
République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

UNIVERSITE ABOU-BAKR BELKAID TLEMCEN 
Faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre et de l'univers 

Département d'Ecologie et Environnement 

Laboratoire de recherche : Valorisation des actions de l'homme pour la protection 
de l'environnement et applications en santé publique 

ME4OJJE 
Présenté par 

BOUAYED ALAM SAMIRA 

En vue de l'obtention du 

Diplôme de Magister 

En Ecologie et Biologie des populations 

Dynamique syatio-ternyore (Ce Lu 
yeuy Cernent macrobentf'iique Ce tmg d 

Couec( ChouC (TCemcen) 

Soutenu en janvier 2011, devant le jury composé de: 

M. KHELLIL MOHAMMED ANOUAR 

Mme. ABDELLAOUI KARIMA 

M. LOUNACI ABDEL-KADER 

M. BENMANSOUR DJAMEL 

Professeur Président 

Maître de conférences Promoteur 

Maître de conférences Examinateur 

Maître de conférences Examinateur 

Année Universitaire 2010-2011 



SOMMAIRE 

INTRODUCTION 	 .01 

CHAPITRE I: PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

1. Description du réseau hydrographique ... ......... ... ... ... ......... ... ... ... ...... ... ..... 06 

1. 1. Description du bassin versant de la Tafna ... ... ... ............... ... ......... .......... 06 

1. 2. Description du sous bassin versant de lIsser ... ... ...... ...... ... ............ ......... 08 

1. 3. Description de l'oued Chou!y ............................................................10 

1 .3. 1. Géologie ............ ... ............ ...... ... ... ......... ... ... ............... ... ... ... ... 11 

1.3.2. L'occupation de l'espace ..............................................................12 

2. Analyse des paramètres climatiques ...... ......... ... ......... ... ... ... ... ...... ... ........ 14 

2. 1. Précipitations ... ... ... ............ ... ...... ... ... ... ... ............ ... ... ... ......... ... .... 15 

2. 2. Températures ... ... ............ ... ...... ... ... ... ... ......... ... ... ......... ...... ... ....... 16 

2. 3. Diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN (1953).............. 20 

2. 4. Climagramme d'EMBERGER(1955) ... ... ...... ...... ... ... ... ...... ... ...... ........ 20 

CHAPITRE II MATERIELS ET METHODES 

1. Description des stations d'étude et de leurs microhabitats ...... ............... ......... 23 

1 . 1. Station I (Cl) ...... ... .................. ...... ............ ............ ... ... .............. ..23 

1 . 2. Station 2 (C2)...............................................................................27 

1 . 3. Station 3 (C3)...............................................................................29 

1.4. Station 4 (C4)..............................................................................32 

2. Méthodes d'étude ......... ... ... ... ...... ... ... ... ... ......... ............... ... ... ... ... ..... 35 

2. 1. Récolte faunistique ...... ...... ... ............... ... ... ............ ... ..................... 35 

2. 2. Tri et détermination ...... ... ... ... ............... ... ... ...... ...... ... ......... ............36 

2. 3. Physico-chimie de l'eau ... ... ... ......... ... ... ...... ...... ...... ... ............... ....... 36 

2. 3. 1. Analyses sur le terrain ............ ... ... ...... ... ... ... ...... ......... ... ... ...... ..... 36 

2. 3. 2. Mesure de turbidité au laboratoire ............... ............ ... ... ................... 37 



2.4. Etude de la structure du peuplement 	 .37 

2.4.1. Paramètres de description de la structure numérique des peuplements 	38 

2.4. 1. 1. Les indices de diversité ... ... ...... ......... ...... ..................... ... ... ........ 38 

2. 4. 1. 2. Distribution d'Abondance par espèce ............ ... ... ... ......... ... ... ... ...... 40 

2. 4. 1. 3. Fréquence d'occurrence ou constance des espèces ... ...... ... ... ... ... ... ...... 42 

2. 4. 1. 4. Indice de similitude .................................................................43 

2. 4. 2. Traitement statistiques des donnés ......... ... ... ... ......... ... ... .................. 43 

2. 4. 2. 1. Analyse statistique multivariée (ACP) ......... ... ............ ... ... ... ... ........ 43 

2. 4. 2. 2. Analyse statistique multivariée (AFC) ... ...... ............... ... ... ... ... ........ 44 

2. 4. 2. 3. La méthode de classification hiérarchique ............ ... ... ............... ...... 44 

2. 4. 2. 4. Méthode d'analyse biologique de la qualité de l'eau ...... ... ...... ......... ... 45 

CHAPITRE III: RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Caractéristiques physico-chimiques de l'eau.................................................49 

1.1. La température de l'eau ... ...... ............ ... ... ... ... ... ... ... ... ............... ... ..... 49 

1.2.LepH ... ............... ... ............ ......... ... ............ ...... ............ ................ 50 

1. 3. La conductivité ... ... ............... ............... ... ... ............ ... ...... .............. 51 

1.4. La Salinité ..................................................................................53 

1. 5. L'oxygène dissous ........................................................................53 

1.6. La turbidité ... ... ... ............ ... ...... .................. ... ......... ... ... ............ ... 55 

1.7. Analyse en composantes principales des paramètres physicochimiques ... ... ...... 56 

2. Etude de la structure de la faune macrobenthique...........................................58 

2. 1. Structure taxonomique ...... ... ............ ... ... ... ... ...... ... ... ... ............ ......... 58 

2. 1. 1. Evolution spatio-temporelle de la structure taxonomique......... 69 

2. 1. 2. Evolution de la structure taxonomique par microhabitat ............ ... ... ... ..... 72 

2. 2. Structure et organisation des peuplements .............................................73 



2. 2. 1. Comparaison entre stations ... ... ... ... ... ... ......... ............ ... ... ... ... ...... ... 73 

2.2.1.1. Etude indicielle de la diversité taxonomique ...... ..................... ... ......... 73 

2.2.1.2. Diversité de Gleason et effort d'échantillonnage ... ... ......... ... ... ... ... ... .... 79 

2.2.1.3. Distribution d'abondance par taxon et application de modèles ...... ... ... ... ... 81 

2.2.1.3.1. Etude de la variabilité d'abondance ..... . ... ... ............ ... ...... ......... ..... 81 

2.2.1.3.2. Modèles de distribution des taxons ......... ...... ...... ... ............... ... ...... 84 

2.2.1.3.2.1. Modèle de distribution de Mac Arthur ......... ... ............ ... ... ............ 84 

2.2.1.3.2.1. Modèle de distribution des rangs-fréquences de Motomura ...... ... ... ..... 87 

2. 2. 1. 4. Fréquence d'occurrence ou constance ......... ... ... ............ ... ............... 90 

2. 2. 2. Comparaison de la structure des peuplements des différents microhabitats 91 

2.2.2.1. Indice de diversité et richesse taxonomique ...... ... ............ ...... ... .......... 92 

2.2.2.2. Distribution d'abondance par taxon en fonction des microhabitats.............96 

2.2. 2.3. Degré de Similitude entre les collections récoltées par microhabitat ... ... ... 102 

2. 3. Traitement statistique des données ......... ...... ... ............... ............ ........ 103 

2. 3.1. Analyses multivariées .................................................................103 

2.3.1.1. Analyse de la matrice de répartition spatio-temporelle des abondances ... ... 103 

2.3.1.2. Analyse de la matrice de répartition des abondances des taxons dans les 

différents microhabitats ... ... ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ... ... ............... ... ...... 106 

2. 3.2. Les tests hiérarchiques ... ... ... ............... ...... ... ......... ... ... ................. 108 

2.3.2.1. Détermination des entités coenotiques dans l'espace et dans le temps... ... .. 108 

2.3.2.2. Détermination des entités coenotiques par microhabitat ... ...... ... ......... ... 110 

3. Résultats de l'analyse biologique de la qualité de l'eau ... ... ... ... ......... ... ... ..... 114 

3.1. Indice Biologique Global Normalisé ... ............... ... ... ............ ... ... ... ...... 114 

3.2. Indice EPT .................................................................................115 

3.3. Rapport EPT/Chironomes ......... ... ... ... ............ ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... 116 

3.4. L'indice composite benthique (ICB) ........ . ... ... ............... ... ............... ... 117 

3. 5. Corrélations entre les indicateurs ............... ...... ............... ... ... ............ 118 

4. Approche fonctionnelle du peuplement ... ... ............ ... ... ......... ... ... ........... 120 



4. 1. Pyramide des nombres 	 .121 

4. 2. Structure trophique en fonction des microhabitats ...... ... ... ............ ... ... ..... 123 

5. Discussion ...... ... ... ......... ...... ... ...... ............ ... ... ............ ... ... ............ 125 

CONCLUSION GENERALE ... ... ... ... .................. ... ............ ... ... ... ......... 134 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ......... ... ... ......... ... ...... ... ............ 139 

ANNEXES ...... ............... ...... ... ............... ...... ............... ... ...... ........... 154 



Remerciement 

Aussi originale que personnel que puisse être une thèse, elle demeure le fruit d'un 

environnement. 

Avant tout, je remercie DIEU le tout puissant de m'avoir donné la force et le courage 

afin que je puisse accomplir ce modeste travail et d'avoir créé ce beau monde qui nous 

donne l'envie de savoir d'avantage. 

Je suis infiniment reconnaissante à Mme YADI.B.H, Chargée de cours qui s'est 

toujours intéressée à mon travail et qui m'a guidé et dirigé avec ses conseils et 

directives. Je la remercie profondément de m'avoir donné la possibilité d'améliorer 

mon manuscrit avec le choix des stations d'étude, l'échantillonnage et l'identification 

de la faune récoltée. 

Celle-ci n'aurait pu être sans l'impulsion et l'appui, donnés par madame 

ABDELLAOUI.K. Maitre de conférences, je tiens ainsi de la remercier de m'avoir 

accordé sa confiance en acceptant de m'encadrer, mais aussi pour m'avoir accordé 

généreusement le privilège de sacrifiées des moments importants et me faire profiter 

de sa solide expérience. 

Ses nombreuses informations et orientations dans le choix des indices de diversité 

appliqués et de l'analyse statistique et surtout sa lecture pointeuse, m'ont été fort 

précieux, afin d'aboutir à ce travail. Je le suis donc doublement reconnaissante. 

J'adresse aussi mes remerciements à Monsieur KHELLIL.M.A, professeur à l'institut 

de Biologie. Pour m'avoir fait le grand honneur d'accepter la présidence du jury. 

Je tiens à exprimer ma gratitude à l'égard de Monsieur BEN MANSOUR. D, maitre 

de conférences; ainsi que Monsieur LOUNACI. A, pour avoir bien voulus accepter 

d'examiner ce travail. Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de mon profond 

respect. 

A tous ce qui m'ont aidé et encouragé dans ce mémoire, même avec une bonne parole. 



Figure 22 : Positionnement des stations d'étude en fonction de la richesse taxonomique 
(Log2  T) et la diversité H' sur le Modèle DIMO (Qinghong, 1995)...................... 76 

Figure 23 : Evolution temporelle de la diversité de Shannon-Weiner des quatre stations 
d'étude ... ... ............... ... ... ..... . ............... ... ............... ... ......... ...... ... ...... 77 

Figure 24 : Courbe de croissance de richesse taxonomique (T) en fonction du 
logarithme d'abondance (Log N) définie pour les quatre stations ... ... .................. 80 

Figure 25 : Représentation de l'abondance relative des taxons récoltés dans l'oued 
Chouly... ... ......... ... ... ... ............ ......... ... ......... ... ... ......... ... ... ... ... ......... 81 

Figure 26 : Abondance relative des taxons récoltés dans les quatre stations ... ... ...... 83 

Figure 27: Représentation de la distribution d'abondances selon le modèle des bâtons 
brisés de Mac-Arthur pour les quatre stations de l'oued Chouly ... ......... ... ... ... ..... 86 

Figure 28 : Diagramme rang-fréquences de Motomura pour l'ensemble des stations. .88 

Figure 29 : Diagramme de distribution d'abondances selon le modèle de Motomura 
appliqué à la collection récoltée dans l'oued Chouly ...... ... ............... ...... ......... 89 

Figure 30 : Variations des descripteurs de structure des peuplements macrobenthiques 
récoltés dans les différents microhabitats ... ... ......... ...... ... ... ... ...... ......... ... ..... 93 

Figure 31 : Positionnement des microhabitats en fonction de la diversité maximale et 
la diversité H' sur le Modèle DIMO (Qinghong, 1995).................................... 95 

Figure 32: Classement des microhabitats en fonction de l'indice de diversité Q 
(Qinghong, 1995)................................................................................96 

Figure 33 : Répartition des taxons dans les différents microhabitats ......... ... ... ... ... 97 

Figure 34 : Distribution d'abondances des taxons en fonction des différents 
microhabitats individualisés dans les quatre stations ... ... ............ ... ............ ... ... 99 

Figure 35 : Distribution de Mac-Arthur pour l'ensemble des microhabitats...........101 

Figure 36: Représentation graphique simultanée des points lignes et colonnes sur le 
plan factoriel FI xF2 appliquée à la matrice des abondances des taxons par station... 105 

Figure 37 : Plan factoriel Fi xF2 de la matrice de répartition des abondances des taxons 
par microhabitats (lignes et colonnes juxtaposés) ... ...... ............... ... ... ... ......... 107 

Figure 38 : Dendrogramme obtenu à partir de la CAH appliquée aux 26 prélèvements 

mensuels des quatre stations effectués dans l'oued Chouly.......................................108 



Figure 39 : Dendrogramme issu de la CAH appliquée aux taxons récoltés par 
station... ...... ............ ... ............ ... ......... ......... ............ ............ ... ... ..... 109 

Figure 40 : Dendrogramme obtenu à partir de la CAH appliquée aux 46 microhabitats 
individualisés dans quatre stations et durant la période de novembre à juin 2008 dans 
l 'oued Chouly............................................................................111 

Figure 41 :Dendrogramme issu de la CAH appliquée aux taxons récoltés par 
microhabitat...... ... ... ... ...... ... ... ............... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... ........... 113 

Figure 42 : Dendrogramme issu de la CAH appliquée aux indicateurs de diversité et 
aux indices biologiques estimés pour les quatre stations ...... ......... ......... ......... 119 

Figure 43 : Importance des entités fonctionnelles dans les quatre stations ... ... ... .... 121 

Figure 44: Pyramide des nombres des consommateurs pour les trois catégories 
générales du réseau trophique établie pour la collection du macrobenthos récoltée dans 
l'oued Chouly ............ ............... ... ...... ... ............ ... ............ ... ... ...... ..... 122 

Figure 45 : Distribution des guildes trophiques pour l'ensemble des 
microhabitats... ... ............ ...... ...... ... ...... ... ............ ... ... ......... ... ... ......... 124 



INTRODUCTION 



INTRODUCTION 

2006 et bien d'autres). Le problème majeur auquel se sont intéressés ces auteurs est la 

dégradation de la qualité des cours d'eau de ce bassin versant. 

Dans le souhait d'enrichir ces études, la présente étude a pour but d'analyser la 

structure de la macrofaune benthique afin de dégager une répartition spatiale des 

principaux taxons en tenant compte des différents microhabitats. 

Le site d'étude choisi pour mener ces investigations correspond à quatre stations 

situées le long de l'oued Chouly. En effet, ce site rassemble diverses caractéristiques 

qui en font un lieu pertinent pour mener cette étude: sa situation amont, la diversité de 

l'environnement immédiat et de la ripisylve, la large gamme de caractéristiques 

physiographiques (relief, largeur du lit majeur, pente, nature du substrat) et l'action 

anthropique relativement atténuée. 

Dans le cadre de ce travail, nous avons plus particulièrement tenté de répondre aux 

interrogations suivantes: 

(j) 	Comment se structurent et s'organisent les divers peuplements macrobenthiques 

dans l'espace et dans le temps. Peut-on dégager une ségrégation spatiale à partir de 

l'inféodation des différents taxons composant ce peuplement aux microhabitats. 

(ii) 	Quels sont les principaux paramètres morphométriques et physicochimiques 

qui président cette répartition spatiale. 

Le mémoire est structuré d'une manière classique. Le premier chapitre est une 

présentation de l'aire d'étude. Nous avons ressenti la nécessité de réaliser une synthèse 

bibliographique sur le bassin versant de la Tafna et du sous bassin de l'Isser puis de 

l'oued Chouly sur le plan hydrographique, morphologique, géologique et climatique. 

Le second chapitre a été consacré à matériel et méthodes. Toute la démarche d'étude 

adoptée a été exposée clairement. La première étape a consisté en la description 

détaillée des stations d'étude. 

Grâce à la détermination d'un important jeu de microhabitats dans la partie amont du 

Chouly, ont été étudiés les patrons d'organisation des peuplements (composition, 

richesse, diversité, distribution d'abondances, caractéristiques fonctionnelles). La 

seconde étape a donc permis par méthodes indicielles de décrire les peuplements et de 

relever les divergences et les similitudes. Par l'emploi d'outils statistiques appropriés, 

l'ensemble des données de terrain a fait l'objet d'analyses multivariées. Cette étude 
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CHAPITRE 1: PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE 

1. Description du réseau hydrographique 

L'aire d'étude s'insère dans le grand bassin versant de la Tafna et du sous-bassin 

versant de l'Isser et plus précisément dans le sous bassin versant du Chouly (oued 

Lakhdar), elle est représentée par quatre stations réparties le long de ce dernier. 

1. 1. Description du bassin versant de la Tafna 

Le bassin versant de la Tafna est l'un des bassins néogènes sub-littoraux le plus 

important de l'Algérie occidentale. Il se situe au Nord-Ouest algérien et occupe une 

superficie d'environs 7245 km2  dont le tièrs se trouve dans le territoire marocain. Il 

est bordé par les monts de Tlemcen au Sud, par Djebel Sebàa Chioukh à l'Est qui 

culmine à 662m, par les monts des Traras au Nord à 1080 m d'altitude et par les 

monts de Beni Snassen à l'Ouest (Fig. 1). 

Tableau 1: Données géographiques et morphométriques (BOUABDELLAH) 

Tafna Isser Chouly 

Longitude l0001045 1015_1021 1°13" 

Latitude 340 40'-35020' 340 35' - 350 05' 340 57' 32" 

Altitude (m) 1100 1625 900 

Source Ghar boumaaza Ain Isser Ouled Sidi El Hadj 

Superficie (Km') 7245 1140 170 

Longueur (Km) 170 81 21,7 

Largeur (m) variable 13,37 13,31 

Périmètre I 180 115 

Pente (%) variable 15-30 > 30 

Densité de drainage / 1,08 0,61 

(/) : Données manquantes. 

