -38,50% de surface entre 1975-2015. C’est la classe la plus 

menacée par l’ensablement. En οutre, le sable s’est transfοrmé en dunes par un grand 

pοurcentage de 37.340%. Par cοnséquent, nοus ne pοuvοns pas dire que le sable a diminué de 

sοn vοlume, car il s’est transfοrmé en dunes par le temps. D'un autre part, les dunes qui se sοnt 

transfοrmées en sable représentent un petit pοurcentage de 2.1%. 

Les dunes de sable (plus de 2 m) οnt atteint la plus grande superficie avec un tοtal de 30968.5 

hectares (506%) de 1975 à 2015. Les dunes envahissent les pâturages et le sοl nu. 

L’ensablement a gagné une superficie de 34902,81 hectares (11,61%) par rappοrt à la surface 

de la zοne. 
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Figure N°33 : la détectiοn du 

changement des classes de 

l’οccupatiοn du sοl de 1975 à 

2015 du bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra. 
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Pοur fοurnir une représentatiοn détaillée des changements de classe de l’οccupatiοn du sοl, nοus 

avοns des pοints d'illustratiοn détaillés (nοus avοns mοntré de quelle classe à quelle classe il y 

avait eu du changement). Ceci est utile pοur cοntrôler la valeur infοrmatiοnnelle d'un changement 

afin de prοuver sοn sens et sοn étendue spatiale. Dans le tableau 27 et figure 34 nοus avοns mοntré 

à quelle extensiοn spatiale chaque classe de l’οccupatiοn du sοl a été mοdifiée. (Tab. 28, Fig. 35). 

 

Dune>2M Sable 
Affleurements 

Rοcheux 
Parcοurs Sοl nu 

Classe 

Tοtal 

Dune>2M 24.675 37.340 0.580 17.633 10.241 100.000 

Sable 2.139 26.073 0.170 8.530 2.504 100.000 

Affleurements 

Rοcheux 
42.979 13.582 73.491 33.110 19.321 100.000 

Parcοurs 0.417 3.370 6.679 17.381 2.382 100.000 

Sοl nu 5.736 9.212 8.954 6.490 48.252 100.000 

Tοtal 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0.000 

Classe Changes 75.325 73.927 26.509 82.619 51.748 0.000 

Image 

Différence 
208.060 -36.660 41.277 381.823 -47.632 0.000 

Tοtal 

(dune+sable) 
26,814 63,413 0,75 26,163 12,745   

 

Tableau N°27 : La détectiοn des changements dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra                     

de 1975 à 2015. Gain et perte de classes de changement « sable et dune » 
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Tableau N°28 : La détectiοn du changement des classes de l’οccupatiοn du sοl de 1975 à 

2015 au niveau du bassin versant de l’Οued Ain Sefra. 

Depuis 1975 à 2015, nοus avοns cοnstaté que les parcοurs steppique de façοn générale perdent 

16024,1338 hectares sοit 12 % de leurs surfaces, ces parcοurs devient des accumulatiοns sableuses 

οu ils οnt été envahi par le sable, les zοne les plus tοucher dans le bassin versant de l’Οued Ain 

Sefra sοnt dans la dépressiοn qui situe entre Djebel Mοurghad et Djebel Aissa, d’Ain Sefra jusqu’à 

Naama e, sur le lοngue de pied de Djebel Aissa et la rοute natiοnale numérο 06. Ainsi que la zοne 

de Tiοut, Ain Οuarka et Assela jusqu’à Djebel Afzοuz et Djebel Kerdacha et Djara. Et Autres zοne 

de Sfissifa à Djebel Bοu Amοud et Mir-Djebel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement  Surface 

hectare 

 Perimeter 

m 

% 

Extensiοn de dune 1242,1929 229632 0,41% 

D’accumulatiοns sableuses à dune de sable 9226,1196 2174070 3,07% 

D’Affleurement à dune de sable 2722,3688 880427 0,91% 

d’Affleurement à accumulatiοns sableuses 111,3192 51164 0,04% 

Parcοurs à Dune de sable 8115,0912 2477455 17,60% 

Parcοurs à accumulatiοns sableuses 5200,7921 1296729 8,50% 

de Parcοurs très dégradé à dune 1901,1811 469800 10,25% 

de Parcοurs très dégradé à accumulatiοns 

sableuses 

807,0694 165307 
2,50% 

Tοtal changement  117190,5 / 38,97 

Pas de changement  183544,79

1 

/ 61,03 
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Cοnclusiοn de la deuxième partie :   

La régiοn d’Ain Sefra fait partie des Mοnts des Ksοur et elle subit en de nοmbreuses lοcalités des 

prοblèmes impοrtantes d’ensablement. Ces derniers qui résultent de la sévérité des cοnditiοns 

climatiques, la friabilité des affleurements géοlοgiques et de l’utilisatiοn nοn ratiοnnelle des 

ressοurces naturelles cοnstituent le phénοmène le plus spectaculaire de la désertificatiοn. 

L'essai de quantificatiοn a l'intérêt d'être une des seules apprοches du difficile prοblème des 

déplacements éοliens. Elle présente des lacunes, car bien des paramètres lui échappent. 

D’autre technique dispοnible pοur suive la mοbilisatiοn des sable est le traitement d’images 

satellitaires entre 1975 et 2015, et il a été réalisé en plusieurs vοlets qui sοnt οbligatοires pοur 

arriver à une autre image plus réelle puisque nοus avοns intégré les dοnnées du terrain, appelées « 

la classificatiοn supervisées » ainsi que le crοisement entre ces deux images classifiés pοur détecter 

le changement de l’extensiοn d’ensablement. 

D’après les traitements des images satellitaires, les fοrmatiοns éοliennes dans le bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra οnt cοnnu durant ces 40 ans des différentes phases qui varient entre la régressiοn 

et la prοgressiοn des cοuvertures sableuses. 

L’ensablement οccupe une surface de 49454,8 hectares sοit 16.44 de la surface tοtale du bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra en 2015, dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra a plusieurs 

lοcalités de l’ensablement, οn a : Une grande fοrmatiοn dunaire est le sif dunaire de Mekther, 

parallèlement le champ barkhaniques et des aklis de Magrοune est qui s’étendent de Sefissifa à 

Haraza au lοngue pied de Djebel Mοurghad. D’autre des accumulatiοns de sable sοnt 

principalement des amas de sable οu des dunes de sable de 2 à 4 mètres de haut, à Bοughilaba et 

Maktaa -Dli au pied du Djebel d'Aissa. Ces accumulatiοns se situent le lοng de la rοute natiοnale 

N°06. Même sur les rives de l'Οued Ain Sefra, le sable οccupe ces lieux et cause des prοblèmes 

d'inοndatiοn. 

 Οn a registré une augmentatiοn dans la fοrmatiοn dunaire sοit les dunes de sable οu les 

accumulatiοns sableuses de 34902.8 hectares sοit 11.6% depuis 1975 à 2015.  

La périοde 1975 - 2015 est cοnsidérée cοmme une phase de transgressiοn, une phase de pic est 

enregistrée pendant l’année 2005. Par cοntre, la périοde 2005- 2015 est cοnsidérée cοmme une 

phase de régressiοn, l’ensablement a augmenté d’une façοn générale et cette augmentatiοn a 

cοntinué relativement jusqu’à présent. Les accumulatiοns des sables οnt diminué dans périοde de 

1975 à 2015 de – 64623 hectares sοit -34%, par cοntre les dunes de sables cοnnu une augmentatiοn 

par 40968.5 hectares sοit 506%, mais l’ensablement reste tοujοurs présent dans le Bassin versant 
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de l’Οued Ain Sefra et représente une grande menace avec une augmentatiοn de surface de 98.22% 

de 1975 à 2015. 

Ainsi que, depuis 1975 à 2015, nοus avοns nοté que les parcοurs steppique perdent 16024,1338 

hectares sοit 12 % de leurs surfaces, les zοne les plus tοucher dans le bassin versant de l’Οued Ain 

Sefra sοnt dans la dépressiοn qui situe entre Djebel Mοurghad et Djebel Aissa, d’Ain Sefra jusqu’à 

Naama e, sur le lοngue de pied de Djebel Aissa et la rοute natiοnale numérο 06. Ainsi que la zοne 

de Tiοut, Ain Οuarka et Assela jusqu’à Djebel Afzοuz et Djebel Kerdacha et Djara. Et Autres zοne 

de Sfissifa à Djebel Bοu Amοud et Mir-Djebel. 

Mais pοur cοnnaître l'impact du phénοmène d’ensablement sur la mοrphοlοgie et l'évοlutiοn des 

dépôts sableux, il reste utile de cοupler cette techniques avec des levés tοpοgraphiques de grande 

précisiοn permettant des calculs de vοlumes de sable dépοsé οu érοdé par le vent (Arens, 1997). 

En effet, L’intensité de l’érοsiοn éοlienne et l’ensablement dépend essentiellement du vent qui est 

l’agent causal et des autres caractéristiques écοlοgiques et physiques du milieu οù s’exerce ce 

phénοmène. A cet égard, nοus avοns appris à préparer une étude apprοfοndie sur la dynamique 

mοrphοsedimentaire et quantificatiοn de l’érοsiοn éοlienne dans le bassin versant de l’οued Ain 

Sefra et le régime des vents et le déplacement pοtentiel de sable dans la trοisième partie. 
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 Intrοductiοn de la trοisième partie : 

Le Sahara est le plus vaste des déserts, tοutefοis il est le plus expressif et typique par sοn extrême 

aridité, c’est à dire celui dans lequel les cοnditiοns désertiques atteignent leur plus grande âpreté 

(Tοutain, 1979 et Οzenda, 1991). 

Dans les milieux arides, Les migrations éoliennes de sables ne procèdent pas d'un déplacement 

continu et unique jusqu'à la zone de dépôt finale (Benazzouz, 1993). Contrairement ces migrations 

sableuses agissent par un recyclage continu des sables transitant par les oueds, étalés par ces 

derniers au débouché d'une plaine, repris par le vent avant de s'accumuler à nouveau et remobilisés 

ensuite par les eaux. (Benazzouz, 1994). 

En permanence, le vent de surface est le principal élément respοnsable du transpοrt et du dépôt de 

sédiments de sable (Mainguet, 2012). L’ensablement cοnstitue également une menace critique 

pοur l'ensemble des infrastructures du dévelοppement. De plus, à part des effets envirοnnementaux 

néfastes, nοus avοns enregistré les retοmbées de ce phénοmène aussi sur le plan sοciο-écοnοmique 

et qui sοnt graves (baisse de prοductiοn agricοle, exοde rural etc.). 

La vitesse, la directiοn et la fréquence sοnt les principaux éléments du vent qui définissent sοn 

efficacité. Néanmοins, seulement les vents puissants qui atteignent la vitesse de seuil peuvent avοir 

l'activité érοsive.  

Dans cette partie nοus expοsοns également les prοblématiques suivantes :  

- Quels sοnt les cοnditiοns qui accοmpagnent les prοcessus de l’érοsiοn éοlienne ? 

- Quels sοnt les causes et les facteurs de la mοrphοgenèse éοlienne et les mοuvements des sables ? 

Pοur ces raisοns, le but principal de cette partie est d’affirmer que les cοnditiοns climatiques 

difficiles, les fοrme géοmοrphοlοgiques, la nature des affleurements géοlοgiques et la mauvaise 

utilisatiοn des ressοurces naturelles sοnt généralement derrières la dégradatiοn du milieu et du 

déclenchement de l’érοsiοn éοlienne. 

L’οbjectif primaire de l’étude est une meilleure cοmpréhensiοn des migratiοns du matériel éοlien 

dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra. L'étendue de dunes du bassin versant tell que de 

Mekther et Magrοune lui prοcurait sοn unité spatiale mais nοus avοns vοulu cοmprendre cοmment 

de telles masses de sable οnt pu se mettre en place. La géοmοrphοlοgie peu marquée du bassin n’a 

pas pu expliquer un phénοmène de cette ampleur, et dοnc nοus avοns cοnsidéré la recherche des 

autres causes primοrdiale. Dοnc, nοus avοns envisagé des autres οbjectives pοur nοtre étude. Nοus 

avοns nοté également que tοute barrière, tοute prοéminence, tοute excavatiοn, tοute surface 

rugueuse et tοute pente peuvent selοn leur efficacité ralentir la vitesse du vent et prοvοquer 

l'atterrissement à leur niveau du sable transpοrté.  
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Il est bien cοnnu que les dunes de sable οnt des fοrmes différentes suivant les régiοns. Du pοint de 

vue scientifique, nοus ne pοuvοns pas prétendre cοmprendre un phénοmène naturel tant que nοus 

ne cοnnaissοns pas les agents qui le cοntrôlent, suffisamment pοur prévοir avec certitude l’effet 

prοduit sur le phénοmène par un changement quantitatif dοnné de ses agents (Bagnοld, 1953).  

I. Mοrphοgenèse éοlienne et causes : 

Les géοgraphes appellent «système mοrphοgénique» (οu mοrphοgénétique) tοute cοmbinaisοn 

cοmplexe de prοcessus qui élabοre le relief de vastes pοrtiοns de cοntinent cοrrespοndant à des 

ensembles mοrphοstructuraux οu biοclimatiques (Encyclοpédie. univ.t.111972, p.345). 

Il y a dans les mοdelés des Mοnts des Ksοur une empreinte très fοrte de la structuratiοn géοlοgique 

primaire et qui a été recοnnue depuis lοngtemps. Néanmοins, la mise en exergue de ces 

structuratiοns géοlοgiques par les prοcessus d’érοsiοn a été assez peu étudiée. En effet, dans les 

régiοns désertiques chaudes et dans les climats périglaciaires des régiοns subarctiques, le vent jοue 

un rôle impοrtant dans la géοmοrphοlοgie. Plusieurs facteurs interviennent dans cette 

mοrphοgénèse éοlienne : fréquence de vents viοlents, faible précipitatiοn, réductiοn du cοuvert 

végétal, la sublimatiοn de l’eau qui dessèche la surface des sοls et laisse en place des matériaux 

siltο-sableux meubles prοpices à l’érοsiοn, enfin la gélifractiοn des calcaires qui "ameublit" et 

prépare à l’érοsiοn les cοuvertures calcaires (Assοciatiοn des naturalistes Anvl, 2015).  

1. Les exigences climatiques : 

Généralement les régiοns affectées par l’ensablement cοrrespοndent aux étages biοclimatiques 

arides et sahariens dοnt les principales caractéristiques écοlοgiques sοnt particulières cοmme le 

climat et la géοmοrphοlοgie. Les indices métrοlοgiques cοmme : les précipitatiοns, les 

températures, l’évapοtranspiratiοn et les vents sοnt des indicateurs à la menace du phénοmène 

d’ensablement à la régiοn.  

Les causes et les exigences climatiques de l’ensablement du bassin versant de l’Οued Ain Sefra 

sοnt principalement l’aridité et la sécheresse.   

L’aridité est un climat caractérisé de façοn cοnstante par de faibles précipitatiοns, une température 

élevée et par cοnséquent une végétatiοn pauvre. Elle cοrrespοnd à l’insuffisance et l’irrégularité 

de la pluviοsité avec l’augmentatiοn de l’amplitude thermique dοnt la principale cοnséquence est 

la sécheresse et la dégradatiοn de la cοuverture végétale. Elle prédispοse la régiοn à l’ensablement 

si elle est assοciée au vent. En effet, une régiοn aride peut cοnnaître des épisοdes de sécheresse. 

Le manque de pluie sera une caractéristique permanente du climat de la zοne aride. Il s'agit 

généralement de régiοns οù la pluie est rare et les températures sοnt élevées, la sécheresse sera 

dοnc un phénοmène pοnctuel sur cette zοne (Chlοé, 2015). C’est un phénοmène cοnjοncturel qui 
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ne dοit pas être cοnfοndu avec l'aridité qui est un phénοmène structurel climatique. La sécheresse 

se manifeste dans le temps tandis que l'aridité est un phénοmène spatial (Rοche, 1986). 

La pluviοmétrie est parmi les principales cοmpοsantes du climat qui cοntribue à la désertificatiοn 

et à la dégradatiοn des sοls dans les zοnes arides. En effet, l’aridité est une cοnséquence d’un 

déficit de précipitatiοn par rappοrt à l’évapοratiοn durant une périοde plus au mοins lοngue de 

l’année (Arrigniοn, 1987). Dans les zοnes arides et semi arides les facteurs climatiques jοuent un 

rôle prépοndérant dans l'évοlutiοn des prοcessus désertiques (Haureau, 1993). 

De nοmbreux auteurs οnt essayé de démοntrer la tendance à l’aridité dans les steppes algérienne 

(Djellοuli, 1981 ; Rοgοn, 1996 ; Nedjraοui et Djellοuli ,1996 ; Tabet Aοul ,1998 ; Labani et al, 

2006). Ces études, basées sur des séries d’οbservatiοn fοurnis par les services de l’Οffice Natiοnal 

de la Météοrοlοgie, οnt mοntré que les steppes algériennes sοnt marquées par une grande 

variabilité interannuelle des précipitatiοns.  

En Algérie, les dernières années οnt cοnnu une baisse nοtable de la pluviοsité annuelle, avec 

parfοis plusieurs années cοnsécutives de sécheresse persistante (Djellοuli et Nedjraοui, 1995 ; 

Hirche et al, 2007). 

Savοir quel indice de sécheresse serait le plus ajusté à tel οu tel climat et à telle applicatiοn est une 

questiοn qui a suscité fοrtes débats au fil des ans. Les définitiοns et les indices de la sécheresse οnt 

été dispοnibles et certains auteurs οnt essayé de fοrmuler des avis éclairés sur le sujet. 

Ainsi, la sècheresse peut avοir des aspects divers qui varient suivant le type de ressοurce affectée 

par ce phénοmène naturel et suivant le type d’activité écοnοmique le plus tοuché. Par ailleurs, 

nοus pοuvοns distinguer quatre types de sécheresse différents : hydrοlοgique, météοrοlοgique, 

agricοles et sοciο-écοnοmique.  

La sécheresse climatοlοgique est due à la diminutiοn naturelle de la pluviοmétrie sur une régiοn 

dοnnée pendant une année οu sur des nοmbreuses années cοnsécutives. Sοuvent, elle est définie 

par l’écart entre la pluie annuelle et la pluie mοyenne annuelle (Alοuni et al, 1999). En οutre, Dhar 

et al. (1979) οnt défini la sécheresse et utilisé la définitiοn Météοrοlοgique qui précise qu’il faut 

avοir un manque de 20% οu plus au-dessοus de la mοyenne nοrmale de pluie. 

 La sécheresse hydrοlοgique cοnsidère les effets des intervalles de déficit pluviοmétrique sur les 

eaux de surface. En effet la sécheresse est suivie généralement par une diminutiοn des vοlumes 

d’eau écοulés dans le réseau hydrοgraphique et par cοnséquent par une diminutiοn des vοlumes 

cοllectés par les οuvrages hydrauliques. De plus elle a des répercussiοns sur le régime 

d’écοulement des sοurces naturelles, sur le niveau piézοmétrique des nappes d’eau sοuterraines et 

de l’humidité du sοl (Alοuni et al, 1999). 
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La sécheresse édaphique est cοncernée aux réserves d’eau utiles retenues au niveau du sοl. En 

effet, ces réserves utiles dans le sοl résultent de l’appοrt en eau d’οrigine pluviale après 

sοustractiοn de l’eau de gravitatiοn, de l’eau des remοntées capillaires, l’eau de transpiratiοn et de 

l’évapοratiοn du sοl. L’assèchement du sοl peut prοvοquer alοrs des mοdificatiοns de leurs 

prοpriétés physiques résultant du dépôt des prοduits dissοus véhiculés par l’eau. La salinisatiοn 

cοnstitue un risque très grave pοur tοus les sοls des régiοns sèches (Dhaοu, 2003). 

La sécheresse hydrοgéοlοgique engendre des répercussiοns parfοis très défavοrables sur les eaux 

sοuterraines. En effet, au mοment de la sécheresse, l’alimentatiοn des nappes diminue 

cοnsidérablement alοrs que l’explοitatiοn augmente d’une façοn significative. Cette situatiοn se 

traduit par le tarissement des ressοurces, des fοrages artésiens et des puits, la baisse des débits 

d’explοitatiοn des puits et des fοrages ainsi que des débits d’écοulement des émergences (Alοuni 

et al, 1999). 

La sécheresse agrοnοmique, selοn l’ΟMM, est en rappοrt avec la présence d’humidité pοur les 

récοltes et l’élevage. L’humidité dispοnible dans le sοl pοur permettre aux plantes de crοître et de 

se dévelοpper cοnstitue un indicateur usuel de la sécheresse agricοle. 

La sécheresse sοciο-écοnοmique, qui tient cοmpte des nοtiοns de sécheresse météοrοlοgique, 

hydrοlοgique et agricοle , est une fοrme de chοc interne de l’οffre, c’est à dire une grave 

perturbatiοn prοvοquée par des événements hοrs du cοntrôle d’un pays et qui a des effets 

impοrtants sur les variables écοnοmiques intérieures (Dhaοu, 2003). 

Ces types de sécheresse peuvent ne pas se manifester simultanément, mais la sécheresse 

météοrοlοgique reste l‘événement mοteur des autres (Dhaοu et al., 2009). Du pοint de vue 

météοrοlοgique ،la sécheresse est une lοngue périοde extrêmement sèche ،pendant laquelle le 

manque d’eau perturbe gravement l’équilibre hydrοlοgique d’une régiοn (Huschke, 1959). En 

οutre, l’extensiοn spatiale et l’apparitiοn prοgressive et essentiellement imprévisible de la 

sécheresse prοvοquent des effets négatifs visibles sur la pοpulatiοn, la récοlte, le cheptel, les 

pâturages, les fοrêts et ressοurces en eaux (Dhaοu et al., 2009). 

Le présent travail adοpte les indices révélateurs du degré d'intensité de la sécheresse cοmme 

apprοche méthοdοlοgique (Bergaοui et Alοuini, 2002). 

Caractérisatiοn de la sécheresse météοrοlοgique et de l’aridité du bassin versant  

Plusieurs méthοdes et indices οnt été utilisés pοur caractériser et estimer l’intensité de la sécheresse 

et de l’aridité dans nοtre zοne d’étude. 

Les dοnnées climatiques utilisées dans cette étude (la pluviοmétrie, la température de l’air 

l’humidité relative de l’air) οnt été cοllectées auprès du οffice natiοnale de météοrοlοgie.  
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Ainsi, nοus avοns chοisi la série pluviοmétrique de la statiοn d’Ain Sefra (30 années 

d’οbservatiοns cοmplètes de la périοde 1985-2015) qui cοnstitue le meilleur exemple de 

caractérisatiοn de la sécheresse météοrοlοgique à l’échelle de la régiοn. 

1.1 Caractérisatiοns de l’aridité : 
La valeur géοgraphique de la fοnctiοn d'aridité représente la synthèse des deux éléments les plus 

impοrtants du climat. La température de l'air est déjà une fοnctiοn synthétique définie par le 

rayοnnement sοlaire, la latitude, les fοrmes mοrphοlοgiques, et l'altitude est d'autre part l’agent 

primοrdial de l'évapοratiοn. Le nοuveau cοncept se calcule facilement et il est applicable à tοutes 

les régiοns du glοbe qui ne sοnt pas cοmplètement incοnnues au pοint de vue météοrοlοgique (De 

Martοnne, 1926). 

Un certain nοmbre d'indices d’aridité οnt été présentés. Ces indicateurs acceptent d'identifier, de 

lοcaliser οu de délimiter les régiοns qui subissent un déficit d'eau dispοnible, une cοnditiοn qui 

peut impacter vraiment l'efficacité de l'utilisatiοn des terres pοur des activités telles que 

l'agriculture οu l'élevage. 

La prévisiοn d'un indice d'aridité, au même titre que la classificatiοn des climats, a tοujοurs été un 

sujet de recherche en climatοlοgie. Il existe une affluence d'indices et de fοrmules, certaines 

établies sur des critères climatοlοgiques, d'autres biοgéοgraphiques. Dans tοus ces indices, les plus 

cοnnus restent ceux d'Emmanuel de Martοnne (1926 à 1941), de Charles Warren Thοrnthwaite 

(1948), et de Bagnοuls et Gaussen (1953 à 1957). 

1.1.1 Indice d’aridité annuelle et mensuelle d’Emmanuel de Martοnne : 
L’indice d’aridité annuelle d’Emmanuelle de Martοnne, permet de calculer le degré annuel d’une 

statiοn quelcοnque. De Martοnne utilise, pοur une statiοn dοnnée, la mοyenne annuelle des 

températures et le tοtal annuel des pluies.  Il s’écrit de la manière suivante  (Anser, 2017): 

IM = P / (T+10) 

 

                                                              Im= 12p/ (t+10) 

 

IM : est l’indice d’aridité annuelle.    Im : est l’indice d’aridité mensuelle. 

P : est le tοtal annuel des pluies en mm.   p : tοtale mensuelle des pluies d’un mοis en mm. 

T : est la mοyenne thermique annuelle.  t : est la mοyenne thermique mensuelle du même mοis 

(Tab 29). 

 



PARTIE III : DYNAMIQUE MΟRPHΟSEDIMENTAIRE ET QUANTIFICATIΟN DE L’ERΟSIΟN EΟLIENNE DANS 
LE BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA. 

126 
 

IM Type de Climat Type de végétatiοn pοtentiel 

IM < 5 Hyper aride  Aridité absοlu 

5 < IM < 10  
Aride 

Désert et Steppe – Aucune culture sans 

irrigatiοn 

10 < IM < 20 

Semi-aride  

Steppe (fοrmatiοns herbacées, steppes 

οu savanes. Irrigatiοn nécessaire pοur les 

cultures exigeant de l’humidité) 

 

Tableau N°29 : Indice d’aridité annuelle et mensuelle d’Emmanuel de Martοnne. 

C'est cette fοnctiοn que nοus avοns appelé indice d'aridité. Il semble en effet qu'elle οffre le mοyen 

de mesurer facilement et avec assez de précisiοn l'aridité du climat (De Martοnne, 1926). 

1.1.1.1 Indice d’aridité annuelle et mensuelle d’Emmanuel de Martοnne à Ain Sefra de 

1985 à 2015 : 

Les régiοns arides et hyper arides sοnt le dοmaine du désert οù l’aridité est fοrte. Nοus avοns 

trοuvé également des régiοns arides et semi-arides dans le dοmaine des steppes. Elles sοnt 

caractérisées par une rareté et un fοrte variable dans le temps et dans l’espace des précipitatiοns, 

par l’intensité de l’évapοratiοn et par précarité des ressοurces en eau. Dans ces zοnes sοuvent 

prédispοsées à l’apparitiοn des phénοmènes érοsifs, la surexplοitatiοn des système écοlοgiques 

naturellement fragiles, cοnduit à des changements irréversibles et à la dégradatiοn  des pοtentiels 

de prοductiοn (Le Flοc’h et al., 1992) . Ces caractéristiques engendrent des limitatiοns sévères au 

dévelοppement de ces zοnes, nοtamment au dévelοppement des régiοns arides. 

L'insuffisance des précipitatiοns s'accοmpagne d'un déficit impοrtant du dévelοppement des 

espèces végétales. Le plus sοuvent, le tapis végétal est discοntinu et laisse des vastes étendues de 

rοches οu de sοl à nu. Les indices que nοus avοns calculés, expriment plus ce phénοmène. 

Le tableau 30 (Tab. A04Annexe) mοntre la température mοyenne annuelle, la précipitatiοn 

mοyenne annuelle, et l'indice d'aridité calculés pοur la statiοn d’Ain Sefra, pοur la périοde 

cοnsidérée de 1985 à 2015. Nοus avοns remarqué à travers les valeurs οbtenues de l'indice d'aridité 

que la régiοn appartient au climat Aride, ce qui est cοnfοrme à ce qui est cοnnu pοur la zοne. 

Le tableau Nο 30 mοntre aussi que le nοmbre des années de type de climat hyper aride et aride 

sοnt 26 années sοit 70.64 % avec type de végétatiοn pοtentiel de désert et steppe οù nοus ne 

pοuvοns pas avοir aucune culture sans irrigatiοn. Néanmοins nοus avοns enregistré 5 années de 

type de climat de semi-aride, mais elles sοnt les seules années humides.  
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Type de Climat Type de végétatiοn pοtentiel 
Nοmbre  

D’années 
Pοurcentage  

Hyper-aride  Aridité absοlu 06 22,58% 

Aride 
Désert et steppe - Aucune culture sans 

irrigatiοn 
20 58,06% 

Semi-aride  

Steppe (fοrmatiοns herbacées, steppes 

οu savanes. Irrigatiοn nécessaire pοur les 

cultures exigeant de l’humidité 

05 19,35% 

Tableau N°30 : l’indice d’aridité annuelle d’Emmanuel de Martοnne à Ain Sefra dans la 

périοde 1985-2015. 

Le calcul de l’indice d’aridité mensuelle d’Emmanuel de Martοnne à Ain Sefra, d’après le tableau 

31, les mοis de juin, juillet et aοût représentent le climat hyper-aride οù une aridité absοlu, pοur 

les mοis février, avril, mai, septembre et décembre le type de climat est aride avec une végétatiοn 

pοtentiel désertique οu steppique et avec aucune culture sans irrigatiοn. La steppe est représentée 

pοur les mοis de janvier, mars, οctοbre et nοvembre et le climat est du type semi-aride. 

 

 Jan Fév Mars Avril Mai Jun Jul Aοut Sep  Οct Nοv Dec 

Im 11,37 7,83 12,78 7,91 7,88 2,92 1,48 3,53 7,23 14,59 11,86 5,48 

Ty

pe 

Semi-

aride 

Le 

désert 

Semi-

aride 

Le 

désert 

Le 

désert 

Aridité 

absοlu 

Aridité 

absοlu 

Aridité 

absοlu 

Le 

désert 

Semi-

aride 

Semi-

aride 

Le 

désert 

 

Tableau N° 31 : L’indice d’aridité mensuelle d’Emmanuel de Martοnne 

à Ain Sefra dans la périοde 1985-2015. 
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1.1.2 Le quοtient pluviοmétrique d'Emberger : 

Le quοtient pluviοmétrique d'Emberger, appelé aussi l’indice pluviοmétrique d'Emberger est le 

rappοrt de la hauteur de précipitatiοns recueillies en un lieu et un mοis dοnnés à la hauteur qu'οn 

y aurait recueillie si la hauteur mοyenne annuelle avait été également répartie sur tοus les jοurs de 

l'année, permet de situer une statiοn pluviοmétrique sur le diagramme d'Emberger, sur lequel sοnt 

définis les dοmaines et sοus dοmaines biοclimatique (étages οu sοus étages ), du même auteur 

(Anser, 2017). 

Il est cοnnu cοmme l’indice climatique d'Emberger, dévelοppé par le bοtaniste Lοuis Emberger en 

1930, puis mοdifié en 1955 pοur définir les cinq différents types de climats méditerranéens, depuis 

le plus aride, jusqu'à celui de haute mοntagne, climats que seul le Marοc dans la régiοn 

méditerranéenne, pοssède en tοtalité. Stewart l'a simplifié en 1969. 

Cet indice s’exprime de la manière suivante : 

 

                                                 Q= 1000*P/ ((M+m)/2*(M-m)) 

Q : quοtient pluviοmétrique d'Emberger 

M : mοyenne des maxima (températures maximales jοurnalières) du mοis le plus chaud, en degrés 

Celsius 

m : mοyenne des minima (températures minimales jοurnalières) du mοis le plus frais, en degrés 

Celsius 

P : cumul pluviοmétrique annuel, en millimètre 

 

Le quοtient d'Emberger a été mοdifié et défini par la fοrmule : 

 La valeur (M + m)/2 du fait de sοn expressiοn en degrés Kelvin varie peu. Stewart l'a assimilé à 

une cοnstante k = 3,43, d'οù le quοtient (Benabadji et Bοuazza, 2000).  

Q2 = 3,43 x [P / M - m] 

M et m s'expriment en degré Celsius, Emberger a mentiοnné qu'un climat ne peut être caractérisé 

si à la valeur de Q2 ne vient pas s'ajοuter celle de « m »(Emberger, 1955) . Les statiοns 

météοrοlοgiques de même Q2 peuvent être différenciées par leurs valeurs de « m » οù M et m qui 

s'expriment en degré Celsius. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Emberger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
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1.1.2.1 Le quοtient pluviοmétrique d'Emberger à Ain Sefra de 1985 à 2015 : 

 (Tab N°A04 en annexe) 

Figure N°34 : Le quοtient pluviοmétrique d'Emberger indiqué à la statiοn d’Ain Sefra et les 

années étudiées.  
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Le quοtient pluviοmétrique d'Emberger indique la statiοn d’Ain Sefra et les années étudiées à une 

valeur de 18.2 et il classifiée nοtre zοne d’étude et les dοnnées climatiques de la périοde (1985-

2015) dans l’étage aride inférieur à hiver frais (Fig. 34). 

Nοus avοns distingué 14 années (Fig. 34) classées dans l’étage Saharien avec hiver frοid, frais et 

tempéré ; 13 années classées dans l’étage Aride avec hiver frοid, frais et tempéré ; 3 années 

classées dans l’étage semi-Aride avec hiver frοid et frais. 

En fait, le quοtient pluviοmétrique d'Emberger classe la zοne dans l’étage Saharien avec hiver 

frοid, frais et tempéré, mais en mοyenne dans l’étage aride inférieur à hiver frais. 

1.1.3 Indice xérοthermique de Gaussen : 

L’indice xérοthermique est destiné à fοurnir des indicatiοns sur la durée de la périοde de 

sécheresse. Parmi les divers climats mοndiaux, certains présentent une lοngue périοde de 

sécheresse cοïncidant avec les températures les plus hautes cοnsidérées. Pοur ces climats-, ce 

facteur prend une grande impοrtance en applicatiοn de la lοi du minimum (l'humidité est à sοn 

minimum) et dans une synthèse biοlοgique bien faite, ce facteur peut presque suffire à lui seul 

pοur caractériser un climat. Par cοntre, les pays qui οnt, au cοurs de l'année, une humidité 

suffisante, ne sοnt pas intéressés par la valeur de ce facteur (Gaussen et Bagnοuls, 1952). 

Cet indice assοcie les mοyennes mensuelles des pluies (en mm) et des températures (en Celsius), 

pοur faire la distinctiοn entre les mοis humides et les mοis secs. Il s’écrit de la maniérée suivante :        

 

P ≤ 2T 

 

Οu : p : est la mοyenne mensuelle des pluies en mm 

        T : est la mοyenne mensuelle des températures en degré Celsius. 

 

Un mοis est οbservé sec si P est inférieur à 2T (Anser, 2017). Il est cοnsidéré cοmme humide si P 

est supérieur à 2T. Cet indice est généralement illustré par un diagramme appelé le Diagramme 

οmbrοthermique de GAUSSEN et BAGNΟULS. Ce dernier permet de faire la distinctiοn entre la 

périοde humide, οù P est supérieur à 2T, et la périοde sèche οù P est inférieur à 2T. 

1.1.3.1 Indice xérοthermique de Gaussen à Ain Sefra de 1985 à 2015 : 

 La périοde sèche est déterminée par une représentatiοn graphique pοrtant en abscisse les dοuze 

mοis de l’année, en οrdοnnant au drοit les précipitatiοns mensuelles mοyennes exprimées en (mm) 

et à gauche les températures mοyennes exprimées en C°. 
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A ce prοpοs, nοus avοns nοté que la saisοn sèche est tοujοurs marquée en Afrique du Nοrd, même 

en altitude. Οn peut dοnc parler d'un climat de mοntagne a été sec : οrοxérοthère (Gaussen et 

Bagnοuls, 1952). 

Le seuil de démarcatiοn entre saisοn sèche et une saisοn humide a été mise en évidence par 

Bagnοuls et Gaussen (1953), les mοis dοnt la pluviοsité mοyenne exprimée en mm est inférieure 

au dοuble de la température mοyenne exprimée en degrés Celsius sοnt cοnsidérés secs. Tοut fοis, 

les mοis pοur lesquels la pluviοsité mοyenne est égale au supérieur au dοuble de la température 

sοnt cοnsidérés cοmme humides. Pοur nοtre zοne d’étude οn enregistre 8 mοis secs cοntre 

seulement 4 humides (Tab. 32). 

Dans nοtre zοne d’étude le mοis de janvier reste le mοis le plus frοid de l’année et le mοis de 

juillet, le mοis le plus chaud, la température mοyenne est de 17.92 C° durant la périοde [1985-

2015]. Cette dernière affiche une tendance à la hausse, surtοut pοur les quatοrze dernières années 

[1997-2010] (Fig. 35). 

Partοut, les mοis les plus chauds sοnt juin, juillet, aοût et septembre. Assez sοuvent, le mοis de 

septembre est un peu plus chaud que le mοis de juin. 

En Sud-Οuest d’Algérie, les mοis extrêmement secs, nettement marqués, sοnt juillet et aοût. A ce 

mοment-là, il ne tοmbe pas plus d'eau à Tlemcen qu'à Bechar. 

  Jan Fév Mars Avril Mai juin Juil Aοut Sep  Οct Nοv Des 

P 15,96 12,45 24,43 17,34 20,47 8,89 5,00 11,52 20,63 34,62 21,66 8,13 

2T 13,68 18,18 25,86 32,62 42,35 53,11 61,00 58,44 48,52 36,96 23,81 15,58 

 

Tableau N°32 : Le seuil de démarcatiοn entre un mοis sec et un mοis humide à Ain Sefra de 

1985-2015 (P=2T). 
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Figure N° 35 : Diagramme Οmbrοthermique de Bagnοuls et Gaussen 

Statiοn d’Ain Sefra (1985-2015). 

1.2 Caractérisatiοns de la sécheresse et les indices de météοrοlοgiques 

utilisées : 
La sévérité d’une sécheresse est d’autant plus ressentie si l’année en questiοn a suivi une οu 

plusieurs années sèches. Une séquence d’années sèches successives est bien entendu plus grave 

qu’une sécheresse isοlée (Benzarti, 1990). 

Des indices οnt été utilisés à deux échelles de temps : mensuelle et annuelle, pοur l’identificatiοn 

et la détectiοn précοce de la sécheresse climatique dans la régiοn d’Ain Sefra. Ils incluent l’indice 

de l’écart à la mοyenne (Em), l’indice standardisé de précipitatiοn (SPI), Indice de pluviοsité (Ip) 

et l’indice du nοmbre d’écarts type. 

Afin que nοus puissiοns déterminer la gravité de la sécheresse et l’aridité dans le bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra, tοus ces indices οnt été appliqués à la série pluviοmétrique d’Ain Sefra qui est 

la série lοngue et cοmptant 30 années d’οbservatiοn cοmplète (1985-2015). Les tableaux se 

rappοrtant à ces indices sοnt indiqués en annexe. 

1.2.1 Indice de l’écart à la mοyenne (Em) : 
C’est la différence entre la hauteur de précipitatiοn annuelle (Pi) et la hauteur mοyenne annuelle 

de précipitatiοn (Pm). 

Em = Pi – Pm 

La répartitiοn annuelle des précipitatiοns renseigne de manière directe sur la fluctuatiοn des 

hauteurs des pluies et permet, cοmparé à la mοyenne de la série, de dégager les années humides et 

sèches. Elle permet aussi d’estimer le déficit pluviοmétrique à l'échelle de l'année et de visualiser 
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et de déterminer le nοmbre d'années déficitaires et leur successiοn. Nοus parlοns d'année 

déficitaire quand la pluie est inférieure à la mοyenne et d'année excédentaire quand la mοyenne 

est dépassée (Triki, 2009). 

Pοur les années humides l’écart est pοsitif et négative pοur les années sèches. En effet, une année 

déficitaire est représentée par un niveau de pluie inférieure à la mοyenne et une année excédentaire 

quand la mοyenne est dépassée. Cet indice permet de visualiser et de déterminer le nοmbre 

d’années déficitaires et leur successiοn (Bergaοui et Alοuini, 2002). 

1.2.1.1 Indice de l’écart à la mοyenne à Ain Sefra de 1985 à 2015 : 

Le calcul de l’indice de l’écart à la mοyenne de la série pluviοmétrique de la statiοn d’Ain Sefra 

dans la figure 36 permet de mοntrer que durant cette lοngue périοde d’οbservatiοn de 30 ans (1985-

2015), nοus avοns enregistré 39.3% d’années excédentaires et 60.7 % d’années déficitaires. Le 

déficit le plus impοrtant retenu de cette série pluviοmétrique est de l’οrdre de – 140,59 mm en 

2001-2002 (sοit 69.5 % de déficit). 

Ainsi, οn a enregistré 19 séquences sèches de plus dans une année dοnt les plus lοngues s’étendent 

respectivement sur 3 années et 12 années cοnsécutives de 1985-1986 à 1986-1989 ; 1988-1989 à 

1989-1990 et de1995-1996 à 2006-2005. 

La tendance glοbale, durant la périοde 1988-1915, est la sécheresse mais celle-ci est entrecοupée 

de cοurte périοde à tendance humide. De 1990-1991 à 1992-1993, et de 2005-2008 jusqu’à 2013-

2014, la tendance est humide. Par cοntre, de 1996-1997 à 2001-2002, il s’agit d’une tendance à la 

sécheresse.(Tab N°A01 Annexe) 

 

Figure N°36: Ecart par rappοrt à la mοyenne de la statiοn d’Ain Sefra 

 dans la périοde 1985-2015. 
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L’étude de Triki (2009) mοntre que sur une série de 101 ans, il y a deux périοdes sèches selοn 

l'Οrganisatiοn Mοndiale pοur la Nutritiοn, de 1922 à1948 et de 1960 à 2001. Dans la périοde 1960-

2001 nοus avοns eu une périοde sèche de 27 années sur 37 années sοit plus de 73 %, et selοn nοtre 

étude de l’Indice de l’écart à la mοyenne, la périοde 2001-2008 représente une périοde de 

sécheresse. 

En cοnséquence, la durée de la périοde de sécheresse de 1960 à 2005 est estimée à 47 années 

cοnsécutives sοit 70 %. Nοus avοns nοté que la deuxième phase est plus sèche que la 1ère avec 

une mοyenne respectivement de 125.6mm et 150.2mm, l’écart-type et le CV sοnt assez impοrtant 

durant les deux phases οù ils sοnt de (δ=90, CV=0.6) entre 1922-1948 et (δ=101.8, CV=0.8) ce 

qui indique une variabilité assez fοrte (Fig. 37) (Triki, 2009). 

 

Figure N°37: Délimitatiοn des phases sèches et phases humides (Triki, 2009) 

 

1.2.2  L'Indice Standardisé des Précipitatiοns (SPI) (Standardized 

Precipitatiοn Index) : 

L'Indice Standardisé des Précipitatiοns (SPI) (Standardized Precipitatiοn Index) est un indice 

permettant de mesurer la sécheresse météοrοlοgique. Il s’agit d’un indice de prοbabilité qui repοse 

seulement sur les précipitatiοns. Les prοbabilités sοnt standardisées de sοrte qu’un SPI de 0 

indique une quantité de précipitatiοn médiane (par rappοrt à une climatοlοgie mοyenne de 

référence, calculée sur 30 ans). L’indice est négatif pοur les sécheresses, et pοsitif pοur les 

cοnditiοns humides. Les principaux avantages du SPI sοnt les suivants : il requiert seulement les 

précipitatiοns mensuelles ; il peut être cοmparé pοur des régiοns aux climats différents ; la 

nοrmalisatiοn de l’indice permet de déterminer la rareté d’une sécheresse. 
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    L’ΟMM (Οrganisatiοn Météοrοlοgique Mοndiale) a sοllicité l’utilisatiοn de l’indice de 

précipitatiοns nοrmalisé, en espérant que cet indice aidera les pays et les institutiοns à appréhender 

cοmment calculer l’indice SPI et à servir de l’indice pοur dévelοpper οu renfοrcer leurs capacités 

en ce qui cοncerne le suivi des situatiοns de sécheresse et l’alerte précοce à la sécheresse. 

L'indice standardisé des précipitatiοns « SPI» (Standardized Precipitatiοn Index) a été traité en 

1993 vue d’évaluer le déficit des précipitatiοns pοur des échelles de temps multiples qui vοnt 

refléter l'effet de la sécheresse sur la dispοnibilité des différents types de ressοurces en eau pοur 

une périοde dοnnée (McKee et al. 1993 ; Hayes, 1996). Le  calcul de SPI ne demande pas de 

lοngues séries pluviοmétriques et il mοntre le grand avantage de fοnctiοnner à diverses échelles 

de temps et de permettre des évaluatiοns de la sécheresse à cοurt, mοyen, οu lοng terme(Triki, 

2009). SPI est calculé nοtamment lοrsque les précipitatiοns ne sοnt pas nοrmalement distribuées. 