In 



CHAPITRE I: PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

En aval du barrage, la Tafna qui est alimentée par de nombreuses sources, franchit le 

versant Nord des monts de Tlemcen en y taillant des gorges abruptes qui débouchent 

dans la plaine de Maghnia. A ce niveau, l'oued est principalement alimenté par l'oued 

Mouilah (rive gauche) qui rejoint ainsi la Tafna, là où s'étend le barrage de Hammam 

Boughrara, mis en eau en 1998, (capacité 177Hm3). 

L'oued Mouilah, reçoit sur sa rive droite l'oued Ouerdeffou, en amont du barrage, ces 

deux cours d'eaux sont connus pour leur forte pollution. 

Sur la rive droite, la moyenne Tafna reçoit l'oued Boumessaoud, l'oued Zitoun et 

l'oued Isser. A l'Est de la région de la haute Tafia, l'oued Isser est un affluent 

important tant par son parcours (118Km) que son fort débit (YADI, 1991). 

L'oued Tafna continue son parcours traversant les gorges de Tahouaret pour 

déboucher sur l'estuaire de la plage de Rachgoun. 

1. 2. Description du sous bassin versant de 1'Isser 

Le bassin versant de l'oued Isser, un des principaux sous bassins versants de la Tafna, 

est situé à l'Est de la Wilaya de Tlemcen. 

L'oued Isser draine un versant qui s'étend sur une superficie de 1140Km 2  et présente 

une pente moyenne de 1,43% qui favorise l'augmentation des forces érosives de l'eau 

(BOUANANI, 2003). 

Il prend sa source à Ain Isser à 870m d'altitude, sur le versant Nord des monts de 

Tlemcen (Fig. 2) et sa confluence avec la Tafna à lieu au niveau de la plaine de 

Remchi à 80m d'altitude. En amont, il reçoit l'oued Bouhadi sur sa rive droite et 

l'oued Chouly sur sa rive gauche. 
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A son entrée dans le bassin tertiaire, il est grossi au Nord du village de Ouled Mimoun 

par l'oued Chouly (oued Lakhdar) mais également par l'oued Ain Tellout sur sa rive 

droite. 

Il traverse trois agglomérations bien implantées: Ouled Mimoun, Sidi Abdelli et 

Bensekrane. L'aménagement du barrage de Sidi Abdelli (1989, capacité 120Hm3) a 

fortement perturbé le débit de l'oued en aval. 
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Au Nord de la région d'Ouled Mimoun, il traverse la petite plaine d'El Fehoul. A 

l'extrémité occidentale de cette plaine, il reçoit sur sa rive gauche un cours d'eau assez 

important qui est l'oued Sikkak. L'isser reçoit les eaux de l'oued Sikkak qui sont à leur 

tour retenues par le barrage de Sikkak (2005, capacité 25Hm3) en amont de la 

confluence Isser-Sikkak. 

L'étude du couvert végétal montre que les cultures extensives dominent en aval; vers 

l'amont le matorral dégradé qui s'impose. 

1. 3. Description de l'oued Chouly (oued Lakhdar) 

L'oued Chouly se localise au Nord-Ouest algérien, il prend sa source dans les monts 

de Tlemcen à environs 900 m d'altitude. 

C'est un affluent de la rive gauche de l'oued Isser qui s'étend sur une superficie de 

170Km2. Sa longueur est de 21,7 km avec un indice de pente de 0,19 et occupe une 

largeur de 13,31km en totalité. Selon BOUANANI (2003), sa densité de drainage est 

de 0,61(Tab. 1). 

A partir de la carte du réseau hydrographique du sous bassin versant d'oued Chouly 

(Fig. 3), nous constatons que ce dernier possède un réseau hydrographique très 

important, enrichi par de nombreuses sources alimentant régulièrement l'oued par les 

nappes phréatiques mais également par les précipitations dont les crues sont violentes 

et très irrégulières. Il est donc alimenté par des sources voisines tels que: Ain tôt 

Hammam, Ain Ouissert, ce qui lui assure une alimentation permanente. 

L'eau de l'oued Chouly forme un écosystème aquatique à mouvement continu par 

écoulement gravitaire. Les fluctuations agissent sur la largeur, la profondeur et 

apportent des modifications dans la charge en sédiment (YADI, 1991). 

Une station de jaugeage a été installée pour mesurer les différents débits observés de 

l'oued, le débit de crue maximale observé est de 6700 L/s, par contre le débit d'étiage 

minimum est de 62 l/s. Ces importants volumes d'eau sont régularisés au niveau du 

Barrage de Sidi Abdelli (MEGHRAOUI, 2009). 

Autres facteurs agissent négativement sur l'écoulement de l'oued. Ce sont les retenues 

et les pompages exercés par les agriculteurs. 
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Figure 3 : Carte du réseau hydrographique de l'oued Chouly (Originale) 

1. 3. 1. Géologie 

Les monts de Tlemcen, dont l'ossature est formée par le secondaire, constituent un très 

puissant massif du jurassique supérieur avec quelques épointements plus anciens, ils 

sont formés par une épaisse série marine de plus de 100 m de puissance. 

Le substrat géologique de la commune est diversifié au niveau de la vallée et aux 

bords des cours d'eau ; formation d'alluvions récentes très fertiles au nord et au sud 

c'est le Pliocène continental de formation marno-calcaire et dolomie calcaire qui 

domine. 

Les formations géologiques dominantes dans la commune d'oued Lakhdar sont les 

dolomies calcaires. Il y a deux formations de mamo calcaire qui sont représentées 

symétriquement par rapport à l'oued dans la partie Nord de la commune de Djebel El 
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CHAPITRE 1: PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

Chaîb et djebel Sidi hamza, Djebel Dar El Matmar. Il faut noter également la présence 

d'alluvions dans l'extrême Nord de la commune (Fig. 4). 

Z 
Il 

Z 

Z 

I. 

LEGE]NDE 
Dolomies ccere et Kummerdgien Su 

Berriasien Arle grès et calcaire 

Pbocene contirbentele (conomerats) 

Marno - calca,e 

- H 	Alluvions 
r 	 Kr 
0 	4 1.27°W 	 120 1W 	 1.120W 	 1.05°W 

Figure 4: Carte géologique de la commune de oued Chouly 

(MAGHRAOUI, 2009) 

1. 3. 2. L'occupation de l'espace 

La commune d'oued Lakhdar, s'étend sur une superficie de 13646 ha, la ressource en 

sol fertile de la commune est limitée puisque seulement 1961 ha sont utilisés pour 

l'agriculture, la quasitotalité de cette ressource édaphique est concentrée le long de la 

vallée (PDAU, 2002). 

- Le couvert forestier occupe une superficie de 4779 ha où une broussaille basse 

domine. 

- Les parcours et pacages est de 1818 ha. 

• L'espace agricole 

On peut diviser l'espace agricole de la commune en 2 sous zones: 

- La vallée de l'oued Lakhdar qui s'étend sur une superficie de 600 ha; 
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- Le piémont et plateaux qui occupent une superficie de 1361 ha (piémont de Miez, 

yebdar, Hella, Sidi Chaîb) les sols sont de moyenne valeur agropédologique ou est 

pratiquée une culture en sec. 

En zone montagneuse, les enclaves agricoles ont été délaissées par leurs propriétaires à 

cause de l'enclavement et le manque d'infrastructures de pénétration et de mise en 

valeur. 

La production agricole est dominée par les céréales qui représentent 42 % de la surface 

agricole utile avec une production moyenne annuelle 3780Qx soit à peine un 

rendement de 7 quintaux par hectare (IRBAT, 2002). 

En effet la faiblesse des précipitations, la mauvaise qualité des sols qui est de faible 

valeur agropédologique et le manque de fertilisants sont à l'origine de ces faibles 

rendements. 

Le micro climat de la commune le long de l'oued favorise la production très 

importante de cerises. 

L'espace forestier 

Les terres forestières et à vocation forestière couvrent une superficie de 4779 ha soit 

un taux de boisement de 35%, la couverture forestière est constituée de formation 

végétales arborées et arbustives sur les versants Nord des chaînes montagneuses 

entourant la haute vallée de l'oued Chouly et des formations dégradées réduites à des 

maquis, des matorrals bas et des broussailles en altitude. 

Les principales formations forestières 

Les formations forestières sont constituées de matorrals avec prédominance de 

formations claires sur les versants Nord de la chaîne montagneuse entourant la vallée 

supérieure d'oued Chouly. Le patrimoine sylvicole est composé d'une association de 

plusieurs essences forestières au stade arbre, arbuste et buisson avec une prédominance 

de: 

* Chêne vert (Quercus ilex ) à Djebel Dar Chikh 1616 m, Djebel Tazkninet 1510 m, 

Djebel Mekmene Zouil 1388 m; 
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Tableau 2: Coordonnées géographiques de la station 

Longitude Ouest Latitude Nord Altitude (m) 

Station deSaf-saf 01 0  16' 340  56' 587 

Aire d'étude 010 13' 340  57' 900 

2. 1. Précipitations 

La pluviosité est définie par DJEBAILI en 1978 comme étant le facteur primordial qui 

permet de déterminer le type de climat. 

Le climat méditerranéen se caractérise essentiellement par sa douceur et par des 

précipitations généralement faibles, mais surtout mal réparties dans le temps: pluies 

violentes tombant en quelques jours entrecoupés de longues périodes sèches. 

Dans le tableau 3, nous avons rapporté les valeurs des précipitations mensuelles de la 

période 1996-2005. 

Tableau 3 : Moyennes mensuelles des précipitations en (mm) durant la période 

1996- 2005 de la station Saf-Saf(ONM). 

Mois J F M A M J JL A S O N D 

1996 114,0 101,9 86,2 74,9 35,2 35,2 5,6 7,0 25,7 31,6 0,7 33,8 

1997 119,9 0,1 5,9 68,3 0,4 0,4 0,7 18,9 58,6 25,3 66,0 66,0 

1998 139,2 50,6 55,6 28,6 0,4 0,4 0,2 1,3 34,0 7,8 46,7 14,3 

1999 106,1 82,3 106,8 0 0 2,7 0 2,6 30,5 28,1 84,4 89,7 

2000 0 0 4,2 20,4 30,3 0 0 0,5 16,7 87,6 60,9 38,1 

2001 88,6 89,5 9,2 6,0 -__18,5 9,3 0 0 26,1 38,0 137,6 34,1 

2002 2,3 4,7 31,2 101 10 67,2 3,6 0,4 17,9 trace 41,2 88,0 25,8 

2003 148,1 82,3 19,6 31,3 16,3 5,1 0 0 13,4 78,9 53,6 115,9 

2004 48,0 24,7 78,9 48,2 9,3 12,6 trace 1,4 trace 33,3 46,2 99,5 

2005 22,4 57,4 44,8 11,5 6,0 1,0 0 0 24,3 10,4 20,3 14,5 

Moy. 78,86 49,35 44,24 49,37 17,82 	1  7,03 0,69 4,96 22,93 47,58 60,13 66,22 

Les moyennes mensuelles montrent clairement que le mois de janvier est le plus arrosé 

alors que le mois le plus aride est le mois de juillet. 

Certains mois accusent un déficit hydrique très important même en période dite 

pluvieuse, cas du mois de novembre de l'année 1996 et février-mars 1997 et mars de 

l'année 2001, des mois de janvier, février et mars de l'année 2000 et de janvier et 
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Tableau 4: Moyennes mensuelles des températures enregistrées en (°C) pendant 

la période 1996 à 2005 de la station Saf-Saf (O.N.M.). 

Mois J F M A M J JL A S O N D 
M 16,10 13,40 17,30 19,60 23,40 29,80 32,00 31,00 26,60 23,30 20,40 16,80 

19% T 12,25 9,50 12,50 14,65 18,75 23,30 24,95 24,60 20,70 17,20 14,45 12,65 
8,40 5,60 7,70 9,70 14,10 16,80 17,90 18,00 14,80 11,10 8,50 8,50 

M 15,70 18,60 20,90 21,20 23,70 28,60 29,60 32,30 28,90 25,20 19,40 16,60 
1997 T 11,45 12,85 14,00 16,05 18,90 21,60 23,25 24,70 22,90 19,75 14,90 11,25 

rn 7,20 7,10 7,10 10,90 14,10 14,60 16,90 17,10 16,90 14,30 10,40 7,10 
M 15,90 17,30 18,70 19,80 21,90 20,90 30,90 34,90 29,15 24,40 19,40 16,40 

1998 T 11,20 12,45 13,35 14,25 16,30 18,35 23,35 26,90 22,77 18,75 14,00 10,75 
rn 6,50 7,60 8,00 8,70 10,70 15,80 15,80 18,90 16,40 11,90 8,60 5,10 
M 15,30 13,50 17,50 22,25 27,70 30,00 33,50 33,60 28,40 25,80 17,20 14,30 

1999 T 10,60 9,10 12,90 16,00 20,40 23,30 25,40 25,50 21,10 20 11,90 9,70 
rn 5,90 4,70 8,30 9,30 13,20 16,40 18,10 19,40 14,90 15,20 7,70 5,70 
M 14,40 19,50 20,20 21,00 25,00 31,70 33,70 34,90 23,30 22,10 18,80 17,50 

2000 T 8,70 12,80 13,10 13,80 18,60 24,20 25,80 26,90 22,10 16,70 13,30 13,20 
rn 3,70 7,20 7,10 8,00 12,30 16,80 18,80 19,30 16,40 12,10 9,20 9,20 
M 15,80 16,10 21,50 22,30 24,40 1  32,50 34,30 34,40 29,00 27,90 16,60 15,40 

2001 T 11,30 11,50 15,90 15,60 17,90 25,20 26,10 26,80 22,30 21,40 12,30 10,80 
rn 1 	3,10 6,90 10,40 9,10 11,40 17,50 18,50 19,70 16,80 15,70 8,60 6,70 
M 16,30 18,50 1  19,70 19,70 23,90 31,10 32,40 31,10 28,80 25,40 18,90 17,10 

2002 T 10,50 12,30 13,60 13,90 17,50 23,80 25,10 23,80 21,50 15,10 13,80 12,10 
m 5,60 6,90 9,10 9,10 11,80 16,80 18,60 17,60 15,70 13,20 9,60 7,80 
M 8,50 9,30 13,80 - - 24,60 27,90 27,70 23,80 19,30 14,70 11,00 

2003 T 12,80 13,90 19,00 - - 32,10 34,50 34,00 29,30 23,80 18,60 15,30 
m 1  41 70 5,50 8,80 - - 17,60 21,90 21,00 18,20 15,70 11,30 7,50 
M 16,00 16,60 16,80 19,60 20,30 30,50 34,70 34,40 31,30 27,10 17,70 14,40 

2004 T 11,90 12,50 12,90 14,60 15,60 24,00 27,50 27,90 24,90 21,50 13,20 10,80 
m 7,80 8,30 8,90 9,50 10,90 17,50 20,30 21,30 18,40 15,80 8,70 7,20 
M 14,70 15,50 18,50 21,60 27,10 30,40 32,50 33,90 29,30 27,10 20,10 17,50 

2005 T 8,02 9,05 13,25 15,35 20,25 23,10 26,35 26,60 22,80 20,40 14,45 11,50 
m 1  7,70 2,60 8,00 9,10 13,40 16,80 20,20 19,30 16,30 13,70 8,80 5,50 
M 15,30 16,31 19,09 20,70 24,06 29,76 32,80 33,47 28,40 25,20 18,71 16,13 

M 
T 10,43 11,44 13,53 14,89 17,81 23,22 25,62 22,14 22,56 19,33 13,69 11,46 

OY• 
rn 5,46 6,24 8,34 9,28 	1 14,43 16,66 18,72 19,66 16,48 13,17 9,14 6,75 

(- : Données manquantes ; M: moyennes mensuelles des températures maximales; m: 

moyennes mensuelles des températures minimales). 

Selon l'UNESCO (1963), un mois chaud est défini comme un mois où la température 

moyenne est supérieure à 20°C. Il n'y a aucun risque de gel dans de pareilles 

conditions. 

La période chaude est la suite successive des mois chauds. Un mois froid est un mois 

où la température moyenne est égale ou inférieure A 20°C. La période froide est la 

suite successive des mois froids. 
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La période froide englobe huit mois d'octobre à mai alors que la période chaude est 

moins longue avec quatre mois de juin à septembre (Fig. 6). 
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Figure 6 : Variations des moyennes mensuelles des températures 

Le mois le plus froid correspond au mois de janvier, avec une température moyenne de 

l'ordre 10.43°C et pour un «m» réduit à 5.46°C et un «M» n'excédant pas 

15.30°C (Fig. 7). 

Le mois d'août est le mois le plus chaud avec une température moyenne de l'ordre 

25,62°C et pour un «m» de 18.72°C et un «M» allant jusqu'à 32.80°C. 

En écologie la connaissance des moyennes des températures minima présente un 

intérêt, les minima permettent un classement relatif des espèces climatiques en 

fonction de leur relation aux basses températures (DJEBAILI, 1984). 

L'amplitude thermique se définit par la différence entre les moyennes des maximums 

extrêmes d'une part et des minimums extrêmes d'autre part, sa valeur est 
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CHAPITRE I: PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

écologiquement importante à connaître, car elle représente la limite thermique extrême 

à laquelle chaque année en moyenne les végétaux doivent résistés (DJEBAILI, 1984). 
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Figure 7 : Variation des températures moyennes maximales (M) et 

minimales (m) 

La continentalité est définie par rapport à l'amplitude thermique moyenne (M-m) qui 

permet à son tour de préciser l'influence maritime ou au contraire continentale d'une 

région donnée. 

DEBRACH (1953) a défini le climat en fonction des écarts thermiques (M-m). Selon 

cet auteur les climats retenus sont: 

-climat insulaire: M-m <15°C. 

-climat littoral : 15°C < M-m <25°C. 

-climat semi-continental : 25°C <M-m <35°C. 

-climat continental : M-m > 35°C. 

Calculés pour la période 1996-2005, les résultats de l'indice de continentalité sont 

portés sur le tableau 5. 

Tableau 5: Indice de continentalité 

Période T.moyennes (°C) M (°C) m (°C) M-m (°C) Type 

1996-2005 17.17 27.2 12.02 15.18 Littoral 
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Avec un indice de continentalité de 15.18, notre station Saf-saf présente un climat 

littoral. 

2.3. Diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN (1953 

Pour déterminer la durée de la période sèche relative à la station Saf-saf, on a placé les 

valeurs moyennes des précipitations et des températures en double ordonnée où 

l'échelle des précipitations est égale au double de l'échelle des températures (P=2T), et 

les mois de l'année en abscisse. 
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Figure 8: Diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN 

de la station de Saf-saf (Période 1996-2005) 

L'intersection des deux courbes divergentes de variation des températures et des 

précipitations fait ressortir la période sèche qui s'étend sur cinq mois allant de mai 

jusqu'à septembre (Fig. 8). 

2.4. Climagramme d'EMBERGER (1955) 

Le quotient pluviométrique d'Emberger est destiné à caractériser le climat 

méditerranéen. Ce quotient est défini par la formule suivante: 

Q2 IOOP/ (M2- m2) 

-20- 



CHAPITRE 1: PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

P: précipitations moyennes annuelles. 

M: moyennes des températures maximales du mois le plus chaud en°K. 

m : moyennes des températures minimales du mois le plus froid en °K. 

Avec des précipitations annuelles P de 417,02, une moyenne mensuelle maximale M 

égale à 33,47'C et un m comme température moyenne minimale de 5,46°C, la station 

de Saf-Safa un Q2  égale à 41,19. 

Tenant compte de cette valeur et du m, notre aire d'étude se situe dans l'étage 

bioclimatique semi-aride à hiver tempéré sur le climagramme d'Emberger (Fig. 9). 
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Figure 9 : Position de la station Saf-saf sur le 
climagramme pluviométrique d'Emberger (1955) 
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CHAPITRE II: MAT1RJEL ET MÉTHODES 

1. Description des stations d'étude et de leurs microhabitats 

Quatre stations d'étude ont été choisies le long de l'oued Chouly de l'amont â l'aval. Elles 

présentent des caractéristiques distinctes que nous exposons dans les présents paragraphes. 

Le choix des stations s'expliquent en grande partie par les caractéristiques des stations 

mais en grande partie par l'accessibilité à ces stations; les cultures et les vergers sur les 

rives souvent protégés, constituent des contraintes de terrain pour accéder à plusieurs 

endroits. 

Tenant compte de la combinaison des facteurs abiotiques (vitesse du courant, nature du 

substrat, végétation dans l'eau et ensoleillement), les différents habitats et des 

microhabitats, présents dans chaque station, sont individualisés 

1. 1. Station 1 (Cl) 
Latitude : 340 54 

Longitude: 1°10' 

Altitude: 850m 

La station Cl se localise dans la partie amont de l'oued Chouly, elle se trouve à proximité 

d'un pont en aval du village Ouled Sid El Hadj. 

A ce niveau, le cours d'eau présente des berges naturelles inclinées et un lit mineur de 

deux mètres de largeur en moyenne dont le substrat est composé de blocs, pierres 

hétérométriques et de blocs de béton jetés à certains endroits dans la rivière. 

L'eau est fraîche et inodore avec un aspect clair, sa profondeur est de quelques centimètres 

seulement. 

Le débit est faible et la vitesse du courant est en moyenne de 0.4m/s. 

La station est généralement bien ensoleillée, à l'exception de certaines zones ombragées 

grâce à la présence de quelques arbres. 

La végétation aquatique est marquée par la présence des algues, des mousses et des 

végétaux semi-aquatiques. 

La végétation riveraine est abondante. Elle est représentée par une strate arborée composée 

essentiellement du figuier (Ficus carica) et d'Eucalyptus. La strate arbustive comprend le 

-23- 



CHAPITRE II: MATERIEL ET METHODES 

laurier rose (Nerieum oleander) alors que la strate herbacée qui est dominée par le palmier 

nain (Chamerops humulis) et l'Asphodèle (Asphodellus microcarpus). 

Les terres environnantes de cette station sont agricoles, elles sont occupées essentiellement 

par des arbres fruitiers représentés typiquement par les cerisiers, associés à des cultures 

maraichères. 

L'hétérogénéité spatiale de cette station offre cinq microhabitats différents par leurs 

caractéristiques. 

4 Microhabitat Ri: (Photo 1) 

Les prélèvements sont réalisés au centre du lit de l'oued sur un fond de galets de 

différentes tailles. Ce microhabitat est caractérisé par une eau claire, peu profonde et avec 

une végétation riveraine et aquatique réduite. L'écoulement est rapide et l'ensoleillement 

est très important. 

Photo 1: Microhabitat RI de la station 1 
(BOUAYED, 2008) 

. Microhabitat RI * : (Photo 2) 

Ce mirohabitat est caractérisé par une eau claire et un substrat vaseux où s'enracinent 

quelques végétaux semi-aquatiques. Les prélèvements sont réalisés au milieu du lit de 

l'oued présentant un courant plus ou moins rapide. La végétation riveraine est réduite et 

l'ensoleillement est important. La profondeur n'atteint pas les 10cm. 
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Photo 2: Microhabitat R1*  de la station 1 
(BOUAYED, 2008) 

4.. Microhabitat MI: (Photo 3) 

La récolte est réalisée au centre du lit de l'oued. Le substrat est composé de galets 

hétérométriques avec absence de végétaux. 

A ce niveau, l'eau est assez claire et profonde relativement aux microhabitats 

précédents mais la vitesse du courant reste moyenne. Cette parcelle reste relativement 

ensoleillée en raison de l'absence d'une végétation riveraine. 

Photo 3: Microhabitat MI de la station I 
(BOUAYED, 2008) 
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4. Microhabitat Li : (Photo 4) 

Les prélèvements sont effectués en bordure de l'oued marqué par la présence des 

végétaux, dans une eau caractérisée par sa clarté et un substrat hétérogène constitué de 

vase et de quelques cailloux. Ce microhabitat est plus profond. Le courant est lent et les 

arbres des rives rendent cette zone ombragée. 

Photo 4: Microhabitat LI de la station 1 
(BOUAYED, 2008) 

4. Microhabitat SI: (Photo 5) 

Situé en périphérie du cours d'eau, ce microhabitat, à eau stagnante, se caractérise par une 

eau assez claire avec présence d'algues. Le substrat est constitué de vase où s'enracinent 

des végétaux semi-aquatiques. Les prélèvements sont réalisés une seule fois dans ce 

microhabitat au mois de novembre (sortie I) où l'ensoleillement était assez fort. 

Photo 5: Microhabitat Si de la station 1 
(BOUAYED, 2008) 
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1. 2. Station 2 (C2) 

Latitude: 34° 54' 

Longitude: 1 oo9 

Altitude: 800m 

La station se trouve dans la partie amont de l'oued Chouly. Elle se localise sous le pont en 

aval du village Yebder à 2Km de la station Cl. 

Les berges de la station sont naturelles, légèrement inclinées sur la rive droite et verticale 

sur la rive gauche. Le lit mineur est de 1,5m de largeur en moyenne dont le substrat est 

prédominé par la vase avec présence de blocs et même de roches. 

Un débit faible avec une vitesse du courant moyenne de 0,23 m/s. L'eau est peu profonde 

mais a un aspect clair et inodore. 

La station est ensoleillée et la végétation riveraine est basse composée principalement 

d'Eucalyptus, d'Asphodèle (Asphodellus microcarpus) et de laurier rose (Nerieum 

oleander). 

Au niveau de cette station, une action humaine se manifeste par le pompage de l'eau pour 

l'irrigation des terres agricoles, le lavage des voitures, en plus des troupeaux de moutons 

qui viennent s'abreuver. 

Trois microhabitats sont retenus dans cette station, présentant des caractéristiques 

relativement différentes. 

Microhabitat R2: (Photo 6) 

Les prélèvements sont faits au niveau de la chute d'eau où le courant est rapide, 

caractérisée par une eau limpide. Le substrat est composé de gros galets tapissés de 

mousses. La végétation riveraine est absente, l'ensoleillement est important et la 

profondeur ne dépasse pas les quinze centimètres. 

4. Microhabitat L2: (Photo 7) 

Ce microhabitat se caractérise par une pente faible et un substrat vaseux. L'eau est claire et 

peu profonde avec présence de quelques algues, le courant est lent. Cette zone est 

ensoleillée. La végétation riveraine reste dispersée. 
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Photo 6: Microhabitat R2 de la station 2 
(BOUAYED, 2008) 

Photo 7: Microhabitat L2 de la station 2 
(BOUAYED, 2008) 

CHAPITRE II: MATERIEL ET METHODES 

4 Microhabitat S2: (Photo 8) 

Les prélèvements sont effectués dans une eau stagnante, légèrement turbide et avec une 

profondeur de 20 à 30 centimètres. Le substrat est vaseux, limité par deux roches où il n'y 

a pas de végétation. Ce microhabitat est fortement ensoleillé. 
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Photo 8: Microhabitat S2 de la station 2 
(BOUAYED, 2008) 

1. 3. Station 3 (C3) 

Latitude: 34° 55' 

Longitude: 1008 

Altitude: 725m 

La station est localisée en Chouly moyen, exactement sous le pont de la route nationale 

(Tlemcen-Sidi) bel Abbés au niveau de la commune d'El Wadi Lakhdar (Chouly). Cette 

station reçoit en aval, les eaux usées du village de Chouly. 

Les berges de la station sont de types inclinés et naturels. Le lit mineur est d'une largeur 

de 1,5 m en moyenne, et d'une profondeur moyenne de 0,22m en basses eaux. La vitesse 

du courant est de 0,32 m/s en moyenne et le débit est assez faible. 

Au fond, le substrat se présente sous forme de blocs hétérométriques et une épaisse couche 

de vase. La végétation aquatique est représentée par de rares algues vertes, des bryophytes 

et quelques végétaux semi-aquatiques. 

L'eau de la station C3 est trouble, d'une couleur parfois rougeâtre. 

La station est bien ensoleillée mais certaines zones sont ombragées en raison de présence 

d'une végétation riveraine dense. 

Les alentours de la station sont des terres agricoles (Cultures maraichères, céréales, arbres 

fruitiers). L'action anthropique est marquée par différentes activités, il s'agit le plus de 

pompages destinés â l'irrigation et le lavage (voiture, linge et légumes). 
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photo 10: Microhabitat M3 de la station 3 
(BOUAYED, 2008) 

4 Microhabitat L3 : (Photo li) 

La récolte se fait à proximité des rives envahies par des végétaux. L'eau est turbide et plus 

profonde sur un fond de vase bien épais où s'enracinent les végétaux semi-aquatiques. 

L'absence d'une végétation riveraine haute fait de ce microhabitat un habitat moins 

ensoleillé par rapport aux précédentes. La vitesse du courant est faible. 

Photo 11: Microhabitat L3 de la station 3 
(BOUAYED, 2008) 
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Le voisinage est un environnement agricole où la céréaliculture et la culture maraichère 

dominent, en association avec l'élevage de bétail (moutons, vaches, chèvres..). L'eau de 

cette station est utilisée pour l'irrigation. 

Tenant compte toujours des mêmes critères, cette station offre trois microhabitats 

relativement différents. 

4> Microhabitat R4: (Photo 13) 

Les prélèvements ont été fait au niveau de la chute d'eau au centre du lit de l'oued, à 

proximité des roches en place. 

Cette zone est profonde et large caractérisée par une eau assez claire avec une végétation 

algale diffuse à la surface. Le substrat est composé de gros blocs et de galets 

hétérométriques et la végétation riveraine est importante. L'ensoleillement est important et 

le courant est rapide. 

Photo 13: Microhabitat R4 de la station 4 
(BOUAYED, 2008) 

4 Microhabitat M4: (Photo 14) 

Il est caractérisé par une eau assez claire, sur un fond hétérogène de vase et de blocs 

recouverts de bryophytes. L'écoulement est moyen. Ce microhabitat est fortement 

ensoleillé et la végétation riveraine est importante. 
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2. Méthodes d'étude 

Dans ces quatre stations réparties le long de l'oued Chouly de l'amont à aval, nous avons 

procédé à huit prélèvements s'échelonnant du mois de novembre 2007 au mois de juin de 

l'année 2008 à raison d'un prélèvement par mois; cette période relève sur le plan 

hydrologique des moyennes et basses eaux. 

Cette opération se répète donc à plusieurs endroits de la station en fonction des 

microhabitats en place. Le principe repose essentiellement sur le prélèvement de la 

macrofaune benthique d'eau douce au niveau de chaque microhabitat. Chaque station est 

délimitée par environs 30 mètres du cours d'eau. 

2. 1. Récolte faunistique 

Les prélèvements ont été réalisés à l'aide d'un filet surber de 300 micromètres de vide de 

maille possédant un cadre rectangulaire (Fig. 10). Il est placé sur le fond du lit, face au 

courant afin d'éviter une dérive provoquée des organismes benthiques et un mouvement 

de déplacement est nécessaire pour la récolte de la faune. Le courant entraîne les 

organismes dans le filet. Les galets sont retournés et raclés et délicatement lavés dans le 

filet. Les prélèvements sont réalisés sur une surface de 0.45m 2, cette surface permet un 

échantillonnage convenable et satisfaisant de la faune quelle que soit sa distribution 

(contagieuse, régulière ou aléatoire. 

de drap,— 

sein de I'eai 	

'Utréc de I'e*u 

Poche en soie à hluter 	 Cadre fixe sur k too 

Figure 10: Le filet de dérivé ou de Surber 

Après prélèvement, la faune prélevée est mise dans des bocaux soigneusement étiquetés 

(date, lieu de prélèvement et le nom du microhabitat) et fixée par de l'alcool à 70°. Les 
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prélèvements sont ensuite transportés au laboratoire pour procéder à l'identification et au 

comptage. Les échantillons ainsi prélevés permettent une analyse semi-quantitative des 

données. 

2. 2. Tri et détermination 

Au laboratoire, les échantillons sont d'abord séparés de différentes particules (débris, 

végétaux, gravier...) pour être trié sous une loupe binoculaire. 

Les organismes sont manipulés à l'aide d'une pince fine et d'aiguille montée afin de ne pas 

les abimés, ils sont identifiés à l'aide de la clé de détermination des macroinvertébrés 

d'eau douce (DEMOULIN, 1970; TACHET et ai, 1980; MOISAN, 2006) et dénombrés 

au fur à mesure. 

Les individus déterminés sont classés et mis dans des tubes à hémolyse remplis d'alcool à 

70°. Nous avons pour la plupart des taxons, atteint le niveau de la famille, pour cela nous 

utilisons le niveau taxonomique et non spécifique pour l'analyse de la structure du 

peuplement. 

2. 3. Physico-chimie de l'eau 

Afin de mettre en évidence l'action du milieu où vit la macrofaune benthique de l'oued 

Isser, nous avons réalisé les mesures des paramètres physico-chimiques de l'eau 

(Température, pH, conductivité, salinité, turbidité et oxygène dissous) et ceci pour mieux 

cerner leurs actions sur la structure et la composition des peuplements benthiques des 

différents microhabitats. 

Toutes les analyses ont été réalisées sur le terrain mis à part la turbidité qui a été effectuée 

au laboratoire. 

2.3.1. Analyses sur le terrain 

Le travail se fait à l'aide d'un appareil de type multiparamètres WTW340 / SET qui 

mesure plusieurs paramètres dont le pH, la température de l'eau, la conductivité, la salinité 

et l'oxygène dissous. 
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La température de l'air est mesurée à l'aide d'un thermomètre à mercure. 

La température de l'eau est un facteur important dans la vie d'un cours d'eau. Elle est 

exprimée en degré Celsius. 

Le pH conditionne un grand nombre d'équilibre physico-chimique. Il dépend de l'origine 

des eaux. Ses variations n'affectent les eaux naturelles que dans des cas extrêmes. 

La conductivité permet l'évaluation rapide et approximative de la minéralisation globale 

de l'eau, en constituant une bonne appréciation des matières en solution à l'état ionique, 

quand elle est élevée traduit une minéralisation élevée qui peut être naturelle ou artificielle. 

Elle est exprimée en micro- siemens par centimètre. 

Fortement liée à la conductivité, la salinité traduit le taux de NaCl présent dans l'eau. Son 

unité est en mg A. 

L'oxygène dissous est un élément fondamental indispensable à la vie, dans l'eau. Ses 

teneurs sont liées au processus photosynthétiques exercés par les algues benthiques et 

planctoniques à la respiration des organismes vivants animaux et végétaux, ainsi qu'au 

phénomène de minéralisation de la matière organique présente dans le milieu sous forme 

dissoute. Il est exprimé en mg/1 ou en pourcentage de saturation. 

2. 3. 2. Mesure de turbidité au laboratoire 

Elle permet l'évaluation rapide et approximative de la minéralisation globale de l'eau, en 

constituant une bonne appréciation des matières en solution à l'état ionique, quand elle est 

élevée traduit une minéralisation élevée qui peut être naturelle 

L'eau a été prélevée dans des flacons en plastique d'un litre, immergés à quelques 

centimètres de la surface. Ils sont ensuite stockés dans une glacière à une température de 

4°C environ afin d'empêcher le processus de la dégradation de la matière organique. Ils 

sont directement acheminés au laboratoire d'écologie où est mesurée la turbidité par 

turbidimètre de paillasse de type LT 2000, elle est exprimée en FTU. 

2. 4. Etude de la structure du peuplement 

Un premier travail consiste à établir la liste faunistique représentant l'ensemble des taxons 

de macroinvertébrés récoltés lors des différents prélèvements. 

L'évaluation de l'état du biotope hébergeant les peuplements repose sur l'analyse de la 

composition faunistique qui permet de détecter toutes sortes de dégradations et de 
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perturbations ou pollutions qui existent. Pour bien décrire la structure du peuplement 

benthique dans nos quatre stations d'étude, nous avons utilisé les indices mathématiques et 

les représentations graphiques les plus utilisés en écologie 

2. 4. 1. Paramètres de description de la structure numérique des peuplements 

2. 4. 1. 1. Les indices de diversité 

Ce sont des expressions mathématiques qui renseignent le mieux sur la structure des 

peuplements. Les mesures de la richesse taxonomique, la diversité et l'équitabilité sont 

utiles pour la caractérisation d'un peuplement, la comparaison globale des peuplements 

différents ou de l'état d'un même peuplement étudiés à des moments différents 

(BARBAULT, 1995). 