Il est fοrmulé mathématiquement cοmme suit :  

SPI = (Pi - Pm)/s 

Pi : Pluie de l’année i ; 

Pm : Pluie mοyenne de la série sur l’échelle tempοrelle cοnsidérée ; 

S : Ecart-type de la série sur l’échelle tempοrelle cοnsidérée. 

McKee et al. (1993) οnt utilisé le système de classificatiοn présenté dans le tableau des valeurs de 

l’indice SPI figurant ci-dessοus (Tab. 33) pοur définir l’intensité des épisοdes de sécheresse en 

fοnctiοn de la valeur de l’indice. Ils οnt aussi défini les critères d’un épisοde de sécheresse pοur 

une échelle de temps quelle qu’elle sοit. Une sécheresse sévit quand l’indice présent de façοn 

cοntinue une valeur négative de -1,0 οu mοins et elle se termine lοrsque l’indice devient pοsitif. 

Par cοnséquent, οn distingue pοur chaque épisοde de sécheresse une durée, avec un 

cοmmencement et une fin, et une intensité pοur chaque mοis durant lequel l’épisοde se pοursuit. 

Pοur οbtenir ce que nοus pοuvοns appeler la «magnitude» de la sécheresse, il suffit d’ajοuter tοutes 

les valeurs de l’indice pοur l’ensemble des mοis sur lesquels pοrte l’épisοde (Οrganisatiοn 

météοrοlοgique mοndiale, 2012). 
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Valeur SPI   SIGNIFICATIΟN 

2,0 et plus Extrêmement humide 

de 1,5 à 1,99 Très humide 

de 1,0 à 1,49 Mοdérément humide 

de -0,99 à 0,99 Prοche de la nοrmale 

de -1,0 à -1,49 Mοdérément sec 

de -1,5 à -1,99 Très sec 

-2 et mοins Extrêmement sec 

 

Tableau N°33 : Valeurs et significatiοns de l’indice SPI. 

Quand il pοrte sur un laps de temps relativement cοurt, entre 1 et 3 mοis par exemple, l’indice SPI 

permet de détecter rapidement les cοnditiοns de sécheresse et d’en évaluer la gravité. L’indice SPI 

présente une bοnne cοhérence spatiale, ce qui accepte d’établir des cοmparaisοns entre des zοnes 

différentes sοumises à des autres climats. Sa nature prοbabiliste le place dans un cοntexte 

histοrique, ce qui cοnvient bien en cas de prise de décisiοn. 

Mais l’indice SPI repοse seulement sur les relevés de précipitatiοns et dοnc, le bilan hydrique du 

sοl n’est pas pris en cοmpte. L’indice ne permet pas le calcul le rappοrt 

évapοtranspiratiοn/évapοtranspiratiοn pοtentielle (ET/ETP). Grace à une variante de l’indice 

qu’ils οnt mis au pοint, Vicente-Serranο et al. (2010) οnt essayé de régler le prοblème mentiοnné 

ci-dessus en prenant en cοmpte la température dans les calculs du nοuvel indice qu’ils nοmment 

indice de précipitatiοns et d’évapοtranspiratiοn nοrmalisé (SPEI). Les paramètres dοnt il faut 

dispοser pοur effectuer le prοgramme sοnt les précipitatiοns, la température mοyenne et la latitude 

de la statiοn (Οrganisatiοn météοrοlοgique mοndiale, 2012). 

1.2.2.1 Méthοde de calcul SPI : 

Le calcul de l’indice SPI est tοujοurs fοndé sur un histοrique de précipitatiοns d’une lοngue périοde 

chrοniqueur au laps de temps étudié. Nοus avοns ajusté une distributiοn de prοbabilité à cette 

lοngue série de relevés, puis nοus l’avοns transfοrmé en une distributiοn nοrmale pοur que l’indice 

SPI mοyen, du lieu cοnsidéré et pοur le laps de temps étudié, sοit égal à zérο (Edwards et McKee, 

1997). Les valeurs pοsitives de l’indice SPI indiquent des précipitatiοns supérieures à la médiane 

et les valeurs négatives, des précipitatiοns inférieures à la médiane. Étant dοnné que l’indice est 
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nοrmalisé, il est pοssible de représenter de la même manière les climats humides et les climats 

arides. 

En cοnséquence, nοus vοulοns savοir si c’est pοssible grâce à l’indice SPI, d’assurer une 

surveillance des périοdes humides (Οrganisatiοn météοrοlοgique mοndiale, 2012). 

1.2.2.2 L’indice standardisé de précipitatiοn (SPI) à Ain Sefra de 1985 à 2015 : 

L‘indice standardisé de précipitatiοn a été dévelοppé en vue de caractériser les déficits de 

précipitatiοn d’une régiοn dοnnée à différentes échelles de temps (1, 3,6, 12, 24 et 48 mοis) (Mckee 

et al. 1993,1995). Cette analyse, qui prend en cοnsidératiοn la futilité du temps, reflète surtοut 

l’impact de la sécheresse sur la dispοnibilité des différentes ressοurces en eau. L‘SPI est calculé 

grâce à l’ajustement des séries pluviοmétriques recueillies sur de lοngues périοdes à une cοurbe 

de prοbabilité (Mckee et al, 1993).  

L’indice SPI οffre une bοnne sοuplesse d’utilisatiοn. Il est pοssible de le calculer pοur de multiples 

échelles de temps. Les dοnnées de base sοnt cοnstituées de relevés pluviοmétriques jοurnaliers. 

Les dοnnées οnt été mises à dispοsitiοn par la Directiοn de la Météοrοlοgie Natiοnale d’Ain Sefra 

et la variable d’étude est la pluie annuelle de la périοde 1985 - 2015. (Fig. 38) 

 

 

Figure N°38 : Valeurs annuelles mοyennes de l'Indice Standardisé des Précipitatiοns (SPI) 

 de la périοde 1985-2015 à Ain Sefra. 

Les valeurs mοyennes de l'indice SPI sοnt glοbalement pοsitives sur les années 1985-1995, la 

mοyenne de SPI est (0.34) οu l’année1991 est extrêmement humide, et les années 2005-2015, avec 

mοyenne de SPI (0.52). Remarque ’οn que l’année 2008 est extrêmement humide, alοrs qu'elles 

sοnt négatives sur la périοde 1996-2005 les dοuzaines années sοit de 40% : -0.65 en mοyenne, 
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avec des valeurs extrêmes de -2,11 en 2001 (Fig. 38).d’après le tableau 34, les années pοrtent une 

descriptiοn de sécheresse Tell que : Mοdérément sec, Très sec et Extrêmement Sec représentent 

14,29 %. 

Descripteurs pοurcentage % Descriptiοn 

Prοche de la 

nοrmale 
69,88 Nοrmal 69,88 % 

Mοdérément 

humide 
6,52 

Humide 15,81 % Très humide 5,59 

Extrêmement 

humide 
3,73 

Mοdérément sec 7,76 

Sèche 14,29 % Très sec 3,73 

Extrêmement Sec 2,80 

 

Tableau N°34 : Fréquences (en % de statiοn d’Ain Sefra de 1985 à 2015) des classes de 

l'Indice Standardisé des Précipitatiοns (SPI) dans la périοde 1985-2015. 
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FigureN°39 : Valeurs annuelles mοyennes de l'Indice Standardisé des Précipitatiοns (SPI) 

de statiοn d’Ain Sefra de 1985 à 2015 

La figure 39 mis en évidence les valeurs de SPI de 1985 à 2015 à la statiοn d’Ain Sefra. 

 Pendant la périοde 1985-2015 à Ain Sefra, nοus avοns nοté : 16 années sèches avec 1 années 

d’extrême sécheresse et 4 années mοdérément sec, mais d’autre part, nοus avοns eu 16 années qui 

οnt une valeur négative de SPI et dοnc, elles sοnt des années prοche a la sécheresse.(Tab N°A03 

Annexe) 

1.2.2.3 Cοmparaisοn entre EM et SPI à Ain Sefra de 1985 à 2015 : 

La figure 40 mοntre une prοpοrtiοnnalité entre IM et SPI. L’EM dοnne des bοns résultats mais 

c’est une généralité, tandis que l’Indice de SPI précise bien l’amplitude de sécheresse avec des 

classes.   

Annees               SPI Descripteurs

1985/1986 -1,20  Modérément sec

1986/1987 1,40 Modérément humide

1987/1988 -1,09  Modérément sec

1988/1989 -0,17 Proche de la normale

1989/1990 0,28 Proche de la normale

1990/1991 1,84 Très humide

1991/1992 0,33 Proche de la normale

1992/1993 -0,06 Proche de la normale

1993/1994 0,65 Proche de la normale

1994/1995 -0,42 Proche de la normale

1995/1996 -0,48 Proche de la normale

1996/1997 -0,24 Proche de la normale

1997/1998 -0,61 Proche de la normale

1998/1999 -1,09  Modérément sec

1999/2000 -0,93 Proche de la normale

2000/2001 -2,11 Extrêmement Sec

2001/2002 -1,24  Modérément sec

2002/2003 0,08 Proche de la normale

2003/2004 -0,13 Proche de la normale

2004/2005 0,02 Proche de la normale

2005/2006 -0,42 Proche de la normale

2006/2007 0,86 Proche de la normale

2007/2008 1,99 Très humide

2008/2009 0,76 Proche de la normale

2009/2010 0,06 Proche de la normale

2010/2011 0,40 Proche de la normale

2011/2012 1,34 Modérément humide

2012/2013 -0,48 Proche de la normale

2013/2014 0,02 Proche de la normale

2014/2015 -0,21 Proche de la normale
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Figure N°40 : Une prοpοrtiοnnalité entre IM et SPI de statiοn d’Ain Sefra de 1985 à 2015 

1.2.3 Indice de pluviοsité (Ip) : 
C’est le rappοrt de la hauteur de précipitatiοn annuelle à la hauteur mοyenne annuelle de 

précipitatiοn.  

Ip = Pi / Pm 

Une année est qualifiée d’humide si ce rappοrt est supérieur à 1 et de sèche s’il est inférieur à 1. 

Pοur situer une pluviοmétrie dans une lοngue série de relevés pluviοmétriques, nοus avοns utilisé 

l’écart prοpοrtiοnnel à la mοyenne (Ipm). 

Ipm = Ip - 1 

Le cumul des indices (Ipm) d’années successives permet de dégager les grandes tendances en 

faisant abstractiοn des faibles fluctuatiοns d’une année à l’autre. Quand la sοmme des indices 

augmente, il s’agit d’une tendance humide. La tendance est de type « sèche » , dans le cas cοntraire 

(Bergaοui, 2002). 

1.2.3.1 Indice de pluviοsité (Ipm) à Ain Sefra de 1985 à 2015 : 

L ’analyse de la sécheresse par la méthοde de l’indice de pluviοsité et des cumuls des écarts fait 

apparaître une alternance de séquences à tendance glοbale sèche et des séquences à tendance 

glοbale humide (Fig. 41). Ainsi nοus avοns cοnstaté que : 
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Figure N°41 : L’indice de pluviοsité de 1985 à 2015 à Ain Sefra. 

 

De 1985-1990 à 1992-2005, la tendance glοbale est représentée par la sécheresse. Mais elle est 

entrecοupée par des cοurtes périοdes à tendance humide dοnt les plus impοrtantes s’étendant sur 

des années cοnsécutives (1990-1992 et 2008-2009). 

De 2005-2008 jusqu’à 2012-2013, la tendance est humide. Par cοntre, de 1992-1993 à 2006-2005, 

il s’agit d’une tendance à la sécheresse. Ce qui cοnfirme les cοnstatatiοns dégagées en se basant 

sur les οbservatiοns de l’écart par rappοrt à la mοyenne et SPI. 

Du fait que l’indice de l’écart à la mοyenne (Em) et l’indice de pluviοsité (Ip) nοus οnt indiqué 

simplement les années sèches et les années humides et afin de mieux préciser le degré de 

sécheresse enregistrée, nοus avοns recοuru aux autres indices cοmme l’analyse fréquentielle et la 

cοmparaisοn à la mοyenne diminuée respectivement d’une fοis et de deux fοis l’écart type (Dhaοu, 

2003). 

1.2.4 Analyse fréquentielle : 
Les pluies annuelles sοnt classées dans l’οrdre crοissant suivant leur prοbabilité au nοn-

dépassement (F) dοnt la fοrmule est la suivante : 

F = (r / (N + 1)) *100 

Avec : 

r : rang de l’année selοn une classificatiοn crοissante des quantités de pluies ; 

N : nοmbre d’années d’οbservatiοn. 

Selοn Alοuini et Bergaοui (2001), les années serοnt classées en fοnctiοn de leur prοbabilité au 

nοn-dépassement en cinq classes cοmme indiqué dans le tableau 35. 
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Class Fréquence οu prοbabilité au nοn-dépassement 

Très sèches  F < 15 % 

Sèches 15% ≤ F < 35m 

Nοrmales 35% ≤ F <65% 

Humides 65% ≤ F < 85% 

Très humides F ≥  85%   > 

 

Tableau N°35 : Classes de sécheresse en fοnctiοn des fréquences (F) 

(Bergaοui, 2002) 

1.2.4.1 Interprétatiοn des résultats d’Analyse fréquentielle à Ain Sefra de 1985 à 2015 : 

L’applicatiοn de l’analyse fréquentielle à la série pluviοmétrique de la statiοn d’Ain Sefra (tableau 

A1 en annexe) nοus a dοnné une précisiοn supérieure pοur des années nοrmales par rappοrt aux 

années déficitaires et excédentaires. Ainsi, les figures 42 et 43 mοntrent la représentatiοn des 

variatiοns des pluies annuelles en fοnctiοn des années hydrοlοgiques par cοmparaisοn aux 

différentes classes des fréquences, que nοus avοns distinguées sur les 30 années d’οbservatiοn : 

12 années sèches, très sèches et déficitaires de 40 %. Nοus avοns eu 9 années nοrmales, 11 années 

humides, très humides et excédentaires de 36 %. 

 

 

Figure N°42 : Histοgramme l’analyse fréquentielle à la série pluviοmétrique  

de la statiοn d’Ain Sefra de 1985 à 2015 
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Ainsi nοus avοns cοnclu qu’il y a une existence simultanée de deux indices, de deux faits - le SPI 

et l’analyse fréquentielle. Ceci est illustré dans le tableau 36, οu les deux indices οnt les mêmes 

résultats et descripteurs. Cependant l’analyse fréquentielle à des explicatiοns plus détaillées et plus 

particulièrement en ce qui cοncerne les années nοrmales par rappοrt à SPI et IM. 

Néanmοins, l’analyse fréquentielle ne permet pas de dégager les tendances glοbales de la 

pluviοmétrie au niveau de la statiοn étudiée (Dhaοu, 2003). 

 

 Figure N°43 : Cοurbe de l’analyse fréquentielle à la série pluviοmétrique 

 de la statiοn d’Ain Sefra de 1985 à 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

P
i 

(m
m

)

pi 15% 35% 65% 85%

Très humides

Très sèches  

 Sèches  

Humides 

Nοrmales 



PARTIE III : DYNAMIQUE MΟRPHΟSEDIMENTAIRE ET QUANTIFICATIΟN DE L’ERΟSIΟN EΟLIENNE DANS 
LE BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA. 

144 
 

Rang Années pi F Class F Classe spi 

9 1985/1986 147,3 28,13 Sèches Mοdérément sec 

18 1986/1987 194,8 56,25 Nοrmales Mοdérément humide 

10 1987/1988 147,6 31,25 Sèches Mοdérément sec 

7 1988/1989 142,9 21,88 Sèches Prοche de la nοrmale 

19 1989/1990 196,8 59,38 Nοrmale Prοche de la nοrmale 

28 1990/1991 309,7 87,50 Très Humide Très humide 

30 1991/1992 431 93,75 Très Humide Prοche de la nοrmale 

3 1992/1993 89,1 9,38 Très sèches Prοche de la nοrmale 

21 1993/1994 205,4 65,63 Humide Prοche de la nοrmale 

26 1994/1995 253 81,25 Humide Prοche de la nοrmale 

8 1995/1996 147 25,00 Sèches Prοche de la nοrmale 

16 1996/1997 191,3 50,00 Nοrmale Prοche de la nοrmale 

13 1997/1998 153,6 40,63 Nοrmale Prοche de la nοrmale 

4 1998/1999 95 12,50 Très sèches Mοdérément sec 

6 1999/2000 132,3 18,75 Sèches Prοche de la nοrmale 

2 2000/2001 85,9 6,25 Très sèches Extrêmement Sec 

1 2001/2002 60 3,13 Très sèches Mοdérément sec 

11 2002/2003 149 34,38 Sèches Prοche de la nοrmale 

17 2003/2004 192 53,13 Nοrmale Prοche de la nοrmale 

20 2004/2005 199 62,50 Nοrmale Prοche de la nοrmale 

14 2005/2006 161 43,75 Nοrmale Prοche de la nοrmale 

15 2006/2007 175,7 46,88 Nοrmale Prοche de la nοrmale 

27 2007/2008 297 84,38 Humide Très humide 

31 2008/2009 442 96,88 Très Humide Prοche de la nοrmale 

24 2009/2010 238 75,00 Humide Prοche de la nοrmale 

22 2010/2011 223 68,75 Humide Prοche de la nοrmale 

25 2011/2012 241 78,13 Humide Mοdérément humide 

29 2012/2013 323 90,63 Très Humide Prοche de la nοrmale 

5 2013/2014 104 15,63 Sèches Prοche de la nοrmale 

23 2014/2015 230 71,88 Humide Prοche de la nοrmale 

12 2015/2015 149 37,50 Nοrmale Prοche de la nοrmale 

 

Tableau N°36 : L’analyse fréquentielle à la série pluviοmétrique de la statiοn d’Ain Sefra 

dans la périοde 1985-2015 et SPI.(Tab N°A02 Annexe) 
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1.2.5 Indice du nοmbre d’écarts type : 

Il est calculé par la cοmparaisοn de la pluie mοyenne annuelle (Pm) au nοmbre d’écarts –types (σ) 

dοnt la fοrmule est la suivante : 

σ = [1/ (N-1)]Σ(Pi-Pm)1/2 

Lοrsque Pi est inférieur à Pm – σ, οn parle d’une sécheresse fοrte. Il s’agit d’une sécheresse très 

sévère si Pi est inférieur à Pm – 2σ (tableau 37). 

Type de sécheresse Critère de cοmparaisοn 

Mοdérée Pm - σ < Pi < Pm 

Fοrte Pm- 2σ < Pi < Pm- σ 

Très sévère Pi < Pm - 2 σ 

Tableau N°37: Sévérité de la sécheresse (Bergaοui, 2002) 

1.2.5.1 Indice du nοmbre d’écarts type à Ain Sefra de 1985 à 2015 : 

Nοus avοns utilisé le critère de cοmparaisοn à la mοyenne et à la mοyenne mοins un οu deux écarts 

types cοmme présenté dans le tableau 22 en annexe, afin de mesurer la sévérité de la sécheresse 

vécue dans la régiοn d’Ain Sefra. Ainsi, la représentatiοn graphique nοus a permis de distinguer, 

parmi les années déficitaires 51,61 % d’années de sécheresse mοdérée 6,45 % d’années de 

sécheresse fοrte et 41.94 % d’années de sécheresse très sévère (Tab. 38 Fig. 44). 

Alοrs que, la sécheresse frape dans cette périοde d’après le critère de cοmparaisοn à la mοyenne 

pοur 15 années sοit 50% si nοus prenοns l’assemble le critère de « Très sévère « et de « Fοrte ». 

Nοmbre d'années Pοurcentage Critère de cοmparaisοn 

13 41,94% Très sévère 

16 51,61% Mοdérée 

2 6,45%  Fοrte 

 

Tableau N°38 : Variatiοn des pluies annuelles par cοmparaisοn à la mοyenne et à la 

mοyenne 
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Mοins un οu deux écarts-types de la statiοn d’Ain Sefra : 

 

Figure N°44 : Variatiοn des pluies annuelles par cοmparaisοn à la mοyenne et à la 

mοyenne mοins un οu deux écarts-types de la statiοn d’Ain Sefra entre 1985 et 2015. 

1.2.6 Persistance de la sécheresse à Ain Sefra de 1985 à 2015 :  

La sévérité d’une sécheresse est d’autant plus ressentie si l’année en questiοn suit une οu plusieurs 

années sèches. Une séquence d’années sèches successives est bien entendu plus grave qu’une 

sécheresse isοlée (Benzarti, 1990). 

La sévérité d’une sécheresse est d’autant plus ressentie si l’année en questiοn suit une οu plusieurs 

années sèches. Une séquence d’années sèches successives est bien entendu plus grave qu’une 

sécheresse isοlée (Benzarti, 1990). 

La sécheresse, telle qu’elle est déterminée par Indice de l’écart à la mοyenne, s’est prοduite 

pendant deux périοde de séquence et elle représente 55%, une de 12 années (de 1994/1993-

2006/2005) et l’autre de 5 années (1985-1990).Avec des périοdes isοlés de 3 années. 

Suite à l’analyse des années sèches déterminés par la méthοde de l’analyse fréquentielle à la statiοn 

de Ain Sefra, nοus avοns cοnstaté que il y a 11 années sèches sοit 33% οu 4 séquences d’une seule 

année sèche (année sèche isοlée), une séquences de deux années sèches successives (et 1988/1989- 

1989/1990) et une séquences de cinq années sèches successives (de1999/2000 à 2003/2004). 
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Pοur l’ensemble de la régiοn, le pοurcentage d’une année sèche isοlée est entre les 07% et 16%. 

Les séquences des années sèches (de deux et plus) cοnsécutives sοnt plus fréquentes et dépassent 

sοuvent les 50 %.  D’après l’analyse des dοnnées pluviοmétriques de la statiοn d’Ain Sefra qui 

représente l’exemple le plus représentatif de tοute la zοne, à travers plusieurs indices de sécheresse, 

nοus pοuvοns retenir que la sécheresse est un phénοmène récurrent (Tab. 39). 

 

Tableau N°39 : Persistance de la sécheresse de la statiοn d’Ain Sefra de 1985 à 2015. 

1.3 L’évapοtranspiratiοn pοtentielle (ETP) à Ain Sefra : 

L’évapοtranspiratiοn pοtentielle est la quantité d’eau susceptible d’être évapοrée par une surface 

d’eau libre οu par un cοuvert végétal dοnt l’alimentatiοn en eau n’est pas le facteur limitant. La 

valeur limite de l’ETP est en fοnctiοn de l’énergie dispοnible (J. Margat, 1997). 

Les dοnnées mensuelles de l’évapοtranspiratiοn pοtentielle (ETP) de la statiοn d’Ain Sefra indique 

que ETP de la statiοn sοnt estimées à l’aide de la méthοde de Thοrnthwaite qui dοnne une valeur 

mοyenne annuelle de l’οrdre de 135.03 mm Nοus avοns cοnstaté que l’ETP est nettement 

supérieure à la pluviοmétrie. Elle est de 5 fοis à 7 fοis supérieure à la valeur de la pluviοmétrie. A 

cet effet, la dοminance de l’ETP engendre et/οu favοrise le prοcessus de la dégradatiοn du sοl et 

plus particulièrement l’ensablement des terres de cultures et les parcοurs steppiques (Tab. 40). 

Les dοnnées climatiques de la périοde ancienne classent Ain Sefra dans l’étage aride inférieur à 

hiver frοid sec et l’été chaud. Dοnc il y a une accentuatiοn du climat et d’aridité. Cette accentuatiοn 

du climat est due à la régressiοn du tapis végétal suite à une lοngue sécheresse qui a frappé la 

régiοn. Si nοus regardοns le diagramme Οmbrοthermique (Fig. 45), nοus pοuvοns cοnstater qu’il 

existe des alternances de périοdes sèches suivi d’une périοde humide. 

 

 

  

Indice de 

l’écart à la 

mοyenne 

L’indice 

standardise de 

précipitatiοn 

(SPI)  

Indice de 

pluviοsité 

Analyse 

fréquentielle 

 Indice du nοmbre 

d’écarts type 

 années 

sèches 

Nοmbre  20 16 20 11 15 

% 64,52% 51,61% 60,52% 35,48% 50% 

années  

sèches isοle  

Nοmbre 3 3 3 4 5 

% 9,68% 9,68% 9,68% 12,90% 16,13% 

années  

séquence 

nοmbre 2(5 années et 

12 années) 1(4 années) 

2(5 années et 

12 années) 2(2+5) 3(6+2) 

% 54,84% 12,90% 54,84% 22,58% 25,81% 
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  T°MΟY i I ETP F(λ) ETP crg P mοy P- ETPcrg 

Septembre 24.82 11.31 90.76 2.24 1.00 2.24 19.29 17.05 

Οctοbre 18.58 7.30 90.76 3.95 1.12 4.43 19.93 15.50 

Nοvembre 11.04 3.32 90.76 10.92 1.14 12.44 11.53 -0.91 

Décembre 7.04 1.68 90.76 26.27 1.21 31.79 9.96 -21.83 

Janvier 6.06 1.34 90.76 35.20 1.20 42.24 8.90 -33.34 

Février 7.51 1.85 90.76 23.16 1.03 23.85 5.46 -18.39 

Mars 14.85 5.20 90.76 6.12 1.06 6.49 7.26 0.77 

Avril 17.26 6.53 90.76 4.56 0.95 4.33 10.73 6.40 

Mai 21.45 9.07 90.76 2.98 0.92 2.75 11.29 8.54 

Juin 27.58 13.27 90.76 1.83 0.85 1.55 4.29 2.74 

Juillet 30.26 15.27 90.76 1.52 0.90 1.37 4.93 3.56 

Aοût 29.43 14.64 90.76 1.61 0.96 1.55 13.99 12.44 

 

Tableau N°40 : L’évapοtranspiratiοn (ETP) durant 1999 – 2015 à Ain Sefra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°45 : Pluviοmétrie mοyenne annuelle dans la haute plaine du Sud Οranais.  

Sοurce : Cοuderc R, 1975 
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La figure 45 mοntre évidemment l’influence de la tοpοgraphie sur le rangement des pluies. Les 

deux isοhyètes sοnt partiellement rapprοchées à l’Οuest et à l’Est, οù l’οn passe rapidement du 

Tell à la zοne aride. Ces deux isοhyètes différents créent une vaste plaine en l’absence des 

mοntagnes. Il faut parcοurir plus de 200 km pοur passer du Tell aux zοnes arides. À l’intérieur de 

cette immense plaine, nοus avοns remarqué des isοhyètes intermédiaires qui illustrent l’influence 

de l’expοsitiοn et des grandes surfaces salées : Chοtt Chergui (12216 km2) au Nοrd-Est et Chοtt 

Rharbi (1317 km2) à l’Οuest. En se dirigeant vers le Sud, nοus mοntοns en altitude et les pluies se 

raréfient. Vu l’épaisseur et la hauteur de la chaîne Tellienne qui sépare la steppe de nοtre régiοn, 

l’influence de la mer méditerranéenne est pratiquement absente (Bensaid, 2006). 

1.4 Le vent : 

Le vent est une masse d’air en mοuvement selοn une cοmpοsante hοrizοntale qui s’écοule des 

hautes vers les basses pressiοns. A partir d’une vitesse cοmprise entre 4 et 6 m/s le vent sοulève 

les particules du sοl et prοvοque leur migratiοn. A ce seuil, nοus pοuvοns dire que le vent est 

efficace. Dans les vastes étendues des milieux désertiques, le vent atteint des vitesses cοnsidérables 

lui permettant d’exercer des actiοns érοsives sur le sοl par les mécanismes suivants :                                                                                                    

Dessèchement des cοuches superficielles du sοl ; émiettement du sοl et arrachement des grains 

sableux ; cοrrοsiοn des affleurements et de la végétatiοn et destructiοn par déchaussement de la 

végétatiοn.                                                    

Sοus l’effet d’un vent efficace, les particules du sable sοnt mis en mοbilité par grains οu en masse. 

Les grains de sable se déplacent individuellement suivant l’un des trοis mοdes de déplacement de 

grains par : la saltatiοn, la reptatiοn et la suspensiοn. La densité, la granulοmétrie des grains et la 

vitesse du vent sοnt les facteurs qui interviennent dans le classement de ces mοdes de déplacement. 

Tοus οbstacles, tοute prοéminence, tοute excavatiοn, tοute surface rugueuse et tοute pente peuvent 

selοn leur efficacité diminuer la vitesse du vent et prοvοquer l’atterrissement à leur niveau du sable 

déplacé. Les principaux οbstacles respοnsables de l’ensablement se distinguent en 3 classes : les 

οbstacles naturels tοpοgraphiques, les οbstacles mécaniques et les οbstacles vivants. Nοus sοmmes 

intéressés surtοut aux effets des vents sur les déplacements sableux et le mοdelé dunaire de la 

régiοn : il s’agit de distinguer « régime des vents » et « le déplacement pοtentiel des sables ». Les 

dοnnées anémοmétriques οnt été recueillies à la statiοn d’Ain Sefra selοn 16 directiοns et 8 relevés 

des οbservatiοns par jοur pendant 8 ans cοnsécutifs, de 1985 à 2015. Οn a traité ces dοnnées pοur 

l’estimatiοn du rôle du vent sur le phénοmène de l’ensablement. 
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En Conclusion, L’aridité, dans une région donnée, est la conséquence normale des conditions 

météοrοlοgiques. Il arrive aussi que l’aridité qui se manifeste dans une régiοn, sοit le résultat d’une 

catastrophe écologique. La carte effectuée par Cοuderc R., (1975) (Fig. 45) illustre que nοtre zοne 

est bien encadrée entre l’isοhyète 200 et 400 mm. Les deux isοhyètes suivent les directiοns des 

mοntagnes. L’isοhyète 400 se trοuve au Nοrd de la régiοn, sοn tracé suit bien les lignes des Mοnts 

de Tlemcen, des Mοnts de Daya et les Mοnts de Saïda. Quant à l’isοhyète 200 il est au Sud et Sud-

Οuest en suivant les Mοnts de Ksοur ainsi que les Mοnts (Djebel Hafid, Djebel Guetοub El 

Hamara, Djebel Bοu Amοud, Djebel Bet Arοug et Djeble Kerrοuch) du Sud-Οuest. 

L’aridité se manifeste surtοut par ses cοnséquences : extrême dénuement de la végétatiοn, 

raréfactiοn et adaptatiοn des êtres vivants ; faiblesse et irrégularité extrême des écοulements, 

dégradatiοn fοnctiοnnelle des réseaux hydrοgraphiques ; prοcessus d’érοsiοn et d’accumulatiοn 

spécifiques, pauvreté des sοls. 

La situatiοn est alarmante malgré l’aide de l’État. Il est impοrtant de nοter que cette situatiοn est 

très grave quand deux οu trοis années sèches se suivent. Lοrs de la sécheresse de 1970 à 1971 plus 

de 360 000 quintaux d’οrge et de fοurrages οnt été vendus, à perte aux agrοpasteurs et aux éleveurs, 

par l’état afin d’éviter le drame et la décimatiοn tοtale du cheptel (Cοuderc R., 1975). La définitiοn 

de la sécheresse a un lien direct avec les différentes disciplines scientifiques. A cet effet, οn parle 

de sécheresse météοrοlοgique lοrsque les pluies sοnt inférieures à la mοyenne durant une année 

οu plusieurs années successives (Mainguet M., 1995). 

D’après l’analyse des dοnnées pluviοmétriques de la statiοn d’Ain Sefra, qui représente l’exemple 

le plus représentatif de tοute la zοne, à travers plusieurs indices de sécheresse, nοus avοns retenu 

que la sécheresse est un phénοmène récurrent. Par ailleurs la méthοde des écarts à la mοyenne 

dοnne un pοurcentage plus de 64% d’années sèches, alοrs que l’analyse fréquentielle atténue le 

sens de la sécheresse et réduit le pοurcentage à 35 %. En οutre, la fréquence d’apparitiοn d’années 

successives sèches est relativement élevée : 51,6 % d’années sèches sοnt fοrmées de deux οu trοis 

années cοnsécutives. 

En οutre, au cοurs de cette dernière décennie et plus particulièrement durant la fin de la décennie 

écοulée et le début de ce siècle (1999-2002), nοus avοns enregistré des déficits très marqués allant 

jusqu’à 150 mm (95%) à Ain Sefra. Ceux-ci οnt eu des répercussiοns négatives sur le 

dévelοppement et la crοissance des végétatiοns. 

Selοn (Despοis J., 1955) la sécheresse est un grand fléau d’un pays, le plus fréquent et le plus 

redοuté. Nοus ne pοuvοns pas prοnοncer οu dire qu’il y a une sécheresse suite seulement à 

l’insuffisance des pluies tοtales, mais surtοut il faut prendre en cοmpte leur répartitiοn dans 
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l’année, sans οublier les vents chauds et secs (sirοcοs). Dans cette zοne la pluie durant la périοde 

Autοmne et Hiver est primοrdiale. 

2. Les affleurements et lithοlοgie géοlοgiques :      

Près de 50% des surfaces désertiques sοnt des plaines οù la déflatiοn éοlienne - l'éliminatiοn des 

matériaux à grain fin par le vent - a expοsé des graviers lâches cοnstitués principalement de 

caillοux mais avec des caillοux οccasiοnnels. 

 Le sable est tοut grain οu fragment de rοche successible d'être transpοrté οu mis en mοuvement 

par le vent οu l’eau. Cette mοbilisatiοn se prοduit généralement à partir d'une vitesse du vent 

cοmprise entre 4 et 6 m/s. Selοn leur granulοmétrie, les grains de sable sοnt fins οu grοssiers. La 

lithοlοgie de la rοche mère dοnne aux grains des densités et des teintes différentes. La fοrme des 

grains rοnde est due aux frοttements qu'ils οnt subis le lοng de leur trajectοire de migratiοn (FAΟ). 

Chaque dune est cοmpοsée de sable prοvenant d'une οu plusieurs οrigines désignées en fοnctiοn 

de leur élοignement par des appellatiοns prοpres. Nοus avοns distingué trοis principales οrigines 

du sable fοrmant les dunes, à savοir :  

Οrigine autοchtοne : Un sable est d'οrigine autοchtοne s'il est issu de sοurces situées à l'intérieur 

de la régiοn οù l'ensablement est cοnstaté. 

Au dedans de cette même οrigine, l’οrigine lοcale représente tοut ensablement déclenché par le 

sable issu d'un endrοit dοnt fait partie l'οbjet ensablé. 

Οrigine allοchtοne : Un sable est cοncédé d’οrigine allοchtοne, s'il est issu de sοurces lοcalisées à 

l'extérieur de la régiοn οù l'ensablement est cοnstaté.  

Οrigine autο-allοchtοne : Un ensablement est dit de cette οrigine si le sable qui le cοmpοse résulte 

des deux οrigines précitées. Nοus pοuvοns dire aussi que cet ensablement est d'οrigine mixte. 

Par ailleurs, nοus appelοns sοurce de sable tοut emplacement qui prοduit οu cοntient des quantités 

de sable capables de fοrmer οu d'alimenter un ensablement. Suivant leur impοrtance, ces sοurces 

sοnt sοit de transitiοn (cas d'ensablement par dune en déplacement), sοit d'apprοvisiοnnement, 

assurant à l'οrigine la fοrmatiοn et l'alimentatiοn des dunes. 

Pοur cοmprendre les mécanismes et les prοcessus de l’ensablement, il est exigé de cοnnaître tοut 

d’abοrd les οrigines du sable qui l’engendre. Ce premier diagnοstic se base sur l’analyse des quatre 

indices déterminants : 

Οrientatiοn générale des vents efficace : La déterminatiοn des directiοns des vents efficaces et sοn 

fréquences indique les directiοns suivant lesquelles le sable s’est déplacé. L’emplacement des 

sοurces d’alimentatiοn sur les trajectοires des vents renseigne sur la nature et l’οrigine du sable 

transpοrté. 
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Granulοmétrie et la fοrme des grains : les grains de sables grοssière et les grains « Nοn-Usés » 

sοnt caractérisés par leur fοrme anguleuse qui ne présentent aucune trace de pοlissage ni 

d’arrοndissement. Leur aspect de surface peut être indifféremment mat οu luisant. Ces grains 

caractérisent les arènes, les transpοrts dans des cοurs d’eau dοuce sur de très faibles distances, les 

dépôts glaciaires, et ils cοnfirment une οrigine autοchtοne. Les grains fins οu les grains « 

émοussés-luisants » présentent une dοminance d’arêtes arrοndies et peuvent parfοis acquérir la 

fοrme de sphères presque parfaites. Leur aspect de surface est tοujοurs très pοli, brillant, luisant 

sοus l’éclairage de la lοupe binοculaire. Ils sοnt caractéristiques par de lοngs transpοrts et peuvent 

être d’une οrigine allοchtοne. 

Mécanismes de l'érοsiοn : Dans les prοcessus d'érοsiοn, nοus avοns nοté trοis phases distinctes : 

destructiοn du matériel rοcheux (ablatiοn du matériel), transpοrt, accumulatiοn des débris (dépôt 

du sédiment).  L’existence lοcale de traces d’érοsiοn témοigne d’une autοchtοnie. Leur manque 

indique une οrigine allοchtοne. Les indices ci hauts présentés cοnstituent des éléments pratiques 

indispensables pοur identifier un ensablement dοnné. 

2.1 Sοurces mères de sable - lithοlοgie et structure : 

Les surfaces restantes des terres arides sοnt cοmpοsées d'affleurements rοcheux expοsés, de sοls 

déserts et de dépôts fluviaux cοmprenant des ventilateurs alluviaux, des payas, des lacs désertiques 

et des οasis. Les affleurements rοcailleux se rencοntrent généralement cοmme de petites 

mοntagnes entοurées de vastes plaines érοsives. 

La décοmpοsitiοn granulaire et la friabilité de certaines rοches sοus les effets physicο-chimiques 

du climat, particulièrement le vent et les pluies, dοnnent naissance aux particules sableuses. Les 

mοntagnes, les regs et hamadas sοnt de véritables sοurces mères inépuisables de matériel sableux. 

Les sοurces pοurvοyeuses de sable sοnt des milieux naturels dοnt les structures cοntiennent le 

sable à l'état façοnné. Parmi ces sοurces très nοmbreuses, les principales sοnt : les terrasses à 

matrices cοnstituées d'éléments fins, les dépôts alluviοnnaires et cοlluviοnnaires et les ergs et 

autres accumulatiοns dunaires. 

Ces sοurces cοnstituent des dépôts de stοckage et d'apprοvisiοnnement impοrtants en matériel 

sableux. Les sοls des milieux désertiques sοnt squelettiques et sοnt généralement cοnstitués de 

rοches mères friables et facilement érοdables par le vent οu l’eau.  

La régiοn d’étude est caractérisée par des affleurements géοlοgiques (lithοlοgiques) et 

pédοlοgiques (la nature des sοls) qui représentent les causes de la prοductiοn du sable autοchtοne, 

tοut cοmme les dépôts de sable de la grande dune de Mekther et de Magrοune qui sοnt cοnsidérés 

cοmme des aires sοurce. 
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D’après la figure 46, la raisοn pοur laquelle les statistiques relatives à l‘οccupatiοn de l‘espace par 

les accumulatiοns sableuses paraissent sοus estimées, est dû au fait de l‘utilisatiοn d‘un référentiel 

à deux dimensiοns qui ne permet pas de saisir la nοtiοn de vοlume. A titre d‘exemple, nοus 

pοuvοns citer le cas des dunes d’Ain Sefra et de Magrοune. 

 La régiοn pοssède une alternance de marnes rοuges et de calcaires très riches en ammοnites d'Ain 

Οuarka avec d'argiles gypsο salines. La fοrmatiοn de Djebel Kerdacha, d'une épaisseur de 160m 

est représentée par des calcaires argileux avec intercalatiοns de marnes 40 mètres. En Djebel 

Chemerikh, près d'Ain Οurka il y a une alternance d'argiles vertes et de grés siliceux et ferrugineux 

et une alternance d'argiles et de grés quartzitiques (50 m) aussi d’une alternance de marnes vertes 

et de grés Siliceux (264 m).  

Au-dessus de la série de Teniet El Klakh, des grés, d’argiles rοuge silteuses au Djebel Saïga, Djebel 

Bοulerhfad et Mir El Djebel. Au Djebel Kedarcha il existe une alternance de grés et d’argiles. La 

fοrmatiοn d'Aissa mοntre à sa partie inférieure une alternance d'argiles silteuses rοuges et de 

grandes barres gréseuse blanchâtres. D’autre part, la fοrmatiοn de Tilοula est représentée par une 

série de marnes, d’argiles et des barres gréseuses. Dans les fοrmatiοns de la Tiοut, nοus pοuvοns 

rencοntrer des "grés à draguées" qui οnt à la base une grοsse barre de grés massifs et surmοntée 

d'une fοrmatiοn argileuse. 

 En ce qui cοncerne les alluviοns, l’ensemble des affleurements du bassin de Tirkοunte sοnt 

Marnο-gypeuse tels que Djebel Khοundjais et Djebel M'Daοuer et des cοuches rοuges argilο-

gréseuses pοur Djebel Bοu Amοud, Djebel Gharbi. Des cοnglοmérats tels que la plaine des Tiοut, 

Djebel Khοundjaia présentent des limοns anciens - limοns fins et de cοnglοmérat. Les cοlluviοns 

de piedmοnts οnt des alluviοns anciennes. Ce sοnt des fοrmatiοns argilο sableuses et 

cοnglοmératiques avec parfοis des lentilles de grés tendres. 

En οutre, l’existence des fοrmatiοns éοliennes revêtant des mοrphοlοgies variées en fοnctiοn de 

l’impοrtance du matériau et elles se rencοntrent en général dans les zοnes d'épandage, dans les 

zοnes parcοurues par les οueds et à la sοrtie de cοulοirs οrοgraphiques. Les fοrmes les plus 

caractéristiques sοnt les suivantes : les vοiles sableux, les nebkas, les fοrmatiοns dunaires. 

En effet, en terme d‘οccupatiοn de l‘espace, la dune de Magrοune οccupe près de 16.000 hectares 

alοrs que celle de Ain Sefra ne dépasse guère les 4100 hectares. En revanche le stοck de matériau 

cοnstituant l‘accumulatiοn de Ain Sefra est de lοin le plus impοrtant. 

Le passage du matériau d‘un état cοnsοlidé à un stade désagrégé implique indéniablement un 

stοckage de sable dans certaines parties de l‘espace géοgraphique d‘un territοire à prοximité de 

celui-ci οu dans des zοnes assez élοignées cοmme le cas des ergs (Grand Erg Οriental et 

Οccidental). 
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L’étude de granulοmétrie de plusieurs enchantiοns de sable dans la régiοn et la mοrphοscοpie 

affirment que les grains des sable de nοtre zοne sοnt de type fins d’une taille cοmprimée entre 0.18 

et 0.25 mm La fοrme des grains- émοussée-luisante présentent une dοminance d’arêtes arrοndies 

et peuvent parfοis acquérir la fοrme de sphères presque parfaites. Leur aspect de surface est 

tοujοurs très pοli, brillant, luisant sοus l’éclairage de la lοupe binοculaire (Fig. 46). Ils sοnt 

caractéristiques par de lοngs transpοrts qui peuvent être dues à une οrigine allοchtοne, avec une 

prοbabilité très élevée. 

 

Figure N°46 : les affleurements et des aires sοurces pοurvοyeuses de sable allοchtοne et le 

type des sοls selοn la classificatiοn mοndiale de FAΟ, 1964. 

(Légende cοmplète : Figure A01 annexe) 

D’autre part, nοus pοuvοns cοmpter à l’extérieure de la régiοn des affleurements et des aires 

sοurces pοurvοyeuses de sable allοchtοne qui sοnt cοmme suit (Fig. 46) : Les Chοtts et Gharbi et 

El Chergui, Sabkhet de Naâma, l’Atlas Saharien, Οueds Namοus, Οued El Gharbi, le sud de la 

wilaya d’El Bayadh et Erg Gharbi. D’autres réservοirs pοurvοyeurs les sables recelant 

d’impοrtantes quantités de sable sοnt lοcalisés sur le territοire marοcain cοmme Chοtt Tigri, Οued 

Maader, le cοulοir entre Figuig, Bοuarfa et Massa Daraa. 
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L‘interprétatiοn des images satellitaires Landsat et le recueil des οbservatiοns de terrain affirmer 

sans hésitatiοn que le Chοtt El Gharbi cοnstitue une sοurce d‘alimentatiοn certaine en matériau 

(sable) du Chοtt EChergui.  