Ces indices ont pour intérêt de rendre compte de l'abondance relative de chaque espèce 

(GAUJOUX, 1995); ils permettent aussi de comparer entre eux des peuplements et de voir 

comment ceux-ci évoluent dans l'espace et dans le temps (DAJOZ, 1985). 

> 	La richesse taxonomique est prise en compte, elle correspond donc au nombre de 

taxons présents dans la collection (LEVEQUE, 1996). Dans ce travail, nous avons utilisé 

le rang zoologique de la famille. 

> 	De tous les indices, la formule de Shannon-Weiner est probablement l'indice le plus 

utilisé qui exprime le mieux la diversité d'un peuplement. Il coordonne à la fois 

l'abondance et la richesse spécifique (GRAY et al., 1994), il a pour expression: 

H=- 	P(Log2P 

- Pi : abondance proportionnelle ou pourcentage d'importance de l'espèce; et se calcule 

ainsi: 	n/N 

Avec n 1  : nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon. 

N : nombre total d'individus de toutes les espèces dans la collection. 

Cet indice a pour unité le bit, sa valeur dépend du nombre d'espèces présentes, de leurs 

proportions relatives et de la base logarithmique. 

Cet indice de diversité est d'autant plus petit (proche de O) que le nombre d'espèces est 

faible et qu'une ou quelques espèces dominent; il est d'autant plus grand que le nombre 

d'espèces est élevé et réparti équitablement. 
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Certains auteurs (GRAY et al. ,1994) l'ont recommandé comme étant la meilleure 

expression de la diversité du peuplement. Dans notre étude, nous avons choisi l'indice de 

Shannon-Weiner H' (BARBAULT, 1981; DAJET, 1976 ; BLONDEL, 1979 

LEGENDRE & LEGENDRE, 1979) car il présente l'avantage de n'être subordonné à 

aucune hypothèse préalable sur la distribution des espèces et des individus (CHARDY & 

GLEMAREC, 1977), d'être indépendant de la taille de l'échantillon et d'être applicable à 

différentes mesures (densité, abondance, biomasse). Ainsi, cet indice reste le plus employé 

en écologie benthique. Elle s'associe à l'équitabilité. 

> Le terme équitabilité est une traduction du terme d'evenness introduit en écologie 

numérique par PIELOU. FRONTIER et VIALE (1992) suggèrent de dénommer ce 

paramètre la régularité. 

On peut calculer I'équitabilité simplement à partir de l'équirépartition ou diversité 

maximale, laquelle correspond au cas où toutes les espèces seraient représentées par le 

même nombre d'individus. Dans ce cas, on trouve H' max 1092S 

Parallèlement à l'indice de Shannon-Weiner et afin de pouvoir comparer les densités de 

deux peuplements ayant des richesses spécifiques différentes (RAMADE, 2003), nous 

utilisons l'équitabilité comme le rapport; 

E=H' ' "-"max =H/log2S 

S ; Richesse spécifique. 

L092; logarithme à base de 2. 

L'équitabilité varie entre O et 1, elle tend vers O quand la quasi-totalité des effectifs 

correspond à une seule espèce du peuplement et tend vers I lorsque chacune des espèces 

est représentée par un nombre semblable d'individus. 

L'indice de Simpson, également très utilisé en écologie, a pour formule 

Is= 1/Pî2  

II varie de 1 (une seule espèce présente) à S (toutes les espèces ont la même abondance). 

Aussi il convient de calculer parallèlement à cet indice, l'équitabilité Es en se rapportant à 

la diversité Is observée et la richesse spécifique S 

Es=Is-1 /S-1 
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» 	L'indice de diversité de Gleason, également utilisé, tient compte de la croissance 

logarithmique du nombre S d'espèce recensés, en fonction du log du nombre N d'individus 

examinés. La diversité est alors mesurée par la pente de la droite obtenue en métrique 

semi-log, soit: i = S -i 110g N 

Selon la vitesse à laquelle le nombre d'espèces recensées augmente lorsqu'augmente le 

nombre d'individus examinés, la diversité sera ressentie comme grande ou petite 

(FRONTIER, 2008). Si elle est grande, la liste d'espèces croit rapidement; si elle est 

faible, il faudra un effort d'échantillonnage ou d'observation important pour augmenter le 

nombre d'espèces recensées en y incluant les espèces rares (plus une espèce est rare, plus 

grand en moyenne devra être l'effort d'observation pour la rencontrer). 

L'effort d'échantillonnage est le rapport du nombre des espèces contactées une 

seule fois au nombre total de relevés. 

Q = aIN (BLONDEL, 1979) 

-a: nombre des espèces vues une seule fois en un seul exemplaire au cours de toute la 

période prise en considération; 

-N : nombre total des microhabitats. 

Plus le rapport aJN est petit, plus la qualité est grande. 

Q 	O : échantillonnage fort 

Q 	, 1: échantillonnage insuffisant 

2. 4. 1. 2. Distribution d'Abondance par espèce 

L'abondance est un paramètre important pour la description d'un peuplement. Ce 

paramètre représente le nombre d'individus du taxon (j) dans une collection N. 

Pi=ni/N 

-N: le nombre total des individus 

-ni: le nombre d'individus de l'espèce i 

4' 
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Le modèle de Mac-Arthur dit des Bâtons brisés, c'est un modèle de répartition des 

fréquences relatives des espèces fondé sur l'organisation biologique de la communauté 

(RAMADE, 2003). Mac-Arthur suggère que l'abondance de chaque espèce est régie par 

une distribution aléatoire des ressources réparties selon un continuum, c'est-à-dire que les 

limites de I'hypervolume de la niche (restreinte aux dimensions ressources) sont réparties 

au hasard dans l'espace. 

Si N est le nombre total d'individus que comporte le peuplement, S la richesse totale, Nr 

est le nombre d'individus de l'espèce de rang r classés de la plus abondante (1=1) à la 

moins abondante (i=S), dans ces conditions Nr aura pour valeur: 

Nr=N/S 	1/(S-i+1) 

Où 	représente la somme des valeurs de 1/S-i+I effectuée pour toutes les espèces du 

rang i=I à ir. 

La représentation géométrique simplifiée de cette distribution est dénommée modèle du 

bâton brisé, en figurant l'hypervolume niche sous forme d'une droite sur laquelle les 

points délimitant les bornes des niches des différentes espèces seront projetés au hasard. 

On fragmentera de la sorte cet axe «ressources» de la niche en autant de segments 

bornés par ces points, dont la longueur sera proportionnelle à l'étendue de chaque niche, et 

on les classera par ordre de longueur décroissante. 

Dans ces conditions, ils s'ajustent sur une courbe correspondant à l'abondance 

décroissante depuis l'espèce dominante majeure (segment le plus long), jusqu'à l'espèce la 

plus rare (segment le plus court). 

Le modèle de Motomura, décrit un alignement rectiligne des points du diagramme 

lorsque les abondances des espèces sont portées en log, et les rangs sans transformation. 

On note aussi que, souvent, le diagramme fait apparaître non une droite unique mais 

plusieurs segments successifs, évoquant des processus successifs (FRONTIER, 2008). 

L'auteur en donne une interprétation passable simpliste, fondée sur une très hypothétique 

loi de partage de ressources du biotope entre les espèces en présence. Il admet: 

* Que le nombre d'individus est proportionnel à la fraction de ressource accaparée par 

l'espèce; 
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* Que les espèces s'installent les uns après les autres; 

* Que la première espèce à s'installer accapare une fraction k (<I) de la ressource globale; 

que la seconde accapare une fraction k de ce qui reste, c'est-à-dire une fraction k. (1-k) de 

la ressource initiale; et ainsi de suite. 

La distribution de Motomura suppose que la fraction des ressources utilisées par chaque 

espèce est sensiblement constante pour l'ensemble de la séquence des espèces constituant 

le peuplement. Dans cette distribution, un nombre limité d'espèces dominantes occupe la 

majorité de l'hypervolume niche disponible laissant ce qu'il reste aux espèces moins 

efficaces dans la compétition interspécifique (RAMADE, 2003). 

2. 4. 1. 3. Fréquence d'occurrence ou constance des espèces 

Appelée aussi indice de constance au sens de DAJOZ (1976), la fréquence d'occurrence 

(C%) est le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de relevés (Pi) où l'on trouve 

l'espèce (i) et le nombre total de relevés réalisés (P) dans une même station. 

Elle est calculée par la formule: 

C(%)=lOOPi/P 

En fonction de la valeur C (%), nous qualifions les espèces de la manière suivante: 

C = 100 % -espèce omniprésente 

1 00<C< 75% -espèce constante 

75<C<50% -espèce fréquente 

50<C<25% -espèce commune 

25<C<5% -espèce accessoire 

C<5% -espèce rare. 
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2.4.1.4. Indice de similitude 

Les indices de similitudes ou de similarité évaluent la ressemblance entre deux relevés en 

faisant le rapport entre les espèces communes aux deux relevés et celles propres à chaque 

relevé. 

Cette analyse permet de rationaliser le classement des relevés par ordre d'affinité, afin 

d'obtenir une représentation synthétique de l'organisation. L'analyse se fonde sur l'usage 

d'un des coefficients de communauté de JACCARD et elle est calculée par l'expression 

qui suit: 

J= Sc / (Sx + Sy) x 100 

Sx: nombre de taxons de la station x; 

Sy : nombre de taxons de la station y; 

Sc : nombre de taxons communs. 

On met en évidence différents groupements, classés selon les valeurs obtenues par 

l'application du coefficient de la communauté sur l'ensemble des relevés pris deux à deux. 

Les pourcentages sont figurés dans un tableau à double entrée (matrice) dans lequel le 

relevé est a la fois sur la ligne et sur la colonne. 

L'intersection des lignes et des colonnes met en évidence des groupements distincts qui 

sont matérialisés par une couleur, correspondant à la paire de relevés pris en considération 

(RAMADE, 2003). 

2. 4. 2. Traitement statistiques des donnés 

2. 4. 2. 1. Analyse statistique multivariée (ACP) 

L'analyse en composantes principales (ACP). Cette analyse consiste à transformer les 'p' 

variables quantitatives initiales inter-corrélées en 'p' variables quantitatives non corrélées 

appelées « composantes principales » (DERVIN, 1988). L'ACP traite les données 

numériques contrairement à L'AFC qui peut traiter les données qualitatives (BOUROCHE 

& SAPORTA, 1980). C'est une méthode descriptive dont le but est de présenter un tableau 

de données quantitatives. 

Elle vise à mettre en évidence, sous forme graphique, le maximum de l'information 

continue dans un tableau de données d'un grand nombre de descripteurs (variables 
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mésologiques), de connaître la quantité de variance expliquée par les quelques axes 

principaux indépendants et de dégager les relations entre les variables et les relevés. En 

fait, elle permet d'obtenir une représentation du nuage de points dans un espace de 

dimension réduite de telle manière que l'inertie portée par cet espace soit la plus grande 

possible. Elle est utilisée lorsqu'il s'agit de décrire un tableau des variables numériques 

continues de type « variables quantitatives x individus » (DAJET, 1979 ; LEGENDE & 

LEGENDE, 1979). 

2. 4. 2. 2. Analyse statistique multivariée (AFC) 

Il s'agit de l'analyse des correspondances factorielles réaliser par le logiciel minitab adapté 

aux études écologiques (THOULOUSE et CI-IASSEL, 1997). 

Dans un contexte écologique, cette analyse informatisée est utilisée pour classer par 

groupes les taxons ou les sites montrant des attributs semblables (GRAY et al., 1994). 

Cette méthode entre dans les deux grandes catégories du regroupement et de l'ordination 

qui donne un aperçu des relations de similarité des échantillons en termes d'abondance ou 

biomasse des espèces, son usage permet de représenter graphiquement les résultats sous 

la forme d'un diagramme de dispersion ou les objets et les descripteurs sont représentés 

par les points. 

2. 4. 2. 3. La méthode de classification hiérarchique 

La classification ascendante hiérarchique (CAH) conduit à la construction d'un arbre de 

classification (ou Dendrogramme) montrant le passage des n individus au groupe total par 

une succession de regroupements. 

La classification descendante hiérarchique procède à l'inverse par sub divisions 

successives de l'ensemble à classer. 

Les regroupements obtenus sont représentés graphiquement sous forme de dendrogramme: 

schéma en forme d'arbre qui permet de visualiser le degré de similarité entre taxon après 

identification en fonction de la similarité de leur combinaison de traits biologiques et 

écologiques. 
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2.4.2.4. Méthode d'analyse biologique de la qualité de l'eau: 

) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 

L'IBGN fournit une estimation qualitative du milieu dans son ensemble en utilisant la 

faune macro invertébrée en tant que compartiment intégrateur du milieu (MOOG, 1995). 

Cette méthode est normalisée, ce qui signifie quelle est appliquée de manière uniforme 

dans un certain nombre de territoires dont la France (norme AFNOR, mars 2004). 

L'information fournie est synthétique: elle intègre l'influence de la qualité physico-

chimique de l'eau et des caractéristiques morphologiques et hydrauliques du cours d'eau 

(VERNEAUX, 1980). Cette méthode s'applique à des sites d'eau courante de petites ou 

moyennes dimensions dont la profondeur n'excède pas 1 mètre. 

L'objectif de la méthode est de situer la qualité biologique d'un cours d'eau dans une 

gamme typologique générale. L'IBGN peut permettre de suivre l'évolution de la qualité 

biologique d'un site au cours du temps, dans l'espace (amont/aval) et d'évaluer l'effet 

d'une perturbation sur le milieu. 

Le principe de la méthode repose sur le prélèvement de la macrofaune benthique selon un 

mode d'échantillonnage standardisé tenant compte des différents habitats, définis par la 

nature du substrat et la vitesse de l'écoulement. Les peuplements de macroinvertèbrés sont 

identifiés pour déterminer la variété taxonomique et fournissent des indicateurs (G!). 

Ceux-ci ont été choisis en fonction de leur sensibilité aux pollutions, aussi bien organiques 

que physico-chimiques (rejets de type urbain), mais aussi à toute perturbation naturelle. De 

plus, la richesse en espèces et la composition des peuplements permettent de rendre 

compte du degré de complexité de la communauté vivante. 

Le calcul de l'indice est établi à partir du tableau (Annexe I) en déterminant tout d'abord la 

variété taxonomique 1 (t), c'est-à-dire le nombre total de taxons identifiés (le nombre 

d'individus par taxon n'est pas pris en compte). 

Il faut ensuite rechercher le groupe faunistique indicateur (G!) dans la liste fournie et 

sélectionner le taxon qui présente le degré de polluo-sensibilité le plus élevé de 

l'échantillon intégral de la station étudiée. 

L'indice peut alors être lu dans le tableau des valeurs de I'IBGN : il est au croisement de 

la colonne de la variété taxonomique et de la ligne du groupe faunistique indicateur. 
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Par exemple 

Si GI = 8 ett=33 alors IBGN= 17. 

Tableau 6: Couleurs indicatrices de l'IBGN (A.F.N.O.R, 2004) 

I.B.G.N ~ 17 16-13 12-9 8-5 <4 

Couleur Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Pour cela, le calcul de l'I.B.G.N représente une note sur 20 ; il est établi à partir du tableau 

(Annexe I) et interprété à partir du tableau (6). La couleur est indicatrice sur une 

représentation graphique, de la qualité de l'eau. 

> L'indice composite benthique (ICB) repose sur l'analyse de plusieurs variables 

caractéristique d'une communauté benthique. Pris isolément, chacune de ces variables 

n'est pas toujours un indicateur fiable de la dégradation du milieu, mais une fois agrégées 

et synthétisées en un indice biotique, elles deviennent fortement corrélées à une 

dégradation (KARR, 1987). L'indice utilisé dans cette étude comporte six variables: 

- variable 1, Richesse taxonomiQue: le nombre total des différents taxons augmente en 

général avec une augmentation de la qualité de l'eau et de la diversité de l'habitat 

(PLAFKLN et al., 1989). 

- variable 2, Indice EPT: le nombre des taxons d'éphéméroptères, plécoptères et de 

trichoptères définit une richesse d'organismes benthiques considérés sensibles à une 

dégradation de la qualité de l'eau. La valeur de l'indice EPT augmente lorsque la qualité 

de l'eau s'améliore (PLAFKIN et al., 1989). 

-variable 3, Densité des EPT / Densité Chironomes: densité EPT/densité Chironomes 

réfère à la proportion du nombre d'éphéméroptères, plécoptères et trichoptères sur le 

nombre de chironomes. Un ratio inférieur à 1, indiquant une communauté déséquilibrée 

dont le nombre de Chironomes est beaucoup plus important que l'ensemble des taxons 

EPT, considérés plus sensibles à la pollution. Cela indique un stress environnemental, 

puisque les Chironomes auraient tendance à augmenter en densité relative et à dominer la 

communauté là où il ya un accroissement de la concentration en métaux lourd où un 

enrichissement organique (FERRINGTON, 1987 dans PLAFKIN, 1989; ROTHROCK et 

al., 1998). 
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-variable 4, H' : un indice de diversité élevée correspond à des conditions du milieu 

favorable permettant la colonisation de nombreuses espèces, chacune étant représentée par 

une faible densité. Cependant, en absence de compétition, ces espèces sont souvent 

présentes en grand nombre (DAJOZ, 1982). 

-variable 5, IBGN: l'IBGN répond à plusieurs perturbations, mais il s'avère 

particulièrement sensible à la pollution organique de l'eau. L'influence d'autres 

perturbations (thermique, toxique, variation de pH etc.) sur l'indice IBGN est encore mal 

connue et est présentement à l'étude (GEN1N et al. , 1997). 

-variable 6, Pourcentage des vers oligochètes : une surabondance d'oligochètes peut 

signaler des problèmes d'enrichissement de type organique. Dans les milieux affectés par 

une pollution organique, les oligochètes reconnus pour leurs résistance à ce type de 

pollution, peuvent proliférer en très grand nombre (GROSS, 1976; GIANI, 1984; 

WILLIAMS, 1989 ; ST-ONGE et RICHARD, 1994). 

La valeur de l'ICB correspond à la somme des valeurs normalisées de chacune des 

variables. La valeur normalisée d'un variable est obtenue en divisant la valeur de la 

variable à une station donnée par la plus grande valeur de cette variable obtenue pour 

l'ensemble des stations du cours d'eau au moment de l'étude. L'ICB le plus élevé devient 

la référence à atteindre en termes de récupération. 
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CHAPITRE 111: RESULTATS ET DISCUSSION 

CHAPITRE Ill: RÉSULTATS ET DISCUSSION 

1. Caractéristiques physico-chimiques de l'eau 

Les paramètres physico-chimiques fournissent des indications sur la qualité de l'eau et les 

conditions écologiques où vivent les communautés benthiques, mais elles sont sujettes à des 

variations souvent liées à des activités anthropiques qui modifient les caractéristiques d'une 

eau. 

L'ensemble des résultats des paramètres physico-chimiques (Annexe II) enregistrés au cours 

de la période d'étude (de novembre à juin) sont analysés chacun isolément au moyen de 

représentations graphiques puis synthétisés à travers une analyse en composantes 

principales. 

1.1. La température de l'eau 

La température des eaux courantes dépend de l'altitude, de la vitesse du courant, du climat 

et de l'ombrage des rives (DUSSART, 1996). Elle subit l'influence de la température de 

l'air en fonction de certaines conditions locales à savoir l'ensoleillement, la faible 

profondeur de l'eau et l'heure de prélèvement. 

Les résultats des mesures de températures au cours des différentes sorties dans les quatre 

stations sont portés dans la figure 11, l'heure de mesure se situe entre 10 et 13h du matin. 

La température de l'eau dans les quatre stations a tendance à augmenter au fur à mesure que 

l'on se rapproche de la saison d'étiage. 

Les températures sont inférieures à 20°C au cours de la période allant du mois de novembre 

au mois de mars pour la station Cl et du mois de novembre au mois de février pour les 

stations C3 et C4. Les eaux se réchauffent durant les mois de mars, avril, mai et juin pour 

les stations C3 et C4 et à partir du mois d'avril pour la station Cl, les valeurs enregistrées 

dépassent les 24°C. 

Dans les trois stations à hydrologie similaire, la faune a été donc récoltée entre un minimum 

de 12°C dans la quatrième station au cours du mois de novembre et un maximum de 25 °C 

enregistré dans la station C3 durant les mois d'avril, mai et juin. 

Par ailleurs, la faune benthique de la station C2 a été retrouvée à un intervalle de 

températures compris entre 10 et 14°C. 
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	 —w--- Température de Veau(OC) 

Station I 
	

Station 2 

30 	 30 
25 
	

25 
	

4 

20 
	

20 

15 
	

15 

10 
	

10 

5 
	

5 

0 
	

O 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI 

Station 3 

NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI  

NOV 	• DEC 	JAN 
Station 4 

NOV DEC 	JAN 	FEV 	MM 	AVR 	MAi 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

Figure 11: Variation spatio-temporelle de la température 

Les eaux de l'oued Chouly restent fraîches, les températures les plus élevées enregistrées 

sont de l'ordre de 25°C. Sa position altitudinale, sa vitesse importante et sa végétation 

riveraine relativement dense sont probablement les principales raisons pouvant expliquer 

ces températures relativement basses. 

1.2. Le pH 

Le pH des eaux naturelles est lié à la nature des terrains traversés (AUTHIER, 1981). Ce 

paramètre est important pour définir le caractère agressif ou incrustant d'une eau. 

D'une manière globale, le pH de l'eau durant la période d'étude est variable d'un point à un 

autre et d'une date à une autre (Fig. 12), l'analyse de variance à un facteur montre 
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clairement qu'il n'a pas des différences significatives (P >0.05). Le pH sur l'ensemble de 

l'oued Chouly est en moyenne de 7,31 ± 0,70 avec un écart variant considérablement entre 

un minimum de 6,13 et un maximum de 8,7 soit un coefficient de variabilité de 9% 

seulement. 

• (:11 	 (:2 	u ('3 	• ('4 

Nov 	Dec 	Jan 	Fev 	Mar 	Avr 	Mai 	Juin 

Mois de mesure 

Figure 12 : Variation spatio-temporelle du pH 

Dans la station Cl, le pH est neutre à légèrement alcalin au cours du mois de févier, il 

devient plus au moins acide au cours de la période d'étiage (mai à juin). 

Dans la station C2, l'eau présente un pH neutre à légèrement alcalin. Alors que dans les 

stations C3 et C4, les pH sont variables, passant par des situations mitigées, ils sont neutres 

puis légèrement alcalins puis très faiblement acides en cours d'étiage. 

La diminution du pH pourrait être expliquée par des rejets de produits de nettoyage 

(détergents) ou encore l'épandage de certains pesticides alors que les pH légèrement alcalins 

sont souvent reliés à la nature calcaire des terrains traversés (AUTHIER, 1981). 

1. 3. La conductivité 

Une conductivité élevée traduit une minéralisation élevée qui peut être naturelle ou 

artificielle. Mesurée au cours des huit mois d'étude, elle montre de faibles variations d'une 

date à une autre (Fig. 13). Ainsi, elle diminue dans les quatre premiers mois, ensuite elle 

augmente lors du 5êmc  mois puis diminue encore dans les derniers prélèvements. Ce 

phénomène est observé dans les trois stations (Cl, C3 et C4). L'effet de dilution dû à des 
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précipitations à la fin du mois de mars, favorise l'augmentation du débit, permettant ainsi 

une meilleure oxygénation et une minéralisation du milieu. 
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Figure 13 : Variation spatio-temporelle de la conductivité 

Les eaux de oued Chouly sont peu conductrices, la charge ionique reste faible. Les 

moyennes calculées montrent des conductivités de l'ordre de 5I8j.tS.cm  oscillant entre des 

valeurs extrêmes allant de 345 à 887S.cm . Les plus fortes valeurs sont enregistrées dans 

la station C4, située en aval. Les trois stations plus en amont présentent une eau dont la 

conductivité ne dépasse pas les 623 p.S.cm'. 

En revanche, d'après les classes proposées par NISBET & VERNEAUX (1970), l'eau de 

l'oued Chouly présente une minéralisation élevée (>600jiS.cm 1 ) qui a tendance à augmenter 

de l'amont vers l'aval. La minéralisation plus importante en aval serait due aux apports de 

matière organique provenant de l'amont (zone amont considérée comme zone de 

production). 
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1. 4. La Salinité 

La salinité des eaux douces est généralement inférieure à 0,5 mg/l (RODIER, 2005). Dans 

les quatre stations étudiées, la salinité est faible et les valeurs mesurées ne dépassent pas 0,2 

mg/1 (Annexe II). Dans les trois premières stations, la salinité est nulle, ce n'est que dans la 

station C4 que nous avons noté des valeurs de 0,2mg/1. 

La conductivité et la salinité, étroitement corrélées, augmentent dans l'oued chouly de 

l'amont vers l'aval. 

1. 5. L'oxygène dissous 

Selon BONTOUX (1993), une baisse du taux d'oxygène dissous dans le cours d'eau est 

souvent l'indice d'une pollution organique. C'est l'un des facteurs fondamentaux de la vie. 

Sa présence dans les eaux joue un rôle primordial dans le maintien de la vie et dans le 

processus d 'autoépuration. 

L'oxygène dissous constitue un facteur limitant pour la plupart des organismes dans les 

eaux douces (RAMADE, 1982) et les eaux courantes sont généralement bien oxygénées 

(DECAMPS, 1971). 

Nous avons mesuré ce paramètre dans les quatre stations d'étude et durant la période 

novembre à juin; les résultats sont traduits en courbes et consignés dans la figure 14. 

Les valeurs de l'oxygène sont plus ou moins fluctuantes avec une diminution du taux 

d'oxygène dans le 2 prélèvement de chaque station (Fig. 14). 

L'évolution temporelle montre une teneur en oxygène plus élevée lors des derniers 

prélèvements printaniers due à des chutes de pluies à la fin du mois de mars ayant entraîné 

un brassage des eaux. 

En moyenne, la station CI présente la plus faible valeur en oxygène dissous avec 6 mg/1 

(Fig. 14). En effet le brassage de l'eau est insuffisant pour bien oxygéner le milieu à cause 

d'une vitesse faible du courant due à un débit bas et une pente peu marquée outre une 

typologie proche du crénon. Néanmoins, la présence de l'oxygène est liée en partie à 

l'activité biologique notamment la flore aquatique et semi-aquatique. 
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Figure 14 : Variation spatio-temporelle de l'oxygène dissous 

Les pourcentages de saturation en oxygène augmentent légèrement dans la stations C2, avec 

une moyenne de 68.1 % et dans la station C3 avec 77.1 1/o pour atteindre une moyenne 

maximale de 100.7 1/o dans la station C4 du fait d'un débit élevé, de l'écoulement de l'eau 

plus rapide (pente plus accentuée) ainsi que la présence des algues. 

Les écarts sont également importants d'une station à une autre. La station Cl présente un 

intervalle allant de 3,9 à 8,7mW1 contrairement à la station C4 où les valeurs extrêmes 

variées entre 7,2 et 12,2mg/1. 

L'oxygène dissous augmente ainsi de l'amont vers l'aval mais reste très variable dans le 

temps, l'ANOVAl réalisée a démontré des différences significatives entre les valeurs 

enregistrées (P < 0.05). Suite à une production accrue (en particulier par la prolifération 

d'algues filamenteuses), la teneur atteint des valeurs importantes : jusqu'à 12 mg/len 
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novembre, dans la station C4. C'est dans la station Cl qu'elle est la plus basse, valeurs 

enregistrées au cours des mois de décembre et janvier. 

1. 6. La turbidité 

Une turbidité forte est souvent signe de pollution, cependant elle peut également être 

naturelle (crues des rivières, développement planctonique, sable...). La turbidité a un rôle 

écologique complexe: une baisse de lumière, une diminution du pouvoir absorbant et une 

abrasion et une sédimentation. 

Les résultats du suivi mensuel de ce paramètre dans les quatre stations ont permis 

l'établissement de la figure 15. 
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Figure 15 : Variation spatio-temporelle de la turbidité 
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La turbidité montre également une variation d'une station à une autre, avec un écart très 

nette enregistré dans la station C3. Les pics observés au niveau de cette station durant les 

mois de mars et avril sont probablement associés à des phénomènes ponctuels notamment 

les activités agricoles. Cette station présente un bassin de rétention d'eau muni d'une station 

de pompage et sert également du fait de sa facilité d'accès aux lavages des légumes de 

saison. Ces activités sont réalisées dans le lit mineur ce qui remettent en suspension les 

particules minérales déposées. 

Les stations Cl, C2 et C4 présentent des valeurs nettement plus faibles de la turbidité, 

comparées à la station C3. L'eau en amont reste donc très claire. 

1.7. Analyse en composantes principales des paramètres physicochimiques 

L'étude des changements spatiotemporels des facteurs du milieu mesurés au cours de la 

période d'étude a été approchée par l'utilisation de l'analyse en composantes principales 

(ACP) en vue d'établir une typologie mésologique de l'oued Chouly. 

La matrice des données utilisée est un tableau ternaire prenant en compte sept facteurs du 

milieu, quatre stations x 26 dates de mesures. Les facteurs du milieu considérés dans cette 

analyse sont la température, la vitesse du courant, la profondeur, le pH, la conductivité, la 

salinité, l'oxygène dissous et la turbidité. 

Les deux premiers axes de l'ACP totalisent 42,51% de l'inertie totale. Leurs contributions 

respectives sont 24,41 % pour le premier axe (Fi) et 18,10% pour l'axe 2 (F2). 

Les contributions relatives des points colonnes qui construisent l'axe 1 sont par ordre 

d'importance la salinité avec (55,2%), la vitesse de l'eau (49,1%), la conductivité (42,3%) et 

l'oxygène dissous (42,6%). Les points lignes qui construisent cet axe sont présentés par 

C4NOV et C4DEC qui s'écartent considérablement, de C4MAR et C4AVR situés sur le 

coté positif et les points C1DEC, C1JAN et CIFEV du coté négatif de l'axe. 

L'axe 1 présente un gradient croissant de salinité, de conductivité, de vitesse de l'eau et de 

l'oxygène dissous. On remarque par cette analyse que ces trois variables physicochimiques 

changent dans le temps et dans l'espace. Les valeurs enregistrées augmentent dans la station 

C4, s'opposant ainsi à celles enregistrées de la station Cl. 
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Figure 16 (a): Plan (F1xF2) de l'analyse en composantes principales appliquée aux 
données des paramètres physicochimiques ((représentants les variables). 
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Figure 16 (b): Plan (F1xF2) de l'analyse en composantes principales appliquée aux 
données des paramètres physicochimiques (représentants les prélèvements). 
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Sur l'axe 2, les points colonnes, à fortes contributions, sont la température et la turbidité de 

coordonnées positives. Les principaux points lignes qui construisent l'axe 2 sont C3MAR, 

C3AVR, C3MAI et C3JUI sur le coté négatif et CINOV, C1DEC, C2DEC et C2NOV sur le 

coté positif (Fig. 16). 

L'axe 2 présente un gradient de turbidité et de température. Elles augmentent 

principalement dans la station C3 au cours des mois de mars, avril, mai et juin alors que 

l'eau est claire dans les deux stations les plus en amont Cl et C2. La station C4 affiche des 

valeurs opposées entre des maximums enregistrés au cours des mois d'avril et mars et des 

minimums notées durant les mois de novembre et décembre. 

Trois groupements s'individualisent en fonction de la conductivité et de la turbidité sur le 

plan F1xF2: 

- Le premier groupe de prélèvements où la conductivité et la salinité sont relativement 

très élevées. La conductivité est de l'ordre des 800S.cm' mais la turbidité reste 

faible. Ce groupe est reflété par les prélèvements effectués aux mois de novembre, 

décembre dans la station C4. 

- Le deuxième groupe est caractérisé par les prélèvements où la conductivité est à 

moins de 700.tS.cm' mais une turbidité élevée. Il est représenté essentiellement par 

les prélèvements des deux stations C3 et C4 les plus en aval. 

- Le troisième groupe englobe tous les prélèvements où la conductivité et la turbidité 

sont faibles. Dans ce dernier, se réunissent la majorité des prélèvements des stations 

amont CI etC2. 

Pour conclure, l'analyse en composantes principales (ACP) met en évidence une 

ségrégation entre les stations amont et aval vis-à-vis de deux principaux paramètres 

physico-chimiques clés (la conductivité et la turbidité). 

2. Etude de la structure de la faune macrobenthique 

2. 1. Structure taxonomique 

Après identification des macroinvertèbrés récoltés au niveau de l'oued Chouly (amont-aval), 

une liste faunistique est établie (Annexe III), répertoriant l'ensemble des taxons récoltés 

ainsi que leurs effectifs. Les individus benthiques inventoriés dans la présente étude sont 

pour la plupart déterminés jusqu'à la famille. 
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La collection de la faune de macroinvertébrés, composée de 10435 individus récoltés et 

identifiés dans l'oued Chouly (Fig. 17), est représentée par: 

• quatre embranchements et un sous embranchement, 

• cinq classes et quatre sous-classes, 

• dix ordres et sept sous-ordres, 

• vingt-sept familles et deux sous-familles soit 29 taxons. 

Le nombre d'individus récoltés dans chaque embranchement de la collection totale (N) est 

variable. L'embranchement des Arthropodes, regroupant les Crustacés et les Insectes, 

prédomine aussi bien en nombre qu'en richesse taxonomique (Fig. 18). 

Insectes 
48,50% 

s 
(les 

Figure 18 : Représentation des groupes zoologiques récoltés dans les quatre 
stations de l'oued Chouly exprimée en pourcentage relatif de la structure 

quantitative globale. 

Ce groupe taxonomique représentent près des trois-quarts de la collection récoltée dans 

l'oued Chouly, suivi des mollusques avec 24,73 %, alors que les groupes des Némertiens et 

des Annélides tous deux réunis ne dépassent pas le 1%. 

Les classes et les ordres sont également représentés par des abondances très fluctuantes 

(Fig. 19). 
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Emb. 	 s.Emb. 	Classe 	s.Classe 	Ordre 	 s.Ordre 	Taxons 
Némertiens 	 > Tetrastemmatidae 

Hirudidae 
Annélides 	 Achètes 	Erpobdellidae 
Mollusques 	 Bivalves 	 > Eulamellibranches 	Schizodonta + Unionidae 

Gastéropodesrosobranches 	 ø Bithynidae 
Valvatidae 

'Pulmonés 	 ø Physidae 
Arthropodes -* Crustacés—* Entomostracés'ø Branchiopodes 

Malacostracés 

2-- 

Cladocères ø Daphniidae 
Amphipodes Gammaridae 
Planipennes > Osmylidae 
Plécoptères  Filipalpia 	> Taeniopterygidae 
Odonates Anizoptera -_-, Gomphidae 

Zygoptera 	Lestidae 
Ephéméroptères > Ephemeridae 

Potamanthidae 
Heptageniidae 
Baetidae 
Leptophlébiidae 

Coléoptères..—-- Adephaga - 	Dytiscidae 
Polyphaga 	Hydrophilidae 

Limnebidae 
ydrochidae 

Trichoptères 
Elmidae 
Hydroptilidae 
Hydropsychidae 
Ecnomidae 

Diptères Nématocéra 	Psychodidae 
Culicidae 
Simuliidae (L.N) 
hironomidae 

Figure 17: Composition taxonomique de la faune de macroinvertébrés dans l'oued Chouly 
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CHAPITRE III: RESULTATS ET DISCUSSION 

Classes Ordres 

Figure 19 : Importance relative des groupes zoologiques selon les classes et les 
ordres rencontrés dans l'oued Chouly. 

La classe des Insectes constitue prés de la moitié (48%) de la collection de l'oued Chouly. 

Les Crustacés vient en deuxième position avec 27% suivis des Gastéropodes avec 24%. La 

classe des Bivalves semble très faible avec 1%. 

Les Amphipodes présente 28% du peuplement du Chouly suivis des Ephéméroptères qui 

constituent 23%, des Diptères avec 20% et des Trichoptères avec 15% (Fig. 19). 

Ainsi, les autres groupes zoologiques, bien que nombreux présentent des effectifs moins 

importants comme les Cladocères et les Coléoptères. 

Le reste de la faune présente un pourcentage inférieur à 1%. C'est le cas des 

Eulamellibranches, des Plécoptères, des Planipennes et des Odonates. 