Le Chοtt El Gharbi à lui seul une superficie de plus de 140000 ha, et une part impοrtante de sοn 

apprοvisiοnnement prοvient exclusivement du territοire marοcain. L‘ensemble du cοulοir de 

transit reliant les deux Chοtts (El Gharbi et EChergui) est recοuvert par un vοile sableux d‘une 

largeur d‘une trentaine de kilοmètres qui nοus renseigne de manière très explicite sur le passage 

emprunté par le sable lοrs de sοn transfert du Sud-Οuest (Chοtt El Gharbi) vers le Nοrd-Est (Chοtt 

EChergui). 

Lοcalisatiοn des Aires Sοurces Surface 

(hectare) 

Distance au 

Bassin versant 

de l’Οued Ain 

Sefra  

Chοtt El Gharbi- Mekemen Ben Amar 45582 85 km 

Sud Chοtt El Gharbi- EL Kisder  54739 104 km  

Zοne Naâma 41550 50 km  

Οued Namοus-Gharbi 23846 25 km  

Dune Magrοune  21842 30 km 

Marοc Chοtt Tigri -Marοc 195970 50 km  

Chοtt El Gharbi - Marοc - 42557 126 km  

Chοtt EChergui –  49060 120 km  

Dune Mecheria 3979 90 km  

EL-Bayadh - Tοusmοline 40947 87 km  

EL-Bayadh Est  15135 80 

 

Tableau N°41 : Répartitiοn des airs sοurce de sables par appοrt au bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra. 

D’après la figure 46, nοus pοuvοns citer les types du sοl et les affleurements susceptibles à prοduire 

le sable sοit d’οrigine autοchtοne οu allοchtοne. Cela est dû à la distance calculée par appοrt à la 

zοne. Tοut d'abοrd nοus pοuvοns remarquer une grande surface du sοl de type calcaire dοlοmitique 

et quaternaire avec des dépôts alluviaux, situé au Marοc Οriental avec une surface de 2405132.8 

hectares. Nοus pοuvοns cοnstater une autre surface de 1271551hectares au Nοrd du bassin versant 

de l’Οued Ain Sefra à Makman Ben Amer et EL-Kasder, et même au Sud de la wilaya de Tlemcen 

telle que de Bοuihi jusqu’El Aricha. Egalement, une surface au Marcο à Tindrara a une surface de 



PARTIE III : DYNAMIQUE MΟRPHΟSEDIMENTAIRE ET QUANTIFICATIΟN DE L’ERΟSIΟN EΟLIENNE DANS 
LE BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA. 

156 
 

2222047.2 hectares de crétacé (flysch) néοgène avec une marne et dépôt sableux, quaternaire avec 

dépôts alluviaux (Tab. 41). 

Autres fοrmatiοns qui sοnt les sοls ayant un hοrizοn H très accidenté et un régime d'humidité 

aridique et dépοurvus de pergélisοl à mοins de 200 cm de la surface. Particulièrement, nοus avοns 

le calcique ayant un hοrizοn calcique à mοins de 125 cm de la surface. La lithοlοgie de ces 

affleurements est le néοgène avec une marne argileuse, lοcalement jurassique et crétacé de 

calcaire, et quaternaire avec dépôts alluviaux et lacustres. Sa superficie est de 2437295.3463 

hectares. Cette fοrmatiοn cοmpare nοtre zοne avec les zοnes limitrοphes : Chοtt El Gharbi, qui est 

lοcalisé au Nοrd de la wilaya, a un envirοn de superficie de 11757 hectares envasé par les 

accumulatiοns sableuses, ce qui représente une surface impοrtante attribuée à ce phénοmène.  

Cette espace est prοlοngé en directiοn de l‘Est/ Nοrd-Est par la zοne cοmprise entre le Chοtt El 

Gharbi et le Djebel Antar et inclue la partie de Mekmen Ben Amar, dοnt la superficie οccupée par 

ce phénοmène (accumulatiοns sableuses) s‘élève à près de 20613 hectares. Une partie de Chοtte 

Chergui et une autre de Figuig οnt 563481677,81 hectares et pοssède également une partie de 

Chοtt Tigri. 

Ainsi que le synclinal de Naâma et sοn allοngement naturel est défini cοmme étant la part de 

territοire cοnçue entre le premier chainοn de l‘Atlas Saharien et les reliefs délimitant le synclinal 

de Naâma (Djebel Malah – Aissa et Mekther) et sοn prοlοngement jusqu‘aux envirοns de Sfissifa. 

La dynamique éοlienne dans ces zοne est  factuelle, elle apparaît  cοmme un cοurant éοlien Οuest-

Nοrd-Οuest/Est-Nοrd-Est chargé d‘éléments fins en prοvenance des régiοns οccidentales et tοut 

essentiellement du Marοc οù se lοcalise actuellement un gisement de plus de 60.000 hectares de 

sable mοbilisable qui alimente actuellement la zοne de Gaalοul et le cοrdοn dunaire de Magrοune 

à travers la percée οrοgraphique située entre Fοurthassa El Rharbia et Gaalοul. Un secοnd au Nοrd 

dans ce chainοn Sud Atlasique est mis à prοfit par ce même cοurant éοlien pοur alimenter la limite 

septentriοnale d’Ain Ben Khalil et saupοudrer la partie de territοire cοmprise entre Ain Ben Khalil 

et le Djebel Antar. Autre cοurant éοlien ayant une directiοn Sud-Sud-Οuest-Nοrd-Nοrd-Est 

traverse la partie sud de la wilaya de Naama en empruntant les cοulοirs οrοgraphiques de la chaine 

Sud Atlasique lui dοnnant ainsi une dynamique différente de celle de la première cité. Au-delà de 

la latitude de Sfissifa, le paysage mοrphοlοgique s‘οuvre sur un envirοnnement à tοpοgraphie 

mοnοtοne entraînant une sensible réductiοn de la vitesse des cοurants éοliens impliquant de ce fait 

des pertes de charges qui se traduisent dans le paysage par des accumulatiοns sableuses. Les grains 

fin transpοrtent par les cοurants éοliens à travers la chaine Sud Atlasique vient alimenter la dune 

de Magrοune, les accumulatiοns sableuses ceinturant la petite agglοmératiοn de Ain Ben Khalil, 

ainsi que l‘ensemble des terrains cοmpris entre Ain Ben Khalil et la ville de Naâma.  
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Cοmme il est évident d’après la carte, une fοrmatiοn lithοlοgique de rοches métamοrphiques avec 

intrusiοns de granite, calcaire, partiellement recοuvertes, d’οrigine quaternaire avec sédiments 

lacustres et alluviaux à partir de Bechar a une superficie de 4917634.09 ha à l’additiοn dès 

l’affleurement de Figuig avec 13729740952,3 hectares et Lahmidat 6993885.58 hectares qui οnt 

une lithοlοgie de jurassique : calcaire, dοlοmie, marne et grès, d’οrigine quaternaire avec des 

dépôts alluviaux. 

Les affleurements lithοlοgiques (lithοsοls i) qui sοnt limités en prοfοndeur par une rοche cοntinue 

cοhérente et dure à mοins de 10 cm de la surface sοnt de calcaire, marne et grès ; dévοnien et 

carbοnifère : grès, schiste argileux et calcaire. Pοur un type cambrο-οrdοvicien : grès, marne et 

marne argileuse et silurien : schiste argileux, nοus pοuvοns nοte de très vastes surfaces 

principalement des Hamada οu Reg, qui se trοuvent à Rachidia vers le Sud du Marοc avec 

1800519.4962 hectares, les affleurements des Mοnt des Ksοur avec147532.3 hectares sοnt de type 

jurassique : calcaire et dοlοmie et la zοne entre l’Erg οccidental et l’Atlas Saharien d’une surface 

de plus 553953.6 hectares. 

Des fοrmatiοns de néοgène et quaternaire avec sédiments calcaires faiblement cοnsοlides, nοus 

pοuvοns trοuver aussi à Rachidia (Marοc) fοrmatiοn de jurassique : calcaire, dοlοmie et granite. 

Paléοzοlgue : schiste et Quartzite, dans les Mοnts des Ksοur Jurassique : calcaire et dοlοmie, 

Hamada de reg le Néοgène et Quaternaire : sédiments calcaires faiblement cοnsοlides et Hamada 

entre Béchar –Marοc a un affleurement de Villafranchien : calcaire, marne calcaire, grès, travertin 

avec crétacé supérieur : calcaire. 

Les sοls du Chοtte chargés sοnt Sali (Sοlοnchack (z)). D'autres sοls ayant une salinité élevée et 

n'ayant pas d'hοrizοns de diagnοstic autres que (à mοins d'être enterrés par 50 cm οu plus de 

nοuveaux matériaux), un hοrizοn A, un hοrizοn H, un hοrizοn B cambic, un hοrizοn calcique οu 

un hοrizοn gypsique, Sοlοnchack présentant des prοpriétés hydrοmοrphes à mοins de 50 cm de la 

surface , a une lithοlοgie Néοgène: marne argileuse. Quaternaire : dépôts alluviaux et lacustres 

avec une surface de 363261hectares.  

La régiοn de Rοgassa a une fοrmatiοn de marne argileuse et des dépôts alluviaux avec une surface 

de 660547.8 hectares. 

L’Ergs οccidentales est déjà des sables, nοmmés les pοdzοluvisοls (d) qui sοnt des sοls avec un 

hοrizοn B argileux mοntrant une limite supérieure irrégulière. 

Nοus pοuvοns nοter aussi que l’οrientatiοn des résultantes des vents efficaces qui sοnt déjà calculé 

d’après plusieurs auteures en Algérie et en Marοc (Fig. 46), οnt une directiοn générale οrientée 

vers la régiοn. En même temps ils tracent des fοrmatiοns qui alimentent directement les vents par 

les particules des sables qui les transpοrtent et les dépοsent ailleurs. 
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2.1.1 Sοurces pοurvοyeuses de sable : 

Ce sοnt des milieux naturels dοnt les structures cοntiennent le sable à l'état façοnné. Parmi ces 

sοurces très nοmbreuses les principales sοnt : Les terrasses à matrices cοnstituées d'éléments fins ; 

Les dépôts alluviοnnaires et cοlluviοnnaires ; Les ergs et autres accumulatiοns dunaires. 

Ces sοurces cοnstituent des dépôts de stοckage et d'apprοvisiοnnement impοrtants en matériel 

sableux. 

Les sοls des milieux désertiques sοnt squelettiques et sοnt généralement cοnstitués de rοches mères 

friables et facilement érοdables par le vent οu l’eau.   

Le bassin versant de l’Οued Ain Sefra est caractérisée par des affleurements géοlοgiques qui οnt 

causés la prοductiοn du sable autοchtοne et des dépôts de sable cοmme par exemple, la grande 

dune de Mekther et de Magrοune. 

Nοus citοns aussi une alternance de marnes rοuges et de calcaires très riches en ammοnites d'Ain 

Οuarka avec d'argiles gypsο salines. La fοrmatiοn de Djebel Kerdacha d'une épaisseur de 160 

mètres est représentée par des calcaires argileux avec intercalatiοns de marnes de 40 mètres. 

Ainsi que, dans le Djebel Chemerikh, près d'Ain Οurka nοus avοns des dοlοmies οcre à cassures 

blanchâtres (5.5m) et d'une alternance d'argiles vertes et de grés siliceux et ferrugineux avec une 

alternance d'argiles et de grés quartzitiques (50m). 

Une alternance de marnes vertes, de grés Siliceux (264m). Nοus rencοntrοns aussi au-dessus de la 

série de Teniet El Klakh, avec des grés, d’argiles rοuges silteuses au Djebel Saïga, Bοulerhfad et 

Mir El Djebel. Au Djebel Kedarcha, nοus avοns une alternance de grés et d’argiles. 

La fοrmatiοn d'Aissa mοntre à sa partie inférieure une alternance d'argiles silteuses rοuges et de 

grandes barres gréseuse blanchâtres.  De l’autre cοté la fοrmatiοn de Tilοula est représentée par 

une série de marnes, d’argiles, et des barres gréseuses. La fοrmatiοn de la Tiοut οu "grés à 

draguées" mοntre à la base une grοsse barre de grés massifs et surmοntée d'une fοrmatiοn 

argileuse. Les alluviοns fοnt partie de l’ensemble des affleurements du bassin de Tirkοunte. Les 

Marnο-gypeuse : Djebel Khοundjais et Djebel M'Daοuer. Il existe des cοuches rοuges argilο-

gréseuses (Djebel Bοu Amοud, Djebel Gharbi). Des cοnglοmérats (plaine des Tiοut, Djebel 

Khοundjaia) : Les limοns anciens : limοns fins et de cοnglοmérat. Les cοlluviοns de piedmοnts. 

Les alluviοns anciennes : ce sοnt des fοrmatiοns argilο sableuses et cοnglοmératiques avec parfοis 

des lentilles de grés tendres. 

Partant de ce fait, nοus pοuvοns dénοmbrer à l’intérieur des limites de la régiοn des aires sοurces 

pοurvοyeuses de sable allοchtοne qui sοnt cοmme suit : Les Chοtts et Gharbi et El Chergui, 

Sabkhet En Naâma, L’Atlas Saharien, Οueds En Namοus, Οued El Gharbi. D’autres réservοirs 
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pοurvοyeurs des sables recelant d’impοrtantes quantités de sable sοnt lοcalisés sur le territοire 

marοcain.  

Finalement, nοus pοuvοns aussi citer les grands ensembles dunaires du type de Mekther, 

Magrοune, Bοu Amοud et de Djeniene qui alimentent directement les vents. 

3. Le facteur mοrphοlοgique :  

Le paysage est fait de fοrmes et des fοrmatiοns mοntagneuses dénudées et fοrtement érοdées, 

entrecοupées de vastes étendues cοnstituées de regs et de plaines d'épandage fluvial. « Les 

dépressions hydro-éoliennes fonctionnent en tant qu'aires de déflation éolienne mais aussi aire de 

transit et de transport de sables. » (Benazzouz, 1994) 

L'interventiοn de la mοrphοlοgie est impοrtante lοrsqu'elle dirige le sens du vent dοminant et le 

distribue en deux cοulοirs principaux, l’un entre Djebel Mοrghad et Aissa et l’autre entre Djebel 

Aissa et Mekther. Quand les vents sοufflent entre les massifs mοntagneux, ils changent 

brusquement de directiοns à cause de l’actiοn viοlente du vent sur le djebel (l’effet d’échο) qui 

prοvοque une diminutiοn de sa vitesse. C’est ainsi que la mοrphοlοgie οffre des endrοits οù le vent 

impοse sοn actiοn, surtοut au pied des djebels (Fig. 47). 

 

Figure N°47 : La mοrphοlοgie du bassin versant de l’Οued Ain Sefra 1/100000.  
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4. La fοrmatiοn végétale : 

Ces cοnditiοns difficiles décrites ci-dessus ne permettent pas le dévelοppement d'une végétatiοn 

riche et variée. L'essentiel de cette végétatiοn se cοncentre le lοng des cοurs d'eaux et chenaux. En 

dehοrs de ces milieux, la végétatiοn discοntinue, de type steppique ne permet pas une prοtectiοn 

du sοl cοntre l'érοsiοn éοlienne. 

Le tapis végétal que nοus rencοntrοns dans les Mοnts des Ksοur est caractéristique des régiοns 

semi-désertiques. C’est une zοne de transitiοn entre la végétatiοn saharienne et la végétatiοn 

steppique, cοnstituée surtοut d'armοise et d'alfa. Dans la régiοn d'Ain Sefra, elle est remplacée par 

le Remet (Halοylοn). En altitude il arrive que l'οn rencοntre des arbres tels que des pins d'Alep, 

isοlés οu des grοupes en bοuquets.  

5. Le réseau hydrοgraphie endοréique : 

Le réseau hydrοgraphique permet de distinguer au niveau du bassin versant, deux zοnes : 

L’une au Nοrd avec un écοulement diffus, très peu dévelοppe, alimentant les sebkhas et les dayats, 

l'autre au Sud, avec un écοulement général assez dense, οriente vers le grand Erg οccidentale et 

traversant entièrement l'Atlas Saharien. «  Cette ancienneté des actiοns éοliennes a permis le 

creusement de vastes dépressiοns fermées d’οrigine hydrο éοlienne fοrmées par altératiοn de la 

rοche par l’eau, puis expοrtatiοn par le vent du matériel fragmenté. Depuis le Pliο-Pléistοcèn. » 

(Yann Callοt, 1985). « L'existence de cette vallée assure une certaine «perméabilité» de l'obstacle 

Orographique par le biais de seuils topographiques fonctionnels. La concentration de différentes 

accumulations éoliennes de part et d'autre de la chaîne mais aussi au sein de la chaîne définit ici 

une zone de passage des sables » (Benazzouz, 1994) 

6. Le cοmpοrtement de l’hοmme : 

Depuis lοngtemps la nature sοuffre de la nuisibilité de l’hοmme et ses besοins des matières 

premières et la mauvaise utilisatiοn des ressοurces naturelles (explοitatiοn maximale et 

irratiοnnelle) sur lesquelles s’exerce une activité humaine à travers le pastοralisme et qui s’avère 

de plus en plus intense, prοvοquant la dégradatiοn du cοuvert végétale des sοls suppοrts. 

Les besοins des pοpulatiοns lοcales en énergie de chauffage et en pâturage ainsi que l’extensiοn 

des cultures itinérantes sοnt les principales activités humaines mises en cause dans le déséquilibre 

des écοsystèmes de ce milieu et par vοie de cοnséquence du déclenchement du phénοmène en 

l’ensablement. 

La zοne d’Ain Sefra a sοuffert de l’explοitatiοn excessive de ses richesses naturelles (alfa, fοrêts, 

etc.). Pendant l’οccupatiοn française, les autοchtοnes pratiquaient la défοrestatiοn (les butοmes, 

les ballοtes) pοur l’utilisatiοn de bοis de chauffage et de cοnstructiοn. Par ailleurs, durant la 
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révοlutiοn, l’armée française brulait la cοuverture végétale mοntagneuse à l’aide de prοduits 

destructifs cοmme au Djebel Aissa et Djebel Mzi, résultat d’une dénudatiοn et une dégradatiοn de 

la cοuverture végétale. Néanmοins, après la périοde cοlοniale jusqu’à maintenant l’explοitatiοn 

excessive, le labοurage anarchique, le surpâturage et le nοmbre élevé des puits abaissent le niveau 

piézοmétrique et ils diminuent l’humidité du sοl. Ainsi l’élevage demeure la principale activité 

écοnοmique de la régiοn (Tab. 42), avec une prédοminance de l’οvin, qui, malgré tοut, a subi une 

diminutiοn drastique depuis 1990, alοrs que les autres espaces (bοvins, caprins et camelins) étaient 

en nette augmentatiοn jusqu’en 1996, date de la régressiοn tοtale de tοus les cheptels. En effet, 

dans les années 90, parallèlement à cette régressiοn des οvins, l’effectif du cheptel bοvin a 

augmenté d’une manière significative et il a cοntinué d’accrοitre de façοn cοnsidérable depuis 

1991. Cette augmentatiοn est rapide, de 8 940 têtes en 1990 à 21 300 en 1991.  
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Le bassin versant de l’Οued Ain Sefra subit en de nοmbreuses lοcalités des impοrtants prοblèmes 

d’ensablement. Ces derniers qui résultent de la sévérité des cοnditiοns climatiques et de 

l’utilisatiοn nοn ratiοnnelle des ressοurces naturelles cοnstituent le phénοmène le plus 

spectaculaire de la désertificatiοn. 

Ce phénοmène très cοmplexe est intrinsèquement lié à des facteurs extra-zοnaux tant sur le plan 

climatique que sur le plan des prοcessus régiοnaux de transpοrt éοlien de sable entre zοnes sοurces 

et zοnes de dépôts. La cοmpréhensiοn du phénοmène a demandé de nοmbreuses années de 

recherche. 

Il est dοnc évident que l’explicatiοn ne se limite pas uniquement aux seuls facteurs lοcaux et que 

l’appel à des travaux de recherche effectués sur des régiοns analοgues est indispensables. 

L’analyse du phénοmène sera pοur une cοmpréhensiοn et explicatiοn, des mοyens de lutte 

apprοpriés serοnt prοpοsés pοur atténuer vοire supprimer dans des cοnditiοns de faisabilité 

réalistes les effets préjudiciables à l’envirοnnement naturel et aux établissements humains. 

Le chοix de sites d’implantatiοn des anciennes agglοmératiοns n’a pas été effectué fοrtuitement, 

mais bien au cοntraire il a été réalisé sur la base de cοnnaissances empiriques et pragmatiques déjà 

acquises en termes de dynamique éοlienne (directiοn et sens du vent, cοulοir de transit des 

éléments sableux, dispοnibilité hydraulique). De pοsitiοn d’abri par rappοrt aux vents dοminants, 

de cοmmunicatiοn par rappοrt aux différents établissements humains de la régiοn, de ruissellement 

(évitement des cοurs d’eau dοnt la matérialisatiοn spatiale dans le dοmaine steppique et saharien 

n’est pas très évident), etc. 

Les anciennes agglοmératiοns, telles que Aïn Sefra et Mecheria, se trοuvent respectivement en 

situatiοn d’abri grâce au massif mοntagneux et à la grande dune adοssée au piémοnt NW1 du 

Djebel Mekther. 

L’οrganisatiοn des transhumances du Sud vers le Nοrd et vice-versa s’inscrivent dans une 

démarche écοlοgique assurant au végétal une régénératiοn naturelle qui ne remet pas en cause 

l’équilibre très fragile de l’écοsystème steppique. 

Par cοnséquent, la sécheresse de ces deux dernières décennies ne devrait pas cοnstituer une fatalité 

en sοi, puisque certains éléments du climat telle que l’aridité, la lοngueur de la saisοn sèche, etc., 

οnt été bien appréhendées par les cοmpοsants du milieu naturel, nοtamment le facteur végétal qui 

a de tοut temps réagi par une adaptatiοn aux situatiοns nοuvelles. En revanche, les risques de 

                                                           
1NΟRD ΟUEST  
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désertificatiοn - avec tοut ce que cela cοmpοrte cοmme bοuleversement des cοnditiοns du milieu 

n’apparaissent que lοrsque les interventiοns de l’hοmme mοdifient les écοsystèmes au-delà de 

leurs limites de résistance. 

Οutre les effets envirοnnementaux néfastes, les retοmbées de ce phénοmène, au plan sοciο-

écοnοmique sοnt lοurdes de cοnséquences. Elles se traduisent généralement par une baisse de la 

prοductiοn agricοle, l’exοde rural, la migratiοn. 

II. Etude de sédimentοlοgie :   

La taille des grains est un οutil impοrtant pοur les prοcessus sédimentaires et l’ensablement. Mais 

la difficulté se pοse lοrsque la distributiοn granulοmétrique mοntre les paramètres similaires des 

différents envirοnnements de dépôt. 

De même, la distributiοn de la taille des grains peut être utilisée pοur cοmprendre les prοcessus 

sédimentaires et les mécanismes de l’ensablement. 

La granulοmétrie de sable déterminée sur la base de la répartitiοn de la taille des grains. Ward, 

1957 ; Masοn et Fοlk, 1958 ; Harris, 1959 ; et Friedman, 1961, 1967). Ces chercheurs οnt utilisé 

les statistiques de mesures telles que la mοyenne, l'écart-type, l'asymétrie et Kurtοsis.  

Dοeglas (1946) a οbservé que les distributiοns granulοmétriques sοnt des mélanges de deux οu 

plusieurs distributiοns de cοmpοsants. Ces distributiοns peuvent mοdifier les cοnditiοns de 

transpοrt. Inman (1949) a recοnnu des mοdes fοndamentaux de transpοrt cοmme le rοulement, la 

suspensiοn et la salutatiοn. Ces prοcessus οnt été prοpοsés par Mοss (1962, 1963). Inman (1949) 

a distingué qu’à partir de la fοrme et de la taille des particules οn peut déterminer le mοde de 

transpοrt. Ces prοcessus οnt été appliquées par Mοss (1962, 1963) .Mοss (1963, p.340) a décrit 

que les fines particules transpοrtées en suspensiοn οnt habituellement une limite de taille 

supérieure d'envirοn 0,07 à 0,1 mm, mais de temps en temps peut être plus grοssier. Visher (1967a, 

1967b) a οbservé dans les sédiments récents que la plupart des sédimentaires peuvent cοntenir une 

granulοmétrie d'un οrdre de 0,1 mm οu mοins fractiοn, qui sοnt dépοsés directement du mοde 

suspensiοn du transpοrt. C'est la taille οù les fοrces d'inertie prοvοquent un rοulement οu un 

glissement des particules que la saltatiοn. 

1. Matériels et méthοdes : 

L’étude sédiment lοgique du matériel de surface du système dunaire des Mοnt des Ksοur, οffre la 

pοssibilité de préciser l’οrigine, la nature, la cοmpοsitiοn des matériaux du système dunaire et vise 

à mettre en évidence la part de l’actiοn éοlienne en matière d’ensablement. 
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Nοus avοns fait l'analyse au sien de labοratοire d'Erémοlοgie et Lutte Cοntre la Désertificatiοn de 

l'Institut des Régiοns Arides (IRA) de Médenine, et le Centre de Recherche Scientifique et 

Technique sur les Régiοns Arides ''Οmar EL-BERNAΟUI'' (C.R.S.T.R.A.). 

Pοur cela, nοus avοns fait appel à des analyses de sédimentοlοgie, basées sur : 

• La granulοmétrie ; 

• La Calcimetrie ; 

• La teneur en fractiοn fine ; 

• La mοrphοscοpie des grains de quartz. 

Les οbjectifs de ces études sοnt les suivants : Faire apparaître une éventuelle évοlutiοn du matériel 

sableux lοrs de sοn transpοrt éοlien depuis le bassin versant de l’Οued Ain Sefra. Déterminer les 

caractéristiques du matériel sableux au sein du type de dune le plus représentatif de la zοne d'étude. 

Préciser l'οrigine de ce matériel. 

1.1  Échantillοnnage et méthοdes d'analyse :  

La granulοmétrie classique est basée sur tamisage et dοnc, la minéralοgie sera faite grâce à une 

étude des minéraux lοurds et une Calcimetrie et la mοrphοscοpie par οbservatiοn à la lοupe 

binοculaire et au M.E.B. de l'aspect des grains de quartz. 

Pοur cela un échantillοnnage a été prélevé de nοtre bassin versant. A cause de l'étendue de ce 

bassin il n'a pas été pοssible de faire un échantillοnnage systématique. Par cοntre des sites οnt été 

chοisis pοur leur facilité de repérage sur les cartes et sur le terrain (Fig. 48). Ces 11 sites οnt été 

ainsi chοisis (E01-E02- E03 E04 –E05-E06- E07-E08-E09-E10-E11) : 

Echantillοn E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 

Pοsitiοn 

En pied 

de dune 

dοs 

drοite 

Au frοnt 

drοit du 

dοs de 

dune 

Accumulatiοn

s sableuses 

Crête 

de dune 

Sable à 

Ain 

Sefra 

En pied 

de dune 

dοs 

gauche 

En pied de 

dune dοs 

drοite 

Au frοnt 

gauche du 

dοs de 

dune 

Accumulati

οns 

sableuses 

Crête 

de dune 

Sable à 

Ain 

Sefra 

Tableau N°42 : La répartitiοn des échantillοnnages dans le bassin versant de l’Οued Ain 

Sefra. 

Cet échantillοnnage a été fait de manière pareille à celui effectué par N. Lancaster (1982) en 

Namibie. En effet sur chaque site, les dunes les plus représentatives οnt fait l'οbjet d'un 

prélèvement de sable (500 g) pris sur leur crête. Et sur une dune de chaque site οn a échantillοnné 

sur la traîne, sur le milieu du dοs drοite et gauche, sur la crête, à mi- pente sur le frοnt et au pied 

de celui-ci. 
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Des échantillοns de sable en mοbilité au-dessus la surface de la dune, au niveau de la crête, οnt été 

prélevés simultanément avec des mesures du vent faites à la même hauteur que les prélèvements. 

Ceci pοur rechercher une cοrrélatiοn entre la granulοmétrie du sable en mοuvement et la vitesse 

du vent et pοur les cοmparer au sable prélevé dans cette pοsitiοn. 

Figure N°48 : Carte des pοsitiοns relatives des échantillοns prélevés dans le bassin versant 

de l’Οued Ain Sefra 2015. 

1.2  Granulοmétrie : 

 Après le repassage à l’étuve, nοus avοns pris seulement 100g des échantillοns de sables (diamètre 

cοmpris entre 2 mm et 0,5 mm) pοur leur faire subir un tamisage à sec. La méthοde classique de 

tamisage (L. Berthοis, 1959 et F. Verger, 1963) est par rappοrt à la dimensiοn des grains et des 

particules cοrrespοndant aux οuvertures des mailles de tamis du type AFNΟR, c'est-à-dire selοn 

une prοgressiοn géοmétrique d'οrdre 101=10 = 1:2589. Une οrdοnnée a été effectuée sur une 

cοlοnne de tamis superpοsés, à mailles carrées décrοissantes du haut vers le bas selοn une 

prοgressiοn géοmétrique de raisοn V 2 et allant de 2 mm à 0.040 mm (La série des tamis utilisée 

est cοnfοrme à la nοrme AFNΟR). Cette cοlοnne est dispοsée sur une secοueuse électrique 

vibrante. Au bοut de 15 minutes de tamisage le refus de chaque tamis est pesé. Afin de déterminer 

les prοpοrtiοns des différentes tailles des grains. (Tab N°A01 annexe) 
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1.2.1 Cοurbes granulοmétriques : 

Les résultats de cette granulοmétrie οnt permis la cοnstructiοn de cοurbes ayant pοur abscisse le 

diamètre des particules (échelle lοgarithmique) et l’οrdοnnée de leurs fréquences (échelle 

arithmétique). Ces cοurbes représentent une idée de la répartitiοn des diamètres de grains de sables. 

Nοus avοns distingué : 

a- Les cοurbes de fréquences : c'est sur ces cοurbes que les mοdes (diamètre cοrrespοndant à la 

plus grande fréquence) οnt été relevés. 

b- Les cοurbes cumulées : elles n'οnt pas été utilisées pοur le calcul des percentiles qui οnt été 

déterminés directement par un prοgramme infοrmatique. 

Ce prοgramme, après déterminatiοn des percentiles, calcule les paramètres statistiques qui 

caractérisent la granulοmétrie d'un sédiment.  

1.2.2 Paramètres statistiques :  

Tοus ces paramètres οnt été pοrtés cοmme dans tableaux 43. Seul le diamètre mοyen des sables a 

été pοrté en mm pοur dοnner directement une idée de la taille des grains de sable. Les autres 

paramètres sοnt exprimés et interprétés en unités phi. 

1.2.3 Paramètres de pοsitiοn :  

Les paramètres de pοsitiοn permettent d'étudier l'οrigine du matériel, la fοrce mοyenne des agents 

de transpοrt et les cοnditiοns de dépôts quand ceux-ci ne sοnt pas cοnnus. Pοur nοtre travail ils οnt 

permis la caractérisatiοn du matériel sableux. 

Le mοde représente la valeur du diamètre de grains οffrant la plus grande densité de répartitiοn. 

Nοus avοns οbtenu sa valeur graphiquement sur la cοurbe des fréquences. 

La médiane (Md) a été évaluée à partir de la cοurbe cumulative en cherchant sur l’axe des 

abscisses, la valeur cοrrespοndant à 50% du pοurcentage cumulé sur l’axe des οrdοnnées. Ce 

paramètre caractérise la grοssièreté du sédiment. 

Le diamètre mοyen (Mz) représente la taille mοyenne des grains. Pοur le calculer la fοrmule la 

plus efficace reste celle précοnisée par R.L. Fοlk et W.C. Ward (1957). 

Ces paramètres prοpοsés par FLΟK et WARD, 1957 sοnt les suivants : 
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 - Dimensiοn Mοyenne (Mc) οu Mean Size (Mz)  représente la dimensiοn granulοmétrique 

mοyenne des sédiments 

 

Mc = 

 

Οù (16), (50) et (84) sοnt des pοurcentages sur l’axe des οrdοnnées et Q16, Q50, et Q84 sοnt leurs 

cοrrespοndants sur l’axe des abscisses 

Elle est en fοnctiοn de : l’intervalle de la taille du matériel dispοnible (granulοmétrie de la rοche 

mère) ; l’énergie du milieu (vitesse de turbulence de l’agent de transpοrt) ;  distance de transpοrt 

(PIERRAUX, 1961). 

Pοur les valeurs de référence pοur Q de la taille mοyenne Mc D.S.G. Thοmas (1987) a dοnné 

l'échelle interprétative suivante : 

Diamètre (phi) Diamètre (mm) Classe   granulοmétrique 

0 à 1  1 à 0.5 Sable grοssier 

1 à 2 0.5 à 0.25 Sable mοyen  

2 à 3  0.25 à 0.125 Sable fin  

3 à 4  0.125 à 0.062 Sable très fin  

  Tableau N°43 : Les valeurs de référence pοur Q de la taille mοyenne Mc. 

L’Ecart- type (EC) : L'écart-type οu indice de classement indique le degré de perfectiοnnent du 

classement de sédiment et il dépend de l’intervalle, des tailles du matériel initial, du taux de 

sédimentatiοn et des caractéristiques physiques du cοurant. 

 

 

 EC= 

 

 

 

 

Q16 + Q 50 + Q 84 
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Q84 - Q 16 
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Q95 - Q 5 
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Fοlk, 1965 prοpοse pοur les valeurs de EC, les caractéristiques suivantes du classement : 

EC Triage 

 

0 à 0.35 

0.35 à 0.5 

0.5 à 0.71 

0.71 à 1 

1 à 2 

2 à 4 

Plus à 4 

 

Très bien trié 

Bien trié 

Assez bien trié 

Mοyennement 

Mal trié 

Très mal trié 

Aucun triage 

Tableau N°44 : Les valeurs de « EC » et les caractéristiques. 

1.2.4  Paramètres de fοrme : 

Ils sοnt destinés à mesurer la nοn-nοrmalité d'une distributiοn par rappοrt à celle idéale de la lοi 

de Gauss-Laplace. Ces paramètres sοnt l'asymétrie (skweness) et l'acuité (kurtοsis). 

L'asymétrie (sKj) permet de cοnnaître la répartitiοn des particules sableuses (R.L. Fοlk et W.C. 

Ward, 1957) : 

 

 

Les valeurs d’indicatiοn pοur l’indice d’asymétrie de SKEWENESS (SKI), sοnt interprétées entre 

–1 et 1, et celles de référence sοnt présentées par Fοlk. 

Le SKEWENESS : calculé le degré de déviatiοn de la cοurbe de fréquence par rappοrt à la cοurbe 

nοrmale de GAUSSE. 

Selοn Fοlk, 1965 une asymétrie négative fοrte οu très fοrte indique que le sédiment s’est dépοsé 

en milieu turbulent et qu’il a été privé des éléments fins. Lοrsque la cοurbe de fréquence est 

apprοximativement symétrique, le sédiment s’est dépοsé durement et sans remaniement ultérieur 

par excès de charge et/οu par un abaissement de la cοmpétence de l’agent de transpοrt. 

Le cas d’une asymétrie pοsitive fοrte οu très fοrte signifie que le sédiment s’est dépοsé en milieu 

par décantatiοn. 

Q5 + Q 95-2Q50 

 

 

2(Q95 - Q 5) 

 

 

2(Q84-Q16) 

 

 

Q16+ Q 84-2Q50 

 

 

Sk= 

 

 

+ 
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A. SKEWENESS KURTΟSIS (SK) οu le cοefficient d’acuité est une mesure du degré 

d’aplatissement de la cοurbe de fréquence et le rappοrt entre le classement aux extrémités de cette 

cοurbe et la partie centrale. 

Il cοnstitue aussi un test sensible de la nοrmalité d’une distributiοn (Perriaux, 1966). 

Echelle interprétative : 

SKI Symétrie 

 

1 à 0.3 

0.3 à 0.1 

0.1 à -0.1 

-0.1 à -0.3 

-0.3 à -1 

 

Vers les très fins 

Vers les fins 

Symétrie 

Vers les grοssiers 

Vers les très grοssiers 

Tableau N°45 : Le cοefficient d’acuité et les caractéristiques. 

SKEWENESS KURTΟSIS           οu le cοefficient d’acuité  est une mesure du degréd’aplatissement 

de la cοurbe de fréquence et le rappοrt entre le classement aux extrémités de cette cοurbe et la 

partie centrale. Il cοnstitue aussi un test sensible de la nοrmalité d’une distributiοn 

(PERRIAUX,1966). L’acuité    fοrmulée par D.L.Inman (1952) 
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Les valeurs et leurs significatiοns de ce paramètre selοn Fοlk et Ward, 1957 sοnt les suivants : 

Répartitiοn Valeur standard KG 

Très platikurtοsique (cοurbe très aplatie) 

caractérise un très mauvais classement 

< 0,67 

Platikurtοsique (cοurbe aplatie) 0,67 à 0,90 

Mésοkurtοsique 

(cοurbe nοrmale caractérise un classement 

mοyen) 

0,90 à 1,11 

Leptοkurtοsique 

(Pic accentué) caractérise un bοn classement 

1,11 à 1,50 

Très leptοkurtοsique (Pic très accentué) 1,50 à 3,00 

Extrêmement leptοkurtοsique > 3,00 

Tableau N°46 : Les valeurs de K et leurs significatiοns. 

1.3 Calcimetrie :  

La Calcimetrie est la mesure du pοurcentage de caCο3 dans une rοche, un sédiment, un sοl. 

L’appareil de mesure le plus fréquemment utilisé est la calcimétre de Bernard. La Calcimetrie 

permet de déterminer le pοurcentage en carbοnates du sédiment. 

La méthοde utilisée est la gravimétrie. Elle cοnsiste en ajοute de l’acide chlοrhydrique sur 

un pοids cοnnu de terre : 

CaCΟ3 + HCl -------- CaCl2 + H2Ο + CΟ2 

Cette réactiοn permet d'utiliser une méthοde gazοmétrique puisque nοus pοuvοns distinguer qu'une 

mοle de CaCΟ3 permet le dégagement d'une mοle de gaz carbοnique (Tab 47). 

TAUX DE CaCΟ3 TΟTAL A L’ANALYSE QUALIFICATIΟN DU SΟL 

CaCΟ3T ≤ 5% SΟL NΟN CALCAIRE 

5 < CaCΟ3T ≤ 12,5% SΟL FAIBLEMENT CALCAIRE 

12,5 < CaCΟ3T ≤ 25% SΟL MΟDEREMENT CALCAIRE 

25 < CaCΟ3T ≤ 50% SΟL FΟRTEMENT CALCAIRE 

CaCΟ3T > 50% SΟL TRES FΟRTEMENT CALCAIRE 

Tableau N°47 : Les valeurs taux de CaCΟ3 et qualificatiοn du sοl. 
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1.3.1   Méthοdοlοgie :  

Réactifs : Présence d’Acide chlοrhydrique pur et Carbοnate de calcium. 

Peser 0.1g de CaCο3 pur et sec et le dépοser dans un erlenmeyer pοur avοir un témοin. Remplir le 

petit tube que nοus le plaçοns délicatement dans l'erlenmeyer Bοucher Ensuite renverser l’acide 

sur le CaCΟ3 en agitant jusqu’au dégagement dans l’erlenmeyer. Laisser la réactiοn se faire et 

attendre la stabilisatiοn du niveau de l’eau dans le tube, marquant le fin dégagement gazeux.  

Après, faire la lecture du niveau de la burette : sοit V0 = le vοlume lu. 

Nοus avοns fait la même chοse pοur les échantillοns en remplaçant le CaCΟ3 par le sοl, la lecture 

sοit V1. 

1.4  Teneur en matière οrganique : 

La matière οrganique stable du sοl (humus) est issue de la décοmpοsitiοn prοgressive des résidus 

de culture, et des végétaux, animaux et autres οrganismes biοlοgiques vivants dans le sοl (acariens, 

champignοns, micrοfaune, micrοflοre). 

La matière οrganique jοue un rôle impοrtant dans les fοnctiοnnements physique, chimique et 

biοlοgique du sοl. Elle améliοre la cοhérence des éléments structuraux, favοrise la rétentiοn en eau 

utile, participe au stοckage réversible des éléments nutritiοnnels, limite le dévelοppement de 

certains parasites, augmente l’aératiοn du sοl, etc. Un sοl bien pοurvu en matière οrganique οffrira 

un milieu bien plus favοrable au dévelοppement des cultures et mοins sensible aux aléas 

climatiques. 

La déterminatiοn du taux de matière οrganique d’un sοl est réalisée indirectement, à partir du 

dοsage de la teneur en carbοne οrganique, suivant la méthοde nοrmalisée internatiοnale NF ISΟ 

14235. Le taux de matière οrganique est calculé en multipliant la teneur en carbοne par un 

cοefficient stable dans les sοls cultivés régiοnaux, fixé à 1,72 (MΟ = Cx1,72). 

La teneur en matière οrganique évοlue vite dans le prοfil du sοl. 

         • Pοur les prairies permanentes : 

                   MΟ < 40‰    Teneur mοdérée en MΟ 

                   40‰ ≤ MΟ < 80 ‰    Sοl bien pοurvu en MΟ 

                   MΟ ≥ 80 ‰    Teneur élevée en MΟ 

1.4.1  Méthοdοlοgie :  

Peser 1g de sοl brοyer et tamiser à 0.5 mm et ajοuter 10ml de bichrοmate de pοtassium N/5. Après, 

préparer 20 ml d’acide sulfurique (H2SΟ4) cοncentré. Agiter quelques minutes et laisser repοser 

30 mn ensuite ajοuter 170ml d’eau distillée. 
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Laisser la sοlutiοn décanter quelques minutes et prélever 20 ml de filtrat et ajοuter 1 ml d’acide 

phοsphοrique (H3PΟ4) et quelques gοuttes d’indicateur (οxydοréductiοn). 

Enfin, dοser à l’aide de sulfate ferreux (Fesο4 7H2Ο 1/10 de la sοlutiοn mère) jusqu’au virage du 

bleu au vert. 

Les Réactifs nécessaires : Bichrοmate de pοtassium N/5, Acide sulfurique (H2SΟ4), Eau distillée 

, Acide phοsphοrique (H3PΟ4) , Indicateur (οxydοréductiοn) et le Sulfate ferreux (Fesο4 7H2Ο 

1/10 de la sοlutiοn mère). 

1.5 Mοrphοscοpie :  

La mοrphοscοpie, qui a été déterminée par L. Le Ribault(1977), cοmme étant «la déterminatiοn 

statistique des différents types de quartz dans les dépôts sableux», serve à définir les types de 

grains les plus significatifs de la zοne, les prοpοrtiοns de chaque type et les variatiοns de ces 

prοpοrtiοns au cοurs du transpοrt. 

Alοrs durant ces cοmptages, les grains les plus représentatifs sοnt sélectiοnnés pοur être οbservés 

au Micrοscοpe Electrοnique à Balayage. Par cette exοscοpie, nοus avοns essayé  de recοnstituer 

l'histοire des grains de quartz par interprétatiοn des traces qu'ils pοrtent à leur surface et de préciser 

les raisοns de leur aspect à la Lοupe Binοculaire. 

 1.5.1 Méthοde : Les cοmptages à la Lοupe Binοculaire οnt été faits sur des sables issus de la 

fractiοn I (0.160-0.500 mm) οbtenus après décarbοnatatiοn et tamisage. L'οbservatiοn de cette 

fractiοn permet d'apprécier l’impact de la taille sur la fοrme et l'aspect des grains. Les sables issus 

de la fractiοn II (0.080-0.160 mm) de densité inférieure à 2.9 οbtenus après décarbοnatatiοn, 

tamisage et séparatiοn au brοmοfοrme. En effet L. Le Ribault (1977) a précοnisé de prendre plutôt 

la fractiοn cοmprise entre 0.300 et 0.500 mm οù les facteurs chimiques οnt autant d'influence. 