> Embranchement des Némertiens 

Leur identification est très délicate et nécessite au préalable un protocole de conservation 

spécial et rigoureux (GIBSON, JUNORY in CHAOUTI, 2003). Ce sont des vers de section 

plus ou moins arrondie, non segmentés, à épiderme cilié. Ce groupe, essentiellement marin, 

possède cependant une famille en eau douce; ils sont abondants sur les rivières lentes, 

souvent dans les algues filamenteuses (TACHET et al., 1980). 
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Les individus de ce groupe zoologique sont assimilés à un seul taxon de la famille des 

Tetrastemmatidae dont neuf individus ont été récoltés dans la première station CI et huit 

individus au niveau de la troisième station C3, dans des microhabitats à courant rapide à 

lent. Elle représente ainsi seulement 0,16% de toute la collection. 

> Embranchement des Annélides 

Ces métazoaires triploblastiques sont des vers annelés (métamérisés) à symétrie bilatérale, 

Protostomiens Coelomates, présents dans notre collection qu'en faible proportion (0,12%). 

Au cours de la présente étude, nous avons inventorié deux familles au niveau de la classe 

des Achètes. La famille des Erpobdellidae a été récoltée au cours du mois de février, avec 

trois et six individus respectivement dans la première et la quatrième station, prélevés dans 

les microhabitats à courant rapide et à substrat de galets quoiqu'il ne semble pas avoir de 

préférence pour le courant rapide ou lent (TACHET et al., 1980). 

La famille des Hirudidae a été récoltée seulement au niveau de la première station et en 

faible effectif 

». Embranchement des Mollusques 

Ce sont des métazoaires triploblastiques coelomates à symétrie bilatérale et parfois 

modifiée. Ils comptent un certain nombre de classes dont la majorité est associée au milieu 

aquatique. Avec 2581 individus récoltés dans les quatre stations et durant les huit mois 

d'étude, les Mollusques représente un groupe assez faible en nombre et en taxons comparé à 

celui des insectes. Cependant ils représentent du point de vue quantitatif le deuxième groupe 

taxonomique après les insectes et les Crustacés. 

Nous avons récolté des individus appartenant aux deux classes Gastéropodes et Bivalves 

représentées respectivement par trois et une seule famille. 

•• Classe des Gastéropodes 

Les Gastéropodes prosobranches sont évoqués par un taxon représentatif des sources, un 

Bithynidae prélevé sur les galets de la station Cl qui est proche du crénon, correspondant 

bien à l'habitat décrit par ANGELIER (2000); mais également dans les microhabitats à 

courant rapide des stations C3 et C4. 
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La famille des Valvatidae est représentée par trois individus dans le courant lent à substrat 

vaseux de la station C4, cette famille est bien connue pour son inféodation à ce type de 

substrat ce qui explique sa présence dans ce microhabitat. 

Les gastéropodes pulmonés sont représentés par la famille des Physidae récoltée dans toutes 

les stations au niveau des deux courants (rapide et lent). Ils vivent fixés aux pierres et aux 

végétaux aquatiques. 

+ Classe des Bivalves 

Les Unionidae sont les seuls bivalves rencontrés dans nos prélèvements, avec 67 individus 

répartis entre les stations Cl et C3, et dans des eaux où le courant est à débit variable allant 

du rapide au lent passant par le moyen. 

> Embranchement des Arthropodes 

Ce sont des invertébrés Coelomates Protostomiens dont le corps est métamérisé en 

segments formant trois parties la tête, le thorax et l'abdomen et présentant des appendices 

articulés. 

Dans notre étude, les Arthropodes sont les plus nombreux et les plus variés. Ils regroupent 

deux classes d'inégale importance, les Crustacés et les insectes. 

• Classe des Crustacés 

Ce sont des Antennates à respiration branchiale, à corps métamérisé et dont les larves sont 

souvent aquatiques. Ils sont caractérisés par leur cuticule incrustée de sels minéraux 

(MOISAN, 2006). Elle englobe deux familles: 

- la famille des Daphniidae caractérisée par un effectif important (espèces filtreuses), 

répartie dans les différents courants des quatre stations. Ce groupe est bien représenté et sa 

présence confirme son affinité pour les eaux calcaires (ANGELIER, 2000); 

- les Gammares (Gammaridae) sont prélevés uniquement dans la première station. 'Ces 

derniers vivent dans les ruisseaux, les rivières parfois dans les petits torrents et 

exceptionnellement dans les marres où la température de l'eau est tempérée (GIRARD, 

2004). Leur habitat préféré est les fonds pierreux et les herbiers (ARRIGNON, 1976), ce qui 

explique d'ailleurs leur présence dans cette station. 
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+ Classe des Insectes 

Il représente le groupe dominant dans l'inventaire global de la faune (48 %). Dans cette 

étude, des organismes appartenant à sept ordres ont été récoltés. 

Les Insectes et plus particulièrement leurs larves, constituent l'essentiel des macro 

invertébrés aquatiques (TACHET et al. ,1980). Ils constituent aussi par le nombre 

d'individus et la diversité des taxons la classe la plus importante des Arthropodes et même 

de l'ensemble du règne animal (BEAUMONT et CASSIER, 1983). Les principaux ordres 

récoltés sont présentés comme suit. 

*Ordre des Ephéméroptères 

Ils ne présentent pas une répartition spatio-temporelle régulière. Ils ont une préférence pour 

les eaux plus ou moins limpides et bien oxygénées (DECAMPS, 1967). Dans cet ordre, 

nous avons récolté cinq familles. 

Famille des Ephemeridae 

Les éphémérides se trouvent uniquement dans la station C3 et en faible effectif. Ils ne 

semblent pas avoir de préférence pour le courant rapide ou lent. 

Famille des Potamanthidae 

Cette famille qui se récolte souvent en potamon d'où leur nom, habite dans les cailloux avec 

des larves fouisseuses. Ces espèces sont rhéophiles et beaucoup sont eurythermes. Elle a été 

récoltée dans la première station dans le courant rapide et avec un effectif relativement 

important. 

Famille des Heptageniidae 

Cette famille n'a été récoltée que dans la station Cl, située dans la partie amont du cours 

d'eau. Les Heptageniidae recherchent les eaux courantes, se tiennent sous les pierres ou 

dans les amas des plantes aquatiques. ils vivent en hautes altitudes (espèces alticoles) au 

premier degré, mais ça n'empêche pas de retrouver des espèces qui préfèrent la vie des 

plaines (LOUNACI, 1987). 
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Famille des Baetidae 

Les Baetidae sont prélevés dans les trois stations Cl, C3 et C4 sans afficher de préférence 

nette pour le courant. 

Ils sont rhéophiles (TACHET et ai, 1980), capable de vivre dans des biotopes caillouteux 

riches en macrophytes. Ces insectes tolèrent les milieux à matière organique élevée et 

s'adaptent aux variations thermiques (LOUNACI, 1987), ce qui explique leur grand nombre 

dans la station C3. 

Famille des Leptophlebiidae 

Cette famille se trouve surtout dans les lacs ou dans les ruisseaux lents riches en 

macrophytes (TACHET et a/.,1980). 

Les individus appartenant à cette famille ont été récoltés dans la deuxième station C2 avec 

67 individus et dans la quatrième station avec 41 individus respectivement au niveau des 

eaux stagnantes et des eaux à courant moyen. 

*Ordre  des Plécoptères 

Les larves de Plécoptères sont en général exigeantes vis-à-vis de l'oxygénation de l'eau. 

Elle sont toutes plus ou moins rhéophiles et sont en général sténothermes d'eau froide 

(TACHET et ai., 1980). Les 88 individus récoltés appartiennent au sous-ordre Filipalpia et 

une seule famille. 

Famille des Taeniopterygida 

Cette famille a été récoltée dans la station Cl, la station C2 et la station C3. Ces espèces 

sont à la fois limnophiles et rhéophiles d'où leur présence dans des eaux courantes. 

*Ordre des Odonates 

Les larves d'Odonates sont hétérométaboles reconnaissables essentiellement à leur labium 

transformé en masque qui cache les autres pièces buccales (TACHET et al., 1980). On 

distingue deux sous Ordres au cours de notre étude. 

Sous ordre des Anisoptères (à corps épais) 
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Famille des Gomphidae 

Dix individus ont été récoltés au niveau de la première station. Ils sont limnophiles et 

s'enfouissent complètement dans le sable et la vase (TACHET et al. , 1980), d'où leur 

présence sur substrat vaseux à courant lent. 

Sous ordre des Zygoptères (à corps mince et allongé) 

Famille des Lestidae 

Un seul individu a été récolté au niveau du courant lent de la station C3, sa présence 

pourrait être accidentelle et invraisemblable pour cela nous l'écartons de la composition lors 

des analyses qui seront réalisées ultérieurement. 

*Ordre des Planipennes 

La seule famille qui représente l'ordre de Planipennes est celle d'Osmylidae (TACHET et 

al., 1980). Dans notre étude, 13 individus ont été récoltés au niveau du courant rapide de la 

station C4 bien que ce taxon soit qualifié de limnophile (TACHET et al., 1980). 

*Ordre des Coléoptères 

Ce sont des insectes holométaboles qui se présentent dans le milieu aquatique à la fois sous 

la forme imaginale et la forme larvaire (TAHRI, 2002). 

Sous Ordre Adephaga 

Famille des Dytiscidae 

Présents aux bords des eaux, ces carnassiers vivent sous les pierres, parmi la végétation des 

berges, dans les mousses voire même dans les berges (MOISAN, 2006). C'est une faune 

limnophile qui vit dans les zones à une vitesse inférieure à 40cmIs (PAULIAN, 1963). Ils 

ont été récoltés dans la station C3 et la station C4 avec des effectifs relativement 

appréciables. 
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Sous Ordre Polyphaga 

Famille des Limnebidae 

Les larves sont terrestres. C'est une faune rhéophile qui vit dans un biotope de cailloux et de 

mousses. Nous avons retrouvé 19 individus au niveau du courant rapide de la 4èmc station.  

Famille des Hydrophilidae 

Elle est représentée par les espèces limnophiles, leur biotope correspond à des eaux calmes 

riches en végétation. Au cours de notre étude, nous avons récolté deux individus seulement 

et uniquement dans le prélèvement du mois de décembre effectué dans la station C2. Nous 

maintenons ce taxon malgré son faible nombre car des récoltes ultérieures aux nôtres ont 

prouvés sa présence (Communication verbale de Mme BOUKLI S.) 

Famille des Hydrochidae 

Les espèces appartenant à cette famille n'ont pas de préférence pour le courant. Ils sont 

limnophiles et rhéophiles, leurs larves sont terrestres et leur biotope est la végétation et les 

cailloux. Ils sont assez bien représentés dans les trois stations C2, C3 et C4 et dans 

différents microhabitats. 

Famille des Elmidae 

Elle est présente au niveau de la station C4. Les individus de cette famille sont adaptés à la 

vie des torrents et des rivières donc rhéophiles (TACHET et al., 1980). 

Ce sont des espèces généralement muscicoles, vivant dans des cours d'eau supérieures. 

Certaines espèces apparaissent dans les zones ombragées où elles trouvent leur optimum 

écologique: faible variation du facteur thermique et de l'oxygène dissous (LOUNACI, 

1987). Ces individus vivent agrippés aux plantes aquatiques, aux pierres des fonds ou aux 

substrats. 

*Ordre  des Trichoptères 

Ils ont été retrouvés accrochés aux algues ou bien enfouis dans un étui qui contribue à les 

maintenir plaqués au substrat. Les individus récoltés appartiennent aux trois familles 

suivantes. 
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Famille des Hydroptilidae 

Elle a été récoltée deux fois dans la station C4 en période d'étiage avec une faible 

abondance (19 individus). Sa présence s'explique par son affinité pour les biotopes riches en 

algues filamenteuses dans lesquelles elle se développe. 

Famille des Hydropsychidae 

Elle fréquente en général les eaux courantes et habite dans le substrat dur. C'est une famille 

rhéophile (TACHET et al., 1980). Un seul individu a été récolté, sa présence est peut être 

accidentelle dans la station C3 et de ce fait sa prise en considération serait invraisemblable. 

Famille Ecnomidae 

Elle est présente assez régulièrement dans la station Cl et un peu moins dans la station C4. 

Les individus sont récoltés en grands nombres dans les deux courants. Ce sont des espèces 

limnophiles d'après la littérature (TACHET et al., 1980). 

*Ordre des Diptères 

D'après THOMAS (1969), les larves de Diptères constituent, en nombre et en diversité, un 

pourcentage important de la faune récoltée dans les eaux douces. Nous remarquons dans 

cette étude que plusieurs familles ont été identifiées ; parmi lesquelles: 

Sous Ordre des Nématocères 

Famille des Psychodidae 

Trois individus ont été récoltés dans la station C2 et neuf individus dans la station C4 au 

mois de novembre au niveau du courant rapide, pourtant cette famille est connue comme 

limnophile. 

Famille des Culicidae 

Ce sont des espèces pour la plupart limnophiles. Elles sont récoltées en grand nombre dans 

la station C2 dans un rock pool à eau stagnante, riche en débris organiques et fortement 

ensoleillé. Les larves sont identifiées et correspondent à Culisetta longiareolata. 
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Famille des Simulidae 

Ce sont des espèces eurythermes, qui tolèrent les variations de température; ce facteur n'est 

pas conditionnel pour leur répartition. Ce sont des indicateurs biologiques, nombreux en été, 

qui vivent en société. Ils pullulent dans les eaux courantes. Certaines espèces peuvent être 

vectrices de maladies parasitaires chez l'homme et les animaux dont la plus redoutable est 

l'Onchocercose (SEGUY, 1951). 

Ce taxon est représenté par les larves, récoltées en grand nombre dans les stations C2 et C4 

et les nymphes reconnaissables grâce à leurs cocons. Les Simulidae sont en général des 

espèces rhéophiles filtreuses, nous les avons retrouvées dans les quatre stations étudiées le 

long de l'oued Chouly. 

Famille des Chironomidae 

Ces espèces sont opportunistes, ils sont parmi les premiers invertébrés à coloniser le milieu 

aquatique durant les périodes d'eutrophisation ou d'enrichissement organique (ARMITAGE 

et al., 1995). 

Ce sont des espèces limnophiles et/ou rhéophiles dont la sous-famille des Tanypodinae est 

présente globalement dans les quatre stations. Elle a été récoltée régulièrement et en grand 

nombre dans la station C2 contrairement à la station CI où seulement douze individus ont 

été retrouvés au cours du mois d'avril. Toutefois, ses effectifs restent relativement élevés 

dans la station C4 mais beaucoup moins dans la station C3. 

Quand à la sous-famille des Corynoneurinae, elle a été récoltée une seule fois et en faible 

nombre en période d'étiage (mois de mai) dans la station C3, dans des microhabitats à 

courant plus ou moins lent. Selon la littérature (TACHET et al., 1980), cette sous-famille 

présente une affinité pour les substrats durs riches en macrophytes et préfère le courant 

rapide. 

2. 1. 1. Evolution spatio-temporelle de la structure taxonomique 

Les groupes zoologiques prélevés durant notre période d'échantillonnage présentent une 

variabilité temporelle qui concerne la richesse taxonomique des principaux taxons récoltés. 

Pour bien illustrer cette variabilité, la structure taxonomique du peuplement de chaque 

station est étudiée au cours des huit mois d'étude (Fig. 20). 
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Les Mollusques présentent un maximum de taxons dans les microhabitats à courants 

rapide et lent. Les microhabitats à courant lent et à eau stagnante sont moins riches, 

deux taxons seulement caractérisent les Mollusques des microhabitats à courant moyen 

et un SCUI taxon pour le courant nul. 

Les Annélides présentent un maximum de deux taxons dans les microhabitats à courant 

rapide et un minimum d'un taxon seulement dans le microhabitat à courant moyen. Par 

ailleurs, nous les avons pas retrouvés dans les microhabitats à courants lent et nul au 

cours de nos investigations. 

Les Némertiens sont les mo -ins bien représentés, le même taxon est rencontré dans les 

microhabitats à courants rapide et lent, toutefois ils semblent totalement absents des 

microhabitats à courants moyen et nul. 

En terme de cet examen, il est possible de retenir que les microhabitats à courant rapide 

présentent la composition taxonomique la plus complexe (77% de la richesse taxonomique 

globale), suivie des microhabitats à courant lent (63 1/10), puis des mierohabitats à courant 

moyen (37%) et en dernier des microhabitats à eau stagnante (30%). 

2. 2. Structure et organisation des peuplements 

Nous allons dans cette partie, indiquer les façons les plus usuelles de décrire les 

communautés, consistant d'abord à préciscr, en termes dc composition, 1CS assemblages dc 

taxons qui les constituent dans les quatre stations étudiées puis dans les différents 

microhabitats individualisés. 

Les divers peuplements qui constituent une biocénose peuvent se définir quantitativement 

par un ensemble de descripteurs qui prennent en considération l'importance numérique des 

espèces qu'ils comportent. 

2. 2. 1. Comparaison entre stations 

2.2.1.1. Etude indicielle de la diversité taxonomique 

La description du peuplement benthique s'appuie en premier lieu sur l'étude de la richesse 

«4. + 4h 	 .. 	.- 	 -,.--' 	 '-4..-'.-. 	 ....-. 	,1'!.+..,-1 	.-.L--..-. ' 	A a ui'CiSii....' I.aAJflOm1que icrvuv. uazi. iCS uiiir«u 	auOit u LuuC iaCCS uC 

l'amont à l'aval. Cinq descripteurs ont été retenus à savoir la richesse taxonomique (T) la 
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diversité de Shannon-Weiner H', l'équitabiiité de Piélou J', la diversité D et i'équitabi!ité 

Es de Simpson. Les résultats sont consignés dans le tableau 7. 

Tableau 7 : Descripteurs de diversité estimés pour les quatre stations au cours de la 
période d'étude allant de novembre 2007 à juin 2008. 

Station Cl 5252 16 2,47 4,00 0,61 4,04 0,20 

Station C2 732 10 2,59 3,32 0,78 5,26 0,47 

Station C3 2122 14 2,26 3,80 0,59 3,14 0,16 

Station C4 2349 17 2,97 4,17 0,71 5,85 0,28 

Oued Chouly 10435 29 3,45 4,85 0,69 8,12 0,25 

Les indices de diversité sont des formules synthétiques de mesure de la structure d'une 

communauté, établis à partir des modèles de distribution théoriques; ces indices constituent 

des outils pratiques pour la mise en évidence des perturbations les plus marquées, les 

conditions de survie devenant critiques pour certaines taxons (GAUJOUX, 1995). 

La mesure la plus simple de la diversité d'un peuplement est son nombre d'espèces (S) ou de 

taxons (T). Le nombre maximum de taxons d'un assemblage est difficile à établir. 

L'échantillonnage complet est souvent pratiquement impossible, surtout lorsque le milieu 

inventorié n'est pas de taille finie. Tout au plus, peut-on effectuer plusieurs collections de 

manière à l'approcher au mieux. Le nombre total d'espèces dépendra principalement du 

caractère exhaustif de l'échantillonnage et de la taille de la collection inventoriée. 

Partant d'une collection de 10435 individus, les 29 taxons identifiés sont répartis 

inégalement entre les quatre stations. La station C4 est la plus riche avec 17 taxons, suivie 

par la station Cl avec 16 taxons, représentatifs d'une faune proche du crénon puis par la 

station C3 voisine par sa richesse taxonomique de la station Ci avec 14 taxons. 

La richesse taxonomique faible (10 taxons seulement) dans la station C2 peut être expliquée 

par l'assèchement précoce du cours d'eau à partir du mois de février qui nous a contraint à 

ne disposer que d'une collection de très petite taille (N=732). Les aléas climatiques 

(manque d'apport d'eau par les précipitations) ont limité considérablement les 
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investigations dans cette station. Les variations météorologiques jouent un rôle essentiel sur 

le fonctionnement des hydrosystèmes. Des périodes de précipitations importantes peuvent 

être la principale cause d'évolution de l'activité entomologique, et donc des effectifs 

d'insectes capturés. C'est le cas de la présente étude car les prélèvements ont été réalisés 

dans des conditions de pluviométrie défavorables. 

Une richesse moyenne de 14,5 ± 3,41 taxons peut être retenue pour les quatre stations 

réunies, le gradient de la richesse taxonomique suivant est donc annoté C4>C1> C3>C2. 

L'approche de la diversité du peuplement benthique collecté dans l'oued Chouly, à travers 

les cinq descripteurs classiques, permet de montrer que la faune benthique globale est 

moyennement diversifiée comme l'indique aussi bien l'indice de Shannon-Weiner avec une 

valeur de 3,45bits, l'indice de Simpson avec 8,12 et une équitabilité de Piélou J' de 0,69, 

cette valeur s'éloigne de 1 en revanche l'équitabilité de Simpson est de 0,25, les deux 

équitabilités démontrent une abondance équitable pour plusieurs taxons. 

L'approche de la diversité sectoriel (par station), dite diversité gamma, a été également prise 

en compte. La diversité moyenne, calculée à partir des valeurs obtenues pour les quatre 

stations (Tab. 7), est de 2,57bits. La valeur de diversité H' est comprise entre un minimum 

de 2,26bits enregistré dans la station C3 et un maximum de 2,97bits enregistré dans la 

station C4, passant par la première station CI qui présente un indice de diversité de 2,47bits 

suivie par la deuxième station C2 avec 2,59. Pour cet indice de diversité, l'ordre décroissant 

à retenir pour les quatre stations est donc C4> C2 > Cl > C3. Plus les valeurs de H' se 

rapprochent de 2 et plus les perturbations s'accentuent dans le milieu. 

L'équitabilité 	(qui exprime également la régularité du peuplement) semble suivre un 

gradient différent de ceux de la richesse taxonomique et de la diversité, le classement est 

comme

,,. . r' -. r' 4 . r' I - ,ommç ULL . - - 

La station C2, bien que la collection soit de petite taille, présente la diversité maximale 

Hmax la plus faible de 3,32 mais en revanche l'équitabilité la plus élevée avec 0,78 qui 

traduit une répartition équitable entre un nombre assez important de taxons. 

L'équitabilité baisse considérablement dans la troisième station C3 où s'affiche la valeur la 

plus basse de 0,59. Ces valeurs témoignent de la dominance d'un groupe très limité de 

taxons mais à fort effectif. Ainsi, les Baetidae représente 51%, et les trois groupes les plus 
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dominants (Baetidae, physidae et Daphniidae) représentent plus de 80% de l'abondance 

totale. 

L'abondance plus ou moins équitable entre six taxons dominants, dans la quatrième station, 

explique la diversité et la régularité relativement importantes de ce peuplement. 

La représentation graphique synthétique des trois indices réunis (H', Hmax et J') a permis 

d'appliquer le modèle de DIMO (Fig. 22). 

6 

5. 

X 

• Chouly 
3 	 +C4 

*C2 	ci 
2- 	 C3 

1 - 

o I 	 I 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 

Diversité maximale (Hmax) 

Figure 22 : Positionnement des stations d'étude en fonction de la richesse 
taxonomique (L092  T) et la diversité H' sur le Modèle DIMO (Qinghong, 1995). 

La diagonale représente l'équitabilité de Piélou maximale .J'=l. 

Ce modèle correspond à une représentation graphique simple, dans un plan bidimensionnel, 

où sont confrontés l'indice de diversité H' de Shannon - Wiener en axe des ordonnées (Y) et 

la richesse spécifique exprimée en log2(S) en abscisses (X) ; S étant le nombre d'espèces. 

L'utilisation du logarithme de base 2 a pour objet d'augmenter la variabilité de l'indice de 

diversité (H') et de le rendre plus sensible à la richesse spécifique (Qinghong, 1995). 

La collection totale de l'oued Chouly se marginalise et montre clairement un décalage des 

différentes stations; avec une richesse maximale de 29 taxons et une diversité H' de 3,45, le 

peuplement récolté dans l'ensemble apparait comme un peuplement plus diversifié mais 

moins régulier puisqu'il s'éloigne de la diagonale. 

On note une succession ascendante de la diversité depuis C3 jusqu'à C4 passant par Cl. 
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La station C2, avec une diversité plus faible, s'écarte des trois autres stations, grâce à une 

équitabilité élevée qui la rapproche le plus de la diagonale (le maximum). 

Les variations de l'indice de Simpson D sont assez comparables de celles de l'indice H', un 

même gradient est noté C4 > C2> Cl > C3, puisque l'indice de Simpson varie entre 3,14 

(0) et 5,85 (C4). Les deux stations, les plus en amont Cl et C2, affichent des valeurs 

intermédiaires de 4,04 et 5,26 respectivement. 

L'équitabilité de Simpson varie de la même façon que celle de Piélou. Les stations C4 puis 

C2, se caractérisent par les valeurs d'équitabilité Es inférieures à 0,5, elles se rapprochent de 

0, ceci prouve qu'il y a dominance forte de certains taxons par rapport à d'autres. La 

situation dans la station C3 plus évidente puisque la valeur de Es diminue à 0,16, montrant 

ainsi la présence de un à deux taxons à plus fortes dominances que d'autres. 

Les valeurs de l'indice de diversité de Shannon-Weiner H' évolue également avec le temps, 

la figure 23 illustre cette évolution. 

Figure 23 : Evolution temporelle de la diversité de Shannon-Weiner des quatre 

stations d'étude 

Sur les 26 prélèvements effectués dans les quatre stations, la moitié des prélèvements 

affichent des valeurs de H' assez faibles, inférieurs à 2. Ainsi, c'est au cours des mois de 
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mars et juin que sont enregistrées les plus faibles valeurs (inférieures à 1); ces deux dates 

sont marquées respectivement par une crue et un niveau d'étiage très bas. 

Hormis le prélèvement du mois de mars, tous les autres prélèvements effectués dans la 

station C4 présentent des valeurs supérieures à 2. Ainsi, les valeurs de II' les PlUS élevées 

sont notées dans cette station, comme elles montrent une certaine stabilité dans le temps 

puisqu'elles oscillent entre 2 et 2,5. 

La station C3 présente une situation autre puisque la diversité H' fluctue considérablement, 

elle reste faible au cours de cinq mois sur les huit mois d'étude. Les faibles valeurs sont 

enregistrées au cours des mois de janvier, février, mars, mai et juin; elles témoignent de la 

présence de perturbations sur une période assez importante. 

Une faible variabilité des indices H' peut être relevée entre les prélèvements des mois de 

novembre et décembre d'une part et le prélèvement du mois de janvier d'autre part dans la 

station C2. Ce dernier semble connaitre des conditions de perturbations un peu moins 

sévères. 

La station Cl présente les valeurs les plus mitigées d'un mois à un autre. Elles affichent 

également les valeurs extrêmes variant entre 0,44 au mois de mars et 2,72 au cours du mois 

de janvier. 

Contrairement à tous les prélèvements, le prélèvement du mois d'avril se singularise pour 

les trois stations à cycle hydrologique ressemblant, les valeurs de H' restent toujours 

supérieures à 2. 

Le classement des quatre stations, selon un ordre décroissant de la fréquence des dates de 

prélèvements présentant une valeur de II' inférieure à 2 et indiquant en conséquence la 

présence d'un gradient de perturbations croissant, est le suivant: C4 > C2 > Cl > C3. 

Ce gradient corrobore parfaitement avec les indicateurs de diversité H' de Shannon-Wiener 

et de Simpson, l'équitabilité de Piélou J'. il place toujours la station C4 au premier plan 

avec un minimum de perturbations dans le milieu et la station C3 avec le maximum de 

perturbations. Bien que la sous collection de la station C2 soit de petite taille, elle semble 

mieux structuré que celle de la station Cl où les perturbations sont plus accentuées. 
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2.2.1.2. Diversité de Gleason et effort d'échantillonnage 

L'indice de diversité de Gleason est fondé sur l'hypothèse d'une croissance logarithmique 

du nombre d'espèces ou taxons recensés en fonction du nombre d'individus examinés 

(FRONTIER, 1998). 

Les valeurs de la qualité d'échantillonnage sont calculées et regroupées dans le tableau 8 

avec celles de l'indice de diversité de Gleason qui exprime à la fois la diversité et la 

régularité du peuplement mais également l'effort d'échantillonnage. 

Tableau 8: indice de Gleason et qualité d'échantillonnage des quatre stations 

Stations 	 CI 
	

C2 	C3 	C4 
	Oued 

Chouly 

Indice de Gleason 	 4,03 
	

3,14 	3,90 	5,04 
	

6,97 

Qualité d'échantillonnage (a) 	O 
	

0,33 	0,12 	0 
	

O —J 

De point de vue diversité et régularité proposé par le modèle de Gleason (Fig. 24) et appuyé 

Par l'indice de diversité proposé par le même auteur (Tab. 8), le classement suivant peut être 

retenu: C4 > CI > C3 > C2. Nous notons alors une meilleure diversité et régularité au 

niveau du peuplement de la station C4, celui-ci est le plus diversifié et le plus régulier 

comparé aux trois autres stations, suivie par le peuplement de la station CI avec un indice 

de diversité de 4,03 puis par le peuplement de la station C3. La station C2 affiche la valeur 

la moins élevée et l'indice de Gleason révèle alors une diversité et une régularité faible. 

La relation linéaire entre le nombre de taxons recensés et le nombre d'individus examinés, 

portée sur un graphique où ce dernier traduit l'effort d'échantillonnage placé en abscisse 

permet la construction d'une courbe croissante figurant la vitesse à laquelle de nouveaux 

taxons apparaissent dans l'inventaire. 

La figure 24 montre clairement cette relation linéaire pour les quatre stations d'étude. La 

richesse taxonomique placé en ordonnée croit plus vite dans la station C4 et CI que dans la 

station C3 et C2. 

Les quatre droites occupent une position médiane sur le plan, leur éloignement de l'axe des 

ordonnées témoigne d'une baisse de la diversité et de la régularité du peuplement. 
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Figure 24 : Courbe de croissance de richesse taxonomique (T) en fonction du 
logarithme d'abondance (Log N) définie pour les quatre stations 

Les peuplements prélevés dans les quatre stations sont moyennement diversifiés mais avec 

une progression nette de la diversité et de la régularité des peuplements depuis la station C2 

jusqu'à la station C4. 

La position de la droite de la station C4, en plus d'une diversité et d'une régularité élevées, 

traduit par un effort d'échantillonnage suffisant atteint au niveau de cette station. 

Contrairement au peuplement de la station C2 qui reste le moins diversifié et le moins 

régulier. La droite de C2, en s'éloignant le plus de l'axe des ordonnées, fait ressortir l'effort 

d'échantillonnage insuffisant dans cette station. Seulement trois prélèvements sur huit 

prévus ont été effectués dus à un assèchement précoce du cours d'eau, le nombre 

d'individus récoltés est limité seulement à 732. Avec une diversité plus faible, le modèle de 

Gleason place le peuplement de cette station en dernière position après le peuplement de la 

station Cl voire même de celui de la station C3. 
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2.2.1.3. Distribution d'abondance par taxon et application de modèles 

2.2.1.3.1. Etude de la variabilité d'abondance 

Les prélèvements effectués durant notre période d'échantillonnage présentent une variabilité 

spatiale qui concerne non seulement la richesse taxonomique mais également l'abondance 

des principaux taxons récoltés. 

Vingt-huit familles composent qualitativement la collection mais avec une distribution 

d'abondance (ou de fréquence) par taxon nettement distincte (Fig. 25). 

Hydmptiidae 

Osmytidae 	I 	Limnebidae 
Ephemeridae 1 UrElidae m 

Psychodidae\ Hydpsychidae 	\ Tetstemmatidae 

Hydmchidae 	Lestidae 	
Hirudidae 

 

Hydphilidae 	
iscidae\ 

LeptophW 	—biidae  Unionid 

ziobdeJIidae 

ae 	Valvatidae 

Chimnomidae------- 

Physidae 

Ecnomidae 

Baetidae 

Gomphidae 

Taeniopterygidae 

Potamanthidae 
Heptageniidae 

Figure 25 : Représentation de l'abondance relative des taxons récoltés dans 
l'oued Chouly 

La faune de l'oued Chouly se caractérise par la présence de six taxons qui présentent un 

	

hi ,.' i..... qu ' une douzaine 	taxons 	.-......- présentés que  nombre d'individus ue çte'e aut qu ue uOuLaifl u LaXOI!) ii uiii. pteSetzS 4e par  

effectifs faibles (1 à 20 individus). 

La collection est marquée par l'abondance relative des Gammaridae suivis des Physidae et 

des Baetidae. Ces trois taxons représentent la moitié du peuplement. Les Ecnomidae, les 

Bithynidae, les Chironomidae, les Daphniidae, les Simuliidae (Nymphes et larves) et les 

Hydroptilidae, classés par degré d'abondance en ordre décroissant constituent 41% de la 

faune de Chouly. Ils sont moyennement abondants. Les vingt taxons restants sont les moins 

abondants et ne présentent que 8% de la collection. 
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La figure 26 présente l'abondance relative de chaque taxon récolté dans les quatre stations. 

Pour l'ensemble des prélèvements au niveau de la I ièrestation  Cl (avec 5252 individus), le 

groupe IC plus abondant est celui des Garnmaridae suivis des Ecnomidae, des Bithynidae et 

des Physidae. Ces taxons présentent une fréquence supérieure à 10%. Les autres taxons sont 

moins abondants cas des Baetidae, des Potamanthidae, des Taeniopterygidae avec une 

fréquence inférieure à 2%. 

Dans la station C2 (avec 732 individus), le groupe composé de Chironomidae, de 

Daphniidae, de Culicidae et de Simuliidae (Nymphe) est le plus abondant avec une 

fréquence supérieure à 10%. Le groupe des Leptophlebiidae, des Hydrochidae et des 

Simuliidae est moyennement abondant. Le reste des taxons est moins abondant avec une 

fréquence inférieure à 6%. 

L'étude d'abondance dans la station C3 (avec 2122 individus) a fait ressortir les Baetidae 

comme étant le groupe le plus important. Ce groupe est suivi ensuite des Physidae et des 

Daphniidae avec une fréquence supérieure à 10%. Les Chironomidae, les Bithynidae et les 

Simuliidae sont moins abondants avec une fréquence entre 2 et 10%. Les huit autres taxons 

sont de faibles abondances, généralement inférieures à 2%. 

Les taxons de la station C4 (avec 2349 individus) sont groupés suivant leur degré 

u auuiiuwiç. 

Le premier groupe renferme les Simuliidae (N), les Baetidae, les Physidae et les 

Chironomidae avec une fréquence supérieure à 10%; 

le deuxième groupe englobe les Simuliidae, les Ecnomidae, les Daphniidae et les Dytiscidae 

avec une fréquence moyenne comprise entre 3 et 7%; le troisième groupe composé par les 

Psychodidae, les Bithynidae et les Valvatidae, présentent des fréquences inférieures à 1%. 

Ainsi, les quatre stations ne présentent pas les mêmes groupes abondants dans l'ensemble 

du cours d'eau. En amont, dominent les Gammaridae, les Ecnomidae, les Bithynidae et les 

Physidae. Dans la station C2, les Chironomidae, les Daphniidae, les Culicidae et les 

Simuliidae sont les plus fréquents. Dans la station C3 la plus perturbée, le groupe des 

Baetidae apparait comme le seul taxon qui pullule. Alors que dans la station aval, c'est le 

groupe des Simuliidae (N), des Baetidae, des Physidae et des Chironomidae qui est le plus 

abondant. 
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2.2.1.3.2. Modèles de distribution des taxons 

Selon MAY (1975) et FRONTIER (1998), les indices de diversité sont, de par leur nature 

synthétique, moins riches en information. L'étude de la distribution des abondances est 

beaucoup plus riche en renseignements, elle permet entre autres, la comparaison avec les 

prédictions obtenues par des modèles biologiques théoriques. 

De nombreux modèles, cités dans la littérature, peuvent être utilisés pour rendre compte de 

la manière dont les individus d'une communauté se répartissent parmi les différentes 

espèces, et donc, se partagent leur environnement et leurs ressources (MAY, 1975 

DIrT (\Ï T 197-5  . Di (Jïr?i 	1 (V70 . T 4 A ('1 TDD A 'KT 1 flOP . VDflT)C' 1 flOfi . T) A C'ffi\UÏ 
I ILL&JV 1 3 	, 	J1LL 17 I 7 	lVlft'.J JI1'J11'(, 1700 , i%..1.LLh), 1707 ,  

1991). Parmi ces nombreux modèles, nous avons opté pour les deux modèles les plus 

simples. Le modèle des séries géométriques (dit de MOTOMURA) suppose que la première 

espèce s'attribue une certaine fraction des ressources limitant la communauté, que la 

suivante utilise la même fraction de ce qui est encore disponible, et ainsi de suite. Comme le 

rapport entre l'abondance d'une espèce et celle de l'espèce précédente est constant, 

l'évolution des logarithmes des abondances en fonction du rang décroissant des espèces suit 

une courbe, l'existence de rupture de pente témoigne d'une hétérogénéité au sein du 

peuplement. 