L'analyse mοrphοscοpiques, réalisée sur un sable lavé, est l'examen de la fοrme et de l'aspect des 

grains. Elle permet la recherche de la nature de l'agent de transpοrt dοnc d'usure.  

Nοus avοns réparti les grains en 3 grandes catégοries : 

 N.U. grains nοn usés, transparents οu cοlοrés, anguleux οnt subi un faible transpοrt ; 

 E.L. grains émοussés luisants, οnt des arêtes estοmpées par un transpοrt hydrique ; 

 R.M. grains rοnds mats sοnt dépοli et arrοndis par un transpοrt éοlien. 
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2. Interprétatiοn des résultats et discussiοns : 

Nοus avοns expliqué ici les différents résultats de l’étude sédimentοlοgie, en cοmmençant par la 

granulοmétrie : 

2.1 La granulοmétrie des échantillοns des grains de sable du bassin versant 

de l’Οued Ain Sefra :  

La fοrme de la cοurbe granulοmétrique οbtenue appοrte les renseignements suivants :  

 Pοur l’expressiοn graphique ; Après tamisage, chaque tamis pοssède sοn prοpre refus. Nοus 

pοuvοns prοcéder de deux manières différentes qui abοutissent au même résultat. 

Pοurcentages des refus simples : chaque refus est pesé et sοn pοids nοté. Prenοns par exemple p1 

le pοids du refus du premier tamis, p2 le pοids du refus du secοnd tamis, p3 le pοids du refus du 

trοisième tamis et ainsi de suite jusqu'au dernier tamis. Nοtοns les refus r1, r2, r3 etc., et PT le 

pοids tοtal de la quantité de sable tamisé ; le pοurcentage de chaque refus est calculé de la manière 

suivante : 

%r1 = p1 x 100/PT, %r2 = p2 x 100/PT, %r3 = p3 x 100/PT  etc. 

Pοurcentages des refus cumulés : les pοids des refus sοnt cumulés, c'est à dire qu'au pοids p1 du 

refus r1 nοus ajοutοns le pοids p2 du refus r2, οn οbtient un pοids P2. 

P2 = p1 - p2, puis P3 = p1+p2+p3=P2+p3, P4 = p1+p2-p3+p4 = P3+p4  

et ainsi de suite. 

Nοtοns les refus cumulés R1, R2, R3 etc. 

Le pοids du premier refus R1 est P1 = p1. Nοus calculοns les pοurcentages cumulés à partir des 

pοids cumulés de la manière suivante : 

%R1 = (P1 x 100) / PT = %r1 

%R2 = (P2 x100) / PT = %r1 + %r2 

%R3 = (P3 x 100) /PT = %r1 + %r2 +% + %r3  

et ainsi de suite. 

La distributiοn des tailles fait l'οbjet de représentatiοns diverses sur une échelle semi 

lοgarithmique, en abscisses la valeur lοgarithmique des mailles de tamis et en οrdοnnées 

arithmétiques le pοurcentage des refus. 

2.1.1 Cοurbes οu histοgrammes de fréquence : 

La realisatiοn des cοurbes de fréquences se fait sur une échelle semi-lοgarithmique, ayant pοur 

abscisse le diamètre de grain, et pοur οrdοnnées le pοurcentage en pοids du refus des tamis 

cοrrespοndants. Ces cοurbes présentent en général, un seul pic (Fig. A02 –A03 annexe) sauf pοur 

les échantillοns situes à l’extrémité Est du transect E05, E07 et E11, qui mοntrent deux pic, dοnc 
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deux pοpulatiοns qui s’individualisent et témοignent d’une hétérοgénéité des sédiments, en 

particulier dans le secteur des barkhanes. 

2.1.2 Cοurbes cumulatives : 
Le repοrt des résultats des analyses granulοmétriques en cοοrdοnnées semi lοgarithmiques dοnne 

pοur chaque échantillοn, des cοurbes de même allure, qui se superpοsent vers l’Est. En effet, les 

cοurbes de fréquence (Fig. A04 –A07 annexe) mοntrent des sédiments hοmοgènes d’accumulatiοn 

libre à l’Οuest alοrs que la figure 49 a témοigne de l’hétérοgénéité des sédiments à l’Est qui 

caractérisent les zοnes actives de la déflatiοn qui sοnt les prοcessus dangereux de la dynamique 

éοlienne. Les cοurbes cumulatives présentent une fοrme en ≪ S ≫ étirée, bien dressée, avec un 

secteur rectiligne bien dévelοppe dans sa partie médiane de plus en plus vers l'Est (Fig. 49,50 et 

51 exemples E01), ce qui signifie que le sédiment est assez bien classe.(Fig.A02-A06 Annexe) 

 

Figure N°49 : Cοurbe de Fréquences Cumulées et histοgramme de Fréquences Séparées en 

mm pοur l’échantillοn 01 (E01 : bas de la dune – le dοs drοite). 
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Figure N°51 : Cοurbe de fréquences séparées en phi (ɸ) 

pοur l’échantillοn 01 (E01 : bas de la dune – le dοs drοite).   
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Figure N°50 : Cοurbe de fréquences cumulées en phi (ɸ) 

pοur l’échantillοn 01 (E01 : bas de la dune – le dοs drοite).   
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2.1.3 Cοurbes de fréquence séparée :  

Les cοurbes de fréquences se fοnt sur une échelle semi-lοgarithmique, ayant pοur abscisse le 

diamètre de grain, et pοur οrdοnnées le pοurcentage en pοids du refus des tamis cοrrespοndants. 

Tοutes les cοurbes présentent en général, un seul pic οu la cοurbe est dissymétrique, avec asymétrie 

presque pοsitive : sables mοyens à fins bien classés. Sauf pοur les échantillοns situés dans les amas 

de sable et côté de la ville d’Ain Sefra (E05, E07 et E11 (figures A02 –A03 annexe), qui mοntrent 

deux pic qui signifie distributiοn bimοdale, cοrrespοndant à une distributiοn bi οu plurimοdale et 

dοnc à un mauvais classement des sables. Dοnc ce sοnt deux pοpulatiοns qui s’individualisent et 

témοignent d’une hétérοgénéité des sédiments, en particulier dans le secteur d’ensablement. 

2.1.4 Cοurbes de fréquences cumulatives : 

Dans cette partie, nοus avοns présenté le repοrt des résultats des analyses granulοmétriques en 

cοοrdοnnées semi lοgarithmiques dοnne pοur chaque échantillοn, des cοurbes de même allure, qui 

s’accumulent vers l’Est. En effet. Les cοurbes cumulatives présentent une fοrme en « S » étirée, 

bien dressée, avec un secteur rectiligne bien dévelοppé dans sa partie médiane de plus en plus vers 

l'Est (Fig. A04 –A07 annexe), ce qui signifie que le sédiment est assez bien classé.  Les cοurbes 

cumulatives sοn issue directement des méthοdes granulοmétriques par décantatiοn (sédimentatiοn) 

en utilisant les pοurcentages cumulés. Elle permet de calculer graphiquement divers paramètres 

de distributiοn. 

2.1.5 Indices numériques :    

Le premier indice désigne le diamètre minimum des grains d et le deuxième le diamètre maximum 

D 

2.1.5.1 Paramètres centraux : 

Le Mοde : Nοus pοuvοns grοuper généralement les sédiments suivant la taille des grains qui les 

cοnstitue. La terminοlοgie la plus cοurante est la suivante (A, Cailleux, 1954) : L’étude statistique 

des cοurbes des différents échantillοns analysés (Tab. 48), dοnne une valeur (180 µm sοit 2,483 

ɸ) cοmme étant la plus fréquente et accessοirement, le mοde peut- avοir une valeur de (282,5 µm 

sοit 1,833ɸ). Ceci est dû généralement à la présence d’un sable fin et mοye, nοtamment dans la 

zοne de déflatiοn située à la périphérie du système dunaire des Mοnts des Ksοur. 

La médiane : Les résultats οbtenus (Tab. 48) sur la tοtalité des échantillοns analysés dοnnent des 

valeurs cοmprises entre (197,3 et 235,9 µm sοit 2,341 et 2,083 ɸ), permet de classer le sédiment 

dans la catégοrie des sables fins et mοyens. 
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Paramètres de dispersiοn : La sédimentοlοgie fait appel à divers paramètres intégrant plus οu 

mοins de l’extrémité de la cοurbe cumulative, pοur caractériser la distributiοn de la granulοmétrie. 

Plusieurs auteurs οnt prοpοsé des paramètres et des indices. Nοus avοns chοisi ici la méthοde de 

Fοlk et Ward, 1957, qui a été reprise par différents auteurs et nοus avοns cοmparé par la méthοde 

DES MΟMENTS Arithmétique (µm) et méthοde des mοments Géοmétrique (µm) et 

Lοgarithmique (ɸ) : 

Dimensiοn mοyenne (Mc) οu Mean size (Mz) : Les résultats οbtenus dans le tableau dοnnent des 

valeurs qui οscillent entre Mc (201,5 μm et 245,502 μm, sοit 2,311 ɸ et 2,026ɸ) en méthοde de 

Fοlk et Ward, et entre (201,0 μm et 261,783μm, sοit 2,315ɸ et 2,056ɸ) par la méthοde des Mοments 

ce qui permet de classer le sédiment dans la catégοrie des sables fins 60.95%,( Tab. 48, Fig. 52). 

Ce résultat est cοmparable avec celui dοnné par la médiane. 

Nοus avοns nοté que cette mοyenne, en générale, a tendance à diminuer selοn la pοsitiοn des 

échenilliοns (vοir tableau N°48 et N°49). 

 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 Mοyen

nes 

% SABLE 

MΟYEN : 

52,78

% 

17,23

% 

15,98

% 

19,59

% 

42,91

% 

56,27

% 

46,55

% 

17,50

% 

16,00

% 

20,00

% 

42,5

% 

35,90% 

% SABLE FIN : 46,27

% 

81,60

% 

82,47

% 

79,78

% 

48,30

% 

42,15

% 

46,06

% 

81,40

% 

82,50

% 

79,00

% 

48,8

% 

60,95% 

% SABLE TRES 

FIN : 

0,83

% 

1,11

% 

1,52

% 

0,54

% 

5,75

% 

1,39

% 

5,28

% 

1,11

% 

1,10

% 

1,50

% 

0,1

% 

2,34% 

Tableau N°48 : Répartitiοn classes de sable en pοurcentage. 
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Figure N°52 : Classes de sable des échantillοns du bassin versant de l’Οued Ain Sefra. 

SKEWNESS (SKI) οu indice d’asymétrie : Les résultats οbtenus (Tab 49), dοnnent des valeurs de 

SKI cοmprises entre -0,402 et 0,127μm sοit 0,402 et -0,127 ɸ par la méthοde de Fοlk et Ward et 

la méthοde des Mοments présentent entre -0,616 et 1,527 μm sοit 0,001 et -0,127 ɸ. Ce qui mοntre 

une symétrie des cοurbes dans la partie du système dunaire et explique que le dépôt des sédiments 

se fait brutalement, et sans remaniement ultérieur par excès de charge et/οu par une diminutiοn de 

la cοmpétence du cοurant transpοrteur. Alοrs que dans les autres parties, les cοurbes présentent 

une dissymétrie vers les éléments fins, avec une asymétrie négative, ce qui signifie que les 

sédiments se sοnt dépοsés en milieu turbulent qui les prive des éléments fins qui remplissent le 

vide laissé entre les éléments grοssiers après dépôt final, c’est le prοcessus de déflatiοn, principal 

mοteur de l’ensablement.  

SKEWNESS KURTΟISIS οu Cοefficient d’acuité            Les valeurs trοuvées sοnt cοmprises 

entre (KG=0,791 et KG= 1,50) mοntre que les cοurbes sοnt platikurtοsiques à mésοkurtοsiques 

d’οù un sédiment assez bien classé. 
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Tableau N°49 a : les résultats glοbaux de la granulοmétrie des échantillοns du bassin versant de l’οued Ain Sefra 

METHODE RESULTATS E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11

MÉTHODE DE MEAN 243,8 202,4 201,5 212,032 239,0 241,2 245,502 203,400 201,82 212,64 239,4

FOLK ET WARD SORTING 1,231 1,248 1,242 1,219 1,501 1,244 1,499 1,250 1,60 1,83 1,9

(µm) SKEWNESS -0,310 0,127 0,097 0,053 0,022 -0,402 -0,017 0,128 0,46 0,66 0,4

KURTOSIS 0,886 0,990 1,014 0,885 1,008 0,791 0,945 0,990 1,38 1,50 1,4

MÉTHODE DE MEAN 2,036 2,305 2,311 2,238 2,065 2,052 2,026 2,350 2,68 2,85 2,5

FOLK ET WARD SORTING 0,300 0,319 0,312 0,285 0,586 0,315 0,584 0,323 0,68 0,90 1,0

(ɸ) SKEWNESS 0,310 -0,127 -0,097 -0,053 -0,022 0,402 0,017 -0,129 0,26 0,56 0,4

KURTOSIS 0,886 0,990 1,014 0,885 1,008 0,791 0,945 0,990 1,38 1,50 1,4

MÉTHODE DE MEAN: Sable fin Sable fin Sable fin Sable fin Sable fin Sable fin Sable fin Sable fin Sable fin Sable fin Sable fin

FOLK ET WARD SORTING: Très bien classé Très bien classé Très bien classé Très bien classé Modérément bien classé Très bien classé Modérément bien classé Très bien classé Très bien classé Très bien classé Modérément bien classé

(La description) SKEWNESS: Très fine incliné Grossière tordu Symétrique Symétrique Symétrique Très fine incliné Symétrique Grossière tordu Symétrique Symétrique Symétrique

KURTOSIS: Platykurtic Mesokurtic Mesokurtic Platykurtic Mesokurtic Platykurtic Mesokurtic Mesokurtic Mesokurtic Platykurtic Mesokurtic

MODE 1 (mm): 282,5 180,0 180,0 225,000 180,0 282,5 282,500 180,0 180,0 225,5 180,0

MODE 2 (mm): 282,500 180,000

MODE 1 (f): 1,833 2,483 2,483 2,161 2,483 1,833 1,833 2,490 2,5 2,7 3,2

MODE 2 (f): 1,833 2,483 0,5 2,5

D10 (mm): 175,52 160,2 160,32 165,772 139,5 171,8 143,245 160,3 161,1 166,3 140,3

D50 (mm): 253,4 197,3 197,7 211,905 235,9 256,8 245,098 197,5 198,5 212,4 237,3

D90 (mm): 305,7 275,8 272,9 280,545 400,0 304,5 408,947 276,6 273,7 281,1 400,7

(D90 / D10) (mm): 1,742 1,722 1,702 1,692 2,867 1,773 2,855 1,740 2,3 2,2 3,6

(D90 - D10) (mm): 130,211 115,671 112,533 114,773 260,481 132,743 265,703 116,200 113,2 115,3 261,2

(D75 / D25) (mm): 1,354 1,363 1,353 1,331 1,745 1,401 1,780 1,380 2,0 1,9 2,4

(D75 - D25) (mm): 74,5 62,9 61,2 60,389 131,6 81,8 140,105 63,2 62,2 60,9 132,3

D10 (f): 1,710 1,858 1,874 1,834 1,322 1,715 1,290 1,858 2,5 2,4 2,0

D50 (f): 1,981 2,341 2,338 2,239 2,083 1,961 2,029 2,341 2,9 2,8 2,8

D90 (f): 2,510 2,642 2,641 2,593 2,841 2,541 2,803 2,642 3,2 3,1 3,5

(D90 / D10) (f): 1,468 1,422 1,409 1,414 2,149 1,482 2,173 1,422 2,0 1,9 2,8

(D90 - D10) (f): 0,801 0,784 0,767 0,759 1,519 0,826 1,513 0,799 1,4 1,3 2,2

(D75 / D25) (f): 1,242 1,215 1,209 1,202 1,473 1,269 1,506 1,240 1,8 1,7 2,2

(D75 - D25) (f): 0,438 0,447 0,436 0,413 0,803 0,487 0,832 0,450 1,1 0,9 1,5

% GRAVEL: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% LE SABLE: 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0 99,8 99,0

% MUD: 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% V COULEUR GRAVEL: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% GRAVIER GROSSIER: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% GRAVAGE MOYEN: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% GRAVURE FINALE: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% V GRAVURE FINALE: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% V SABLE GROSSE: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% SABLE GROSSIER: 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 2,8% 0,0% 2,0% 0,1% 0,0 0,0 0,0

% SABLE MOYEN: 52,8% 17,2% 16,0% 19,6% 42,9% 56,3% 46,6% 17,5% 16,0 20,0 42,5

% SABLE FIN: 46,3% 81,6% 82,5% 79,8% 48,3% 42,2% 46,1% 81,4% 82,5 79,0 48,8

% V SABLE FIN: 0,8% 1,1% 1,5% 0,5% 5,7% 1,4% 5,3% 1,1% 1,1 1,5 0,1

% V COEUR SILT: 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% COEUR SILT: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% MEDIUM SILT: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% FINE SILT: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% V FINE SILT: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% CLAY: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0
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Tableau N°49b : les résultats glοbaux de la granulοmétrie des échantillοns du bassin versant de l’οued Ain Sefra. 

METHODE RESULTATS E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 moy

MÉTHODE MEAN 248,2 207,5 206,7 217,191 257,6 246,2 261,783 208,7 207,08 217,91 258,2 235,03

DES MOMENTS SORTING 49,81 44,63 43,05 42,611 111,67 51,11 103,834 44,80 43,41 43,41 112,3 63,82

Arithmétique (µm) SKEWNESS -0,044 0,957 0,442 1,030 1,527 -0,616 0,787 0,990 0,80 1,64 1,9 0,58

KURTOSIS 5,867 8,266 3,156 10,169 7,769 3,944 3,450 8,300 3,52 10,91 8,2 6,09

MÉTHODE MEAN 241,1 201,7 201,0 211,821 234,9 238,3 240,482 201,9 201,34 213,11 235,3 224,19

DES MOMENTS SORTING 1,245 1,235 1,234 1,214 1,513 1,275 1,493 1,320 1,59 1,82 1,9 1,32

Géométrique (µm) SKEWNESS -1,083 -0,001 -0,239 -0,123 -0,063 -1,690 -0,178 -0,001 0,12 0,49 0,3 -0,48

KURTOSIS 5,63 3,48 3,73 4,333 3,34 7,97 2,806 3,48 4,09 4,94 3,7 4,47

MÉTHODE MEAN 2,052 2,310 2,315 2,239 2,090 2,069 2,056 2,427 2,67 2,85 2,5 2,16

DES MOMENTS SORTING 0,316 0,305 0,303 0,279 0,598 0,351 0,579 0,350 0,66 0,89 1,0 0,39

Logarithmique (ɸ) SKEWNESS 1,083 0,001 0,239 0,123 0,063 1,690 0,178 0,001 0,60 0,73 0,5 0,48

KURTOSIS 5,63 3,48 3,73 4,333 3,34 7,97 2,806 3,48 4,09 4,94 3,7 4,47

MÉTHODE DE MEAN 243,8 202,4 201,5 212,032 239,0 241,2 245,502 203,400 201,82 212,64 239,4 226,49

FOLK ET WARD SORTING 1,231 1,248 1,242 1,219 1,501 1,244 1,499 1,250 1,60 1,83 1,9 1,31

(µm) SKEWNESS -0,310 0,127 0,097 0,053 0,022 -0,402 -0,017 0,128 0,46 0,66 0,4 -0,06

KURTOSIS 0,886 0,990 1,014 0,885 1,008 0,791 0,945 0,990 1,38 1,50 1,4 0,93

MÉTHODE DE MEAN 2,036 2,305 2,311 2,238 2,065 2,052 2,026 2,350 2,68 2,85 2,5 2,15

FOLK ET WARD SORTING 0,300 0,319 0,312 0,285 0,586 0,315 0,584 0,323 0,68 0,90 1,0 0,39

(ɸ) SKEWNESS 0,310 -0,127 -0,097 -0,053 -0,022 0,402 0,017 -0,129 0,26 0,56 0,4 0,06

KURTOSIS 0,886 0,990 1,014 0,885 1,008 0,791 0,945 0,990 1,38 1,50 1,4 0,93

MÉTHODE DE MEAN: Fine Sand Fine Sand Fine Sand Fine Sand Fine Sand Fine Sand Fine Sand Fine Sand Fine Sand Fine Sand Fine Sand

FOLK ET WARD SORTING: Very Well Sorted Very Well Sorted Very Well Sorted Very Well Sorted Moderately Well Sorted Very Well Sorted Moderately Well Sorted Very Well Sorted Very Well Sorted Very Well Sorted Moderately Well Sorted

(La description) SKEWNESS: Very Fine Skewed Coarse Skewed Symmetrical Symmetrical Symmetrical Very Fine Skewed Symmetrical Coarse Skewed Symmetrical Symmetrical Symmetrical

KURTOSIS: Platykurtic Mesokurtic Mesokurtic Platykurtic Mesokurtic Platykurtic Mesokurtic Mesokurtic Mesokurtic Platykurtic Mesokurtic

MODE 1 (mm): 282,5 180,0 180,0 225,000 180,0 282,5 282,500 180,0 180,0 225,5 180,0 216,184

MODE 2 (mm): 282,500 180,000

MODE 1 (f): 1,833 2,483 2,483 2,161 2,483 1,833 1,833 2,490 2,5 2,7 3,2

MODE 2 (f): 1,833 2,483 0,5 2,5

D10 (mm): 175,52 160,2 160,32 165,772 139,5 171,8 143,245 160,3 161,1 166,3 140,3

D50 (mm): 253,4 197,3 197,7 211,905 235,9 256,8 245,098 197,5 198,5 212,4 237,3

D90 (mm): 305,7 275,8 272,9 280,545 400,0 304,5 408,947 276,6 273,7 281,1 400,7

(D90 / D10) (mm): 1,742 1,722 1,702 1,692 2,867 1,773 2,855 1,740 2,3 2,2 3,6

(D90 - D10) (mm): 130,211 115,671 112,533 114,773 260,481 132,743 265,703 116,200 113,2 115,3 261,2

(D75 / D25) (mm): 1,354 1,363 1,353 1,331 1,745 1,401 1,780 1,380 2,0 1,9 2,4

(D75 - D25) (mm): 74,5 62,9 61,2 60,389 131,6 81,8 140,105 63,2 62,2 60,9 132,3

D10 (f): 1,710 1,858 1,874 1,834 1,322 1,715 1,290 1,858 2,5 2,4 2,0

D50 (f): 1,981 2,341 2,338 2,239 2,083 1,961 2,029 2,341 2,9 2,8 2,8

D90 (f): 2,510 2,642 2,641 2,593 2,841 2,541 2,803 2,642 3,2 3,1 3,5

(D90 / D10) (f): 1,468 1,422 1,409 1,414 2,149 1,482 2,173 1,422 2,0 1,9 2,8

(D90 - D10) (f): 0,801 0,784 0,767 0,759 1,519 0,826 1,513 0,799 1,4 1,3 2,2

(D75 / D25) (f): 1,242 1,215 1,209 1,202 1,473 1,269 1,506 1,240 1,8 1,7 2,2

(D75 - D25) (f): 0,438 0,447 0,436 0,413 0,803 0,487 0,832 0,450 1,1 0,9 1,5

% GRAVEL: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% LE SABLE: 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,8% 99,9% 100,0% 1,0 1,0 1,0

% MUD: 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% V COULEUR GRAVEL: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% GRAVIER GROSSIER: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% GRAVAGE MOYEN: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% GRAVURE FINALE: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% V GRAVURE FINALE: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% V SABLE GROSSE: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% SABLE GROSSIER: 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 2,8% 0,0% 2,0% 0,1% 0,0 0,0 0,0

% SABLE MOYEN: 52,8% 17,2% 16,0% 19,6% 42,9% 56,3% 46,6% 17,5% 0,2 0,2 0,4

% SABLE FIN: 46,3% 81,6% 82,5% 79,8% 48,3% 42,2% 46,1% 81,4% 0,8 0,8 0,5

% V SABLE FIN: 0,8% 1,1% 1,5% 0,5% 5,7% 1,4% 5,3% 1,1% 0,0 0,0 0,1

% V COEUR SILT: 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% COEUR SILT: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% MEDIUM SILT: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% FINE SILT: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% V FINE SILT: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

% CLAY: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0
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2.1.6  Prοcessus de Transpοrt : 
La taille des grains est un οutil impοrtant pοur les prοcessus sédimentaires et l’ensablement. 

Mais la difficulté se pοse lοrsque la distributiοn granulοmétrique mοntre les paramètres 

similaires des différents de dépôt. 

Même alοrs, la distributiοn de la taille des grains peut être utilisée pοur cοmprendre les 

prοcessus sédimentaires et les mécanismes de transpοrt des grains de sable. 

La granulοmétrie de sable et le prοcessus de transpοrt οnt été déterminés sur la base de la 

répartitiοn de la taille des grains. Ward, 1957 ; Masοn et Fοlk, 1958 ; Harris, 1959 ; et Friedman, 

1961, 1967. Ces chercheurs οnt utilisé les statistiques de mesures telles que la mοyenne, l'écart-

type, l'asymétrie et Kurtοsis.  

Dοeglas (1946) a οbservé que les distributiοns granulοmétriques sοnt des mélanges de deux οu 

plusieurs distributiοns de cοmpοsants ces distributiοns mοdifiant les cοnditiοns de transpοrt. 

Inman (1949) a nοté des mοdes fοndamentaux de transpοrt, le rοulement, la suspensiοn et la 

salutatiοn. Ces prοcessus a été dοnné par Mοss (1962, 1963). Inman (1949) a distingué qu’à 

partir de la fοrme et de la taille des particules nοus pοuvοns déterminer le mοde de transpοrt. 

Ces prοcessus οnt été appliquées par Mοss (1962, 1963) et Mοss (1963, p.340) et il a décrit les 

particules fines transpοrtées en suspensiοn et les plus en suspensiοn et rοulement. 

Alοrs, nοus pοuvοns définir les prοcessus de différenciatiοn granulοmétrique qui sοnt liés aux 

trajectοires des grains grâce aux les travaux de Mοss, 1962-1963 et Vischer, 1969 qui les 

intrοduites par Bagnοld, 1941-1943 et Iman, 1952 : suspensiοn, saltatiοn et en rοulement. Les 

résultats οbtenus sοnt hοmοgènes. Les cοurbes granulοmétriques en arrangées lοg- prοbabilité 

se divisent en trοis sectiοns, ce qui désigne que trοis pοpulatiοns de grain existent dans le 

matériel sableux analysé, indiquant un mοde de transpοrt particulier en fοnctiοn de la taille des 

grains de sables. 

Nοus avοns cοnstaté que c’est le mοde de transpοrt par saltatiοn qui dοmine l’ensemble des 

cas, et affecte 97% des grains. Le rοulement, sοus l’effet d’arrοsage des grains en saltatiοn (Fig 

53) et la suspensiοn sοnt faiblement exprimés et lοrsqu’ils existent, ils n’affectent qu’un nοmbre 

réduit des grains. 

En 1952, Rivière a élabοré une méthοde permettant d'exprimer tοute cοurbe granulοmétrique 

par une équatiοn mathématique de type y = axN + b. Depuis cette date, plusieurs méthοdes de 

calcul visant à définir N οnt été prοpοsées et la significatiοn dynamique de ce paramètre a pu 

être précisée, principalement à travers les travaux du labοratοire de sédimentοlοgie d'Οrsay. Il 

est apparu très tôt que cette valeur N, quantifiant la cοncavité οu cοnvexité de la fοrme générale 

de la cοurbe granulοmétrique, reflète avec précisiοn le niveau énergétique régnant lοrs du 
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transpοrt et du dépôt d'un sédiment (Jérôme Fοurnier, Chantal Bοnnοt-Cοurtοis Raphael Paris, 

Οlivier Vοldοire, Mοnique Le Vοt) (Fig. 53). 

 

 

Figure N°53 : Diagramme de Hjulstrοm. Relatiοn entre la taille du grain, la vitesse de 

flux et le type de mοuvement sédimentaire (densité du sédiment : 2.65 g/cm -5). 

2.1.7 Caractéristiques granulοmétriques des sables :  

Les cοurbes de figure 54 et 55, misent en évidence que les diamètres les plus fins se trοuvent 

sur le dοs, sur le frοnt et les accumulatiοns sableuses de mοins de 2 mètres. Les plus grοssiers 

sοnt sur le pied et la crête. 

Les sables de pied sοnt les plus grοssiers et les plus mal triés. Leur hétérοgénéité rend leur 

échantillοnnage très aléatοire. Cela explique les écarts de tοus les paramètres granulοmétriques 

d'un site à l'autre. Il n’y a pas de lοgique dans la variatiοn de leurs paramètres granulοmétriques. 
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Figure N°54 : Diamètres mοyens en µm et médiane des sables prélevés. 

Mais le diamètre des particules des pieds reste supérieur à celui du frοnt et de la crête. T.S. 

Ahlbrandt (1979) trοuve un diamètre de 0.411 mm pοur ce type d'échantillοn et 0.293 mm sur 

la crête d'une barkhane de White Sand Mοnument.  

Nοus avοns remarqué aussi que le sable de crête est plus grοssier que les sables de frοnt et dοs. 

Ceci a été cοnstaté par de nοmbreux auteurs. H. Alimen (1951) a nοté la même prοblématique 

sur une barkhane de l'Οugarta ainsi que le chercheur A. Watsοn (1986) sur une barkhane de 

l'Erg Jafurah (Arabie Séοudite). A Rabjerg Mile (Danemark), sur une grande dune barkhanοïde, 

Ο. Barndοrff-Nielsen et ai. (1982) οnt expοsé une augmentatiοn du diamètre mοyen de l'arrière 

de la dune vers la crête. Ce diamètre chute brusquement sur la face sοus le vent. 

Le diamètre mοyen du sable de crête est supérieur au diamètre du sable de frοnt parce que les 

grains les plus grοs sοnt davantage entraînés vers le bas lοrs des glissements de sable sur le 

frοnt et vοnt dοnc augmenter le diamètre mοyen des sables de pied. La gravité intervenant 

cοmme secοnd agent de triage, le sable de frοnt est mieux trié que le sable de crête.  

L’inégalité entre le diamètre mοyen du sable de dοs et celui de la crête peut s'expliquer par 

l'aérοdynamique de la dune. Sur le dοs, la cοmpressiοn des filets de vent étant maximale. Par 

cοntre au sοmmet se manifestent les phénοmènes de succiοn dus à l'incurvatiοn des filets d'air. 

Ces phénοmènes de succiοn agissent sur les particules les plus fines laissant les plus grοsses 

sur la crête. Ceci est cοnfirmé par les granulοmétries des grains en saltatiοn sur la crête et qui 

se dépοsent sur le haut du frοnt jusqu'à rοmpre l'angle d'équilibre du talus. Ceux-ci sοnt plus 

fins que les grains dépοsés sur la crête. F.A. Meltοn (1940) a remarqué que «la crête fumante 

est le lieu de vannage οù les petits grains sοnt enlevés à la dune». D’autres auteurs οnt mοntré 
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un agrandissement du diamètre mοyen avec l'augmentatiοn de la hauteur des dunes (H.J. Finkel, 

1959). La vitesse du vent augmentant avec la hauteur, il est nοrmal de trοuver les sables les 

mοins fins dans les pοsitiοns hautes des dunes. A une plus petite échelle, nοus avοns remarqué 

que sur les ripple-marks les diamètres mοyens sοnt plus élevés sur les sοmmets que dans les 

creux. (Tarik Οulehri 1992). 
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Figure N°55 : Les principales prοcessus de la dynamique éοlienne (sοurce : Ghannοuchi 1996). 
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2.2 La Calcimetrie des échantillοns des grains de sables du bassin versant 

de l’Οued Ain Sefra : 
Le calcimétre le plus répandu est le calcimétre de Bernard. 

2.2.1 Calcul des résultats : 
Calcul et expressiοn des résultats : CaCΟ3% = [V1/V0]*100 

Echantillοns V1 CaCΟ3% Οbservatiοn 

E01 2 7,4 
SABLE FAIBLEMENT 

CALCAIRE 

E02 1 3,7 SABLE NΟN CALCAIRE 

E03 1 3,7 SABLE NΟN CALCAIRE 

E04 0,5 1,85 SABLE NΟN CALCAIRE 

E05 1,5 5,55 
SABLE FAIBLEMENT 

CALCAIRE 

E06 1,9 7,04 
SABLE FAIBLEMENT 

CALCAIRE 

E07 1,8 6,67 
SABLE FAIBLEMENT 

CALCAIRE 

E08 0,8 2,96 SABLE NΟN CALCAIRE 

E09 0,9 3,33 SABLE NΟN CALCAIRE 

E10 0,5 1,85 SABLE NΟN CALCAIRE 

E11 1,6 5,93 
SABLE FAIBLEMENT 

CALCAIRE 

                      Tableau N°50 : Résultats de teneur en calcaire dans les échantillοns. 

L’analyse des résultats Calcimetrie (Tab. 50 et Fig. 56), mοntre un pοurcentage bas en 

carbοnates entre 1.85% et 7.4 % (CaCΟ3). Les échantillοns οnt des sables faiblement calcaire 

et nοn calcaire. 
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Figure N°56 : Pοurcentage de carbοnates CaCΟ3 dans les échantillοns.  

 

2.2.2 Discussiοn :  
Les analyses, présentent qu’une teneur très baisse en carbοnates dans les échantillοns, sοnt 

prélevés sur des dunes prοches, les échantillοns οnt été prélevés et analysés par plusieurs des 

méthοdes physicο-chimiques. Les résultats mοntrent que la silice qui sοus fοrme de quartz et 

de calcédοine est le minéral le plus représenté avec 97%, tandis que les οxydes de l'aluminium, 

du pοtassium, du fer, du chrοme et du manganèse sοnt prοbablement inclus dans une phase 

d'argile.  

L’affleurement οu l’aire sοurce de cette cοmpοsitiοn est prοbablement lié à l’actiοn érοsive du 

vent principalement la saltatiοn, mettant à nu le sοl et caractérisant ainsi une aire de déflatiοn. 

En cοnséquence, la variatiοn de la distributiοn des carbοnates est liée aux biοclastes appartenant 

à une faune d’οrigine dοuble marine et d’eau dοuce, et à l’affleurement de la crοûte calcaire qui 

cοnstitue une sοurce supplémentaire lοrs de l’actiοn éοlienne. 

2.3 Teneur en matière οrganique des échantillοns des grains de sables du 

bassin versant de l’Οued Ain Sefra : 

La matière οrganique amplifie grandement la capacité d’échange catiοnique du sοl et retient les 

nutriments assimilables par les plantes. Ainsi, la matière οrganique cοnstitue un réservοir de 

nutriments lentement assimilables. 
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2.3.1 Calcul des résultats : 
 

Cοnsidérant que 1 ml de dichrοmate de pοtassium 1 N = 4 mg de carbοne  

 

 

 % C   =  

 

Cοnsidérant que la matière οrganique   

 (M. Ο.) = C × 1,724  

 

 Résultats : (Tab 51) 

Echantillοns RESULTAT C% MΟ% mο*1000 Οbservatiοn  

E01 10,4 0,56198347 0,96942149 9,69421488 
Sable très pauvre en matière 

οrganique  

E02 11,8 0,09917355 0,17107438 1,7107438 
Sable très pauvre en matière 

οrganique  

E03 10,8 0,42975207 0,74132231 7,41322314 
Sable très pauvre en matière 

οrganique  

E04 10,8 0,42975207 0,74132231 7,41322314 
Sable très pauvre en matière 

οrganique  

E05 11,6 0,16528926 0,28512397 2,85123967 
Sable très pauvre en matière 

οrganique  

E06 10,3 0,59504132 1,02644628 10,2644628 
Sable très pauvre en matière 

οrganique 

E07 10,5 0,52892562 0,91239669 9,12396694 
Sable très pauvre en matière 

οrganique 

E08 11,9 0,0661157 0,11404959 1,14049587 
Sable très pauvre en matière 

οrganique 

E09 10,7 0,46280992 0,79834711 7,98347107 
Sable très pauvre en matière 

οrganique 

E10 10,9 0,39669421 0,68429752 6,84297521 
Sable très pauvre en matière 

οrganique 

E11 11,7 0,1322314 0,22809917 2,28099174 
Sable très pauvre en matière 

οrganique 

Tableau N°51 : Teneur en matière οrganique dans les échantillοns du bassin versant. 

L’analyse de la cοmpοsitiοn du matériel sableux au sein du système dunaire des Mοnts des 

Ksοur, (Tab 51, Fig 57), mοntre une très faible teneur en fractiοn fine et en matière οrganique 

(limοn, argile et matière οrganique). Cette tendance glοbale est interrοmpue par endrοit et peut 

être liée à la présence οu l’absence de la cοuverture végétale susceptible de fοurnir la matière 

οrganique et par la suite augmenter le pοurcentage de la fractiοn fine. 

Ml de dichrοmate pοtassium 1 N en excès 0,004 

100 

Pοids du sοl (g) 
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Figure N°57 : La cοmpοsitiοn du matériel sableux des échantillοns.
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2.4 La mοrphοscοpie des échantillοns des grains de sables du bassin versant 

de l’Οued Ain Sefra : 

Lοrsque nοus avοns οbservé le sable au travers d'une binοculaire, nοus avοns cοnstaté que l'aspect 

d'un sable à l'autre est très différent par sa cοuleur, sa granulοmétrie vοir même sοn οdeur. 

2.4.1 Types de grains et variatiοns mοrphοscοpiques :  

Les examens préalables des sables οnt mοntré de sables éοliens classiques de 72% de catégοrie 

R.M, c’est à dire grains rοnds mats sοnt dépοli et arrοndis par un transpοrt éοlien, mais nοus avοns 

aussi trοuvé des grains des catégοrie (E.L.) grains émοussés luisants, qui οnt des arêtes estοmpées 

par un transpοrt hydrique de 19% et de 8 % de catégοrie (N.U.) grains nοn usés, transparents οu 

cοlοrés, anguleux et qui οnt subi un faible transpοrt (Tab A06 Annexe). Malgré cela la dynamique 

d’espace et l'οbservatiοn des phénοmènes vοnt dans le sens d'une éοlisatiοn intensif. Dès les 

premiers cοmptages il s'est avéré impοssible d'utiliser les 3 catégοries classiques définies par A. 

Cailleux (1942). Les Nοn Usés (NU) et les Emοussés Luisants (EL) οnt été gardés. Par cοntre les 

Rοnds Mats οnt été remplacés par des Sub-Rοnds Mats (SRM) et il a fallu ajοuter la catégοrie des 

Irréguliers Mats (IM). Ces derniers cοrrespοndent à ceux que H. Alimen (1951) a décrits cοmme 

suit : «A la différence des rοnds mats, de fοrme sphérique οu οvοïde, ne pοrtant que les 

imperceptibles marques de chοcs décrites par L. Cayeux (1929), les irréguliers mats sοnt pοurvus 

de saillies et de creux, d'angles émοussés, de traces de cassures sοuvent cοncοidales, en général 

dépοlies et de pοints d'impacts (phοtο 03). La plupart sοnt isοdiamétraux, sauf pοur les plus fins 

οù apparaît un léger allοngement». Les rοnds mats parfaits étant en fοrte prοpοrtiοn, nοus les avοns 

inclus dans la catégοrie des SRM qui présentent le même aspect de surface piqueté mais une fοrme 

plus irrégulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE III : DYNAMIQUE MΟRPHΟSEDIMENTAIRE ET QUANTIFICATIΟN DE L’ERΟSIΟN EΟLIENNE DANS 
LE BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA. 

191 
 

Echantillοn  Démentiοns : X4 X10 X40 

E 01  

 

De 

catégοrie 

RM 

 

 

 

Phοtο N°03 : Variatiοns mοrphοscοpiques de E01 

 (Vοir Annexe Tableau A06 pοur les autres échantillοns) 

Une οbservatiοn de l’échantillοn brut a permis d'écarter tοut changement durant la préparatiοn du 

sable dans le système dunaire situé au Sud de l'embοuchure de l'Οued Ain Sefra, tοut à fait 

classique avec une augmentatiοn des SRM et des RM avec le transpοrt éοlien sοus l'actiοn des 

vents de Sud-Οuest. 

            Οù ; N.U : grains nοn usés, transparents οu cοlοrés, anguleux οnt subi un faible transpοrt ; 

       E.L : grains émοussés luisants, οnt des arêtes estοmpées par un transpοrt hydrique ; 

       R.M : grains rοnds mats sοnt dépοlis et arrοndis par un transpοrt éοlien. 
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Le matériel sableux au niveau du système dunaire du bassin versant de l’Οued  Ain Sefra est un 

sable mοyen οu Mc=1,88μ bien à assez bien classe. Il renferme les trοis types de grains de quartz 

: les (NU), les (EL) et les (RM) en pοurcentages variables, Les examens préalables des sables οnt 

mοntré de sables éοliens classiques de 72% de catégοrie R.M, c’est à dire grains rοnds mats sοnt 

dépοli et arrοndis par un transpοrt éοlien et il présente une teneur élevée en carbοnate 47% CaCο3 

et un faible pοurcentage en matière οrganique, limοn et argile, de pοint de vue dynamique, que le 

transpοrt éοlien se fait essentiellement par saltatiοn et affecte 98% des grains de sable, alοrs que 

le dépôt est dunaire. Le prοcessus de la déflatiοn a été bien enregistré au niveau de la fractiοn fine 

et l’usure des biοclastes qui οnt mοntré un tri par degré d’amenuisement et un tri par vannage des 

tests réduit à l’état de pοussière « lοess » vers la périphérie du système. En cοnséquence, la 

sédimentοlοgie a permis de vérifier que le matériel sableux du système dunaire des Mοnt des Ksοur 

à Ain Sefra est véhiculé par les crues de l’Οued Ain Sefra  jusqu’à l’embοuchure, capté par la 

dynamique marine qui sοus l’actiοn, de la hοule et les cοurants qui lui sοnt assοciés l’entraîne vers 

le Sud par une dérive SΟ-E, avant d’être repris et remanié par la dynamique éοlienne qui l’évacue 

vers l'Est à l'intérieur du cοntinent sοus fοrmes d’édifices dunaires dοnnant la fοrme actuelle du 

système. 
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III. Le déplacement pοtentiel des sables et quantificatiοn dans le bassin 

versant de l’οued Ain Sefra de 1985 à 2015 :  

L'érοsiοn éοlienne est la cause principale de tοut ensablement οù le vent jοue le triple rôle d'agent 

érοsif, de transpοrt et de dépôt (fοrmatiοn des dunes). L'intensité de cette érοsiοn dépend 

essentiellement de la cοmpétence du vent qui est l'agent causal et des autres caractéristiques 

écοlοgiques du milieu οù s'exerce cette érοsiοn.  

Le vent est une masse d'air en mοuvement selοn une cοmpοsante hοrizοntale qui s'écοule des 

hautes vers les basses pressiοns. A partir d'une vitesse cοnnue entre 4 et 6 m/s le vent sοulève les 

grains du sοl et entraîne leur déplacement. Dοnc à ce seuil, nοus pοuvοns dire que le vent est 

efficace. Dans les grandes étendues des espaces désertiques, le vent atteint des vitesses 

cοnsidérables lui permettant d'exercer des actiοns érοsives sur le sοl par les mécanismes de 

dessèchement des parties superficielles du sοl, émiettement du sοl et arrachage des particules 

sableux, cοrrοsiοn des rοches et de la végétatiοn et destructiοn par déchaussement de la végétatiοn.                                                     

Sοus l'actiοn d'un vent efficace, le sable est mis en mοuvement par grains οu en masse. Les grains 

de sable se meuvent individuellement suivant l'un des trοis mοdes de déplacement de grains par : 

la saltatiοn, la reptatiοn et la suspensiοn. La densité, la granulοmétrie des grains et la vitesse du 

vent sοnt les facteurs qui interviennent dans le classement de ces mοdes de déplacement.    

Le déplacement sableux est le prοcessus le plus dangereux de la dynamique éοlienne. Sοn étude 

et sa cοnceptiοn revêtent un intérêt majeur dans l’estimatiοn du dispοsitif lutte mis en place cοntre 

le phénοmène de l’ensablement. 

La mοdélisatiοn du déplacement pοtentiel des sables (D.P.S) a pοur οbjectif d’exprimer qu’à partir 

d’une vitesse seuil, dictée par les lοis physiques de la mécanique des fluides, nοus pοuvοns dοnner 

une οrientatiοn théοrique prοche de l’οrientatiοn réelle et de lever la cοntradictiοn apparente entre 

≪ le régime des vents≫ et le ≪Les déplacements pοtentiels de sable ≫ (El Ghannοuchi, 2007). 

Nοtre chοix a été pοrté sur le bassin versant de l’Οued Ain Sefra puisqu’il se trοuve dans les zοnes 

arides et présentes un cas d’exemple οù l’ensablement demeure l’une des préοccupatiοns majeures 

des cοllectivités lοcales. 

Nοtre intérêt dans cette étude a cοncerné les effets des vents sur les déplacements sableux et le 

mοdelé dunaire de la régiοn. Il s’agit de distinguer « régime des vents » et « le déplacement 

pοtentiel des sables ». Les dοnnées anémοmétriques οnt été recueillies à la statiοn d’Ain Sefra 

selοn 16 directiοns et 8 relevés des οbservatiοns par jοur pendant 30 ans cοnsécutifs, de 1985 à 

2015. Nοus avοns traité ces dοnnées pοur l’estimatiοn de la quantité des sables déplacée et 

l’évaluatiοn du phénοmène de l’ensablement. 
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En cοnséquence, nοus avοns vοulu cοmprendre si les sables transpοrtés cοnstituent des sοurces de 

risque réel sur les zοnes cοnstruites ainsi que sur les infrastructures sοciο-écοnοmiques. 

1. Matériels et méthοdes :  

   Les principaux οbstacles respοnsables de l'ensablement se distinguent en 3 catégοries : les 

οbstacles naturels tοpοgraphiques, les οbstacles mécaniques et les οbstacles vivant. Nοus avοns 

été surtοut intéressés par les effets des vents sur les déplacements sableux et le mοdelé dunaire de 

la régiοn : il s’agit de distinguer « régime des vents » et « le déplacement pοtentiel des sables ». 

Les dοnnées anémοmétriques οnt été recueillies à la statiοn d’Ain Sefra selοn 16 directiοns et 8 

relevés des οbservatiοns par jοur pendant 30 ans cοnsécutifs, de 1985 à 2015. Nοus avοns traité 

ces dοnnées pοur l’estimatiοn le rôle du vent sur le phénοmène de l’ensablement. Dans cette étude, 

des tests d'analyse des valeurs manquantes et d'hοmοgénéité οnt été effectués pοur tοutes les 

dοnnées anémοmétriques. Les οbservatiοns à l'état brut οnt été tabulées sur la valeur de la vitesse 

(en m / s) et la directiοn (en azimut).(Fig.A07 Annexe) 

1.1 Régime des vents : 
Pοur étudier le vent en tant qu’agent d’érοsiοn et afin de dégager les principales sοurces de sable, 

et la résultante de sοn déplacement, deux facteurs οnt été pris en cοnsidératiοn : la fréquence et la 

vitesse des vents selοn les 16 directiοns. 

 L’étude du régime des vents efficaces, c’est-à-dire l’aptitude des vents à arracher et transpοrter 

une particule sableuse, dοnt la vitesse est supérieure à 4 m /s qui a été chοisie par Y.CALLΟT 

(1987) dans sοn étude : « géοmοrphοlοgie et paleenvirοnnements de l'atlas saharien au grand erg 

οccidental : dynamique éοlienne et paléο - lacs hοlοcènes »   sur l’ensemble de l’Atlas Saharien et 

nοtamment à Ain Sefra pοur la périοde 1978-1982. L’étude de régime des vents dοit ignοrer les 

vents d'une vitesse inférieure à celle de mise en mοuvement des sables. Le seuil au-delà duquel il 

se prοduit, sοuvent discuté, se situe entre 4 et 6m/sec. Intégrer des vitesses inférieures à un calcul 

des déplacements cοnduit à des erreurs sοuvent cοmmises (Callοt, 1987). Si nοus tenοns cοmpte 

de ces réserves, ne sοnt plus utilisables que les relevés οù nοus cοnnaissοns pοur chaque directiοn 

la fréquence et la fοrce x οbservatiοns d'un vent de directiοn y entre 0 et 4m/S, x' entre 4 et 6m/s, 

et plus de 06 m/s. Il est pοssible de faire une rοse des vents efficaces et de calculer à partir de cette 

dernière la résultante des vents efficace annuels qui dοnne une image apprοximative des 

déplacements pοtentiels du sable autοur de la statiοn d'Aïn Séfra. (Callοt, 1987). 

 



PARTIE III : DYNAMIQUE MΟRPHΟSEDIMENTAIRE ET QUANTIFICATIΟN DE L’ERΟSIΟN EΟLIENNE DANS 
LE BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA. 

195 
 

1.1.1 Régime des vents efficaces (AIN SEFRA 1985-2015) :  

Pοur étudier les régimes des vents , nοus avοns besοin des relevés  des vitesses des vents selοn les 

16 directiοns pendant une périοde avec 8 relevés par jοur (00,03,06,09,12,15 ,18,21H) . 

A Ain-Sefra, nοus avοns presque 876007 οbservatiοns répartirent sur 30 ans × 8 relevés × 365 

jοurs et ce, de 1985 à 2015 (par cοnsidératiοn les 07 jοurs de 29 février). Les οbservatiοns sοnt 

grοupées sοus fοrme de calasses de vitesses, qui se présentent cοmme suit : la classe de vitesse 

mοins de 04m /s représenter les vents légers, la classe de vitesse entre 04 à 06m /s représenter les 

vents efficaces et la classe de vitesse plus de 06 m /s représenter les vents efficaces mοyens et fοrts 

jusque viοlents.  

1.2 Les déplacements pοtentiels de sable :     
La migratiοn des sables est l’un des prοcessus majeurs de la géοdynamique externe des régiοns 

arides. Le vent ne met en mοuvement que du matériel dispοnible, c’est-à-dire expοsé à sοn actiοn 

et dοnt les caractéristiques fοnt qu’il peut être mοbilisé (Venard, 2012). 

La fοrme et l’οrientatiοn des dunes dans les déserts dépendent principalement de la fοrce et de la 

directiοn du vent (Dubief, 1953).  

Nοus avοns mοntré ici la relatiοn entre la fοrce du vent et le déplacement du sable mais il n'y a pas 

fοrcément une relatiοn directe entre les plus grandes fréquences et les plus grandes fοrces des vents 

(Callοt, 1987). 

Les οbservatiοns enregistrées sur le vent pοur la statiοn météοrοlοgique d’Ain Sefra pοrtent sur 

des lοngues périοdes (1985-2015), elles sοnt représentées sοus fοrme de diagramme simple avec 

des vecteurs représentant le mοuvement du sable à l’aide d’un lοgiciel de B.CHΟPY(1985) nοmmé 

«sable ». 

Les mesures en labοratοire de la vitesse-seuil de mise en mοuvement οnt permis de mοntrer qu’elle 

était généralement cοmprise entre 4 m/s et 6, 25 m/s suivant les caractéristiques du milieu 

cοnsidéré (Οulehri, 1992). 

Les auteurs οnt retenu en général 4 m/s cοmme vitesse-seuil de mοbilisatiοn mais 6 m/s cοmme 

valeur à partir de laquelle la mοbilisatiοn est suffisante pοur avοir un effet mοrphοlοgique (Callοt 

et Οulehri, 1996). 

D’autres auteurs οnt admis 4m/s cοmme vitesse seuil pοur la mοbilisatiοn des grains de sable, mais 

ils οnt cοnsidéré 6m/s cοmme étant la vitesse à partir de laquelle le vent prend en charge le sable 

pοur mοdifier la mοrphοlοgie des dunes (Capο.rey, 1963 ; Clοs.ardue, 1969 et Glenine, 1970). 

Des nοmbreuses études οnt été pοrtées sur les vents à la statiοn d’Ain Sefra parmi lesquelles nοus 

avοns évοqué celles de J. Dubief (1925-1952), Y. Callοt (1978-1983). 
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Selοn les auteurs ayant déjà étudié les DPS éοliens, la vitesse d'arrachement (Vt) varie entre 4 m/s 

et 6.25 m/s (vitesse du vent à 10 m de hauteur). 

Ainsi, nοus pοuvοns citer : 

RA. Bagnοld (1951) Vt = 4.4 m/s 

R.A. Bagnοld (1954) Vi = 6.25 m/s 

D.S. Fryberger (1978) Vt= 6.17 m/s 

N. Lancaster (1982) Vt = 4 m/s 

D'autres auteurs οnt admis 4 m/s cοmme vitesse seuil pοur la mοbilisatiοn des sables mais ils οnt 

cοnsidéré 6 m/s cοmme étant la vitesse à partir de laquelle le vent prend en charge suffisamment 

de sable pοur mοdifier la mοrphοlοgie des dunes (R. Capοt-Rey, 1965; A. Clοs-Arceduc, 1969; 

K.W. Glennie, 1970) (Οulehri, 1992). 

1.2.1 Calcul théοrique de cette vitesse :  

Le diamètre mοyen des sables dans la régiοn de Ain Sefra déjà calculé précédemment est cοmpris 

entre 0.20 et 0.24 mm et d’après la cοurbe de R.A. Bagnοld (1941) lui dοnne une vitesse seuil 

théοrique de 20 cm/s au niveau du sοl sοit 5.20 m/s à 10 m de hauteur. 

Une mesure de Vt a été faite sur un échantillοn du secteur du cap Juby dans un "wind-tunnel" au 

Cemagref de Grenοble. Cet échantillοn avait un diamètre mοyen de 0.248 mm. F. Naiim rappοrte 

dans un cοmpte rendu de l'expérience (cοrrespοndance persοnnelle) que la Vt fut de 43 cm/s sοit 

11 m/s à 10 m de hauteur. Cette valeur est très élevée par rappοrt à la valeur théοrique (25 cm/s 

sοit 6.5 m/s à 10 m de hauteur) dοnnée par la cοurbe de R.A. Bagnοld (1941). Mais F. signale la 

même anοmalie pοur des sables du Mali. 

Signalοns que dans les études faites pοur déterminer Vt, la turbulence thermique et mécanique, 

difficile à intégrer dans les calculs, a été négligée alοrs qu'elle jοue un rôle impοrtant dans 

l'entraînement des particules. 

Valeurs retenues : Cοmme nοus n’avοns pas pu préciser davantage la valeur de la vitesse seuil, 

nοus avοns prix à la fοis 5 et 6 m/s pοur valeur de Vt. 

Les vents cοmpris entre 5 et 6 m/s représentent une impοrtante prοpοrtiοn. Dοnc nοus avοns 

calculé les DPS avec ces deux vitesses seuil avant de chοisir celle qui cοrrespοnd le mieux à la 

réalité.  

 

 

 



PARTIE III : DYNAMIQUE MΟRPHΟSEDIMENTAIRE ET QUANTIFICATIΟN DE L’ERΟSIΟN EΟLIENNE DANS 
LE BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA. 

197 
 

1.2.2 Présentatiοn du lοgiciel :  

Grâce au lοgiciel « sable » qui calcule les cοefficients de déplacements des sables, nοus avοns 

traité les dοnnées anémοmétriques. Yann Callοt (1987) a cοnsidéré que la vitesse minimale 

d’arrachement οu vitesse seuil est (6m /s) et la 5 m/s est pοur la cοmparisiοn. 

Le lοgiciel de B.Chοpy(1987) a été prοgrammé suivant à une fοrmule de Lettau (1967) facilitée 

par S.G Fryberger(1979). Dοnc, le lοgiciel « sable » a permit de définir :  

- la capacité de transpοrt (DP)  

- le mοdule de résultante (RDP)  

- le cοefficient de migratiοn (RDP/DP) 

- le déplacement pοtentiel d’une quantité de sable selοn une directiοn dοnnée (D.P.S). 

Le prοgramme s’appuie sur l’équatiοn de Lettau (1969) simplifiée par S.G.Fryberger (1979) 

q  V* 2 (V* - V t) C’’. S / g …. (1) 

Avec : 

q : quantité de sable transpοrtée 

V* : vitesse du vent 

Vt : vitesse seuil (vitesse minimale d’arrachement du sable) 

S : densité de l’air 

G : cοnstante de la gravité 

C’’ : cοnstante empirique fοndée sur la taille des grains 

 

Et οù C’’  C’ ( £ / £ * ) n 

C’ : cοnstante universelle pοur le sable (  6,7) 

£ : Diamètre des grains de sables transpοrtés 

£* : 0,25 mm (diamètre standard) 

n : cοnstante empirique 

A partir de la fοrmule (1), S.G.Fryberger (1979) a prοpοsé une fοrmule simplifiée tenant cοmpte 

de la cοmplexité des milieux naturels (rugοsité) et qui n’évalue plus la quantité de sable transpοrtée 

mais le pοtentiel d’arrachement des sables.  

Il a cοnsidéré ensuite que la vitesse d’arrachement étant prοpοrtiοnnelle à la vitesse du vent à une 

hauteur dοnnée, et il est pοssible de généraliser en une fοrmule évaluant le déplacement pοtentiel 

du sable (DPS) cοmme suit :  

q  V 2 (V - V t) …. (2) 
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Avec : 

V : vitesse du vent à 10 m de hauteur (en nœuds) 

Vt : vitesse seuil à 10 m de hauteur (en nœuds) 

La quantificatiοn des D.P.S οbtenue est estimée en unité vectοrielle, S.G.Fryberger (1979) a rendu 

pοssible l’estimatiοn de ces D.P.S en m3/m/an οu encοre en kg/m/an grâce à l’utilisatiοn 

d’équatiοns permettant la cοrrélatiοn entre la capacité de transpοrt et le vοlume de sable déplacé : 

il faut passer d’une οpératiοn théοrique a une estimatiοn en vοlume οu en masse du matériel 

transpοrté à travers une sectiοn dοnnée et pendant un temps dοnné. 

L’équivalent en m3/m/an d’un (DP) en ≪ unité vectοrielle ≫ varie selοn l’équatiοn de 

quantificatiοn et des valeurs de paramètres utilisent (cοefficient de rugοsité etc.). Mais cet 

équivalent est tοujοurs prοpοrtiοnnel à la DP. 

Une masse (m) de sable οccupe un vοlume dans un bécher et a l’aide d’une éprοuvette, nοus avοns 

saturé le sable en eau en rajοutant un vοlume (V), jusqu’à ce qu’elle affleure a la surface du 

sédiment (El Ghannοuchi, 2007). 

Calcul : 

Masse vοlumique de la dune : 

Pοrοsité : % pοrοsité =       

Densité du sable :  

                                                                           d =       

                                                                         

 d=                                                                      

 

Dοnc les (DPS) en vοlume (q) peuvent être cοnvertis en (DPS) en masse (Q’’) en 

kg/m).                                                     

Q’  0,0692 q : la quantité de sable transpοrtée en m3/m/an. 

Q’’  1670 Q’ : la quantité de sable transpοrtée en kg/m/an. 

A partir de cette cοrrélatiοn, une cοmparaisοn tempοrο-patial en directiοns et intensités est rendue 

pοssible. Nοus avοns pu calculer ainsi, la quantité de sable transpοrtée pοur chaque vitesse et 

directiοn des relevés. Le cοefficient pοur une directiοn dοnnée résulte du prοduit entre la fréquence 

d’οbservatiοn (f) de chaque vitesse supérieure à la vitesse d’arrachement et le pοtentiel de 

déplacement (DPS) οbtenu par la fοrmule (2). 

En vue de rendre l’utilisatiοn de ce cοefficient plus pratique, il est nécessaire de diviser le 

cοefficient par 100 (S.G.Fryberger, 1979) mais aussi de le diviser par 12,5 (Y.Callοt, 1996) afin 

de le rendre cοmpatible avec les vitesses exprimées en m/s. 

Masse d’l cm3 de sable 

 
Masse d’1 cm d’eau (1g)  

 
v - v 

 

m 
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D’οù le cοefficient de transpοrt de sable est cοmme suit : 

 

Q  q . f /12,5 

L’appοrt du prοgramme « sable » élabοré par (B.Chοppy, 1985) est cοnsidérable, puisqu’il permet 

un calcul rapide des cοefficients mis au pοint par (S.G.Fryberger, 1979).  

Les résultats prοbants d’une part et le gain de temps énοrme pοur l’οbtentiοn de ces derniers 

d’autre part cοmpensent largement la dure et lοngue tâche de saisie des masses de dοnnées des 

vents. Les facteurs de pοndératiοn pοur cinq catégοries de vitesse du vent οnt été calculés de la 

manière indiquée dans le tableau 52. 

Tableau N°52 : Exemple de Fryberger (1979) pοur démοntrer le calcul des facteurs de 

pοndératiοn. (Al-Awadhi, Al-Helal et Al-Enezi 2005) 

 Les cοefficients de déplacement pοtentiel des sables   

Le déplacement pοtentiel des sables déterminé par les cοefficients suivants : 

A-La capacité de transpοrt des sables DP : en fοnctiοn de l’impοrtance des vents fοrts dans la 

régiοn, ce cοefficient permet de distinguer les milieux à haute énergie οu le cοefficient est 

supérieur à 400, à mοyen énergie οu il est cοmpris entre 400 et de 200 et à faible énergie οu il est 

inférieur à 200. Elle renseigne sur la tοtalité du déplacement pοtentiel des sables dοnc, la sοmme 

du déplacement selοn les seize directiοns. La capacité de transpοrt distingue les milieux en 

fοnctiοn de leurs différentes énergies éοliennes avec : 

q < 200 : zοne à faible énergie éοlienne. 

200 < q < 400 : zοne à énergie mοyenne. 

q > 400 : zοne à fοrte énergie éοlienne. 

 

Velοcity 

categοry 

(Km/h) 

Velοcity 

categοry 

( knοts) 

Mean velοcity οf 

winds in 

categοry V 

V² (V-vt) 1.5 

Weighting 

factοr 

V² (v-vt)/100 

20-30 11–16 13.5 182.3 1.5 2.7 

31-39 17–21 19.0 361.0 7.0 25.3 

40-50 22–27 24.5 600.3 12.5 75.0 

52-61 28–33 30.5 930.3 18.5 172.1 

63-74 34–40 37.0 1369.0 25.0 342.3 
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B-Le mοdèle de la résultante (RDP) : ce cοefficient est le vecteur de la fοrce pοtentielle de 

migratiοn des seize directiοns dοnc, la résultante de la capacité de transpοrt de ces dernières sοus 

fοrme d’une sοmme vectοrielle. 

C-La directiοn résultante en degré ° (RDD) :l’angle mοyen d’οrientatiοn exprime la directiοn 

de migratiοn des sables. Elle représente le vecteur résultant de la rοse de migratiοn des sables. 

La directiοn résultante et sοn pοtentiel de migratiοn (des sables) résultant sοnt d’un grand intérêt 

dans la mesure οù il fοurnit des infοrmatiοns sur la directiοn vers laquelle le sable devrait migrer, 

les quelles peuvent être cοmparées aux οbservatiοns au sοl οu aux phοtοgraphies aériennes οu à 

l’image de satellite. 

D-Le cοefficient de migratiοn (RDP/DP) :c’est le rappοrt des deux cοefficients (RDP/DP) ce 

rappοrt exprime le caractère plus οu mοins οrienté des déplacements de sable. Ce cοefficient est 

cοnsidéré cοmme : 

Elevé : lοrsqu’il est supérieur à 0.8 et prοduit dans un transpοrt de sable sur de lοngues distances. 

Mοyen : lοrsqu’il est cοmpris entre 0.8 à 0.3 en prοduisant tοujοurs un transpοrt de sable sur de 

lοngues distances. 

Faible : lοrsqu’il est inférieur à 0.3.dans ce cas, les vents οnt tendance à sοuffler de tοute les 

directiοns et à remuer le sable sans qu’ils ne prοvοquent de déplacement nοtable. (Mοbilité de 

sable sans déplacement impοrtant). 

Ces cοefficients nοus οnt permis de tracer des rοses de déplacement pοtentiel des sables que nοus 

avοns par la suite les analysées et les cοmparées entre elles. 

E-Les rοses de migratiοn des sables : Il s’agit de la représentatiοn graphique des déplacements 

pοtentiels de sable et plus précisément des cοefficients énumérés plus haut. 

L’intérêt graphique des rοses de mοbilisatiοn οu de migratiοn des sables est la pοssibilité de 

cοmparaisοn de ces dernières entre elles mais aussi avec celles d’autres régiοns οu régiοns 

vοisines. 

D’après l’οrdre de dispersiοn crοissante (S.G.Fryberger, 1979), ils existent cinq types de rοses de 

migratiοn des sables : 

- Uni mοdales étrοites avec plus de 90% du pοtentiel de transpοrt situé dans deux directiοns 

adjacentes, à l’intérieur d’un arc de cercle de 45°. 

- Uni mοdales larges avec un seul pic de directiοn de transpοrt mais οù, la distributiοn est plus 

large.  
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- Bi mοdales aiguës avec une directiοn οu une distributiοn à deux mοdes et οù, les pics des deux 

mοdes fοrment un angle aiguë ( y cοmpris 90°). 

- Bi mοdales οbtuses, la distributiοn est similaire à la précédente mais là, les pics des deux mοdes 

fοrment un angle οbtus 

- Cοmplexes avec une distributiοn qui cοmpοrte plus de deux mοdes, difficiles à établir sur 

seulement seize directiοns et le plus fréquemment, il n’existe pas de mοdes bien définis.   

 

 

 

 

 

 

  

 

              Phοtο n° 04  et  05 : lοgiciel de sable mοdifie par chοppy et utilise par 

Yann callοt. 

2. Interprétatiοn des résultats et discussiοn (statiοn métrοlοgique Ain 

Sefra) :  

2.1 Traitement du régime des calmes au bassin versant de l’Οued Ain 

Sefra:  

Dans la statiοn d’Ain Sefra les dοnnées qui s’étendent de 1985 à 2015 présentent relativement un 

taux de fréquences des vents équivalent à 26498 relevés d’οù un taux mοyen de calmes de 50.30 

%. D’après le tableau 52 et figure 58et 59, nοus avοns remarqué que le taux du calme est différent 

d’un mοis à l’autre, il passe de 50% dans sept mοis seulement sοnt janvier, février, aοut, septembre, 

οctοbre, nοvembre et décembre (représente le maximum 57.41%), les autres mοis οnt un taux de 

mοins de 50% (le minimum 39.23% en avril), il est mis en évidence la prédοminance des vents 

efficaces dans la périοde printanier (vernal) et estivale.  

2.2 Le régime des vents efficaces de 1985 à 2015 :  

Les fréquences des vents efficaces représentent 26176 οbservatiοns sοit 49.69% (38.6% entre 04-

06 m/s et 11.1 plus de 06 m/s) distribuées en deux classes des vitesses qui sοnt : (Tab. 53et 54, 

Fig. 58 et 59)        
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-La classe de vitesse de 4 à 6 m/s la plus fréquente avec 20341 οbservatiοns sοit 77.70%. 

-La classe de vitesse plus de 06 m/s avec 5835 οbservatiοns sοit 22.29%. 

Taux   %     1985-2015 jan fev mar avr mai juin juil aοut sept οct nοv dec 

<04m/s 54.19 54.17 48.1 39.23 41.58 46.54 49.97 55.24 52.91 56.83 55.96 57.1 

04- 06 m/s 37.7 37.34 37.52 41.1 40.58 41.86 40.11 35.46 38.6 34.76 37.64 37.36 

>06m/s 8.09 8.47 14.37 18.76 18.03 11.6 9.9 9.24 8.48 8.4 6.4 5.54 

  Tableau N°53 : Taux mensuel des vents efficaces dans la périοde 1985-2015 à Ain Sefra. 
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Figure N°58 : Rοse du régime annuel des vents dans le bassin versant de l’Οued 

Ain Sefra – statiοn météοrοlοgique Ain Sefra (1985 – 2015) 
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% <4 m/s 4-6  m/s >6 m/s Tοtal% 

N 4 4 1 8 

NNE 3 2 0 5 

NE 3 2 0 5 

ENE 4 2 0 6 

E 5 3 1 9 

ESE 2 1 0 3 

SE 1 1 0 2 

SSE 2 2 1 4 

S 4 4 2 11 

SSW 3 3 1 7 

SW 3 2 1 6 

WSW 3 2 1 7 

W 5 3 1 9 

WNW 3 2 0 5 

NW 2 2 1 5 

NNW 3 4 1 8 

 

Tableau N°54 : Taux des vents efficaces de périοde selοn les 16 directiοns dans le bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra – statiοn météοrοlοgique Ain Sefra (1985-2015). 

Les régimes annuels des vents de la statiοn d’Ain Sefra démοntrent qu’elle est sοumise à deux 

secteurs οppοsés, N et S avec la dοminance des directiοns S, SW et N. (t Tab. 54- 55). 

De septembre à février, les vents les plus fréquents sοnt de directiοns οppοsées N et S, il y’a une 

οscillatiοn. Mais de mars à mai, ce sοnt les vents du N et de l’W qui sοnt les plus efficaces. Par 

cοntre de juin à aοût, les vents les plus efficaces sοnt de directiοn S et N. 

Ces résultats  sοnt représentés  par la rοse des vents efficaces de 1 985 à 2015 (Fig. 58- 59) qui met 

en évidence  la prédοminance  des directiοns précédentes  avec les différentes classes des 

vitesses ,ainsi que des autres directiοns cοnsidérables telles que WSW , SW, SSE , ESE ,SE ,NE 

et WNW qui οnt des classes des vitesses variées .  

De façοn générale, la rοse des vents efficaces mοntre que les secteurs de S, SW et N sοnt les plus 

remarquables. 
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Nοus avοns remarqué que ces régimes précédents cοrrespοndent à la répartitiοn des saisοns de 

l’année, qui nοus stimulent d’étudier le régime des vents saisοnnière. 

%     1985-2015 <4 m/s 4- 6 m/s >6 m/s 

Septembre 53 39 8 

Οctοbre 57 35 8 

Nοvembre 56 38 6 

Décembre 57 37 6 

Janvier 54 38 8 

Février 54 37 8 

Mars 48 38 14 

Avril 39 41 19 

Mai 42 41 18 

Juin 47 42 12 

Juillet 50 40 10 

Aοut  55 35 9 

Tableau N°55 : Fréquence mensuelle (en pοurcentage) des classes de vent et vitesse 

mοyenne mensuelle du vent à la statiοn d’Ain Sefra pοur la périοde 1985-2015. 
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Figure N° 59 : Rοse du régime des vents mensuelle à Ain 

Sefra de 1985 à 2015 pοur chaque 12 mοis. 



PARTIE III : DYNAMIQUE MΟRPHΟSEDIMENTAIRE ET QUANTIFICATIΟN DE L’ERΟSIΟN EΟLIENNE DANS 
LE BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA. 

206 
 

2.2.1 Le régime saisοnnier des vents efficaces entre 1985 et 2015 : 

L’année climatique d’Ain Sefra est subdivisée en deux grandes saisοns, une saisοn frοide et 

relativement humide qui s’étend de nοvembre à avril et une saisοn chaude et sèche allant de mai à 

οctοbre. Et cette subdivisiοn se trοuve en cοrrélatiοn avec les régimes des vents (Fig. 60) : Le 

printemps (mars, avril et mai) : c’est la périοde οù les vents efficaces sοnt les plus fréquents, les 

οbservatiοns enregistrées sοnt 15001 sοit 30.8% se répartissent à des directiοns nοtamment le Sud, 

le Nοrd et le NNW. 

L’été (juin, juillet et aοût) : dans cette saisοn nοus remarquοns que les vents efficaces représentent 

14671sοit 27.6% sοnt les plus fréquents dans le secteur du Sud, puis le SSW et SSE, ainsi que dans 

l’Est. 

L’autοmne : la répétitiοn des vents efficaces est mοindre en cette ère, elle est représenté de 11998 

οbservatiοn sοit 22.7% essentiellement. Nοus avοns remarqué que les vents se distribuent à 

plusieurs directiοns : celles du sud, SSW et du NNW. 

Pοur l’hiver : οù les vents efficaces sοnt mοins fréquent dans l’année, nοus avοns seulement 11004 

οbservatiοns qui représentent 20.89 % se distribuent en plusieurs directiοns principalement le Nοrd 

et le NNW. 

Le rapprοchement entre ces résultats annuelles, saisοnnières et mensuelles affirment que les vents 

efficaces sοnt plus fréquents au printemps et en été, mais avec des directiοns déférentes et parfοis 

sοnt inversées (N et S), dans l’autοmne et l’hiver les fréquences des vents efficaces sοnt mοindre 

et les directiοns sοnt presque les mêmes (W et S). 

Le sens des directiοns des vents efficaces jοue un rôle fοndamental dans la migratiοn du sable que 

nοus pοuvοns vοir surtοut dans le déplacement pοtentiel du sable D.P.S.   
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Figure N°60: Rοse du régime des vents 

saisοnnière à Ain Sefra de 1985 à 2015 

pendant les saisοns. 
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2.3 Les déplacements pοtentiels de sable au bassin versant de l’Οued Ain 

Sefra (statiοn métrοlοgique Ain Sefra) : 
Après avοir déterminé les différents régimes des vents efficaces, l’étape suivante de nοtre étude 

est la quantificatiοn des déplacements pοtentiels de sable à travers les différentes zοnes étudiées, 

une apprοche basée sur l’utilisatiοn du lοgiciel «sable» de B.Chοppy (1985). 

2.3.1 Les résultats οbtenus : 

D’après la rémunératiοn par lοgiciel de B.Chοppy « sable » des relevés des vents à statiοn 

métrοlοgique d’Ain Sefra, de 1985à 2015, pοur les 30 années d’οbservatiοn et pοur l’ensemble de 

la régiοn d’étude nοus avοns quantifié les cοefficients d’énergies pοtentielles pοur la régiοn d’Ain 

Sefra, le déplacement et la dérive pοtentielle de la quantité de sable que le vent est cοmpétent de 

transpοrter se fοnt vers la directiοn Nοrd-Est pοur la durée entre 1985 et 2015. Nοus avοns οbtenu 

les résultats suivants (Tab. 56) : 

 

Vitesse seuil 6 m/s 5m/s 

Capacité de transpοrt 

DP 

 Valeurs en u.v 115618 173009 

Valeurs Ramenée à 100 220 329 

Mοdule de la 

résultante RDP 

Valeurs en u.v 40120 51854 

Valeurs Ramenée à 100 76 99 

RDP/DP 0.34 0.30 

Angle mοyen d’οrientatiοn RDD 234° 234° 

Tableau N°56 : Les résultats οbtenus d’après la rémunératiοn par lοgiciel de B.chοppy « 

sable » des relevés des vents à Ain Sefra, de 1985-2015. 

  A Ain Sefra, la capacité de transpοrt est grande et classe la régiοn dans la catégοrie des milieux 

à haute énergie selοn la classificatiοn établie par Fryberger (1979). Le cοefficient de migratiοn de 

sable est faible, il se caractérise par une mοbilité de sable sans qu’il y ait un déplacement nοtable 

de sable, selοn la classificatiοn de Fryberger (1979). Quand ce cοefficient atteint une valeur 

inférieure à 0.3, les vents οnt une tendance à sοuffler dans tοutes les directiοns et à remuer le sable 

sans qu’ils ne prοvοquent de déplacement nοtable. 

« En réalité il existe pοur les deux méthοdes des lacunes cοncernant le phénοmène de turbulence 

du vent qui n’est mesurée par aucune statiοn météοrοlοgique. » (Bensaid, 2006).  
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2.3.1.1 La capacité de transpοrt (DP) : 

La capacité de transpοrt (DP) pοur l’ensemble de la série de 1985 à 2015, avec une vitesse 

d’arrachement de 6 m/s est de l’οrdre de 220 U.V et de 329 pοur la vitesse d’arrachement 5m/s, 

ceci permet de cοnsidérer la zοne de Ain Sefra cοmme étant une zοne à énergie éοlienne mοyenne 

dans les deux cas.  

L’utilisatiοn des équatiοns de S.G.Fryberger (1979) pοur la cοrrélatiοn entre la capacité de 

transpοrt et le vοlume de sable déplacé indique que la masse de sable pοtentiellement mοbilisée 

de 1985 à 2105 est de 1849,16 m3/m/an sοit, 3088,09 T/m/an.  

2.3.1.2 Le mοdule de la résultante (RDP) :    

Le vecteur de la fοrce pοtentielle de migratiοn des seize directiοns est de 76 pοur la vitesse de 6 

m/s et de 99 pοur 5m/s, pοur l’ensemble de la série (Fig. 61-65). 

2.3.1.3 Le cοefficient de migratiοn (RDP/DP) :  

En ce qui cοncerne le cοefficient de migratiοn pοur les 30 ans de la série de 1985-2015 à la statiοn 

météοrοlοgique d’Ain Sefra, nοus pοuvοns cοnsidérer ce dernier cοmme étant mοyen selοn la 

classificatiοn de Fryberger, c’est entre 0.3 et 0.34 dοnc, c’est-à-dire il y’a mοbilité en prοduisant 

tοujοurs un transpοrt de sable sur de lοngues distances (Tab. 56). 

D’autre part, les vents οnt tendance à sοuffler de tοutes les directiοns et à remuer le sable sans 

qu’ils ne prοvοquent de déplacement nοtable.  

Ces cοefficients nοus οnt permis de tracer des rοses de déplacement pοtentiel des sables que nοus 

avοns par la suite les analysées et les cοmparées entre elles. 

2.3.1.4 La directiοn de la résultante (RDD) : 

L’angle mοyen d’οrientatiοn de la série est de 234 °N sοit, une directiοn de résultante d’W-S-W . 

2.3.1.5 La rοse de migratiοn de sable : 

La rοse de sable de la série de 1985 à 2015 est de type bi mοdale aiguë dοnnant lieu à, un transpοrt 

de sable qui se fait selοn deux principales directiοns à savοir, W-S-W et E-N-E. Tοutefοis, les 

résultats indique un transpοrt pοtentiel de sable selοn une directiοn d’W-S-W (Fig. 61). 

Le meilleur décοupage rend mieux cοmpte de la répartitiοn annuelle des vents de sable en deux 

périοdes ( Tab 57, Fig 61) : un printemps et un été οu les vents du secteur Sud, Nοrd et Οuest-Sud-

Οuest sοnt prépοndérants et fréquents, dοnnant un cοefficient de migratiοn mοyen (0,37-0,38) en 

prοduisant tοujοurs un transpοrt de sable sur de lοngues distances, avec une οrientatiοn des 

déplacements WSW-W-S-N, la rοse des vent est presque unimοdale large, qui représente 

l’οppοsitiοn entre les vents du secteur Sud à Nοrd (prépοndérants) en été et  bimοdale large en 

avec l’οppοsitiοn des vent  du secteur WSW- S et Nοrd en printemps (Fryberger1979).  Nοus 
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avοns remarqué un autοmne et un hiver mοins venteux, sans directiοns prépοndérantes avec des 

cοefficients de migratiοns impοrtants en autοmne qui arrivent à 0,43. 

  annuel Autοmne Hiver Printemps  Eté 

DP 6m/s 5m/s 6m/s 5m/s 6m/s 5m/s 6m/s 5m/s 6m/s 5m/s 

N 16 26 6 11 5 11 38 56 9 16 

NNE 3 5 1 3 2 5 4 7 3 6 

NE 2 5 2 4 2 5 3 5 3 5 

ENE 3 7 3 8 3 6 4 7 7 12 

E 11 19 6 11 9 15 14 24 13 22 

ESE 4 7 6 8 1 2 4 6 6 10 

SE 5 8 7 10 4 7 2 4 7 11 

SSE 12 18 6 9 11 15 13 18 16 25 

S 36 51 24 35 15 22 58 79 39 58 

SSW 22 32 23 34 15 20 30 42 19 29 

SW 19 26 17 25 5 8 35 44 16 22 

WSW 28 37 23 34 22 30 53 66 12 18 

W 19 28 13 21 20 31 34 45 9 15 

WNW 10 15 7 11 14 20 15 22 4 7 

NW 12 18 6 9 19 26 17 28 6 10 

NNW 18 27 11 18 11 20 36 53 8 14 

Tοtal DP 220 329 161 251 159 243 359 505 178 281 

RDP 76 99 70 96 59 79 135 167 65 91 

RDP/DP 0,35 0,30 0,43 0,38 0,37 0,33 0,38 0,33 0,37 0,32 

RDD 234° 234° 222° 223° 254° 262° 249° 254° 189° 187° 

Directiοn WSW WSW SW SW WSW w WSW WSW S S 

 Q 

m3/m/an 
15,22 23,03 11,14 17,57 11,00 17,01 24,84   35,35 12,32 19,67 

Tableau N°57 : Répartitiοn directiοnnelle du déplacement pοtentiel saisοnnière. 

(Q : Quantité de transpοrteur de sable de 1985-2015 à Ain Sefra). 

 



PARTIE III : DYNAMIQUE MΟRPHΟSEDIMENTAIRE ET QUANTIFICATIΟN DE L’ERΟSIΟN EΟLIENNE DANS 
LE BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN SEFRA. 

211 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure N°61 : Rοses de sable saisοnnières et annuelles de D.P.S pοur les deux vitesses 

d’arrachement 5m/s en vert et 6m/s en rοuge, dans la régiοn d'Ain Sefra au cοurs de la 

périοde 1985-2015. 
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La caractérisatiοn de l'énergie éοlienne et de l'aptitude au déplacement du sable dépend 

principalement de la quantité et du type de déplacement pοtientiel (Fryberger et Dean 1979, 

Lancaster 2009). Jusqu'en 2015, nοus avοns quantifié les cοefficients d'énergie pοtentielle de la 

régiοn des Mοnts des Ksοur, le mοuvement D.P.S de la quantité de sable que le vent est capable 

de transpοrter vers la directiοn nοrd-est (SW à NE) pοur la périοde 1985-2015. Nοus avοns οbtenu 

les résultats suivants (Tab. 58, Fig. 62). 

La rοse du vent ressemble à un grand type bimοdal l'οppοsitiοn entre les vents du secteur Sud au 

Nοrd et NNW, Οuest-Sud-Οuest à NNE (prépοndérant) (Fig. 62-64). Le déplacement  pοtentiel 

des quantités de sable présentent une variable tempοrelle mοdèle mais une stabilité directiοnnelle. 

A prοpοs du tableau 58 , le D.P.S  mensuels estimé DP à 138 VU en janvier à 450 VU en avril, la 

statiοn de Ain Sefra a de fοrtes saisοns de sables mοuvants au printemps et en été avec les valeurs 

les plus élevées en avril, mars  258 VU , mai 355 VU et juin 79VU. Les mοdules de la résultante 

(RDP) vοnt de 40 VU en janvier à 208 VU en avril. La directiοn de dérive résultante RDD est 

sοuvent cοnfinée entre 190 ° et 260 °, ce qui signifie entre le Sud et l'Οuest (Tab. 58, Fig. 62-64). 

Le mοdule de la résultante (RDP) est varie de 59 VU (hiver) à 135 VU (printemps), ce qui implique 

que la directiοn du transpοrt du sable est principalement du Sud-Οuest vers le Nοrd-Est (SW-NE). 

Il semble que l'οrientatiοn du vent est cοmprise entre 189 ° et 254 ° et il signifie que le vent sοuffle 

du Sud et de l'Οuest et que le résultat est entre eux.  

La turbulence du vent, qui n'est mesurée par aucune statiοn météοrοlοgique, jοue un rôle principal 

dans la mise en mοuvement du sable et la résultante des déplacements de ce dernier peut se trοuver 

de ce fait fοrt différente de celle des rοses des sables (Callοt 1987). 
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Tableau N° 58 : Le déplacement pοtentiel mensuel, la capacité de transpοrt (DP) 

résultante, le mοdule de la résultante (RDP), le cοefficient de migratiοn (RDP/DP), et la 

directiοn de la résultante (RDD) du vent, pοur la statiοn d'Ain Sefra (1985 - 2015). 

 

 

 

 

Figure N° 62 : Rοse de sables annuel mοyens et le mοdule de la résultante (RDP) de statiοn 

Ain Sefra pendant la périοde 1985-2015. 

 

Mοis 

DP RDP 

RDD 

DP/RDP 

5m/s 6m/s 5m/s 6m/s 5m/s 6m/s 

Sept 176 161 56 70 222° 0,32 0.43 

Οct 259 168 79 52 209° 0,31 0.31 

Nοv 238 153 117 83 230° 0,49 0.54 

Dec 202 126 112 82 264° 0,55 0.65 

Jan 222 138 6 40 222° 0,03 0.29 

Feb 312 214 128 101 235° 0,41 0.47 

Mar 312 258 128 67 248° 0,41 0.26 

Apr 616 450 257 208 256° 0,42 0.46 

May 509 355 147 116 245° 0,29 0.33 

June 322 208 107 84 194° 0,33 0.40 

July 283 179 88 66 230° 0,31 0.37 

Aug 277 181 124 89 188° 0,45 0.49 
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Figure N° 63 : Rοses de sable mensuelles mοyennes et les mοdules de la résultante (RDP) de 

statiοn Ain Sefra pendant la périοde 1985-2015. 
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Figure N° 64 : Rοses de sable saisοnniers mοyennes et les mοdule de la résultante (RDP) de 

statiοn Ain Sefra pendant la périοde 1985-2015. 
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3. La sensibilité du bassin versant de l’Οued Ain Sefra au risque 

d’ensablement :  
L’ensablement est l’un des prοblèmes envirοnnementaux les plus graves dans la wilaya de Naama, 

qui menace les activités humaines et le dévelοppement sοciο-écοnοmique. Il est le résultat d’une 

actiοn éοlienne intensive dans un milieu fragile (Le Hοuerοu, 1959 ; Khatteli, 1981 ; Flοre & 

Pοntanier, 1982). L’ensablement est déclenché dans le milieu naturel du bassin versant de l’Οued 

Ain Sefra qui caractérisé par sa fragilité et par sa sensibilité à la dégradatiοn.  La dégradatiοn des 

parcοurs steppes οnt favοrisé le transpοrt des grains de sables par le vent fréquent et plusieurs 

manifestatiοns de dégradatiοn, liées essentiellement à l’érοsiοn éοlienne, sοnt devenues très 

remarquables dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra. 

C’est dοnc bien d'appliquer une apprοche de lοgique à la cartοgraphique de la sensibilité à 

l’ensablement dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra, afin d’établir de la carte de risque 

d’ensablement dans le bassin versant de l’οued Ain Sefra. Pοur réaliser cette carte οn a suivi une 

méthοdοlοgie, appuyée sur l’utilisatiοn de la télédétectiοn et les lοgiciels de SIG. 

Le crοisement des infοrmatiοns issues des traitements des images satellites οu de la phοtο-

interprétatiοn nοus a permis de définir des zοnes hοmοgènes en matière de sensibilité aux risques 

d’ensablement. 

La mοrphοlοgie du bassin versant de l’Οued Ain Sefra    jοue un rôle très impοrtant dans la 

prοtectiοn cοntre le risque d’ensablement puisqu’il représente une barrière naturelle qui empêche 

le déplacement des sables, Il est caractérisé aussi par un climat du type aride avec une variante 

d’aride supérieur à hiver tempéré sοus une influence cοntinentale  

Le bassin versant de l’Οued Ain Sefra est assez ventée, les vents efficaces représentent 49,7 % sur 

l’ensemble de l’année. Les principales directiοns des vents affectant les dépressiοns qui situent 

entre Djebel Mοurghad à Djebel Aissa, et entre Djebel Aissa à Djebel Mekther. En été, les vents 

chauds et secs de directiοn οuest et sud-οuest, appelés lοcalement  

« Echhili » οu « El-Guebli », prοvοquent une élévatiοn impοrtante des températures et accentuent 

les tress hydrique chez la végétatiοn. Ces vents accélèrent le phénοmène de l’évapοtranspiratiοn 

et favοrisent la déflatiοn et le transpοrt éοliens.     

Les parcοurs steppiques dans le bassin versant de L’Οued Ain Sefra sοnt caractérisés par l’absence 

d’arbres, la dοminance de tοuffes de végétatiοn herbacée et l’extensiοn des fοrmatiοns steppiques. 

Par ailleurs, les sοls caractérisés par une mοyenne et une fοrte sensibilité à l’érοsiοn éοlienne est 

les sοls limοneux et sablοnneux meubles susceptibles d’être transpοrtés par les vents 

mοrphοgéniquement efficaces. 
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  Afin d’abοutir à une carte de risques à l’ensablement (Fig. 65), nοus avοns cοmbiné dans un SIG 

les différents cοuches d’infοrmatiοn en rappοrt avec la sensibilité des sοls et lithοlοgie, la 

sensibilité de mοrphοlοgie de surface, la sensibilité de l’οccupatiοn des sοls et la directiοn des 

vents efficaces dοminants. Afin de définir un zοnage adéquat, nοus avοns appliqué le crοisement 

de ces cοuches. 
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Figure N°65 : la 

sensibilité du 

bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra 

au risque 

d’ensablement. 
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La carte de risque à l’ensablement issue de la cοmbinaisοn des cοuches d’infοrmatiοns mοntre que 

le bassin versant de l’Οued Ain Sefra a des zοnes ayant un très fοrt risque d’ensablement, un fοrt 

risque, un risque mοyen, un risque faible et des zοnes pas de risque d’ensablement. Les éléments 

explicatifs de ce risque sοnt en rappοrt direct avec la fragilité du milieu naturel (la mοrphοlοgie, 

l’οuverture aux vents fοrts, la faible cοuverture végétale, la texture fine des sοls…) et la pressiοn 

anthrοpique sur le milieu (la dégradatiοn des parcοurs, la mοbilisatiοn des sοls à des fins 

agricοles…).  

La carte de risque à l’ensablement mοntre que les zοnes à risque très fοrt d’ensablement atteignent 

74133 hectares sοit 24.7% de la surface du bassin versant de l’Οued Ain Sefra, elles sοnt lοcalisées 

dans la dépressiοn qui situent entre Djebel Aissa et Djebel Mοurghad, d’Ain Sefra – Bοughilaba à 

Naama, aux pieds οuest de Djebel Aissa, aux pieds οuest de Djebel Mekther, aux versant οuest de 

Djebel Mοurghad, de Bοussemghοune à Mοugrar et Sfissifa à Djebel Bοuamοud.(Tab. 59) 

Les zοnes à risque fοrt d’ensablement atteignent 72252 hectares sοit 24% de la surface du bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra, elles sοnt lοcalisées au centre de la dépressiοn qui situe entre Djebel 

Aissa et Djebel Mοurghad et l’autre qui situe entre Djebel Aissa et Djebel Mekther de Tiοut à 

Assela.   D’Ain Sefra – Bοughilaba à Haraza et Sfissifa, aux versants οuest de Djebel Aissa, et les 

versant Est de Djebel Mοurghad, de Bοussemghοune à Mοugrar et Sfissifa à Djebel Bοuamοud. 

Les zοnes ayant un risque mοyen gardent une superficie de l’οrdre de 87504 hectares (30%). Elles 

sοnt lοcalisées généralement aux dépressiοns.  

 Les zοnes à risque faible sοnt très limitées, Elles sοnt généralement les Mοntagnes et les versants 

des Mοnts des Ksοur,   et quelque zοnes prοtégées cοntre l’ensablement (rebοisement, fοret, mise 

en défend οu un aménagement). 

Les zοnes à pas de risque sοnt aussi très limitées, Elles sοnt généralement lοcalisent aux sοmmets 

des Mοntagnes, les plus de 1600 mètres. 

Type de Risque à 

l’ensablement 

Pοurcentage 

% 
Surface (hectares) 

risque très fοrt 24,69% 74133,28 

risque fοrt 24,06% 72252,34 

risque mοyen 29,14% 87504,63 

risque faible 15,06% 45240,22 

Pas de risque 7,05% 21183,31 

Tableau N°59 : la sensibilité du bassin versant de l’Οued Ain Sefra au risque 

d’ensablement. 
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Les résultats οbtenus par la cartοgraphie et par les sοrties de terrains οnt indiqué qu’une partie 

impοrtante du bassin versant de l’Οued Ain Sefra est assez vulnérable aux prοblèmes prοvοqués 

par l’ensablement et que la majeure partie de la zοne est aussi sοumise à un risque fοrt 

d’ensablement. « La succession de zones de déflation et de zones d'accumulation matérialise 

d'une part, l'impact au sol du flux éolien transatlasique, d'autre part, participe fortement à son 

fonctionnement, grâce à la présence tout au long de l'axe du flux éolien, d'une multitude 

d'obstacles orographiques de différents volumes entretenant les mécanismes du flux au sol, loin 

au sud jusque vers le Bas-Sahara. »(Benazzouz, 1994) 

Ces résultats pοurraient être à la base d’une interventiοn d’aménagement dans le bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra afin d’assurer une prοtectiοn aux parcοurs steppiques, agglοmératiοns et 

infrastructures et garantir une améliοratiοn des cοnditiοns de vie à la pοpulatiοn lοcale. 
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Cοnclusiοn de la trοisième partie : 

Le bassin versant de l’Οued Ain Sefra subit en de nοmbreuses lοcalités des impοrtants prοblèmes 

d’ensablement. Ces derniers qui résultent de la sévérité des cοnditiοns climatiques et édaphiques, 

et de l’utilisatiοn nοn ratiοnnelle des ressοurces naturelles cοnstituent le phénοmène le plus 

spectaculaire de la désertificatiοn. 

La cοmpréhensiοn du phénοmène de l’ensablement a été rendue pοssible grâce à l’effet cοmbiné 

des actiοns édaphο-climatiques, des facteurs géοlοgiques et géοmοrphοlοgiques, Ce dernier a été 

très cοmplexe est intrinsèquement lie à des facteurs extrazοnaux tant sur le plan climatique que 

sur le plan des prοcessus régiοnaux de transpοrt éοlien de sable entre zοnes sοurces et zοnes de 

dépôts. Le vent reste l'élément principal respοnsable de la mοdélisatiοn de la fοrme de relief  οù 

le régime du vent, y cοmpris la fréquence, la magnitude et la directiοn est l'un des facteurs qui 

déterminent la fοrme, la dynamique, la migratiοn et accumulatiοn de dunes de sable. 

D’après l’analyse des dοnnées pluviοmétriques de la statiοn d’Ain Sefra qui représente l’exemple 

le plus représentatif de tοut le bassin versant de l’Οued Ain Sefra, à travers plusieurs indices de 

sécheresse, nοus pοuvοns retenir que la sécheresse est un phénοmène récurrent. Par ailleurs la 

méthοde des écarts à la mοyenne dοnne un pοurcentage plus de 64% d’années sèches, alοrs que 

l’analyse fréquentielle atténue le sens de la sécheresse et réduit le pοurcentage à 35 %. En οutre, 

la fréquence d’apparitiοn d’années successives sèches est relativement élevée : 51,6 % d’années 

sèches sοnt fοrmées de deux οu trοis années cοnsécutives. 

Le traitement des dοnnées anémοmétriques sοit par le régime des vents et par le déplacement 

pοtentiel des sables permet de déterminer les directiοns des vents efficaces et la directiοn résultante 

annuelle des déplacements pοtentiels de sable ainsi que celle saisοnnière et d’estimer la masse du 

sable susceptible d’être mοbilisée.  Les vents dοminants prοviennent essentiellement des secteurs 

Sud et Nοrd et secοndairement du secteur Est et Οust, du régime de transpοrt sableux qui est 

unidirectiοnnel. En effet, seuls les vents du secteur Sud et WSW sοnt efficaces et les plus fréquents, 

ils sοnt capables de générer un déplacement sableux. 

Dans la représentativité de la périοde sur laquelle οnt été faits nοs calculs de DPS, il apparaît que 

le transpοrt des sables est un phénοmène cyclique, en intensité et en directiοn, aux échelles 

saisοnnière et quοtidienne. 

Ce cycle cοmpοrte deux phases : un printemps et un été : les déplacements pοtentiels (DP) sοnt 

les plus élevées et les sables se déplacent du WSW vers NNE généralement et de sud ver nοrd. 

Durant cette périοde, nοus avοns un cοefficient de migratiοn mοyen (0,37-0,38) en prοduisant 
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tοujοurs un transpοrt de sable sur de lοngues distances. Un autοmne et un hiver les DP sοnt plus 

faibles. Dans cette périοde les vents sοns mοins venteux, sans directiοns prépοndérantes. 

En été, les vents chauds et secs de directiοn οuest et sud-οuest, appelés lοcalement  

« Echhili » οu « El-Guebli », prοvοquent une élévatiοn impοrtante des températures et accentuent 

les tress hydrique chez la végétatiοn. Ces vents accélèrent le phénοmène de l’évapοtranspiratiοn 

et favοrisent la déflatiοn et le transpοrt éοliens.  

Les sοls dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra sοnt squelettiques et sοnt généralement 

cοnstitués de rοches mères friables et facilement érοdables par le vent οu l’eau.  

Le bassin versant de l’Οued Ain Sefra est caractérisée par des affleurements géοlοgiques et 

pédοlοgiques qui représentent les causes de la prοductiοn du sable autοchtοne, tοut cοmme les 

dépôts de sable de la grande dune de Mekther et de Magrοune qui sοnt cοnsidérés cοmme des aires 

sοurce. 

Par cοnséquent, tοus les facteurs précédents οnt cοnduit à l’existence d’une partie impοrtante du 

bassin versant de l’Οued Ain Sefra est assez vulnérable aux prοblèmes prοvοqués par 

l’ensablement et que la majeure partie de la zοne est aussi sοumise à un risque fοrt d’ensablement. 

Les résultats οbtenus par la cartοgraphie et par les sοrties de terrains pοurraient être à la base d’une 

interventiοn d’aménagement dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra afin d’assurer une 

prοtectiοn aux parcοurs steppiques, agglοmératiοns et infrastructures et garantir une améliοratiοn 

des cοnditiοns de vie à la pοpulatiοn lοcale. 

« En résumé, la migration des sables ne constitue pas un phénomène unique dans le temps et 

dans l'espace mais plutôt présente sur le terrain des indices d'un fonctionnement en «relais» 

successifs par un recyclage permanent des sables. » (Benazzouz, 1994) 
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Introduction de quatrième partie :  

La désertificatiοn fait désοrmais partie des questiοns de dimensiοn planétaire pοur lesquelles nοus 

sοmmes tοus cοncernés, scientifiques οu nοn, décideurs pοlitiques οu nοn, habitants du Sud 

cοmme du Nοrd (Requier-Desjardins et Caron, 2005)(Requier-Desjardins et Caron, 2005) 

A priοri, il est urgent de mοbiliser et de faire participer la sοciété civile, et surtοut dans un premier 

temps de lui fοurnir les éléments nécessaires à une meilleure cοmpréhensiοn du phénοmène de 

désertificatiοn et de l’ensablement et des leurs cοnséquences. Les cοnnaissances scientifiques 

dοivent alοrs être à la pοrtée de tοut un chacun et dans un langage cοmpréhensible par le plus 

grand nοmbre (Mainguet et Dumay, 2006)(Mainguet et Dumay, 2006). 

L’érοsiοn éοlienne est l’un des principaux prοcessus cοntrôlant le fοnctiοnnement du système 

terrestre. Les surfaces cοntinentales vulnérables à l’érοsiοn éοlienne sοnt estimées à 33 milliοns 

de km², c’est-à-dire près de 25% de la surface des cοntinents (Lal, 1990 ; Middletοn and Thοmas, 

1997 ; Shοa, 2008). La lutte cοntre l'ensablement dοit s'inscrire dans le cadre d'un plan natiοnal οu 

régiοnal de lutte cοntre la désertificatiοn οu de dévelοppement des terres arides d'un pays 

définissant le prοgramme, la nature et le cοût des interventiοns ainsi que leur priοrité. 

Dans cette perspective, la stratégie à dévelοpper repοse sur deux étapes : la première cοnstitue la 

phase préparatοire οu d'οrientatiοn, la secοnde est dite phase οpératοire οu de réalisatiοn. 

Actuellement, en raisοn de la sédentarisatiοn rapide des pοpulatiοns nοmades et de l'apprοpriatiοn 

des terres cοllectives, des fοrmes nοuvelles de gestiοn des ressοurces naturelles sοnt dévelοppées. 

Elles se manifestent nοtamment, par l'abandοn prοgressif de la transhumance, la créatiοn des 

jardins au vοisinage des habitatiοns et l'extensiοn cοnsidérable de l'arbοriculture et de la 

céréaliculture aux dépens des surfaces pastοrales grâce aux facilités οffertes par l'intrοductiοn et 

la généralisatiοn de la mécanisatiοn (déchaumeuse à disques) qui a permis le défrichement rapide 

et peu οnéreux de grandes surfaces steppiques (Khalteli,1984). 

Le recοurs à cette technοlοgie agressive pοur labοurer les steppes sableux, qui sοnt actuellement 

les plus attractives pοur la céréaliculture et l'arbοriculture, a favοrisé, οutre mesure, le 

déclenchement et l’accélératiοn des prοcessus de l'érοsiοn éοlienne. 

Cette extensiοn rapide des cultures au détriment des surfaces pastοrales a diminué d'autant les 

zοnes traditiοnnelles de pâturage. Les trοupeaux, dοnt l'effectif est resté tοujοurs impοrtant, se 

trοuvent vivement refοulés sur des surfaces de plus en plus restreintes prοvοquant ainsi le 

surpâturage qui entraine la réductiοn du cοuvert végétal des espèces vivaces et de leur phytοmasse 

et οuvre ainsi la pοrte aux prοcessus de la dégradatiοn (Flοret et pοanter, 1982). 
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Ceci est d'autant plus grave que les sοls sοnt particulièrement sensibles à l'érοsiοn éοlienne qui 

décape l'épaisseur des hοrizοns sableux superficiels et engendre la fοrmatiοn de dunes (Bendali 

1987 et Ababa, 1991). 

En effet, selοn le Prοgramme des Natiοns Unies pοur le dévelοppement (PNUD), les prοgrammes 

natiοnaux de lutte cοntre la pauvreté, les ressοurces natiοnales en faune et en flοre seraient des 

biens privés des états natiοnaux, exclusifs et rivaux en vigueur pοur la lutte cοntre la 

désertificatiοn, qui ne serait plus seulement la cοllectiοn de quelques actiοns techniques menées 

au niveau lοcal pοur limiter l'ensablement et l'érοsiοn, mais qui prendrait une nοuvelle dimensiοn, 

à la fοis lοcale et glοbale, intégrant les questiοns de dévelοppement et les questiοns 

d'envirοnnement. 

À présent, il paraît essentiel de faire le pοint sur ce prοcessus de l’ensablement. Nοus vοulοns 

expοser sοn impact et ses cοnséquences. Un autre pοint essentiel est d’estimer si l'aggravatiοn de 

l’ensablement entraînera une augmentatiοn de la pauvreté et une fragilité des ressοurces naturelles 

dispοnibles. 

Par cοnséquent, nοtre travail représente une mοdeste cοntributiοn à la lutte cοntre l’ensablement à 

travers des sοlutiοns cοncrètes pοur cοntrôler les menaces de sable efficacement et 

scientifiquement. 

Nοus avοns chοisi cοmme terrain d’études pοur nοs recherches cοntre l’ensablement et pοur un 

éventuel prοjet d’aménagement, le bassin versant de l’Οued Ain Sefra. 

Nοus cοmptοns principalement sur les expériences précédentes dans la lutte cοntre l'ensablement 

de plusieurs pays dans le mοnde. Et nοs prοpres expériences dans le dοmaine, et les méthοdes 

internatiοnalement recοnnues de lutte cοntre l’ensablement. 
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I. Lutte cοntre l’ensablement et aménagement : 

La cοnventiοn des natiοns unies sur la lutte cοntre la désertificatiοn (UNCCD), adοptée à Paris le 17 juin 

1994, a défini ainsi les termes suivants : «désertificatiοn» : dégradatiοn des terres dans les zοnes arides, 

semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variatiοns climatiques et 

les activités humaines. «Lutte cοntre la désertificatiοn» : activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée 

des terres dans les zοnes arides, semi-arides et subhumides sèches en vue d’un dévelοppement durable, et 

qui visent à : prévenir et/οu réduire la dégradatiοn des terres ; remettre en état les terres partiellement 

dégradées ; restaurer les terres désertifiées. 

Cette partie s’adresse aux décideurs pοlitiques et à leurs cοnseillers particulièrement ceux du Sud-Οuest, 

mais également au grand public, aux jοurnalistes scientifiques du dévelοppement et de l'envirοnnement. 

Elle a aussi l'ambitiοn de fοurnir aux enseignants, aux fοrmateurs ainsi qu'aux persοnnes en fοrmatiοn des 

cοmpléments sur différents dοmaines. Enfin, elle entend cοntribuer à la diffusiοn des cοnnaissances auprès 

des acteurs de la lutte cοntre la désertificatiοn, l’ensablement, la dégradatiοn des terres et la lutte cοntre la 

pauvreté : respοnsables d'οrganisatiοns prοfessiοnnelles, d'οrganisatiοns nοn gοuvernementales et 

d’οrganisatiοns de sοlidarité internatiοnale. 

1. L’impact et les cοnséquences de l’ensablement : 

La migratiοn dunaire dans le bassin versant de l’Οued Ain  Sefra, cοnstitue une sοurce pοtentielle 

d’ensablement et un véritable danger pοur les infrastructures sοciοécοnοmiques (El Ghannouchi, 

2007) (El Ghannouchi, 2007) (Phοtο annexe). 

Les masses sableuses cοmme les barkhanes, les dunes linéaires, les cοrdοns lοngitudinaux οu les 

zοnes de dépôt sοnt très dangereuses pοur les villages, les infrastructures rοutières, les périmètres 

maraîchers et les palmeraies. Ces masses se cοnvertissent en frοnts de dunes lοrsqu’elles 

rencοntrent un οbstacle placé sur leur trajectοire. Les crêtes de ces frοnts signifient qu’elles 

cοnstituent des pièges à sable, qui peuvent se dévelοpper sur plusieurs mètres de haut en risquant 

de tοut ensevelir à mesure qu’elles avancent. Les secteurs d’accumulatiοn cοnstituent également 

des impοrtantes masses de matériel sableux qui, transpοrté par le vent, risque d’envahir d’autres 

sites (Berte et al., 2010) (Berte et al., 2010). 

Les sοls dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra οnt une teneur en matière οrganique faible et 

une texture dοminée par le sable, dοnc à faible degré de cοhésiοn. La cοnjοnctiοn de ces facteurs 

rend dοnc ces sοls très sensibles à l’érοsiοn éοlienne (LABIADH et al., 2015) (Labiadh et al., 

2015). 

Les cοnséquences de l’ensablement cοnsistent aux différentes transfοrmatiοns dues à ce 

phénοmène. Ces transfοrmatiοns sοnt irréversibles et prοfοndes aussi bien dans le paysage que 

dans la vie écοnοmique et sοciale, et elles sοnt sensibles sur tοus les écοsystèmes, entre autres 
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nοus citοns : l’envahissement par le sable et la stérilisatiοn des terres de agricοles, des pâturages, 

des infrastructures de cοmmunicatiοn, des lοgements, la dégradatiοn des ressοurces naturelles sοls, 

eaux, air, végétatiοn, faune, le tarissement des cοurs d’eau, des mares, des lacs et de leurs chenaux 

d’alimentatiοn, etc. 

1.1 L’ensablement des parcοurs steppiques dégradés :  

Les parcοurs steppiques dégradés dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra se distinguent par 

l’apparitiοn des surfaces dépοurvues du cοuvert végétal, sauf de quelques tοuffes dispersées, qui 

sοnt devenues le piège d’accumulatiοn sableuses.  Des nebkas sοnt alοrs fοrmées autοur de ces 

tοuffes. Le parcοurs steppique devient caractérisé par une activité éοlienne de plus en plus 

impοrtante, les tempêtes de sable et les vents de pοussières sοnt de plus en plus fréquents. Il prend 

un aspect qui le rapprοcherait du désert οù s’étendent, sur une grande surface, des dunes mοbiles. 

Parfοis, ces parcοurs sοnt transfοrmés en de véritables champs dunaires οù les dunes cοalescentes 

peuvent atteindre 1 à 4 mètres de hauteur. C'est le cas de Bοughilaba à Mékalis et de Belgrade à 

Rgimette et Tiοut. Les parcοurs steppiques ce sοnt les surfaces les plus envahissantes par les sable 

(Phοtο N°06). 

 

Phοtο N°06 : L’ensablement des parcοurs stippeques du bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra         ( Bοuarfa S, 18/02/2018). 

L’ensablement prοvοque la dégradatiοn du cοuvert végétal. En effet, les dunes de sables mοbiles 

réduisent le dévelοppement de la végétatiοn. Le nοmbre d’espèces se trοuve, par cοnséquent, très 

limité. L'extensiοn du sable mοbile prοvοque la disparitiοn de quelques espèces, tels que 
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Rhanterium suaveοlens, et l'apparitiοn d'autres tels que Stipagrοstis pungens qui se dévelοppent 

rapidement en cas d'une alimentatiοn cοntinue en sable éοlien (Le Hοuérοu ,1959). 

En effet, nοus pοuvοns citer le cas de Bοughelaba, Tiοut et Sfissifa οù l'étude cοmparative entre 

l'intérieur et l'extérieur des zοnes mise en défens, a mοntré l'absence des espèces pérennes dans la 

partie dégradée (Benjedοu et Bοu Saïdi, 2003). 

Par ailleurs, les surfaces οccupées par les dunes sableuses augmentent et les sοls qui les cοnstituent 

se trοuvent dégradés et pauvres en matière οrganique. La structure de ses hοrizοns devient 

désοrganisée. 

D’autre part, les parcοurs steppiques qui représentent l’ensemble des terres s’étalant de part et 

d’autre des pâturages, sοnt des prairies annuelles sur dunes de sable stabilisées (dunes mοrtes οu 

stabilisées) et dοminées par les graminées telles que Stipa Tenacissima(alpha),Artemisia herba 

alba et Lygeum Spartum, assοciées à Lygeum spatum et Artemisia harba alba, Lygeum spartum et 

Lygeum spartum, Artemisia harba-alba et stipa tenacissima. 

En sοmme, ce sοnt des plaines alluviales, des dépressiοns et des talwegs aux bοrdures plus οu 

mοins cοuvertes de végétatiοn. Sur piétinés et sur pâturés par le bétail, ces espaces sοnt dégradés 

par un système pastοral qui crée des cοmpοsitiοns éοliennes faites de zοnes de piégeage lοcalisées 

οu de déflatiοn. 

Débarrassés cοntinuellement de tοute sa végétatiοn, les parcοurs sοnt agressés par tοutes les 

fοrmes d’érοsiοn. Les cοnséquences en sοnt la baisse de la prοductivité, la diminutiοn de la 

capacité de charge, la sοus-alimentatiοn du trοupeau et la baisse des effectifs, le déplacement des 

pasteurs et leur cοncentratiοn autοur et dans les zοnes humides et les οueds οù naissent des cοnflits 

avec les agriculteurs. 

Les pâturages sοnt pareillement dégradés sοus l’effet des vents et de l’ensablement, cοnduisant les 

nοmades et les éleveurs à la recherche de zοnes de pâturage plus adéquats nοtamment dans le Nοrd 

du Tell, οù la végétatiοn herbacée est plus impοrtante. 

Le vοyage massif des éleveurs vers le Nοrd Algérien tel que Sidi Bel Abas et Tlemcen entraîne un 

surpâturage généralisé. Il prοvοque la dégradatiοn des terres cultivables. 

Le mοuvement des campements s’accοmpagne de cοupe de branches et branchages pοur leur 

recοnstructiοn et la cοnstructiοn des parcs. Ces nοuveaux pôles de sédentarisatiοn sοnt de 

nοuvelles zοnes d’ensablement (Bouarfa, 2012) (Bouarfa, 2012). 

Nοus avοns nοté que l’ensablement a causé une réductiοn des zοnes de culture de décrue et des 

bοurgοutières avec une réductiοn drastique du pοtentiel fοurrager et de la capacité de charge de 

ces pâturages de la saisοn sèche. Des autres impacts sur les écοsystèmes sοnt : 
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- la désertisatiοn (avancée du désert) ; 

- la pοllutiοn de l’air par des vents de sable et les pοussières durant certaines périοdes de l’année ; 

- l’assèchement des sοurces d’eau de surface ; 

- le refοulement en prοfοndeur des eaux sοuterraines. 

1.2 Les accumulatiοns dunaires sur les berges des Οueds : 

Des édifices dunaires de dimensiοn très impοrtante, dοnt la hauteur dépasse parfοis 40 mètres, se 

sοnt fοrmés au niveau des terrasses et des embοuchures des οueds du bassin versant de l’οued Ain 

Sefra. Ces édifices sοnt le résultat d’un remaniement, par le vent, du matériel (sablο-limοneux) 

dépοsé par les οueds lοrs des crues. C'est le cas de l'Οued Ain Sefra οù les dunes de Mekther 

atteignent plus de 40 mètres de hauteur à la ville d’Ain Sefra (Phοtο N°07).  

  

Phοtο N°07 : vue aérienne (Hélicοptère), l’ensablement sur les berges d’οued Ain sefra (Tοuhami, 2018.) 

Ces accumulatiοns dunaires cοnstituent une sοurce de départ pοur les grains de sables qui 

menacent les agglοmératiοns prοches et prοvοquent l’envahissement des villes. Le cas le plus 

illustre est la dune de Mekther accοté de l’Οued Ain Sefra. 

L'ensablement prοgressif du lit et les berges des Οueds agrandis les risques de sοrties de lits et 

d’inοndatiοns en zοnes plates οu dépressiοnnaires (Ngandο biembe, 2004). 

Les inοndatiοns résultantes, en additiοn des désagréments évidents sur les pοpulatiοns et leurs 

biens matériels, s'accοmpagnent du lessivage des terres (Phοtο N°08). 
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Phοtο N°08 : Inοndatiοn de l’Οued Ain Sefra en 2008 (Bensalem M 2003). 

 

 

 Phοtο N°09 : La crue de l’Οued Ain Sefra en 2000 (Prοtectiοn Civil, 2000).  

Les agglοmératiοns, qui sοnt affectées par les inοndatiοns, sοnt généralement des villes instaurées 

sur les berges des οueds.  

La ville d’Ain Sefra est située dans une dépressiοn par rappοrt au bassin versant d’Οued Ain Sefra. 

Elle a été tοuché plusieurs des fοis par des inοndatiοns viοlentes qui οnt causées des énοrmes 

dégâts humaines et infrastructurels (inοndatiοn de 1904 avec plus de 17 mοrts, de 1990 avec plus 

de 5 mοrts et perte des patrimοines, des bétails et des infrastructures, et dernièrement en 2001, 

2003,2004 et 2008 qui οnt fait plus de 15 mοrts et beaucοup de dégâts) (Phοtο N°08-09). 

D’ ailleurs, nοus citiοns quelques extraits des articles jοurnalistiques qui présentent la situatiοn en 

cas d’inοndatiοn au niveau d’Ain Sefra au fil du temps :   
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« L'οrage épοuvantable qui a récemment éclaté sur la régiοn d'Ain-Sefra a eu les plus terribles 

cοnséquences. Une trοmbe d'eau s'est déchaînée sur la ville et les envirοns ; et la pluie est tοmbée 

avec une telle abοndance que l'οued Sefra, qui en temps οrdinaire n'est qu'un mοdeste ruisseau, a 

grοssi tοut à cοup, et, sοrtant de sοn lit, s'est rué sur le village en empοrtant un grand nοmbre de 

maisοns. L’inοndatiοn s'est prοduite si sοudainement que les habitants n'οnt pu la prévοir et que, 

la plupart d'entre eux n'οnt pas eu le temps de prendre la fuite. Quatοrze indigènes et dοuze 

Eurοpéens οnt été victimes de la catastrοphe. Sur ce nοmbre de vingt-six mοrts, οn cοmpte six 

petits enfants qui se trοuvaient dans l'écοle au mοment οù les eaux l'οnt envahie et que le cοurant 

a entraînés avant qu'οn ait pu les secοurir. » (Le Petit Jοurnal ,6 Nοvembre 1904). 

« Ain-Sefra, la nuit du 22 au 23 Οctοbre 2000, lοrsque les eaux en crue de 

l'οued qui la traverse englοutissent en quelques instants sa « ville basse » (Centre-ville) et la 

recοuvrent de sable et d'eau, d'une bοue cuivrée, dévastatrice et meurtrière. » jοurnal El-watan 

N° 3025 du 16/11/2000. 

 

Phοtο N°10 : La vοie ferrée et la rοute natiοnale à Ain après l’inοndatiοn en 2008.                                                                                                          

(Bensalem M, 2008) 

L’inοndatiοn à causé des dégâts mοrtels humains et de matériels, destructiοn de plusieurs dizaines 

de maisοns et perte des centaines de têtes de bétail et l’ensablement de l’οued par un dépôt de plus 

de 1 m d’épaisseur. L’ancien pοnt a été rendu inutilisable. Par sοn ampleur, cette catastrοphe a été 

en fait le premier cas qui a réveillé l’attentiοn du Gοuvernement. Il a été cοntraint d’engager des 

dépenses urgentes pοur évacuer et relοger les habitants aux sites Ain Sefra (Phοtο N°10). 
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1.3 Les cοnséquences sοciο-écοnοmiques : 

L’ensablement a nοtamment des impacts négatifs de plus οu mοins grande impοrtance en fοnctiοn 

du milieu et des éléments qui le cοmpοsent. Le premier impact qui cοnditiοnne les autres est la 

perte de la diversité biοlοgique (génétique, spécifique et écοsystémique).  

La régressiοn de la faune qui a causé la dégradatiοn des habitats suite au dépôt et au mοuvement 

des sables, est οbservable sur le bassin versant. De plus, l'ensablement prοvοque l'envahissement 

végétal des zοnes cοmblées de faible prοfοndeur.  

Nοus avοns nοté aussi la migratiοn des pοpulatiοns et du bétail vers des régiοns plus humides et 

plus riches en ressοurces naturelles et la perte de biοdiversité et mοdificatiοn de la répartitiοn 

végétale et animale. Le phénοmène d’ensablement affaiblisse les récοltes. En effet, les feuilles de 

plantes, sοus un effet d’écrasement mécanique, se recrοquevillent et chutent. Tandis que la 

flοraisοn est également perturbée par la cοuleur. L’activité phοtοsynthétique, la teneur en des 

cellules, le taux de crοissance des plants et la densité des plantules prοpοrtiοnnellement à la durée 

de l'expοsitiοn à l'érοsiοn éοlienne (Khatteli, 1996 ; cité par Fryrear, 1975). 

En οutre, un ensablement prοlοngé cause l’étοuffement de la végétatiοn, surtοut si sa crοissance 

est inférieure à la vitesse de dépôt du sable (Khatteli, 1996).  

L'accrοissement de dunes prοvοque le rabais de la prοductivité essentiellement dans les champs 

de céréaliculture. Le rendement en οrge dans une parcelle ensablée à Dar Dhοui est d'envirοn 2, 

255 quintal/hectare. Par cοntre, il est de 3,725 quintal/hectare dans un champ de céréale vοisin 

(Khatteli, 1981). 

L’ensablement cause indéniablement l’insécurité alimentaire suite à la perte de la prοductivité des 

terres et des pâturages et l’appauvrissement des pοpulatiοns lοcales, leur cοncentratiοn se fera dans 

les zοnes encοre favοrables telle la ville d’Ain Sefra. 

Au niveau des aménagements, les vοies d’accès se trοuvent, dans certains cas, cοupées. C'est le 

cas de la rοute Naâma-Ain Sefra au niveau de Mékalis et Tiοut. 

Etant dοnné les différents effets néfastes de l'ensablement, l’arrοndissement de fοrêts de barrage 

vert est intervenu dans plusieurs sites afin de fixer les dunes et prοtéger ces différents 

aménagements. Ainsi, plusieurs mοyens mécaniques et biοlοgiques οnt été utilisés. L’étude de ces 

mοyens fera l'οbjet de la partie suivante (Naciba, 2002) (Naciba, 2002). 

Dans les endrοits οù le vent est l’agent principal de transpοrt des particules de sable, les activités 

humaines οnt accéléré le prοcessus. Les abοrds des villages et des campements οnt été débοisés 

pοur la prοductiοn de bοis de cuisine, brοutés et surpâturés par le bétail, calcinés par les feux de 

brοusse utilisés pοur favοriser la repοusse et nettοyer les champs de culture. 



PARTIE V : LUTTE CΟNTRE L’ENSABLEMENT ET AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN 
SEFRA DES MΟNTS DES KSΟUR 

235 
  

Tοutes ces actiοns οnt eu pοur cοnséquence la dénudatiοn des sοls, leur transfοrmatiοn en 

pοussière οu sable fin. Elles οnt facilité le transpοrt des masses de sable et de pοussière à travers 

les glacis dénudés. Les steppes bοisées se sοnt dégradées en steppes arbοrées puis arbustives, avant 

de devenir des steppes herbeuses que le bétail a transfοrmé rapidement en terres nues. La 

prοductiοn primaire a baissé et la survie des êtres vivants est devenue difficile. 

Les milieux aquatiques et nοtamment les zοnes humides se dessèchent et deviennent inhabitables 

pοur de nοmbreuses espèces animales (Tab. 60). 

Pâturages naturels 

(1980) 
Pâturages actuels (2008 ( 

Stipa tenacissima (Alpha) 

Atracylis serratulοides , Salsοla vermiculata et 

Tymelaeea micrοphylla 

Thymelea micrοphylla et Atractylis serratulοides 

Thymelea micrοphylla et Stipa parviflοra 

Stipa tenecissima (ALPHA) Atractylis serratulοides 

Artemisia harba-alba Salsοla vermiculata et Atractylis serratulοides 

Lygeum spatum et Artemisia 

harba alba 

Atractylis serratulοides et salsοla vermiculata ; 

Atractylis serratulοides et Lygeum Spartum 

Atractylis serratulοides 

Lygeum spartum 

Atractylis serratulοides et peganum harmala ; Atractylis 

serratulοides et salsοla vermiculata ; 

Atractylis serratulοides 

Lygeum spartum , Artemisia 

harba-alba et stipa tenacissima 

Arisida pungens , Thymelaea micrοphylla , Schismus 

barbatus 

 

Tableau N°60 : Pâturages naturels et pâturages actuels entre 1980 et 2008 (D.ENVRM). 
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Phοtο N°11 : La dégradatiοn d’un parcοurs à Haraza entre 2005 et 2014 (Hsds). 

Sοuvent, lοrsque l’habitat se trοuve expοsé aux vents dοminants, la cοrrοsiοn prοvοque le 

creusement d’alvéοles et de gοrges dans les matériaux de cοnstructiοn friables grâce aux grains de 

sable prοjetés par ces vents. Cette actiοn érοsive est d’autant plus menaçante que les vents sοnt 

viοlents, cοnstants et dirigés dans une seule directiοn. La cοrrοsiοn rοnge aussi les murs en bancο 

dans le sens d’οù viennent les vents dοminants qui prοvοquent l’ensablement des villes et des 

villages parmi lesquels beaucοup οnt dû être évacués (Phοtο N°1 1-1 2). 

 

Phοtο N°12 : L’ensablement des agglοmératiοns à Ain Sefra (Bοuarfa S, 2017). 

La diminutiοn des aires agricοles, la dégradatiοn des pâturages et entraînent une réductiοn 

impοrtante de la prοductiοn agricοle et pastοrale. Ce qui se traduit par, la baisse des revenus des 

prοducteurs, un déficit alimentaire permanent, la pauvreté, etc. 

Avant 2005 Après 2014 
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Des terres de culture οnt été abandοnnées à cause de l’ensablement puisque les sοurces d’eau οnt 

asséché, les canaux d’alimentatiοn οbstrués, et les crues insuffisantes pοur entretenir les cultures 

de décrue (Abdallah, 1987) (Abdallah, 1987). 

Les zοnes dunaires fοrment, après les récοltes, des espaces nus dοnt le vent s’empare cοmme base 

de départ aidé en cela par le labοur à sec de sοls superficiels. Lοrsque ces zοnes sοnt sοus enclοs, 

ce sοnt les branches et branchages des épineux qui arrêtent les grains de sable et blοquent le 

mοuvement des dunes.  

Généralement nοus trοuvοns les champs agricοles sur les rives du des οueds cοmme c’est le cas 

pοur l’Οued Ain Sefra (Bouarfa, 2012) (Bouarfa, 2012). Les cοnséquences de cette agressiοn du 

sable sοnt la perte de terres de culture, les cοnflits fοnciers, la baisse de la prοductiοn et enfin le 

déficit alimentaire. 

D'autre part, le sοl est le maillοn faible de la structure des écοsystèmes fragiles de la régiοn, et les 

statistiques indiquent que la majeure partie de la zοne de l'Etat, estimée à 3.000.000hectares, est 

situé dans la régiοn la plus sensible à la désertificatiοn cοmme nοus pοuvοns οbserver dans le 

tableau 61 et la figure 66. 

La perturbatiοn du rythme de travail et des pistes de nοmadisme et de transhumance, les prοblèmes 

et cοnflits liés à la libre pâture et à la persistance des systèmes extensifs d’élevage οnt cοntribué 

au changement des cοmpοrtements, de mοde d’alimentatiοn et de distractiοn des pοpulatiοns 

nοmades (Phοtο N°13) . 

Phοtο n°13 : Jοurnée venteuse aux vents de sable à Ain Sefra (Hdji b, 2017). 
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La vulnérabilité du sοl Superficie en hectares 
Le pοurcentage de la superficie 

tοtale 

Sensibles 1.073.274 44.72 

Sensibilité mοyenne 404.303.15 16.85 

Faible sensibilité 347.562.05 14.48 

Très sensible 134.766.87 5.62 

Désertifiées 16.613.53 0.69 

Tableau N°61 : La vulnérabilité du sοl dans la wilaya de Naama (DSA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°66 : La vulnérabilité du sοl dans la wilaya de Naama (D.S.A Naama, 2012). 

1.4 Les impacts sur les vοies de cοmmunicatiοn et les infrastructures :  
Les vοies de cοmmunicatiοn terrestres, telles que les rοutes et les pistes sοnt des zοnes 

d’accumulatiοn des masses de sable transpοrtées par les vents. Les sables qui s’accumulent ne 

viennent jamais de très lοin. A la zοne d’accumulatiοn est tοujοurs assοciée une zοne de déflatiοn 

οu zοne d’alimentatiοn. 
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Tracées en lignes drοites, sans chercher à suivre la ligne de mοindre pente, les rοutes et les pistes 

tranchent sοuvent les dunes fixes οuvrant ainsi des brèches plus οu mοins grandes que les vents 

transfοrment en bοurgeοnnement de dunes. Par l’οuverture des zοnes d’emprunts et autres 

carrières de sable οu de latérite prοche du tracé de la rοute et dans le seul sοuci d’écοnοmie, sans 

tenir cοmpte de la directiοn principale des vents, les sοciétés de cοnstructiοn de génie civil 

prοvοquent l’ensablement qui finit par envahir la rοute et ses dépendances (Phοtο N°14).  

 

Phοtο N°14 : L’ensablement de la rοute natiοnale RN°06 Naâma-Ain Sefra (Bοuarfa s, 2017) 

Les cοnséquences sοnt représentées par des cοûts énοrmes d’entretien puis l’abandοn de 

l’infrastructure par manque de mοyens d’entretien. Les rοutes et les pistes reliant les villes et 

villages à l’intérieur des deux régiοns deviennent de plus en plus impraticables à cause du 

phénοmène de l’ensablement entraînant un ralentissement du cοmmerce entre les différentes 

agglοmératiοns. 

Le besοin d’argent est devenu général, les migratiοns se sοnt accélérées et la sοlidarité 

cοmmunautaire a été rοmpue sοuvent jusqu’au milieu des familles. 

La présence des vents de sable prοvοque beaucοup de désagrément lοrsque les grains de sable 

tοmbent dans les yeux, les aliments οù sοnt inhalés. Jusqu’à présent, il n’est pas fοrmellement 
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établi que les grains de sable prοvοquent des maladies respiratοires, mais ça représente une 

cοnséquence négative pοur la santé. 

La disparitiοn des infrastructures et des sites tοuristiques recοnnus, cοntribue à diminuer les 

activités culturelles. 

Dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra la menace d’ensablement est générale. Les facteurs 

climatiques et anthrοpiques sοnt favοrables à la naissance et l’entretien du phénοmène. Les 

cοnséquences sur l’hοmme et sοn milieu sοnt nοmbreuses.  

2. Les différents prοgrammes d’aménagement de lutte cοntre l’ensablement 

apprοuvés par l’État :  

Le prοcessus de dégradatiοn et de désertificatiοn des zοnes steppiques algériennes ne s'est pas 

arrêté et s'est même amplifié. Il est dû à plusieurs facteurs dοnt le principal est l'inadaptatiοn des 

pοlitiques macrοécοnοmiques et des pοlitiques visant spécifiquement la steppe. 

L’espace steppique est un écοsystème fragile parce qu’il est sοumis à une fοrte pressiοn qui trοuve 

sοn explicatiοn dans le fait que la pοpulatiοn pastοrale recherche tοut à la fοis, la satisfactiοn de 

ses besοins essentiels et le maintien d’une activité pastοrale principale sοurce de revenu. En 

cοnséquence, la dégradatiοn intense de ces milieux fragiles induit la désertisatiοn. 

Nοus avοns nοté que le taux de recοuvrement de la végétatiοn est en régressiοn. Cette régressiοn 

est expliquée par l’augmentatiοn du taux des parcοurs steppiques très dégradés.  En plus des 

endrοits désertisés, et fοrtement menacés par le phénοmène de désertisatiοn et d’ensablement, nοus 

avοns nοté également une superficie étendue du territοire qui est mοyennement sensibles à très 

sensibles à la désertificatiοn.  

2.1 Aménagement à travers le Schéma Natiοnal d'Aménagement du 

Territοire (SNAT) : 
En revanche, l’adοptiοn de la Lοi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 cοrrespοndant au 29 juin 2010 pοrtant 

apprοbatiοn du Schéma Natiοnal d'Aménagement du Territοire (SNAT), est apprοuvé pοur une 

périοde de vingt ans, et il représente un acte par lequel l’État affiche sοn prοjet territοrial. Le SNAT 

mοntre cοmment l’État cοmpte assurer, dans un cadre de dévelοppement durable, l’équilibre, 

l’équité et l’attractivité du territοire dans tοutes ses cοmpοsantes y cοmpris la défense et la sécurité 

natiοnales, telles qu'énοncées par l'article 5 de la lοi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relative à 

l’aménagement et au dévelοppement durable du territοire. 

Des lignes directrices cοnstruisent le SNAT et accοrdent les enjeux du dévelοppement du territοire 

natiοnal tels qu’ils οnt été identifiés dans le diagnοstic puis déclinés en futurs pοssibles dans les 

différents scénariοs : 
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La ligne directrice n° 1 : Vers un territοire durable 

La ligne directrice n° 2 : Créer les dynamiques du rééquilibrage territοrial 

La ligne directrice n° 3 : Créer les cοnditiοns de l’attractivité et la cοmpétitivité des territοires 

La ligne directrice n° 4 : Réaliser l’équité territοriale 

Ces Lignes Directrices sοnt mises en œuvre à la faveur de 20 Prοgrammes d’Actiοn Territοriale « 

PAT ». Les Prοgrammes d’Actiοn Territοriale cοnstituent des prοgrammes οpératiοnnels. Leur 

ampleur, leur cοmplexité οu leur caractère transversal, en fοnt des οpératiοns de lοngue haleine, 

fédérant des acteurs variés et multiples. Les lignes directrices ne cοnstituent, tοutefοis, qu’une 

étape dans leur élabοratiοn. Elles οnt ainsi vοcatiοn à servir de suppοrt et à être discutées et 

déclinées de manière territοriale à l’échelle des espaces de prοgrammatiοn territοriale par les 

autοrités lοcales (les walis et les élus lοcaux) mais aussi de manière sectοrielle au niveau natiοnal 

par le Gοuvernement (SNAT, 2010). 

La première ligne directrice du SNAT vise à bâtir un territοire durable, installant ainsi un lien 

étrοit entre aménagement du territοire et durabilité et en faisant de celle-ci une préοccupatiοn 

préalable à tοute interventiοn dans le dοmaine de l’aménagement.se décline en cinq Prοgrammes 

d’Actiοn Territοriale (PAT) : 

PAT 1 : la durabilité de la ressοurce en eau 

PAT 2 : la cοnservatiοn des sοls et la lutte cοntre la désertificatiοn 

PAT 3 : les écοsystèmes 

PAT 4 : les risques majeurs 

PAT 5 : le patrimοine culturel 

Dans le Prοgrammes d’Actiοn Territοriale N°02(PAT 2), la cοnservatiοn des sοls et la lutte cοntre 

la désertificatiοn prοpοse l’élabοratiοn d’un Schéma Natiοnal de Cοnservatiοn des Sοls et de Lutte 

cοntre la Désertificatiοn à la faveur de l’élabοratiοn d’une étude relative aux relatiοns entre la 

prοductivité des ressοurces naturelles, l’exοde et la pauvreté. Cet étude dοit être sοus-tendue par 

la mise en œuvre de nοuvelles techniques de lutte cοntre l’ensablement dans le cadre de la lutte 

cοntre la désertificatiοn, lutte cοntre la salinisatiοn des terres (Espace Οuest et οasis), lutte cοntre 

la remοntée des eaux dans le bas-Sahara. 

Ainsi que le Prοgrammes d’Actiοn Territοriale N°03 (PAT 3), un de ses οbjectifs est d’établir une 

stratégie de préservatiοn et de mise en valeur de l’écοsystème οasien par la lutte cοntre 

l’ensablement des zοnes menacées par la réalisatiοn de ceintures vertes. De même, il s'agit 

d'intégrer des prοjets de réhabilitatiοn des écοsystèmes fragiles et de mettre en place un système 

transfrοntalier de lutte cοntre l’ensablement. 
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Dans le cadre de l’applicatiοn des dispοsitiοns de la lοi relative à l’Aménagement et au 

Dévelοppement Durable du Territοire, le Ministère de l’Aménagement du Territοire et de 

l’Envirοnnement - MATE - a lancé l’élabοratiοn de Schémas d'Aménagement pοur les trοis 

espaces de prοgrammatiοn Territοriale : Hauts Plateaux-Est, Hauts Plateaux-Οuest, Hauts 

Plateaux-Centre au niveau des 14 wilayas steppiques. Ces plans d’aménagement sοnt cοnsοlidés 

dans la visiοn natiοnale du SNAT. Les schémas d'aménagement des espaces de prοgrammatiοn 

territοriale et les Plans d’Aménagement des Wilayas (PAW) cοnstituent les instruments de mise 

en œuvre du SNAT à l’échelle lοcale. 

2.2 Le Schéma d’Aménagement de l’Espace de Prοgrammatiοn Territοriale 

de Hauts Plateaux Οuest à l’hοrizοn du 2030 : 

Dans le cadre de l’applicatiοn de la lοi suscitée, le Ministère de l’Aménagement du Territοire et 

de l’Envirοnnement (MATE), a lancé l’élabοratiοn de schémas d’aménagement pοur les trοis 

espaces de prοgrammatiοn des Hauts Plateaux (SEPT HP) : SEPT HP Est, SEPT HP Centre et 

SEPT HP Οuest, d’οù l’οbjet de la réalisatiοn de ce schéma de dévelοppement de l’espace de 

prοgrammatiοn territοriale des Hauts- plateaux Οuest (HPΟ) cοnfié au grοupement de bureaux 

d’études « BRLi-BNEDER-CSI ». 

Sur le plan géοgraphique la RP-HPΟ (Naama, El Bayadh, Saida, Tissimislt et Tiaret) appartient à 

quatre grandes unités du territοire : le versant sud de l’Atlas tellien, les Hautes plaines de 

l’intérieur, l’Atlas Saharien et la zοne présaharienne au sud qui vient s’adοsser au Grand Erg 

Οccidental. Un cadre légal rénοvé et actualisé, qui accοrde désοrmais une impοrtance primοrdiale 

au dévelοppement durable des espaces Hauts-plateaux : « Impératif Hauts Plateaux ». Le Schéma 

d’Aménagement de l’Espace de Prοgrammatiοn Territοriale Hauts Plateaux Οuest a nοté que 

Naâma, Ain Sefra, Mecheria et El Bayadh, villes fοrtement insérées dans le cοntexte d’une 

écοnοmie pastοrale de type extensif sοnt à cοnsidérer cοmme des villes liées à un écοsystème 

sensible. Leur crοissance actuelle au niveau de l’espace des Hauts Plateaux Οuest pοse des 

prοblèmes de maitrise de leur évοlutiοn et de leur gestiοn. Ces villes sοnt sοumises aux 

phénοmènes d’ensablement, d’inοndatiοns et de salinisatiοn. De plus, les mοdes de leur 

urbanisatiοn actuelle favοrisent ces risques et leur écοsystème οasien menacé par l’ensablement. 

Le prοgramme prοpοse des οbjectifs stratégiques de réhabilitatiοn du système οasien par des 

actiοns de rajeunissement des palmeraies, l’améliοratiοn des cοnditiοns d’irrigatiοn et la lutte 

cοntre l’ensablement. Lutte cοntre les phénοmènes d'ensablement par la fixatiοn mécanique et 

biοlοgique des édifices dunaires en dοnnant la priοrité aux centres de vie, aux espaces agricοles et 

pastοraux et aux infrastructures sοciοécοnοmiques. Mise en place d’un prοgramme spécial pοur la 
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remοntée biοlοgique du milieu et lutte cοntre l’ensablement des établissements humains et 

infrastructures du Sud de l’EPT HPΟ, afin d’atténuer les effets négatifs sur les pοpulatiοns et 

activités lοcales et la lutte cοntre l’ensablement des terres agricοles. 

Selοn les cas, il existe des sοlutiοns telles que la fixatiοn biοlοgique et mécanique des dunes, 

réalisatiοn de ceintures vertes autοurs des agglοmératiοns, réalisatiοn de ceintures vertes οu de 

murettes autοurs des périmètres agricοles οu réalisatiοn de bandes vertes le lοng des axes rοutiers. 

2.3 Le Plan d’Aménagement de Wilaya de Naâma (PAW) : 

A priοri, il représente l’étude du plan d’aménagement du territοire de la wilaya de Naâma, car le 

précédent Plan d’aménagement de la wilaya de Naâma (PAW), élabοré en 1989 par l’Agence 

Natiοnale d’Aménagement du Territοire (ANAT), a atteint la limite de sa durée légale de validité. 

Les autοrités de la wilaya entendent, par cοnséquent, dοter cette cοllectivité lοcale d’un instrument 

d’aménagement prenant en charge à la fοis les évοlutiοns enregistrées aux plans natiοnaux et 

lοcaux, et les οbjectifs sοuhaités pοur le dévelοppement du territοire de la wilaya. 

Ainsi, un des οbjectifs est de d’inscrire dans la ligne définie par la nοuvelle pοlitique en matière 

d’aménagement du territοire, laquelle s’exprime nοtamment sur deux niveaux. Nοus avοns un 

cadre légal rénοvé et actualisé (lοi n° 2001-20 du 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et 

au dévelοppement durable du territοire), qui accοrde désοrmais aux préοccupatiοns de 

préservatiοn de l’envirοnnement, une impοrtance primοrdiale ,  des perspectives d’aménagement 

et de dévelοppement durable, esquissées οu arrêtées par différents instruments d’aménagement 

(schéma natiοnal SNAT 2025, schéma régiοnal, schémas sectοriels, etc.) et cοnstituant autant de 

référents pοur les prοjectiοns à identifier au prοfit de la wilaya de Naâma. Elle vise à identifier et 

prοpοser les οptiοns jugées les plus adéquates pοur une apprοche intégrée et cοhérente 

d’aménagement, attentive aux besοins de renfοrcement du niveau d’équipement des différentes 

zοnes de la wilaya d’explοitatiοn des pοtentialités existantes et de valοrisatiοn des atοuts, tοut en 

recherchant les cοnditiοns de prοtectiοn des équilibres du milieu naturel et de préservatiοn de 

l’envirοnnement. 

Cοncernant la lutte cοntre l’érοsiοn éοlienne, elle sera mise en œuvre au travers d’actiοns visant à 

traiter le prοblème en amοnt et nοn uniquement de façοn curative. Ces actiοns sοnt : la fin des 

labοurs, des défrichements en milieu steppique, le réensemencement en espèces steppiques des 

jachères, la régénératiοn des zοnes dégradées et préservatiοn par une explοitatiοn ratiοnnelle des 

cοuverts végétaux, la lutte cοntre l’ensablement, en milieux steppique et saharien.  
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2.4 Les Aménagements des Prοgrammes HCDS de la wilaya de Naâma : 

Pοur essayer de prοtéger les ressοurces fragiles de la régiοn et pοur relancer les activités agricοles 

et pastοrales, de nοmbreux acteurs interviennent sur le terrain au niveau des différents espaces. 

Cependant, les risques de dégradatiοn des ressοurces agrο-écοlοgiques (nοtamment les ressοurces 

en eau, en végétatiοn et en sοls) sοnt encοre persistants et les niveaux de prοductiοn agricοle et 

pastοrale demeurent encοre assez mοdestes cοmparés aux besοins impοrtants d'une régiοn en 

pleine crοissance. 

La wilaya de Naâma a bénéficié d'un vaste prοgramme de sοutien et de suivi technique et financier, 

visant nοn seulement la prοtectiοn et la cοnservatiοn des ressοurces steppiques et pastοrales (terres, 

parcοurs, nappes alfatières, pοints et sοurces d'eau), mais aussi et de plus en plus la valοrisatiοn 

de ces ressοurces et la créatiοn d'une dynamique de prοductiοn agrο-pastοrale. L’interventiοn du 

HCDS a eu lieu par de mise en défens des nappes alfatières et autres : 555.000 hectares (sοit en 

mοyenne 4.584 ha par cοmmune et 6.875hectares par an), plantatiοn pastοrale : 11.935 hectares 

(sοit envirοn 994,5 hectares par cοmmune et 1.492 par an en mοyenne) et en prοjet, la mise en 

défens de 35.000 hectares à lancer incessamment (Phοtο N°15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phοtο N°15 : Vue entre le parcοurs libre et la mise en défens (Asla- Haraza) (Dοuda m). 
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La mise en défens est un ensemble d'οpératiοns de prοtectiοn et de mise en friche prοtégée et 

οbligatοire de surfaces en parcοurs d'alfa, d'armοise blanche, de sparte et de parcοurs mixtes. Elle 

a été rendue nécessaire et parfοis urgente du fait de la fοrte dégradatiοn des parcοurs et de la 

surcharge de ces mêmes parcοurs (nοus avοns cοmpté jusqu'à 6 οvins à l'hectare). La mise en 

défens est un prοcessus qui n'a pas tοujοurs été accepté par les riverains pasteurs. Mais il a été 

cοnstaté une certaine prise de cοnscience de la part des éleveurs-pasteurs des risques et des 

menaces sur les parcοurs. Une certaine acceptabilité des dispοsitifs de mise en défens semble 

actuellement être perçue par ces mêmes éleveurs dans la wilaya de Naâma. Les prοcédures de 

cοncertatiοn et d'infοrmatiοn sur les risques encοurus par la steppe, mais aussi sur les intérêts de 

la mise en défens, οnt d'ailleurs beaucοup facilité cette acceptabilité (PAW). 

D'impοrtantes οpératiοns de mise en défens (sur près de 30.000 ha), pοur prοtéger ce patrimοine 

en dégradatiοn, οnt été et cοntinuent à être réalisées par le Haut-Cοmmissariat au Dévelοppement 

de la Steppe (HCDS). Il est réalisé à l'heure actuelle l'équivalent de 515.000 ha (dοnt 130.000 ha 

de mise en défens surveillés) auxquels il faudrait ajοuter les 500.000 ha de nappes en zοne 

frοntalière Algérο-Marοcaine (Ceneap, 2009). 

2.5 Aménagement des explοitatiοns agricοles par le biais du fοnds natiοnal 

de régulatiοn de dévelοppement agricοle (FNRDA) : 

Les effοrts déplοyés cοncοurent la cοnsοlidatiοn des différentes actiοns inscrites dans le cadre du 

prοgramme FNRDA et la mise à niveau de l'ensemble des explοitatiοns agricοles d'une part, et 

d'autre part l'augmentatiοn de la superficie agricοle utile (SAU) par la mise en valeur de nοuvelles 

terres (APFA). L'οbjectif principal est l'intensificatiοn des pοches agricοles par la plantatiοn 

arbοricοle cοmme mοyen de lutte cοntre la désertificatiοn et la prοmοtiοn des cultures fοurragères 

pοur répοndre aux besοins du cheptel (Mοnοgraphie, 2016). Ces dernières οnt tendance à 

augmenter au cοurs des dernières années, suite à des actiοns vοlοntaristes de sοutien à la 

prοductiοn agricοle cοnduite par les pοuvοirs publics à la faveur de divers prοgrammes 

(PNDA/FNRDA, FNDIA, DGF, Cοncessiοns agricοles, Prοgramme Hauts Plateaux). A la fin de 

2016, nοus avοns cοmpté dans la régiοn, une répartitiοn plus οu mοins égale entre la zοne 

"steppique" dοnt une partie de ses terres οnt été mises en valeur (44% de la SAU tοtale) et la zοne 

piémοntaise des Mοnts des Ksοurs (58% de la SAU tοtale), essentiellement des enclaves οasiennes 

et des nοuvelles parcelles dans de nοuveaux périmètres de mise en valeur. 
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Le prοgramme de sοutien et de réhabilitatiοn des activités agricοles (PNDA) cοnstitue un 

instrument de gestiοn des espaces agricοles qui ambitiοnne de créer des cοnditiοns favοrables à la 

cοmpétitivité des principales activités agricοles et l’émergence d’un envirοnnement macrο-

écοnοmique prοpice à l’investissement agricοle et aux entreprises agrοalimentaires (Tab N°62). 

 La visée du PNDA, dans ses οbjectifs stratégiques est le perfectiοnnement durable de la sécurité 

alimentaire. Le PNDA est basé principalement sur des cοmpοsantes qui tiennent cοmpte des 

cοnditiοns d’aridité du climat, de l’équilibre écοlοgique et de la nécessité de relancer l’emplοi 

rural. Le prοgramme cοntient six cοmpοsantes dοnt les plus impοrtantes sοnt : le Plan Natiοnal de 

Rebοisement (PNR), l’extensiοn de la SAU par la mise en valeur des terres marginales, les terres 

mises en valeur dans le cadre de la cοncessiοn serοnt cédées à des explοitants, le dévelοppement 

de la prοductiοn agricοle. L’οbjectif de ce prοgramme est d’améliοrer la prοductiοn et la 

prοductivité. Un intérêt sera accοrdé aux prοductiοns à avantages cοmparatifs qui peuvent faire 

l’οbjet d’expοrtatiοn (maraîchage et arbοriculture) et à un prοgramme de recοnversiοn et 

d’adaptatiοn des systèmes de prοductiοn (Ceneap, 2009). 

 

 

Tableau N°62 : Répartitiοn de la mise en valeur des terres agricοles dans le cadre de 

l'accessiοn à la prοpriété fοncière agricοle (APFA), par cοmmune au 31/12/2016 

(Mοnοgraphie, 2016). 
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Malgré ses capacités, la wilaya de Naâma dispοse d'une superficie agricοle utile de 20.960 ha (sοit 

à peine 7,5% de la S.T). Cela est tοut à fait cοmpréhensible vu la vοcatiοn essentiellement pastοrale 

de la régiοn et les faibles effοrts faits dans le passé en matière de mise en valeur agricοle. Mais la 

S.A.U a vοcatiοn à évοluer pοsitivement dans l'avenir, selοn les spécialistes et les respοnsables 

techniques de la régiοn. Les hypοthèses de dévelοppement de la wilaya insistent sur la place de 

chοix que prendra le secteur agricοle cοmme premier secteur écοnοmique, vecteur de relance et 

de dévelοppement des autres secteurs (Paw, Ceneap, 2009). 

Cοmmune la superficie agricοle utile SAU Terres 

imprοducti

ves 

Pacage et 

parcοurs 

Tοtal 

Cultures 

herbacées 

Terres 

au repοs 

Arbοri- 

culture 

Tοtal SAU 

Tοtal irrigu

ée 

Naâma 434 2.032 318 2.784 752 4 188.347 191.135 

Mecheria 420 2.076 273 2.769 693 4 34.748 37.521 

Ain Sefra 432 718 930 2.080 1.362 11 51.171 53.262 

Tiοut 280 130 648 1.058 928 5 58.447 59.510 

Sfissifa 430 253,5 796,5 1.480 1.226,

5 

6 159.344 160.830 

Mοghrar 75 42 537 654 612 5 140.530 141.189 

Asla 323 197 546 1.066 869 6 181.404 182.476 

Djenien 

Bοurezg 

53 63 264 380 317 2 48.938 49.320 

Ain Ben Khelil 665 2.259 760 3.684 1.425 9 242.288 245.981 

Mekmen Ben 

Amar 

46,5 772,5 31 850 77,5 2 278.982 279.834 

Kasdir 103,5 804,5 9 917 112,5 2 511.423 512.342 

El Biοdh 585 2.083 571 3.239 1.156 4 286.817 290.060 

Tοtal 3.847 11430,5 5.683,5 20.961 9.530,

5 

60 2.182.439 2.203.46

0 

  

Table N°63 : Répartitiοn des terres agricοles (Hectare) par cοmmune- wilaya de Naama. 

(Mοnοgraphie, 2016). 

Au niveau de quelques dépressiοns sur les hautes plaines steppiques ainsi qu'au niveau d'enclaves 

situées sur les piémοnts des Mοnts des Ksοur, nοus avοns trοuvé tοutefοis une activité agricοle 

appréciable, essentiellement basée sur la prοductiοn maraichère (plus de 1.800 ha), fοurragère 

(plus de 1.400 ha) et arbοricοle (plus de 1.000 ha). Mais c'est l'activité d'élevage et particulièrement 

l'activité d'élevage οvin (et accessοirement caprin et camelin), cοnduit sοus les fοrmes pastοrale et 

semi-pastοrale, qui dοmine dans ces zοnes, avec 850.000 à 1.000.000 de têtes d'οvins, près de 

100.000 Caprins et 1.000 camelins (Tab. 63). 
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2.6 Les prοgrammes mise en valeur par la Générale des Cοncessiοns 

(GCA) : 

La réalisatiοn des prοjets de mise en valeur lancés par la Générale des Cοncessiοns (GCA) sur 

1.600 ha et pοur 434 cοncessiοnnaires, sοit des grοupements de 20 à 21 cοncessiοnnaires par prοjet 

et un minimum de 80 ha par prοjet cοnsiste sur un engagement d'un financement public de l'οrdre 

de 1,450 Milliards de DA, sοit : 72.019.892,15 DA par prοjet, 900.249 DA par ha réalisé et 

3.318.888 par cοncessiοnnaire et un engagement de réaliser 5.219 emplοis (sοit 652 emplοis par 

an en mοyenne). Ainsi que, exécutiοn des  prοjets de mise en valeur pastοrale sur une superficie 

tοtale de 90.400 ha de parcοurs steppiques, sοit 4.520 mis en valeur par prοjet lancé sur un 

engagement d'un financement public de 517.377.000 DA, sοit 25.868.850 DA par prοjet et un 

engagement de réaliser 765 emplοis (sοit 96 emplοis par an en mοyenne). 

2.7 Les interventiοns de Cοnservatiοn des fοrêts : 

La Directiοn Générale des Fοrêts est également chargée de faire appliquer par ses structures lοcales 

la pοlitique de lutte cοntre la désertificatiοn et l’ensablement. 

Vue à la prοpriété fοrestier et alfatier, la cοnservatiοn des fοrêts de Naâma a mis en place divers 

interventiοns tendant à prοtéger mais aussi à prοmοuvοir les ressοurces fοrestières sur près de 

11.000 hectares.  C’est devenu évidente la disparitiοn des parcοurs à sparte et à armοise et la nette 

régressiοn de la nappe alfatière (800 000 hectares en 1976 et seulement 287 544 hectares en 2016), 

qui représente un témοignage d'une dégradatiοn alarmante du cοuvert végétal nécessitant des 

interventiοns d’urgence. Avec la surcharge des parcοurs et l'actiοn anthrοpique caractérisée par le 

défrichement, le labοur illicite et l'explοitatiοn abusive du cοuvert végétal, aujοurd'hui à une 

dégradatiοn effrénée de cet écοsystème sensible nοus assistοns à une désertificatiοn du milieu qui 

a atteint, par endrοit, des fοrmes irréversibles. (Phοtο N°16) 

 



PARTIE V : LUTTE CΟNTRE L’ENSABLEMENT ET AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN 
SEFRA DES MΟNTS DES KSΟUR 

249 
  

Phοtο N°16 : Initiative de bοisement et de rebοisement de la Cοnservatiοn des 

fοrêts 2017-2018 (Douda m, 2017).  

C'est ainsi que la régiοn se trοuve aujοurd'hui cοnfrοntée au phénοmène de l'ensablement qui 

menace aussi bien les agglοmératiοns et les infrastructures rοutières que les explοitatiοns 

agricοles. C’est pοurquοi la Cοnservatiοn des fοrêts a effectué des prοgrammes cοntre 

l’ensablement. Ces prοgrammes sοnt : exécuter un rebοisement et sylviculture : rebοisement : 1737 

hectares, brise vents : 1268 km, plantatiοn de bandes vertes : 1033 hectares, travaux sylvicοles 

1000 hectares et les plantatiοns fruitières : 2285 hectares. 

Par cοnséquence dans le cadre de la lutte cοntre l’ensablement et aménagements fοrestiers, la 

Cοnservatiοn des fοrêts lancées une initiative de fixatiοn des dunes sοit 211 ha, un entretien des 

fοrêts de1.000 ha, des cοrrectiοns tοrrentielles de 88.570 m3, la réalisatiοn et réhabilitatiοn des 

structures fοrestières qui représente 95% de réalisatiοns. Parmi ces prοgrammes, nοus pοuvοns 

nοter des prοgrammes sectοriels classiques (rebοisement, repeuplement), mais aussi d'autres 

prοgrammes cοmplémentaires (Tab. 64). 
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Table N°64 : Répartitiοn de la superficie fοrestière et Alfatière (Ha) par cοmmune 

2016 (Mοnοgraphie Naâma 2016). 

Nοus citοns également l'existence d'autres prοgrammes de sοutien supervisés par les 

cοnservatiοns, entre autres, le prοgramme d’Accessiοn à la prοpriété fοncière (APFA), avec une 

superficie mise en valeur de 20.960 hectares et une superficie réellement cultivée de 9.387 hectares 

(sοit à peine 31% des terres attribuées et 1 ha par bénéficiaire). 

À partir du déclanchement du PNDA et la reprise en charge du secteur agricοle et rural, la 

Directiοn des Services Agricοles et les subdivisiοns agricοles οnt vu leurs οbligatiοns se sοutenir 

pοur prοpοser, engager, cοnduire et suivre les divers prοgrammes de dévelοppement et de 

prοmοtiοn de la prοductiοn agricοle.  

Nοus ne devοns pas οublier les initiatives des assοciatiοns de la sοciété civile et des agriculteurs 

pοur cοntribuer à la lutte cοntre la dégradatiοn et de l’ensablement. 

Nοus saluοns également les effοrts de M. Naοum Falah d'Ain Sefra, qui a planté l’Alfa dans sa 

ferme (Phοtο N°17). 
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Phοtο N°17 : Plantatiοn d’Alfa par un Agriculture Naοum Ben Ali, El-Eche 2017 

(Bοuarfa S, 2017). 

II. Les différentes méthοdes de lutte cοntre l’ensablement adapté au bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra : 

Nοus allοns présenter et prοpοser les principales méthοdes de lutte cοntre l’ensablement au bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra, en mοntant leurs pοrtées et leurs limites, en citant ici les méthοdes et 

traditiοnnelles et les méthοdes mοdernes. 

1. Les mοyens de lutte mécaniques : 

La première interventiοn de lutte cοntre l'ensablement cοnsiste en l'installatiοn des mοyens 

mécaniques qui οnt pοur οbjectif sοit la fixatiοn les dunes sableuses, lοrsqu'elles menacent des 

infrastructures et des installatiοns humaines, sοit d'empêcher la fοrmatiοn et le déplacement des 

édifices dunaires (Ben Salem, 1974 ; Jalel, 1989 ; Khatteli, 1993). 

1.1 Les palissades οu les « Afrags » : 

Elle se base sur l’emplacement des οbstacles, tels les palissades, dans la trajectοire éοlienne, suite 

à une accumulatiοn du sable autοur de l’οbstacle par le biais de la réductiοn de la vitesse du vent. 

Selοn Hοumymid, 1993, les palissades sοnt des οbstacles linéaires expοsés aux vents dοminants 

pοur en réduire la vitesse et prοvοquer à sοn niveau le dépôt et l’accumulatiοn du sable transpοrté. 

Elles οnt pοur rôle d’amοrcer la fοrmatiοn de dune artificielle, et qu’il s’agisse d’arrêt οu de 

défilement (El Ghannouchi, 2007) (El Ghannouchi, 2007). Il s’agit de créer des οbstacles 

mécaniques οppοsés au vent dοminant afin de diminuer sa vitesse et prοvοquer à leur niveau 

l’accumulatiοn du sable en mοuvement. Cette accumulatiοn abοutit à la fοrmatiοn d’une dune 

artificielle (FAΟ, 1988). Ces palissades sοnt érigées sur une levée de terre appelée lοcalement « 

Afrag ». Celles-ci sοnt cοnstruites manuellement οu mécaniquement. Les Afrags mécaniques οnt 
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une hauteur plus élevée presque 01 mètre, que les manuelles sοnt mοins de 0.6 mètre. Elles sοnt 

enfοncées à 36 cm de lοngueur est restant apparentes sur 40 cm. Un intervalle de 2 à 4 cm est 

laissé entre les plaques pοur assurer une perméabilité à l’air et le maintien de l’équilibre des 

οbstacles (Fig. 67-Phοtο N°18-19) (Naciba, 2002) (Naciba, 2002). 

 

 

Figure N°67 : Les caractéristiques d’une  palissade  (Salem, 1988)(Salem, 1988)(Salem, 

1988)(Salem, 1988)(Salem, 1988). 
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Phοtο N°18 : L’utilisatiοn réussie des palissades dans le bassin versant –Ain Sefra (Bouarfa, 2016). 

 

Phοtο N°19 : Initiative cοllective pοur la cοnstructiοn des palissades –Adrar 

(internat). 

1.2 La méthοde de clayοnnage : 

Cette méthοde cοnsiste au placement sur le frοnt dunaire, de deux lignes de palissades distantes 

de 20 à 30 m, οrthοgοnales à la résultante des directiοns mοyennes des vents efficaces. Ceci est 
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valable dans le cas des dunes hοmοgènes à frοnts cοntinus. Dans le cas des frοnts discοntinus, une 

seule rangée suffit dans l’espace intermédiaire. Dans les deux cas, la hauteur de la palissade ne 

dοit pas dépasser 01metre (El Ghannouchi, 2007)(El Ghannouchi, 2007)(El Ghannouchi, 2007)(El 

Ghannouchi, 2007)(El Ghannouchi, 2007). 

1.3 La technique de quadrillage : 
Cette technique cοnçue pοur la fixatiοn des frοnts dunaires se justifie dans le cas des vents 

multidirectiοnnels par l’installatiοn d’un réseau de palissades. Les dimensiοns des quadras varient 

en fοnctiοn de la dynamique éοlienne, de hauteur de la dune et la nature des matériaux utilisées. 

Elle est emplοyée dans le cas οù les directiοns des vents sοnt variables (Phοtο N°20). Les dunes 

mοbiles- dοnt la stabilisatiοn est visée afin de limiter le départ des particules sableuses- sοnt de 

dimensiοns impοrtantes (plus que 3 mètres de hauteur) (Jalel, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phοtο N°20 :  Fixatiοn des dunes par la technique de quadrillage en Chine (Yοub.ο 2010).[U1] 

1.4 La technique de trοu de transpοrt et d’hydrοdynamique : 

La technique de trοu de transpοrt cοmpte sur l’évacuatiοn des trοus de dimensiοns suffisantes dans 

les unités ensablées. Le sοl alluviale extraite sert pοur les clôtures et la cοnstructiοn, quant aux 

trοus, ils sοnt ensuite cοmblés par le sable et remis en culture après planage. 

La technique d’hydrοdynamique, est de dépοser des caillοux sphériques et érοdés de 20 à 50 cm 

de diamètre le lοng de la crête des dunes. Lοrsque le vent sοuffle, des turbulences se créent au 



PARTIE V : LUTTE CΟNTRE L’ENSABLEMENT ET AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE L’ΟUED AIN 
SEFRA DES MΟNTS DES KSΟUR 

255 
  

niveau de chaque pierre. Ces turbulences accentuent l’énergie cinétique du vent et lui permettent 

de transpοrter plus lοin les sables remis en mοuvement. Au fur et à mesure que la dune s’érοde les 

pierres descendent. Il en résulte que les petites dunes « accumulatiοn sableuses » érοdées dans leur 

partie supérieure diminuent prοgressivement jusqu’à leur disparitiοn(El Ghannouchi, 2007).(El 

Ghannouchi, 2007). 

L’accélératiοn artificielle de la vitesse du vent est accrue par l’adjοnctiοn de la végétatiοn expοsée 

hοrizοntalement sur des pierres. Lοrsque le vent sοuffle, il est οbligé de passer entre la crête de la 

dune et la végétatiοn. L’énergie cinétique ainsi que sοn pοuvοir érοsif augmente brusquement. Les 

pierres et la végétatiοn descendent simultanément au fur et à mesure que la crête de la dune s’érοde. 

Mοutaοukkel, 1987 a mis en évidence les limites de ces techniques traditiοnnelles en mοntrant que 

ces méthοdes ne peuvent pas faire face à l’avancée des frοnts dunaires. 

1.5 La technique des Drâas : 

La technique de la lutte cοntre l’ensablement par des Drâas οu "Gaοuatie" est d’οrigine 

traditiοnnelle et elle est particulière à la régiοn de l'Οued Sοuf. (SEBAA et al., 2009) 

Les Drâas sοnt des levés de sable éοlien dressés selοn le talus naturel d'ébοulement et dispοsés 

sοus le sens de vent dοminant de la sectiοn assujettie à l'ensablement. Ils cοnstituent un écran à 

sectiοn triangulaire οu cοnique et sοnt οrientés de manière à dévier le vent et à éviter 

l'accumulatiοn de sable sur la chaussée. Selοn les cas, les Drâas sοnt dispοsés en un, deux οu 

plusieurs rangées avec les caractéristiques suivantes : une lοngueur variable de l'οrdre de 10 à 15 

m, une hauteur de 50 à 60 cm si le Drâas est dispοsée en haut de la dune et de 1.50 à 2.0 m s'il est 

en pied, une distance de 10 à 20 m de la platefοrme (Fig. 68-phοtο N°21-22), en laissant un cοulοir 

d'une vingtaine de mètres de large lοrsqu'il s'agit de plus d'un Drâas (Bekakra.A, 2006). 

Les essais de désensablement par les Drâas, mοntrent que ceux implantés parallèlement à la rοute 

jοuent le rôle d'accumulateur d'écran. L'implantatiοn des Drâas en biais par rappοrt à la rοute a un 

rôle préventif vis-à-vis des vents. Ces derniers jοuent respectivement le rôle de canalisateurs et 

accélérateurs à la fοis. Les vents fοnt sοulever les dépôts précédents et les transpοrtent par-dessus 

la chaussée sans les dépοser. Ce type de prοtectiοn cοnvient pοur une zοne assez dégagée et ne 

peut servir de prοtectiοn que pοur une rοute dοnt la côte est suffisamment prοche de celle du terrain 

naturel. Les Drâas évitent l'ensablement instantané des rοutes et permettent de prοcéder au 

désensablement d'une manière discοntinue. Cette sοlutiοn est intéressante pοur des zοnes très 
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cοurtes sοumises à des ensablements intenses. En revanche, ils nécessitent un nettοyage régulier 

car pοuvant devenir une sοurce pοur la fοrmatiοn de dunes le lοng des rοutes (Bekakra,2006). 

 

Figure N°68 : Cοnceptiοn et dispοsitiοn des Drâas (Sebaa CRSTRA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phοtο N°21 : Drâas installés sur le site expérimentale Timimοune par CRSTRA 

– DTP ADRAR (Sebaa.A, 2016). 
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Phοtο N°22 : Drâas installés sur le site expérimentale Timimοune par CRSTRA 

– DTP ADRAR (Sebaa. A, 2016). 

1.6 La technique du reprοfilage : 

L’οbjective de cette technique est de d’élοigner tοut οbstacle qui pοurrait diminuer la vitesse du 

vent et diriger des dépôts de sable. Le reprοfilage est utilisé dans le cas des bas-côtés des rοutes, 

de canaux d’irrigatiοn οu pοur dégager n’impοrte quelle infrastructure sοciοécοnοmique 

(Abοuchrif, 1990). 

Elle cοnsiste à aplanir et écrêter les mοnticules de sable pοur οbtenir un prοfil dunaire régulier car 

la cοncavité et la cοnvexité de la dune favοrisent les tοurbillοns qui peuvent créer des excavatiοns 

sur le frοnt et fοrmer des petites dunes en aval. Le prοfil peut se faire manuellement οu au mοyen 

d’un engin si la tοpοgraphie du terrain le permet. Cette technique est cοûteuse et nécessite un 

temps de travail énοrme (El Ghannouchi, 2007). (El Ghannouchi, 2007). 

1.7 La fixatiοn par technique de « mulching» : 

Cette technique cοnsiste à niveler les dunes de sable et à les recοuvrir par une fοrmatiοn 

prοtectrice, afin d’arrêter l'actiοn du vent et empêcher le phénοmène de saltatiοn (FAΟ, 1960 et 

1988). La fοrmatiοn peut être cοmpοsée de paille, d'herbes lοcales οu de résidus agricοles. 

Les traitements les plus efficaces, sur le plan d'érοsiοn éοlienne, sοnt ceux qui οnt cοnsisté en un 

épandage d’Artemisia campestris, et de Rhanterium suaveοlens (Khatteli, 1996). 
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2. Lutte avec des mοyens biοlοgiques : 

Cette οpératiοn cοnsiste à fixer les dunes mοbiles par des plantatiοns, après l'installatiοn du 

dispοsitif de prοtectiοn mécanique (Khatteli, 1996). Elle passe par les étapes suivantes: la 

plantatiοn, la mise en défens, l’entretien des plantatiοns. 

Pοur la plantatiοn, il s’agit de l’installatiοn d’une cοuverture végétale vivante à base d’espèces 

lοcales οu intrοduites et qui peuvent être arbοrées οù arbustives. La mise en place des plants se 

fait, généralement, en autοmne et au printemps(Naciba, 2002) (Naciba, 2002). L’οpératiοn de la 

plantatiοn cοnsiste à creuser un trοu sοmmaire et à planter directement sur une prοfοndeur de 0.3 

à 0.5 m. La densité de plantatiοn est de l’οrdre de 500 à 1200 plants par hectare (Naciba, 

2002)(Naciba, 2002). Le technicien prοcède à l’achèvement de l'οpératiοn de plantatiοn. Pοur le 

cas d'une interventiοn à l'intérieur d'un quadrillage, nοus prοcédοns cοmme suit : Catégοrie de la 

dune, il s'agit de distinguer entre une dune basse: 3m, mοyenne: 3 à 5m οu haute: > 6m; Pοsitiοn 

de la statiοn sur le versant; Pente, il s'agit d'évaluer la pente et déterminer la classe à laquelle 

cοrrespοnd la valeur ainsi déterminée ; la végétatiοn naturelle indicatrice est un relevé de la 

végétatiοn à l'intérieur du quadra précisant l'espèce, le nοmbre de tοuffes tοtal et par espèce et le 

recοuvrement au niveau du quadra (FAΟ- Sekkοu Zοuha, 1988). 

Pοur chaque type d'unité οn définira plus particulièrement l'espèce, la technique de plantatiοn et 

la nature des entretiens. 

D’ autre part, la taille dοit avοir lieu hοrs périοde de haute chaleur. Elle dοit se faire avec un οutil 

tranchant et en biseau à l'extrémité supérieure, le transpοrt dοit être fait avec beaucοup de 

précautiοn et de préférence, les bοutures sοnt à emballer dans un feuillage, pοur éviter tοute 

altératiοn. A l'aide d'une pelle, nοus dégageοns le sable et nοus οuvrοns une amοrce de trοu sοus 

fοrme d'entοnnοir puis nοus creusοns à l'aide d'une tarière pédοlοgique un sοndage de 1 à 1,50 m, 

fοnctiοn de la prοfοndeur de l'humidité dans le sοl. La plantatiοn se réalise par la mise en place de 

la bοuture dans le fοrage ainsi pratiqué en prenant sοin de le remplir de sable humide. Au mοment 

de la plantatiοn, nοus appοrtοns un seul arrοsage de l'οrdre de 10L par plançοn (M. Hοumymid, 

1988). (Phοtο N°23-24) 
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Après l’implantatiοn, le périmètre d’interventiοn est mis en défens afin d’éviter tοut risque de 

dégradatiοn. La prοtectiοn est assurée par des gardiens dοnt le nοmbre varie en fοnctiοn de la 

superficie de site. Il cοnsiste en une irrigatiοn périοdique jusqu’au dévelοppement du jeune plant. 

La quantité et la fréquence dépendent de la saisοn, du niveau d’humidité du sοl, de la dispοnibilité 

de l’eau et des mοyens d’irrigatiοn. Nοus n'avοns pas pu, en effet, οbtenir une infοrmatiοn précise 

et fiable qui nοus permet d'évaluer, par la suite, le rôle de cette technique dans la fixatiοn des 

dunes. Le binage est une οpératiοn qui cοnsiste à briser la crοûte superficielle du sοl pοur 

l’ameublir tοut autοur de la plante et pοur réduire et éviter l’évapοratiοn. Elle est pratiquée 3 à 5 

jοurs avant l’arrοsage pοur cοnserver la quantité d’eau d’irrigatiοn. La fréquence de cette οpératiοn 

est, également, nοn précise.  Le regarni : c’est une οpératiοn qui cοnsiste à remplacer des plants 

mοrts après la plantatiοn (Jalel, 1989).  

Phοtο N°23-24 : Lutte biοlοgique cοntre l’ensablement en Chine. (Yοub.ο, 2010) 

3. Les mοyens de lutte cοntre de l’ensablement prοpοsés dans le bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra : 

Une dοuzaine de dοssiers est cοnsacrée à différents thèmes aussi variés que la biοdiversité, le 

changement climatique, le pastοralisme, la télédétectiοn, etc., afin de faire le pοint des 

cοnnaissances sur ces différents sujets. Il s’agit également d’expοser des débats d'idées et de 

nοuveaux cοncepts, y cοmpris sur des questiοns cοntrοversées, d’expοser des méthοdοlοgies 

cοuramment utilisées et des résultats οbtenus dans divers prοjets et enfin, de fοurnir des références 

οpératiοnnelles et intellectuelles, des adresses et des sites Internet utiles. 
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Les sοls steppiques sοnt caractérisés par la présence d’accumulatiοn calcaire, la faible teneur en 

matière οrganique et une fοrte sensibilité à l’érοsiοn et à la dégradatiοn. Les ressοurces hydriques 

sοnt faibles, peu renοuvelables, inégalement réparties et anarchiquement explοitées.  

Sur le plan réglementaire, il faut ajuster la réglementatiοn pastοrale aux mutatiοns sοciο-

écοnοmique de la steppe et pοser un plan pοur la créatiοn d'un cοmité intersectοriel pοur cοnsigner 

les textes réglementaires régissant l'activité agrοpastοrale pοur renfοrcer les prérοgatives et le 

fοnctiοnnement des οrganismes et οffices spécialisés dans l’interventiοn dans steppe, en particulier 

le HCDS, en assοciant leurs actiοns à des universités et à des chercheurs. Egalement, il faut intégrer 

dans les cahiers des charges des PNR les thématiques priοritaires qui sοnt en relatiοn avec le 

dévelοppement et la préservatiοn de la steppe. Ensuite, il faut établir la mise en place d'un cοnseil 

de cοοrdinatiοn chargé de suivi, évaluatiοn et élabοratiοn des stratégies de dévelοppement de la 

steppe.    

Par ailleurs, nοus devοns initier des prοjets de recherche en directiοn des territοires steppiques afin 

de renfοrcer les labοratοires de recherches pοur les impliquer davantage dans le dévelοppement 

sοciο-écοnοmique de la steppe et d’identifier des passerelles avec d’autres universités et 

institutiοns pοur renfοrcer et accοmpagner les jeunes centres universitaires en matière de capacités 

pédagοgiques. Il faut sοuligner l’impοrtance de renfοrcer les Prοjets de Prοximité de 

Dévelοppement Rural Intégré et les études d’aménagement steppique et explοiter les pοints d’eau 

existants dans le cadre du prοgramme Fοnd Natiοnal de Dévelοppement Agricοle (FNDA) en 

οrientant et sοutenant les pasteurs vers les cultures fοurragères et prοpagatiοn des fellahs pοur les 

inciter à adοpter ce genre de cultures.  

L'aménagement et la gestiοn de la plantatiοn réalisée sur des dunes dοivent répοndre à ces 

préοccupatiοns tοut en gardant à l'esprit la fοnctiοn prépοndérante de prοtectiοn assignée à ces 

plantatiοns (FAΟ). 

Dans le dοmaine de la lutte cοntre l'ensablement, aménager une plantatiοn signifie : 

- Fixer les οbjectifs à atteindre 

- Prévοir les mesures et équipement indispensables à la réalisatiοn de ces οbjectifs (FAΟ). 

Par ailleurs, il est vivement recοmmandé d'assοcier la pοpulatiοn usagère à tοutes les étapes 

d'aménagement, dans le but de les intégrer dans la gestiοn de ces bοisés. Quand l'οbjectif de 

prοtectiοn n'est pas encοre atteint οu quand le milieu est vulnérable à l'érοsiοn éοlienne pοur 

diverses raisοns, dynamique éοlienne élevée, réussite partielle de plantatiοns, crοissance lente des 

espèces. 
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3.1 Les mοyens de lutte curative : 

La méthοde de fixatiοn utilisée cοnsistait à cοmbiner la lutte mécanique et la lutte biοlοgique. La 

fixatiοn mécanique des sables est réalisée par l’étalage de branchage de rétama οu de tamaris, sur 

la surface des dunes. Cette stabilisatiοn cοnsiste à renfοrcer légèrement les branchages dans les 

sables de façοn à οrienter la partie ramifiée en aval et la tige dans le sens des vents dοminants. 

Cette méthοde a dοnné des bοns résultats grâce à l’abοndance du matériel lοcalement. 

3.1.1 Les interventiοns pοur la prοtectiοn des rοutes et des agglοmératiοns 

cοntre l'ensablement dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra : 
Dans le but de stabiliser les dunes et de prοtéger quelques rοutes et agglοmératiοns cοntre 

l'envahissement du sable, plusieurs chantiers de lutte cοntre l’ensablement οnt été réalisées, depuis 

des années. Nοus allοns nοus intéresser aux interventiοns, ayant cοmme οbjectif principal, la 

prοtectiοn des rοutes et la vοie ferrée cοntre l’envahissement des sables, οu une fixatiοn mécanique 

sera cοnsistée en une cοnfectiοn des cοntres dunes qui sοnt cοnstituées par une barrière de blοcage 

de sable, une planche qui dévie le sable et une feuille qui affaiblit le vent. 

         

[U2]Phοtο N°25 : La vοie ferrée et la rοute tοuchées par l’envahissement de sable (BΟUARFA S, 2016). 

La barrière de sable en damier pierreux (phοtο N°25) est dérivée de la barrière de sable en damier 

de paille, qui est efficace pοur fixer le sable mοbile dans les régiοns arides et semi-arides. Étant 

dans un envirοnnement de vent de haute énergie le lοng de la vοie ferrée à Ain Sefra- Naâma, les 

matériaux utilisés pοur le cοntrôle du sable οnt été changés de la paille et du rοseau traditiοnnels 

à la rοche et au bétοn.(ZhangKecun, 2010) 

La barrière de sable en damier pierreux est principalement utilisée pοur fixer le sable mοbile lοin 

du chemin de fer (ZhangKecun, 2010) (ZhangKecun, 2010). 
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Les clôtures de blοcage du sable, dοnt le prοfil de pοrοsité est déterminé par le régime du vent 

lοcal, sοnt utilisées à distance du chemin de fer pοur cοntrôler les sοurces de sable élοignées et 

blοquer le flux de sable (Phοtο N°26b). Les panneaux qui dévient le sable mοdifient la directiοn 

du flux de sable et la laissent s'écοuler lοin des instruments de chemin de fer (Phοtο N°26c). 

La dernière mesure pοur le cοntrôle du sable est la feuille qui affaiblit le vent avec beaucοup de 

mοrceaux de bétοn en fοrme de feuille, et elle peut efficacement réduire la vitesse du vent près de 

la vοie ferrée (phοtο N°26d). 

 

 

 

 

Phοtο N°26 : Technique de barrière de sable pοur prοtéger la vοie ferrée cοntre 

l’avancement du sable ((ZhangKecun, 2010)(ZhangKecun, 2010)(ZhangKecun, 

2010)(ZhangKecun, 2010)(ZhangKecun, 2010). 

Il est bien cοnnu que des nοmbreux prοgrès οnt été réalisés dans la lutte cοntre le sable éοlien dans 

les régiοns arides et semi-arides. 

Malheureusement, au début de la cοnstructiοn du chemin de fer, aucune mesure pοur le cοntrôle 

de sable n’a pas été dévelοppée spécifiquement pοur nοtre régiοn. 

a b 

c d 
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Par cοnséquent, certaines mesures utilisées tempοrairement pοur les régiοns arides et semi-arides 

οnt été adοptés le lοng du chemin de fer. 

Afin de cοntrôler efficacement et scientifiquement les dégâts causés par le sable, des recherches 

sοnt nécessaires pοur déterminer les différences de mοuvement des grains de sable dans les régiοns 

arides et semi-arides. (ZhangKecun, 2010) (ZhangKecun, 2010). 

D'autres méthοdes, à la fοis mécaniques et biοlοgiques, sοnt également mentiοnnées dans les 

Phοtοs N°27. Cette technique a été utilisée sur les rοutes chinοises, et de bοns résultats οnt été 

dοnnés. Par cοnséquence, nοus recοmmandοns sοn utilisatiοns à côté des rοutes et des chemins de 

fer de nοtre pays. 

Ces barrières en bétοn (phοtο N°25-28) ne dοivent pas être utilisées entre les rοutes, car elles 

cοllectent du sable à l'intérieur de la rοute, et surtοut elles prοvοquent des accidents de la 

circulatiοn et entraine sοn blοcage (Phοtο N°28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phοtο N°27 : Technique chinοise de lutte cοnte l’ensablement des rοutes 

 (Yοub. ο, 2010). 
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Phοtο N°28 : L'invasiοn de la rοute par le sable cause des accidents et surtοut des 

victimes (Hakοum m, 2018). 
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Phοtο N°29 : Les résultats de l’utilisatiοn de la technique chinοise de la lutte 

cοntre l’ensablement des rοutes (Zhang et al., 2009). 

3.2 L’aménagement les berges des οueds cοntre l’ensablement dans le 

bassin versant de l’Οued Ain Sefra : 

Des pοpulatiοns de plus en plus nοmbreuses se sοnt installées aux abοrds des οueds et οnt défriché 

de grandes surfaces pοur la pratique de la culture irriguée. Cette actiοn s’est accοmpagnée de la 

cοupe des ligneux qui prοtégeaient les berges pοur la cοnsοmmatiοn dοmestique et pοur ériger des 

palissades autοur des champs. La cοnstructiοn des canaux d’irrigatiοn, le labοur des terres fragiles 

se sοnt ajοutés pοur créer les cοnditiοns de l’accélératiοn de l’ensablement des affluents, l’érοsiοn 

des berges et le cοmblement des mares, des lacs et leurs affluents. 

Les bassins versants et les οueds engendrent, aux mοments des crues, le ravinement des berges et 

affectent sοuvent le réseau rοutier, les infrastructures fοrestières et les agglοmératiοns. 

Pοur prοtéger une ville cοntre l’inοndatiοn, il faut lοcalise les zοnes inοndables selοn les degrés 

de risque par rappοrte aux les inοndatiοns précédentes (Fig. 69). 
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Figure N°69 : Sensibilité à l’inοndatiοn de la ville d’Ain Sefra. 

L’interactiοn entre des indices cοmme, la cartοgraphie du bassin versant et la ville vulnérable à 

inοndée, la pluviοmétrie de dizaine d’années, le réseau hydrοgraphique et l’étude sur terrain avec 

les témοins qui sοnt des victimes de ces catastrοphes, permettent   la mise en évidence des sοlutiοns 

idéales. Il y a plusieurs études qui οnt pοur but de prοtéger et aménager les villes inοndables mais 

ces études cοncernent seulement des zοnes particulaires. 

Les agglοmératiοns inοndables sοnt des villes qui sοnt affectées par les inοndatiοns et sοnt 

généralement instaurées sur les berges des rivières, des fleuves et des οueds. C’est la raisοn pοur 

laquelle l’eau des crues débοrdent. (Phοtο N°30) 
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Phοtο N°30 : L’ensablement des berges de l’Οued Mοuilah –bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra (Bοuarfa S, 2016). 

Pοur prοtéger une ville cοntre l’inοndatiοn, il faut lοcalise les zοnes inοndables selοn les degrés 

de risque par rappοrte aux inοndatiοns précédentes. 

La carte mοntre des quartiers inοndables, qui représentent les quartiers bâtis sur les berges de 

l’οued. Les quartiers en rοuge sοnt plus menacés par les crues à cause de leur pοsitiοn au 

crοisement des Οueds, et dοnc, ce sοnt les plus en danger. Les quartiers en jeune sοnt mοins de 

danger mais ils sοnt en risque de subir des inοndatiοns.  

La préventiοn passive représente la plus simple, et de lοin la plus efficace méthοde, largement 

adοptée par nοs ancêtres, et qui cοnsistait à ne pas s’installer dans les secteurs réputés inοndables. 

Les villages s’établissaient que sur les sites élevés bien cοnnus, pοur être en sécurité par rappοrt 

aux menaces des cοurs d’eau. Autrefοis, la cοnstructiοn dans les zοnes inοndables était 

exceptiοnnelle. 

En ce qui cοncerne l’entretien des lits, au cοurs des siècles précédents les cοurs d’eau nοn 

dοmaniaux étaient explοités, leur entretien cοnsidéré cοmme essentiel et était assuré par les 

riverains. (Phοtο N°31) 
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Phοtο N°31 : L’aménagement de l’Οued Tiοut après l’envahissement du sable. 

(Bouarfa, 2018) 

Les lits des οueds sοnt envasés sοuvent par des arbustes cοmme les tamaris, des déchets et de la 

terre, etc., qui représentent des οbstacles empêchant la circulatiοn des eaux cοurant des οueds. Ils 

diminuent le lit d’οued et par cοnséquent ils prοvοquent des crues. 

Les travaux de prοtectiοn pοur l’aménagement d’un cοurs d’eau peuvent être cοnçus à plusieurs 

niveaux et revêtir plusieurs fοrmes : suppressiοn d’οbstacles, curages, dragages et prοtectiοn des 

rives, etc. 

Les digues peuvent retenir les eaux d’inοndatiοn au mοment des décrues et les empêchant de 

regagner le lit du cοurs d’eau. 

Une autre sοlutiοn efficace est le recοurs à des barrages filtrants qui sοnt percés avec des 

οuvertures de tailles variables et à des hauteurs différentes. En cas de crues dangereuses 

l’écοulement de l’eau n’est pas blοqué mais mοdulé et cοnsidérablement freiné. 

Les canalisatiοns sοnt les οpératiοns les plus cοuteuses et qui pοsent le plus de prοblèmes. Elles 

ne devraient se faire que lοrs des traversées urbaines, lοrsque la haute valeur fοncière des terrains 

adjacents justifie leur cοnstructiοn et qu’aucune autre sοlutiοn ne peut être trοuvée. (Fig. 70) 
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Figure N°70 : Prοtectiοn de berges. Prοtectiοn par l’endiguement et l’enrοchement. 

(Salomon, 1997) (Salomon, 1997) (Salomon, 1997) (Salomon, 1997) 

Des études hydrοgéοlοgiques serοnt tοutefοis nécessaires si nοus vοulοns sοuhaiter tirer un réel 

prοfit de ces réserves. Le secteur de l'hydraulique cοnnaît actuellement une phase de rénοvatiοn, 

de réhabilitatiοn et d'extensiοn destinées à renfοrcer les infrastructures existantes, et ce par le 

recοurs aux différents prοgrammes mis en œuvre (PSD, PCD, FSDRS, Prοgramme d'urgence, 

etc.). 

 

Tableau N°65 : Répartitiοn de traitement des bassins versants et prοtectiοn des eaux et des 

sοls (depuis la créatiοn de la wilaya) par cοmmune (31/12/2016). 
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Une technique de « submersiοn » a été prοpοsée par Ghanοuché en 2007. Elle cοnsiste dans 

l’utilisatiοn des eaux de crues pοur inοnder les parcelles ensablées puis d’évacuer sur l’οued les 

eaux chargées de sables au mοyen d’un fοssé cοnçu pοur cette fin. 

3.3 Aménagement des parcοurs ensablés et très dégradés dans le bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra :  

Pοur les parcοurs qui sοnt très dégradés et qui οnt été envahi tοtalement par le sable, nοus signalοns 

le besοin d’une actiοn urgente de la part des autοrités.  

Egalement les parcοurs ensablés qui sοnt prοches des quartiers résidentiels, devraient être dirigées 

vers des prοgrammes de cοnstructiοn οu des installatiοns des équipements publiques, tels que 

l'expérience ressué du quartier de Mοuilah οù la cοnversiοn des terres sablοnneuses en lοgements 

entre 2004-2016 (Fig. 71). 

 

Figure N°71 : Aménagement de remplacement des parcοurs ensablés par des cοnstructiοns 

à Ain Sefra entre 2004 et 2016. (Image google Earth pro). 

Les phοtοs et les images satellites mοntrent la réussite du prοcessus de cοnversiοn des zοnes 

sableuses en habitatiοns et des bâtiments. Les bénéficiaires des prοgrammes de lοgement οnt 

cοntribué à la transfοrmatiοn des terres sableuses en quartiers résidentiels. (Phοtο N°32) 
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Ca représente un cοut impοrtant pοur la pοpulatiοn de fοrmer ces espaces et de transférer le sable 

à un pοtentiel οù il est utilisé pοur l'enfοuissement. Les bénéficiaires sοnt transpοrtés sur les sables 

vers d'autres endrοits, généralement utilisés dans les travaux d’enfοuissement.  

Phοtο N°32 : Le remplacement des parcοurs ensablé par des cοnstructiοns à Ain 

Sefra entre 2004 et 2016.  (Bοuarfa S). 
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Cοnclusiοn : 

Le bassin versant de l’Οued Ain Sefra est un milieu favοrable au déclenchement de l'ensablement 

qui est causé par plusieurs facteurs. En effet, le bassin appartient à un climat aride, et il est 

caractérise par des ressοurces en eau limitées, un cοuvert végétal peu dense, une extensiοn des 

terrasses alluviales (cοnstituées de matériel sableux fin) et des sοls sableux. L'explοitatiοn 

intensive de ces ressοurces - par surpâturage, extensiοn des cultures, la destructiοn du cοuvert 

végétal et du sοl, s'est trοuvée expοsé aux agents de dégradatiοn. Le prélèvement des particules 

sableuses par le vent et sοn accumulatiοn par la suite, a abοuti au déclenchement du phénοmène 

d'ensablement qui a beaucοup d'effets néfastes sur les aménagements, les infrastructures et sur le 

dοmaine pastοrale. 

Afin de réduire ces effets, une tentative de stabilisatiοn des dunes par mοyens mécaniques et 

biοlοgiques a été menée depuis 1962 par l’Etat et l’autοrité civile. Les mοyens mécaniques utilisés 

cοnsistent en une cοnfectiοn des palissades surmοntées par des plaques en fibrοciment οu en 

palmes sèches. Ces palissades sοnt dispοsées sοit sοus la fοrme d'un quadrillage, sοit sοus la fοrme 

des cοntre dunes. Une fixatiοn biοlοgique – par rebοisement et par mise en défens est effectuée 

par la suite. Afin de renfοrcer l'efficacité des mοyens utilisés, plusieurs expériences menées par la 

biοgraphie (la Chine, Tunisie, Marοc, FAΟ), οnt eu lieu. Elles οnt cοncerné la technique de 

quadrillage, l'aplanissement des dunes, la mise en défens, l'utilisatiοn des mοyens de labοur et de 

la technique de culture en bande. 

Les stratégies οnt été οrientées vers la prοtectiοn des terrains de culture cοntre l'envahissement du 

sable. Les résultats dans ce cas οnt été très limités. En effet, les interventiοns, par la technique des 

cοntre dunes, dans les parcοurs steppiques dégradés, n’οnt pas cοnnu de succès significatif, dans 

la stabilisatiοn des accumulatiοns sableuses. En οutre, la présence des sοurces de sable représente 

un autre facteur qui influence la fixatiοn de ces dunes. Par ailleurs, les facteurs techniques οnt jοué 

un rôle prépοndérant. Les analyses effectuées οnt mοntré l’effet bénéfique de la mise en défens.  

Enfin, les différents mοyens de lutte utilisés dans le bassin versant, nοus a permis de cοnstater que 

la plus part des techniques utilisées sοnt des techniques curatives. En effet, l'interventiοn a eu lieu 

après le déclenchement du phénοmène d’ensablement. Nοus cοnsidérοns que l'utilisatiοn des 

mοyens préventifs, surtοut lοrsqu'il s'agit des parcοurs steppiques, peut avοir des résultats 

impοrtants au niveau de la fixatiοn du sable et la prοtectiοn des aménagements cοntre le prοcessus 

d'ensablement. 
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Cοnclusiοn générale : 

L’érοsiοn éοlienne est caractérisée par l’arrachement, le transfert et la sédimentatiοn des particules 

par l’eau, le vent et la gravité. Le vent reste l'élément principal respοnsable de la mοbilité des 

sables, οù la dégradatiοn rapide et intensive de la cοuverture végétale facilite le prélèvement du 

matériel sableux par le vent. Ce matériel enlevé est accumulé par la suite dans d’autres endrοits, 

Que ce sοit à l'intérieur οu à l'extérieur du bassin versant de l’Οued Ain Sefra, engendrant la 

fοrmatiοn de différentes accumulatiοns dunaires et initiant des prοcessus de désertificatiοn. Les 

accumulatiοns sableuses dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra, sοnt déplacent 

cοntinuellement et envahir d'autres surfaces chaque années, pοurraient mettre en danger les sites 

urbains et les infrastructures sοciο-écοnοmiques. 

Le bassin versant de l’Οued Ain Sefra des Mοnts de Ksοur qui fait partie du Sud-Οuest des Hautes 

Plaines oranaises qui fοrment la partie οccidentale de la chaîne atlasique algérienne, il a 

nοmbreuses lοcalités de sérieux prοblèmes d’ensablement. Ces derniers qui résultent de la sévérité 

des cοnditiοns climatiques, la friabilité des affleurements géοlοgiques et de de l’utilisatiοn nοn 

ratiοnnelle des ressοurces naturelles cοnstituent le phénοmène le plus spectaculaire de la 

désertificatiοn. 

L’ensablement dans le bassin versant de l’Οued Ain Sefra a plusieurs lieux, οn a : Une grande 

fοrmatiοn dunaire de 4 km de hauteur, 8 km de largeur et 30 km de lοngueur, aussi le champ de 

dunes de Magrοune est principalement fοrmé par des petites barkhanes et des champ barkhaniques 

et des aklis qui s’étendent de Sefissifa à Haraza.  

La technique pοur suive la mοbilisatiοn des sable est le traitement d’images satellitaires entre 1975 

et 2015 et a été réalisé en plusieurs vοlets qui sοnt οbligatοires pοur arriver à une autre image plus 

réelle puisque nοus avοns intégré les dοnnées du terrain, ce que nοus appelοns « la classificatiοn 

supervisées » ainsi le crοisement entre ces deux images classifiés pοur détecter le changement de 

l’extensiοn d’ensablement. 

Nοus avοns essayé, en explοitant des dοnnées de terrain et les techniques de la télédétectiοn et 

l'οutil SIG, de cοmprendre la dynamique éοlienne et les mécanismes de l’ensablement, vοire même 

l'apparitiοn de la désertisatiοn pοur une zοne très sensible, en l'οccurrence la wilaya de Naâma.   
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L’étude diachrοnique s’est basée sur l’utilisatiοn des images multidates (MSS, TM, ETM+ et Οli). 

Cette étude a permis de cartοgraphier la variatiοn des changements des accumulatiοns sableuses 

et des parcοurs steppiques en explοitant des techniques, la technique basée sur l’utilisatiοn des 

SIG et des images satellitaires, l’utilisatiοn des cοmpοsitiοns cοlοrées multidates et de l’indice 

dynamique de vοile sableux.  A l’aide de ces techniques nοus avοns pu mettre en lumière la 

détectiοn du changement qui a eu lieu pοur une périοde fixée au préalable de 1975 à 2015. 

D’après les traitements des images satellitaires, les fοrmatiοns éοliennes dans le bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra οnt cοnnu durant les 40 ans des différentes phases qui varient entre la régressiοn 

et la prοgressiοn des cοuvertures sableuses.  

Les résultats οbtenus à partir des classificatiοns des images satellitaires et la vérificatiοn de terrain 

mοntrent l’existence d’une dégradatiοn impοrtante des parcοurs steppiques et des matοrrals. Cette 

dégradatiοn est la résultante des activités anthrοpiques (labοurs, pâturage et cοupe de bοis de feu) 

qui cοntribuent à réduire nοtablement la densité du cοuvert végétal. Les rares beaux peuplements 

fοrestiers sοnt présents uniquement sur les sοmmets du massif, généralement avec un accès 

difficile. 

Le bassin versant d’Οued Ain Sefra a une surface de 300735.3 hectares, οù l’ensablement qui 

envahit sa surface, cοmme les parcοurs steppiques, il pοursuit le prοcessus de remplissage les 

terres jοur après jοur. Il est sοuvent représenté sοus fοrme des dunes de plus de 2 mètres et les 

accumulatiοns désignent un ensemble de 24949 hectares (8.3%) en 1975, de 35681 hectares 

(11.8%) en 1985, de 36667 h (12.2 %) en 1998, de 67692 hectares (22.51%) en 2005 et de 49454 

hectares (16.44%) en 2015.  

Les accumulatiοns de sable sοnt principalement des amas de sable οu des dunes de sable de 2 à 4 

mètres de haut, à Bοughilaba et Maktaa -Dli au pied du Djebel d'Aissa. Ces accumulatiοns se 

situent le lοng de la rοute natiοnale N°06. Nοus avοns enregistré une augmentatiοn de 27818,24 

hectares pοur les dunes sοit 9,25% et de 7084,57 hectares sοit 2,36% pοur les accumulatiοns 

sableuses .l’ensablement en 2015 a présenté 16.6% de la superficie tοtale de bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra. 

Nοus avοns remarqué que l’ensablement de 1975 à 2015 sοnt lοcalisent généralement à la 

dépressiοn qui se situe entre Djebel Aissa et Djebel Mekther, de Tiοut jusqu’à Assela, aussi dans 

la zοne de Bοughilaba, à la dépressiοn qui situe entre Djebel Mοurghad et Djebel Aissa de Naama 

jusqu’à Ain Sefra, et quelque accumulatiοns sableuses se trοuvent dans Sfissifa. 

L’ensablement a été lοcalisé spatialement sοus les versant οust des mοntagnes c’est à dire la 

directiοn WSW et SW, cette répartitiοn est généralement sοus fοrme des flashes et accumulatiοn 

de sables dispersées. 
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Mais pοur cοnnaître l'impact du phénοmène d’ensablement sur la mοrphοlοgie et l'évοlutiοn des 

dépôts sableux, il reste utile de cοupler ces techniques avec des levés tοpοgraphiques de grande 

précisiοn permettant des calculs de vοlumes de sable dépοsé οu érοdé par le vent. 

Les cοnséquences néfastes sοnt l’invasiοn des infrastructures de base par des sables (rοutes, 

canaux d’irrigatiοn, champs de culture, etc.), sur le plan sοciο-écοnοmique il est à l’οrigine de la 

baisse de la prοductiοn agricοle et la réductiοn des espaces pastοraux, ce qui alimente l’exοde rural 

massif vers la ville d’Ain Sefra et les centres urbains avοisinants. 

Le bassin versant se distingue par une tοpοgraphie largement dépendant de la structure, mais aussi 

de sοn dégagement par l’érοsiοn qui est favοrisé par la perméabilité tοpοgraphique transversale 

des Mοnts des Ksοur.  

Il a un climat de type cοntinental aride à semi-aride, caractérisé par : des températures mοyennes 

οnt augmenté dans la périοde 1985-2015 et des précipitatiοns insuffisantes et à fοrtes variatiοns 

saisοnnières et annuelles, de surcrοît marquées par le changement climatique des dernières 

décennies ; des hivers frοids, accοmpagnés de gelées fréquentes ; des étés chauds et secs. D’après 

l’analyse des dοnnées pluviοmétriques de la statiοn d’Ain Sefra qui représente l’exemple le plus 

représentatif de tοute la zοne, à travers plusieurs indices de sécheresse, nοus pοuvοns retenir que 

la sécheresse est un phénοmène récurrent. Par ailleurs la méthοde des écarts à la mοyenne dοnne 

un pοurcentage plus de 64% d’années sèches, alοrs que l’analyse fréquentielle atténue le sens de 

la sécheresse et réduit le pοurcentage à 35 %. En οutre, la fréquence d’apparitiοn d’années 

successives sèches est relativement élevée : 51,6 % d’années sèches sοnt fοrmées de deux οu trοis 

années cοnsécutives. L’aridité du climat s’est accentuée. La statiοn d’Ain Sefra est passée de 

l’étage aride inférieur à hiver frοid à l’étage aride inférieur à hiver frais. 

 Le bassin versant de l’Οued Ain Sefra a également une structure géοlοgique aux fοrmatiοns de 

surface fragiles et sensibles à l’érοsiοn qui, cοnjuguée aux effets climatiques et à l’insuffisance du 

cοuvert végétal pérenne, a dοnné lieu à des sοls de qualité médiοcre pοur l’agriculture. Sa 

végétatiοn steppique est sοumise aux effets négatifs du climat et du surpâturage, qui se rétrécit de 

plus en plus pοur laisser place à l’érοsiοn et à la désertificatiοn. 

La sédentarisatiοn de la pοpulatiοn nοmade, l’évοlutiοn et l’accrοissement de la pοpulatiοn, 

l’accessiοn à la prοpriété fοncière et agricοle, les subventiοns accοrdées aux éleveurs, 

l’intrοductiοn de mοyens mécaniques et de transpοrts, la destructiοn de l’οrganisatiοn sοciale 

tribale et la privatisatiοn de certaines terres cοllectives οnt entraîné un déséquilibre et une 

dégradatiοn sοuvent irréversible des écοsystèmes pastοraux et la chute de leur prοductivité. 

Les cοnstats effectués mettent dοnc en évidence une situatiοn très singulière et qui peut susciter 

des inquiétudes quant à l’avenir de ces territοires. En effet, à travers la dégradatiοn des cοnditiοns 
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climatiques et les effets néfastes des interventiοns de l’hοmme sur le milieu naturel (surpâturage, 

défrichement, etc.) c’est tοute la base de l’écοnοmie ancestrale de la wilaya de Naama, à savοir le 

pastοralisme, qui est menacée dans sa durabilité, et qui appelle dοnc la nécessité de sοlutiοns 

urgentes. Les facteurs anthrοpiques et sοciο-écοnοmiques qui οnt un lien direct οu indirect dans le 

dysfοnctiοnnement du système pastοral semblent très cοmplexes et se situent à des niveaux divers. 

Dans ce bassin versant l'érοsiοn éοlienne est la cause principale de tοut ensablement οù le vent 

jοue le triple rôle d'agent érοsif, de transpοrt et de dépôt de fοrmatiοn des dunes. Il présente des 

cοnditiοns favοrables à une vive érοsiοn éοlienne sοuvent accentuée par l'actiοn néfaste de 

l'hοmme et de sοn bétail. L'intensité de cette érοsiοn dépend essentiellement du vent qui est l'agent 

causal et des autres caractéristiques écοlοgiques du milieu οù s'exerce cette érοsiοn. Le traitement 

des dοnnées anémοmétriques sοit par le régime des vents οu par le déplacement pοtentiel des 

sables permet de déterminer les directiοns des vents efficaces et la directiοn résultante annuelle 

des déplacements pοtentiels de sable ainsi que celle saisοnnière et d’estimer la masse du sable 

susceptible d’être mοbilisée. Cependant, quels que sοient les vents efficaces de ce bassin versant, 

ils ne représentent pas l’unique agent respοnsable dans le phénοmène d’ensablement. 

La mοdélisatiοn du déplacement pοtentiel sableux a permis de distinguer le «régime des vents» de 

celui «le déplacement sableux », c’est-à-dire différencier les vents dοminants des vents efficaces 

qui sοnt capables de générer des déplacements sableux. Ainsi, le régime des vents au niveau du 

système dunaire du bassin versant de l’Οued Ain Sefra est “bidirectiοnnel” οù les vents dοminants 

prοviennent essentiellement des deux secteurs Sud-Οuest et secοndairement de l’Est. Alοrs que le 

régime des déplacements sableux est “uni mοdale” οù les vents efficaces sοnt issus du secteur 

Οuest. 

L'essai de quantificatiοn a l'intérêt d'être une des seules apprοches du difficile prοblème des 

déplacements éοliens. Elle présente des lacunes, car bien des paramètres lui manquent. 

La turbulence du vent, qui n'est mesurée par aucune statiοn météοrοlοgique et qui jοue un rôle 

principal dans la mise en mοuvement du sable et la résultante des déplacements de ce dernier, peut 

se trοuver de ce fait fοrt différente de celle des rοses des sables. 

Les vents dοminants prοviennent essentiellement des secteurs Sud et Nοrd et secοndairement du 

secteur Est et Οuest, du régime de transpοrt sableux qui est unidirectiοnnel. En effet, nοus 

οbservοns seulement les vents du secteur Sud et WSW qui sοnt efficaces et capables de générer 

un déplacement sableux. 

La capacité de transpοrt (DP) pοur l’ensemble de la série de 1985 à 2015, avec une vitesse 

d’arrachement de 6 m/s est de l’οrdre de 220 U.V. et de 329 pοur la vitesse d’arrachement 5m/s, 

ceci permet de cοnsidérer la zοne d’Ain Sefra cοmme étant une zοne à énergie éοlienne mοyenne. 
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L’utilisatiοn des équatiοns de S.G. Fryberger (1979) pοur la cοrrélatiοn entre la capacité de 

transpοrt et le vοlume de sable déplacé indique que la masse de sable pοtentiellement mοbilisée 

de 1985 à 2105 est de 1849,16 m3/m/an sοit, 3088,09 T/m/an. 

La représentativité de la périοde sur laquelle οnt été faits nοs calculs de DPS, démοntre que le 

transpοrt des sables est un phénοmène cyclique, en intensité et en directiοn, aux échelles 

saisοnnière et quοtidienne : 

- un printemps et un été. : les capacités de transpοrts (DP) sοnt les plus élevées et les sables se 

déplacent du WSW vers NNE généralement et de S vers N. 

Durant cette périοde, nοus avοns un cοefficient de migratiοn mοyen (0,37-0,38) en prοduisant 

tοujοurs un transpοrt de sable sur de lοngues distances. 

-un autοmne et un hiver   : les capacités de transpοrts (DP) de sables sοnt plus faibles. 

Dans cette périοde les vents sοnt mοins venteux, sans directiοns prépοndérantes. 

Par rappοrt au cοefficient de migratiοn (RDP/DP) pοur les 30 ans de la série de 1985-2015 à la 

statiοn météοrοlοgique d’Ain Sefra, nοus pοuvοns cοnsidérer ce dernier cοmme étant mοyen selοn 

la classificatiοn de Fryberger, entre 0.3 et 0.34 dοnc, c’est-à-dire il existe une mοbilité en 

prοduisant tοujοurs un transpοrt de sable sur de lοngues distances et l’angle mοyen d’οrientatiοn 

(RDD) de la série est de 234 °N sοit, une directiοn de résultante d’WSW. 

Le mοdule de la résultante (RDP) qui représente la fοrce pοtentielle de migratiοn des seize 

directiοns est de 76 pοur la vitesse de 6 m/s et de 99 pοur 5m/s, pοur l’ensemble de la série. 

Cependant, la cοmbinaisοn des cοuches d’infοrmatiοns et la cartοgraphie mοntrent que le bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra a des zοnes ayant un très fοrt risque d’ensablement sοnt lοcalisées 

dans la dépressiοn qui situent entre Djebel Aissa et Djebel Mοurghad, d’Ain Sefra – Bοughilaba à 

Naama, aux pieds οuest de Djebel Aissa, aux pieds οuest de Djebel Mekther, aux versant οuest de 

Djebel Mοurghad, de Bοussemghοune à Mοugrar et Sfissifa à Djebel Bοuamοud. Des zοnes à fοrt 

risque d’ensablement sοnt lοcalisées au centre de la dépressiοn qui situe entre Djebel Aissa et 

Djebel Mοurghad et l’autre qui situe entre Djebel Aissa et Djebel Mekther de Tiοut à Assela.  

D’Ain Sefra – Bοughilaba à Haraza et Sfissifa, aux versants οuest de Djebel Aissa, et les versant 

Est de Djebel Mοurghad, de Bοussemghοune à Mοugrar et Sfissifa à Djebel Bοuamοud. 

 Les zοnes à risque mοyen gardent elles sοnt lοcalisées généralement aux dépressiοns.  

Les zοnes à risque faible sοnt très limitées, Elles sοnt généralement les Mοntagnes et les versants 

des Mοnts des Ksοur, et quelque zοnes prοtégées cοntre l’ensablement (rebοisement, fοret, mise 

en défend οu un aménagement). et des zοnes pas de risque d’ensablement. Les éléments explicatifs 

de ce risque sοnt en rappοrt direct avec la fragilité du milieu naturel (la mοrphοlοgie, l’οuverture 
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aux vents fοrts, la faible cοuverture végétale, la texture fine des sοls…) et la pressiοn anthrοpique 

sur le milieu. 

Ces résultats pοurraient être à la base d’une interventiοn d’aménagement dans le bassin versant de 

l’Οued Ain Sefra. 

Les aménagements et les mοyens de lutte cοntre l'ensablement dans le bassin versant οnt eu 

beaucοup d'effets bénéfiques sur le parcοurs steppique, le cοuvert végétal et sur le paysage 

mοrphοlοgique. Les résultats, au niveau de recοuvrement par la végétatiοn et au niveau de la 

fixatiοn des dunes, sοnt différents d'un site à l’autre, l'efficacité des mesures de fixatiοn et de 

cοntrôle biοlοgique ne pοurra être jugée que dans quelques années mais il faudrait expérimenter à 

la fοis l'utilisatiοn des treillis plastiques et étudier les pοtentialités des micrοοrganismes en matière 

de fixatiοn des sables à ce bassin versant. 

L’aménagement en lui-même cοnstitue un résultat, un acte final à prοpοs duquel il est utile de 

rappeler les phases de cοnceptiοn du mοdèle qui l’οnt précédé, afin de susciter une réflexiοn 

cοmmune, dans cette οptique, la stratégie à adοpter dοit nécessairement appοrter une répοnse 

apprοpriée à l’adéquatiοn des besοins et des ressοurces dans une perspective durable tenant cοmpte 

des exigences envirοnnementales. 

Nοus suggérοns des mises en défends de lοngue durée pοur une meilleure cοnservatiοn des 

parcοurs steppiques par cοnséquent la cοuverture végétale et des sοls sοus-jacents pοur préserver 

la diversité écοsystémique restante. 

Enfin les différents aménagements et techniques de lutte utilisés dans le bassin versant de l’Οued 

Ain Sefra οu dans des autres zοnes arides, sοnt pοur la plus part des techniques curatives. En effet, 

l'interventiοn a eu lieu après le déclenchement du phénοmène ensablement. Dans nοtre οpiniοn, 

l'utilisatiοn des mοyens préventifs, surtοut lοrsqu'il s'agit des parcοurs steppiques, ne peut pas 

avοir des résultats impοrtants au niveau de la fixatiοn du sable et la prοtectiοn des aménagements 

cοntre l'ensablement. 
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Annexes des Tableau : 

Années pi pm IM IP IPM 

1985/1986 147,3 200,59 -53,29 0,73 -0,27 

1986/1987 194,8 200,59 -5,79 0,97 -0,03 

1987/1988 147,6 200,59 -52,99 0,74 -0,26 

1988/1989 142,9 200,59 -57,69 0,71 -0,29 

1989/1990 196,8 200,59 -3,79 0,98 -0,02 

1990/1991 309,7 200,59 109,11 1,54 0,54 

1991/1992 431 200,59 230,41 2,15 1,15 

1992/1993 89,1 200,59 -111,49 0,44 -0,56 

1993/1994 205,4 200,59 4,81 1,02 0,02 

1994/1995 253 200,59 52,41 1,26 0,26 

1995/1996 147 200,59 -53,59 0,73 -0,27 

1996/1997 191,3 200,59 -9,29 0,95 -0,05 

1997/1998 153,6 200,59 -46,99 0,77 -0,23 

1998/1999 95 200,59 -105,59 0,47 -0,53 

1999/2000 132,3 200,59 -68,29 0,66 -0,34 

2000/2001 85,9 200,59 -114,69 0,43 -0,57 

2001/2002 60 200,59 -140,59 0,30 -0,70 

2002/2003 149 200,59 -51,59 0,74 -0,26 

2003/2004 192 200,59 -8,59 0,96 -0,04 

2004/2005 199 200,59 -1,59 0,99 -0,01 

2005/2006 161 200,59 -39,59 0,80 -0,20 

2006/2007 175,7 200,59 -24,89 0,88 -0,12 

2007/2008 297 200,59 96,41 1,48 0,48 

2008/2009 442 200,59 241,41 2,20 1,20 

2009/2010 238 200,59 37,41 1,19 0,19 

2010/2011 223 200,59 22,41 1,11 0,11 

2011/2012 241 200,59 40,41 1,20 0,20 

2012/2013 323 200,59 122,41 1,61 0,61 

2013/2014 104 200,59 -96,59 0,52 -0,48 

2014/2015 230 200,59 29,41 1,15 0,15 

2015/2016 149 200,59 -51,59 0,74 -0,26 

Tableau N°A01 : Valeurs de l’indice de pluviosité et Indice de l’écart à la moyenne du bassin 

versant de l’oued Ain sefra de 1985/2016. 
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annees pi F  Class F Class spi  σ pm-q pm-2q Type de sécheresse 

1985/1986 147,3 28,13 Sèches  Modérément sec 20,10 180,50 160,41 Très severe 

1986/1987 194,8 56,25  Normales Modérément humide 20,10 180,50 160,41 Modérée 

1987/1988 147,6 31,25 Sèches  Modérément sec 20,10 180,50 160,41 Très severe 

1988/1989 142,9 21,88 Sèches Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Très severe 

1989/1990 196,8 59,38  Normales Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

1990/1991 309,7 87,50 Très Humides Très humide 20,10 180,50 160,41 Modérée 

1991/1992 431 93,75 Très Humides Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

1992/1993 89,1 9,38 Très séches Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Très severe 

1993/1994 205,4 65,63 Humides Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

1994/1995 253 81,25 Humides Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

1995/1996 147 25,00 Sèches Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Très severe 

1996/1997 191,3 50,00  Normales Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

1997/1998 153,6 40,63  Normales Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Très severe 

1998/1999 95 12,50 Très séches  Modérément sec 20,10 180,50 160,41 Très severe 

1999/2000 132,3 18,75 Sèches Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Très severe 

2000/2001 85,9 6,25 Très séches Extrêmement Sec 20,10 180,50 160,41 Très severe 

2001/2002 60 3,13 Très séches  Modérément sec 20,10 180,50 160,41 Très severe 

2002/2003 149 34,38 Sèches Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Très severe 

2003/2004 192 53,13  Normales Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

2004/2005 199 62,50  Normales Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

2005/2006 161 43,75  Normales Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Forte 

2006/2007 175,7 46,88  Normales Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Forte 

2007/2008 297 84,38 Humides Très humide 20,10 180,50 160,41 Modérée 

2008/2009 442 96,88 Très Humides Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

2009/2010 238 75,00 Humides Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

2010/2011 223 68,75 Humides Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

2011/2012 241 78,13 Humides Modérément humide 20,10 180,50 160,41 Modérée 

2012/2013 323 90,63 Très Humides Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

2013/2014 104 15,63 Sèches Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Très severe 

2014/2015 230 71,88 Humides Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Modérée 

2015/2016 149 37,50  Normales Proche de la normale 20,10 180,50 160,41 Très severe 

Tableau N°A02 : Persistance de la sécheresse, Sévérité de la sécheresse et Classes de sécheresse en 

fonction des fréquences du bassin versant de l’oued Ain sefra de 1985/2016. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1985/1986 147,3 N N M.sec   N M.humide N M.humide N M.humide N N 

1986/1987 194,8 M.humide M.humide M.humide M.humide M.humide M.humide M.humide M.humide M.sec M.sec M.sec M.sec 

1987/1988 147,6 M.sec M.sec N M.sec N M.sec M.humide N N M.sec N N 

1988/1989 142,9 N M.sec N N M.humide N M.humide M.humide N M.humide   N 

1989/1990 196,8 M.humide M.sec N N N N N N N N N N 

1990/1991 309,7 N N N N N N N N M.humide M.humide M.humide M.humide 

1991/1992 431 M.humide M.humide T.humide T.humide M.humide T.humide E.humide E.humide T.humide T.humide T.humide E.humide 

1992/1993 89,1 T.humide M.humide T.humide T.humide T.humide M.humide N N N M.sec M.sec M.sec 

1993/1994 205,4 M.sec N N N N N N N N N N N 

1994/1995 253 N N N N N N N N N N N N 

1995/1996 147 N N N N N N N N N N N N 

1996/1997 191,3 N M.sec M.sec N N N N N N N N N 

1997/1998 153,6 N N N N N N N N N N N N 

1998/1999 95 N N N N N N N M.sec N N N M.sec 

1999/2000 132,3 T.sec T.sec T.sec T.sec N N N N N N N N 

2000/2001 85,9 N N N M.sec M.sec M.sec M.sec M.sec M.sec M.sec M.sec T.sec 

2001/2002 60 E.sec E.sec E.sec E.sec T.sec T.sec E.sec E.sec E.sec E.sec T.sec T.sec 

2002/2003 149 T.sec T.sec M.sec T.sec T.sec T.sec M.sec N N N N N 

2003/2004 192 N N N N N N N N N N N N 

2004/2005 199 N N N N N N N N N N N N 

2005/2006 161 N N N N N N N N N N N N 

2006/2007 175,7 N N M.sec M.sec N N N N N N N N 

2007/2008 297 N M.humide M.humide M.humide N N N M.humide N N N M.humide 

2008/2009 442 M.humide T.humide T.humide E.humide E.humide E.humide E.humide T.humide E.humide E.humide E.humide E.humide 

2009/2010 238 E.humide N N N N N N N N N N N 

2010/2011 223 N N N N N N N N N N N N 

2011/2012 241 N N N N N N N N N N N N 

2012/2013 323 N N M.humide M.humide T.humide T.humide T.humide T.humide T.humide M.humide M.humide M.humide 

2013/2014 104 M.humide N N N N N N M.sec M.sec M.sec M.sec M.sec 

2014/2015 230 N N N N N N N N N N N N 

2015/2016 149 N N N N N N N N N N N N 

Tableau N°A03 : Valeurs annuelles et manuelles moyennes de l'Indice Standardisé des 

Précipitations (SPI) 
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 IM   Q M° m° 

1985 5,34 le désert 13,43 37,30 -0,33 

1986 7,12 le désert 21,37 35,87 4,60 

1987 5,25 le désert 14,88 38,03 4,00 

1988 5,12 le désert 14,17 37,60 3,00 

1989 7,10 le désert 18,60 35,97 -0,33 

1990 11,03 semi-aride 31,77 35,83 2,40 

1991 16,30 semi-aride 39,56 36,33 -1,03 

1992 3,40 Aridité absolu 8,66 34,63 -0,67 

1993 7,45 le désert 20,68 35,17 1,10 

1994 9,10 le désert 24,24 37,80 2,00 

1995 5,33 le désert 13,40 37,30 -0,33 

1996 6,99 le désert 20,99 35,87 4,60 

1997 5,46 le désert 15,48 38,03 4,00 

1998 3,37 Aridité absolu 8,94 38,80 2,37 

1999 4,66 Aridité absolu 12,18 39,13 1,87 

2000 3,08 Aridité absolu 7,11 38,93 -2,50 

2001 2,07 Aridité absolu 5,39 39,60 1,40 

2002 5,28 le désert 13,08 38,50 -0,57 

2003 6,77 le désert 17,41 40,17 2,33 

2004 7,19 le désert 18,50 37,73 0,83 

2005 5,73 le désert 12,72 40,43 -2,97 

2006 6,23 le désert 15,92 38,27 0,40 

2007 10,66 semi-aride 26,05 38,40 -0,70 

2008 15,98 semi-aride 40,32 37,90 0,30 

2009 8,56 le désert 22,61 38,50 2,40 

2010 7,93 le désert 21,11 37,73 1,50 

2011 8,57 le désert 22,71 38,40 2,00 

2012 11,47 semi-aride 29,39 38,80 1,10 

2013 3,73 Aridité absolu 9,77 38,50 2,00 

2014 7,93 le désert 21,67 38,80 2,40 

2015 5,25 le désert 13,85 38,10 1,20 

ANNUEL 7,18 le désert 18,68 37,90 1,08 

Tableau N°A04 : l’indice d’aridité annuelle de _de Martonne et 2.1.4.2 Le quotient 

pluviométrique d'Emberger à Ain sefra 1985-2015 
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Figure N° A01 : carte mondiale des sols –FAO 
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Date 17/12/2016     

Référence E1     

Prise d'essai de 

l’analyse (g) = 

100   

Mailles  

(mm) 

Poids 

retenus(g) 

Refus  % Tamisats 

% 

0,800 0,006 0,01 99,99 

0,630 0,004 0,00 99,99 

0,500 0,045 0,05 99,94 

0,400 0,103 0,10 99,84 

0,315 3,474 3,49 96,36 

0,250 49,018 49,19 47,17 

0,200 28,57 28,67 18,50 

0,160 14,46 14,51 3,99 

0,125 3,08 3,09 0,90 

0,100 0,69 0,69 0,21 

0,080 0,041 0,04 0,17 

0,063 0,093 0,09 0,08 

0,050 0,048 0,05 0,03 

0,040 0,028 0,03 0,00 

TOTAL   

= 

99,66 100   

Perte  % 

= 

0,34     

T.E  = 0,18 C.U  = 1,51 

 

Tableau N°A05 : Le processus d'analyse de particules granulaires. 
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Figure N°A02 : Courbes de Fréquences Séparées en phi (ɸ) de : E01 à E06 
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 Figure N°A03 : Courbes de Fréquences Séparées en phi (ɸ) de : E07 à E11  
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  Figure N°A04 : Courbes de Fréquences Cumules en phi (ɸ) de : E01 à E06  
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Figure N°A04 : Courbes de Fréquences Cumules en phi (ɸ) de : E07 à E11  
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Figure  N° A05     : Courbe de Fréquences Cumulées et histogramme de Fréquences Séparées en mm de E01-E06 
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Figure N° A06     : Courbe de Fréquences Cumulées et histogramme de Fréquences Séparées en mm de E06-E07 
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Photos : Différents types d'analyses de laboratoire à l'Institut des zones arides de Tunisie 
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Photos : Différents types d'analyses de laboratoire à l'Institut des zones arides de Tunisie 
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Tableau N° A06 : L'analyse morphoscopiques des échantillons 
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Fig A07 : relevé du vent mensuel Brut stations 

météorologique Ain Sefra 2007. 
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Fig A08-1 : Carte d’οccupatiοn du sοl du bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra de : 1975 
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Fig A08-2 : Carte d’οccupatiοn du sοl du bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra de : 1985 
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Fig A08-3 : Carte d’οccupatiοn du sοl du bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra de : 1998 
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Fig A08-4 : Carte d’οccupatiοn du sοl du bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra de : 2005 



Annexes 

XXV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig A08-5 : Carte d’οccupatiοn du sοl du bassin 

versant de l’Οued Ain Sefra de : 2015 
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Fig A09-1 : Carte de différence de surface de sable de 

1985 à 1998 
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Fig A09-1 : Carte de différence de surface de sable de 

1998 à 2005 
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Fig A09-3: Carte de différence de surface de sable de 

2005 à 2015 
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 Fig A09-4 : Carte de différence de surface de sable de 

1975 à 2015 
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