L'autre modèle similaire est celui des bâtons brisés de Mac Arthur (FRONTIER, 1998) qui 

permet de mettre en relief les taxons les plus décisifs dans la composition du peuplement. 

Ces modèles appliqués ici présentent trois qualités recherchées dans tout modèle: 

• ils répondent et s'ajustent aux données obtenus sur le terrain, 

• ils sont simples et faciles à représenter, 

• ils interprètent les données en terme écologique. 

Selon FRONTIER (1998), aucun modèle n'est parfaitement représenté dans la nature, mais 

la qualité descriptive de ces modèles permettent une bonne illustration de la distribution des 

espèces (taxons) selon leurs abondances relatives. 

2.2.1.3.2.1. Modèle de distribution de Mac Arthur 

La distribution d'abondance des espèces constituant un peuplement ou une communauté 

toute entière est l'image des modalités par lesquelles l'hypervolume correspondant aux 
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ressources de la niche est partagée entre les différentes espèces qui l'occupent (FRONTIER, 

1998). 

La figure 27 présente la distribution des abondances par taxons selon le modèle de 

distribution de Mac-Arthur dit des Bâtons brisés établie pour l'ensemble des stations. 

Cette représentation graphique permet une comparaison des abondances relatives de chaque 

taxon présent dans les différents prélèvements effectués. Chaque segment est proportionnel 

à l'abondance relative du taxon. Ce modèle à l'avantage de montrer la régularité de la 

collect ion 	....1...., .4..-. détails puisque L...-...... bâton 	' uIIe...L1On avec piu uÇ uvLaIls puIqu iiaqu uaLOn correspond a un pre1e'Ii11LL. 

La collection totale de l'oued Chouly comprend, à plus de 50%, sept taxons les plus 

abondants dans les prélèvements (constituant le premier segment de chaque bâton). H s'agit 

par ordre d'importance des Gammaridae, des Physidae, des Simulidae, des Baetidae, des 

Daphniidae, des Ecnomidae et des Bithynidae. 

Cette composition change d'une station à une autre et d'une date à une autre (Fig. 27). 

Dans la station amont Cl, les Gammaridae abondent dans six prélèvements sur les huit 

effectués, suivis par les Ecnomidae, les Baetidae et les Physidae. Les Bithynidae marquent 

une abondance assez considérable seulement au cours du mois de janvier. Les peuplements 

prélevés au cours des mois de novembre, décembre et février sont plus diversifiés et mieux 

structurés que ceux prélevés les autres mois. 

Les prélèvements effectués au cours des mois d'hiver, affichent des dominances des 

Physidae, des Gammaridae et des Baetidae mais avec une diversité et une régularité du 

peuplement bien marquées au cours du mois de novembre. 

La station C3 est marquée par la dominance des Baetidae, des Daphniidae, des Physidae 

mais également des Tanypodinae et des Simulidae, la diversité et la régularité sont faibles 

dans tous les prélèvements. 

La succession de segments de taille graduelle s'observe le mieux dans les prélèvements de 

la station C4. Cette succession est bien marquée au cours des mois de janvier, février, avril 

et mai et se traduit par un peuplement mieux structuré que les précédents. 

n 
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Figure 27: Représentation de la distribution d'abondances selon le modèle des 

bâtons brisés de Mac-Arthur pour les quatre stations de l'oued Chouly. 
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L'allure presque rectiligne de la courbe du diagramme rang-fréquence (Fig. 27) établie pour 

la collection totale récoltée dans l'oued Chouly à partir des prélèvements réalisés dans les 

quatre stations montre que le peuplement est plus ou moins bien structuré dans l'ensemble. 

I luit grands taxons se partagent les ressources entre eux. Ils constituent la plus grande part 

de la biomasse du macrobenthos et jouent un grand rôle dans le fonctionnement du cours 

d'eau. Il s'agit donc des Gammaridae, des Physidae, des Simulidae, des Baetidae, des 

Daphniidae, des Ecnomidae et des Bithynidae et des Tanypodinae. 

Seize taxons présentent des abondances moyennes, ils sont représentés par des segments de 

petites dimensions. Les six taxons restants sont les plus rares, leurs faibles fréquences ne 

permettent pas leurs configurations sur le diagramme. Ils jouent un faible rôle dans 

l'organisation du peuplement, il s'agit des Ilirudidae, des iieptageniidae, des 

Leptophlebiidae, des Hydrophi!idae, des Culicidae, des Ephemeridae, des Hydroptilidae et 

des Valvatidae. 

L'assemblage de huit taxons fréquents, avec une nette dominance de seize taxons 

d'abondances moyennes et un faible contingent de taxons rares, témoigne de la présence 

d'un peuplement plus ou moins bien structuré et bien régulier où la diversité et la régularité 

sont moyennes. 

L'absence de pallier ou de rupture de pente indique à la fois la présence d'un peuplement 

homogène d'une part et de l'absence d'un biais d'échantillonnage d'autre part (FRONTIER, 

1998). 

2.2.1.3.2.1. Modèle de distribution des rangs-fréquences de Motomura 

La figure suivante représente le modèle de distribution de Motomura pour l'ensemble des 

stations. Les abondanccs subissent unc transformation logarithmique en ordonnée et les 

taxons sont classés en ordre décroissant sur l'axe des abscisses (rang-fréquences). Cette 

représentation simpliste permet de visualiser directement la répartition des taxons partant 

des plus abondants vers les plus rares. 

Sur ces courbes rangs-fréquences en ordonnée semi-logarithmique établies, l'alignement de 

points est destiné à montrer si les espèces d'un peuplement donné suivent la loi de 
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Motomura. Ces courbes font apparaitre une succession de segments mais d'allures 

différentes, montrant une régularité et une diversité variables d'une station à une autre. 

La présence de points d'inflexion, considérée comme signe de mélange de peuplements, est 
,.' 	11.1 	.- L 	4-,-  pat iaiiiati 	wC Sut iS quatre iui u 	i i. oj. 
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Figure 28 : Diagramme rang-fréquences de Motomura pour l'ensemble des 
stations 

La juxtaposition des quatre courbes sur un même diagramme dans un but de comparaison 

laisse apparaitre l'ordre décroissant suivant selon le modèle de Motomura C4>C1>C3> 

C2. 

Ainsi, la courbe établie à partir des abondances des taxons récoltés dans la station C4 

s'éloigne de l'axe des abscisses, elle s'étale plus à droite et ne marque pas de rupture de 

pente importantes, cela traduit la présence d'un peuplement plus diversifié, mieux structuré 

et pluS homogène. 

Contrairement à la station C2 qui semble présenter un peuplement nettement moins 

diversifié et moins bien structuré, avec une rupture de pente relativement importante 

marquée par une différence d'abondances considérable entre les taxons de rang 7, 8 et 9. La 

courbe de la station Cl montre une situation intermédiaire de diversité et de régularité du 

mm 
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peuplement. La courbe est une succession de trois segments, avec un premier segment de 

forte pente, située dans la partie supérieure, caractérisé par quatre taxons dominants. Suivi 

par un segment d'abondances moyennes qui précède le dernier segment formés des rang ri 1 

à r16. Correspondant aux taxons les plus rares. 

La courbe représentative de l'abondance des taxons dans la station C3 est plus basse et pus 

courte que celles de Cl et C4, la diversité et la régularité y sont plus faibles à l'origine d'un 

peuplement beaucoup moins bien structuré. 

Les communautés naturelles utilisent différentes stratégies dans l'utilisation des ressources 

dans l'espace et dans le temps. Aussi, nous présentons le diagramme rang-fréquence de 

distribution d'abondance de Motomura de la collection récoltée dans l'oued Chouly (Fig. 

29). 
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0,5 

o 
ri r2 r3 r4 r5 r6 r7 rS f9 riO ni r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 r28 r29 r30 

rang-fréquences 

Figure 29 : Diagramme de distribution d'abondances selon le modèle de 
Motomura appliqué à la collection récoltée dans l'oued Chouly 

L'allure de la courbe rang-fréquences de l'oued Chouly présente une certaine convexité 

qui se rapproche du modèle de Motomura. En général, l'oued Chouly présente un 

peuplement relativement diversifié et bien structuré avec un bon partage des ressources 

entre taxons (Fig. 29), c'est ce qui est démontré par la courbe qui ne laisse pas apparaître de 

fortes pentes mais plutôt une succession graduelle des abondances des taxons. 

Les résultats fournis par le modèle de Motomura corroborent parfaitement avec ceux 

obtenus par le modèle des bâtons brisés de Mac Arthur et les indices de diversité de 

Shannon-Wiener et de Simpson. 
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2. 2. 1. 4. Fréquence d'occurrence ou constance 

A partir des valeurs des fréquences d'occurrence des taxons présents dans les trois stations. 

Tableau 9 : Fréquences d'occurrence des taxons récoltés dans les quatre stations de 
l'oued Chouly au cours des la période d'étude. 

Taxons récoltés Station Cl 	Station C3 Station C4 Oued Chouly 

F. Physidae Constante Fréquente 
F. Baetidae Fréquente 	Constante Fréquente 
F. Ecnomidae Accessoire 
F. Gammaridae Communes 

F. Daphniidae 
F. Simuliidae 
s.F. Tanypodinae 

I 	 Fréquente  
Accidentelle 	Accessoire 

Accidentelle 	Accessoire 	Fréquente  
F. Dytiscidae  Accessoire [Fréquente 
F. Hirudidae Accessoire  
F. Unionidae Accessoire  Accessoires 
F. Hydrochidae Accidentelle [Accessoire 
F. Tetrastemmatidae Accessoire Accidentelle  
F. Bithynidae  Accidentelle  
F. Taeniopterygidae Accidentelle Accidentelle  
F. Gomphidae  
F Ephemeridae  
F Hydroptihdae  

Accidentelle  
F. Potamanthidae Accidentelle 
F. Heptageniidae 
F. Erpobdellidae Accidentelle Accidentelle Accidentelles 
F. Osmylidae Accidentelle 
F. Valvatidae Accidentelle 
F. Limnebidae  Accidentelle 
s.F. Corynoneurinae Accidentelle  
F. Elmidae Accidentelle 
F. Leptophlebidae  Accidentelle 
F. Psychodidae 	-  Accidentelle  

respectivement de l'oued Chouly de l'amont à l'aval (Annexe V), nous avons recherché à 

comparer les taxons des stations entre elles puis dans l'ensemble de l'oued Chouly. Nous 

avons résumé l'ensemble des résultats dans le tableau 9. Cet indice n'a pas été calculé pour 

les taxons de la station C2, étant donné le nombre réduit de prélèvements (03) mais nous 

l'avons tout de même impliqué dans les calculs pour l'ensemble de la collection. 

Iffl 
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La majorité des taxons est fluctuante dans sa répartition aussi bien dans l'espace et dans le 

temps. La fréquence d'occurrence des taxons varie d'une station à une autre et par rapport à 

l'ensemble des stations. 

Dans la station Cl, les huit prélèvements effectués durant la période d'étude ont permis 

d'obtenir la sous collection présentant différents niveaux de constance. La composition 

indique qu'il y a deux taxons omniprésents, les Gammaridae et les Ecnomidae, un seul 

taxon constant celui des Physidae. Les Daphniidae et les Baetidae sont des taxons fréquents, 

associés à quatre taxons accessoires et sept taxons accidentels les plus dominants. 

Partant de huit prélèvements effectués dans la station C3, les indices calculés indiquent que 

le peuplement est constitué essentiellement de taxons accessoires (5) et de taxons 

accidentels (7). Les taxons omniprésents sont absents, les plus représentatifs sont les 

Physidae et les Baetidae avec une constance de plus de 75%, les Daphniidae sont fréquents 

avec une constance de 50%. 

Les fréquences estimées à partir des sept prélèvements effectués dans la station C4, 

permettent de noter la présence d'un taxon omniprésent représenté par les Physidae, trois 

taxons fréquents, quatre taxons accessoires et huit taxons accidentels. Les taxons constants 

sont par ailleurs absents. Bien que les Baetidae, les Tanypodinae et les Dytiscidae soient 

assez fréquent dans la station C4, ces familles restent des taxons accesssoirs dans la station 
- 	 ..4-.11. 	-, 1 	. 	-; . voire mem a1ueiitçiiç, uan a s tat ion 

Les fréquences d'occurrence estimés à partir de la totalité des prélèvements effectués dans 

les différents microhabitats et au cours de toute la période d'étude donnent un assemblage 

d'un seul taxon fréquent, celui des Physidae, de six taxons communs, sept taxons 

accessoires et douze taxons accidentelles. Aucun taxon n'est omniprésent de l'amont à 

l'aval de l'oued Chouly et durant toute la campagne d'échantillonnage. 

2. 2. 2. Comparaison de la structure des peuplements des différents microhabitats 

La deuxième partie de ce travail consiste également à décrire les peuplements prélevés dans 

les différents microhabitats identifiés dans chaque station au cours de la période d'étude 

allant de novembre 2007 à juin 2008. Nous utilisons pour cette description les indices de 

diversité classiques. 

-9V- 
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2.2.2.1. Indice de diversité et richesse taxonomique 

Les indices de diversité, la richesse taxonomique et l'équitabilité calculés sont rassemblés 

dans la figure 30 afin de nous permettre de comparer les assemblages qualitativement au 

des 	i- n'eau ueS uIuereflL, mitoiiviia. 

Partant de sous collections de taille variable d'un microhabitat à un autre, l'ensemble des 

peuplements récoltés présentent des fluctuations des indicateurs de diversité. Dans ce cas, 

les indicateurs de diversité des différentes microhabitats ont été confrontés entre eux par le 

biais du coefficient de corrélation, les résultats sont disposés dans le tableau 10. 

Ainsi, la richesse taxonomique moyenne est de 7,87, elle varie entre quinze et trois taxons. 

Elle est importante dans les microhabitats R4 avec un maximum de 15 taxons, suivi par Ri 

avec 13 taxons, L3 avec 12 taxons et R3 avec il taxons. Les trois microhabitats Ri 'K,  L2 et 

S3 présentent un minimum de taxons avec une richesse taxonomique de 3. Les autres 

microhabitats S2, M4 et R2 tournent autour de la moyenne. 

Nous remarquons que le nombre de taxons est significativement corrélée avec les trois 

indices de diversité (Is, H' et Hmax), cependant l'équitabilité « e» et l'indice de diversité Q 

sont •4h 	.4-. 	.1... L-. richesse 	 Vi. ). 	 IL 1i1uopfluaflL5 uo la 	spécifique niais ucai.iuup plus ici1S a 'la u1vçnii.é Il '  iau. 

10). De ce fait, les indices de diversité Is, H' et Hmax varient de la même manière que la 

richesse taxonomique dans la plupart des microhabitats. 

Nous notons alors une meilleure diversité au niveau du microhabitat R4 avec un maximum 

de 2,85bits, suivie de L4 avec 2,5bits et de M4 et S2 tous les deux avec 2,2bits. Les valeurs 

.-1 	jj' 	 ' I 	 L,....- -L-.....-. 1.-..-. 	L,.L.-.-.i-.-. T) 1 * Ti(1 ,-.i- 01 uC 	, inieiiuio uu 	a , ailD.AIÇIIL uaiJ) JÇ 1iii.dO1Iau1LaL i\.J , lvii L )l. 

L'équitabilité, corrélée significativement avec H' (r=0,68) est voisine de 1 dans les 

microhabitats où la diversité H' est élevée; ceci peut se traduire par l'abondance de 

plusieurs taxons. Les valeurs de l'équitabilité les plus élevée sont enregistrées au niveau de 

plusieurs microhabitats. 

Sept microhabitats sur quinze ont des valeurs de e supérieures à 0.7 dont trois ont une 

équitabilité au delà de 0.8 (S2, S3, L4). Les trois microhabitats Ml, Si, et M3 ont des 

-valeurs 	('s 	Cella 	 .._ unie faible 	.' 	 . 	 . .-1.-. vaieUrS au ua u o,.. 
	

ç 	 par 	iaiuie diversité au niveau u ces UÇUA 

microhabitats et l'abondance d'un seul taxon, celui des Gammaridae. 
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Figure 30 : Variations des descripteurs de structure des peuplements 
macrobenthiques récoltés dans les différents microhabitats 
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Tableau 10: Corrélations obtenues entre les indicateurs de diversité des différents 

microhabitats. 

L'indice Q possède de nombreuses propriétés mathématiques et écologiques (Qinghong, 

1995), la plus intéressante est que cet indice donne plus de poids à la diversité spécifique 

qu'à l'équitabilité. En effet, si a = O alors Q = log2(S). Lorsque S = I alors Q = O. Cet indice 

est fortement corrélé aux deux paramètres diversité H' et diversité maximale. Il donne une 

importance au microhabitat R4 avec 5,23 et très peu d'importance au microhabitat RI*. 

Pour donner une idée sur la répartition des peuplements en fonction du type de 

microhabitats, nous avons représenté chaque prélevement de chaque microhabitat sur le 

modèle de DIMO (Fig. 31), rassemblant ainsi les quatre principaux indices de diversité, la 

diversité H', !--diversité maximale, l'équitabilité et l'indice Q. Ce diagramme permet donc 

de mieux visualiser la position de chaque microhabitat ainsi que son classement. 

Dans les microhabitats R4, RI, R3 et L4, la richesse spécifique augmente et l'indice Q 

atteint les valeurs les plus élevées. 

Il apparait également que le microhabitat R4 présente la diversité et la richesse spécifique 

les plus élevées. Les microhabitats Ri*, Mi, SI, L2 et S3 présentent une même distance du 

vecteur Q, là où la richesse taxonomique et la diversité sont les plus faibles. En situation 

intemédiaire entre ces deux extêmes, se succcédent le groupe formé des microhabitats R2, 

S2, M4, Li et L3 avec une diversité moindre et une richesse taxonomique moyenne 

comprise entre douze et six taxons, le microhabitat M3 se présente avec une richesse de cinq 

taxons et une diversité faible de 1,13. Il est possible aussi de remarquer que les 

microhabitats à courant rapide sont pour les quatre stations les plus riches en taxons et les 

iUS diversifiés, présentant toulours les vecteurs Q les plus longs comparés aux autres 

micohabitats. L'éloignement de la diagonale signifie une baisse de l'équitabilité. 

-94- 
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Figure 31: Positionnement des microhabitats en fonction de la diversité 
maximale et la diversité H' sur le Modèle DIMO (Qinghong, 1995). 

Ainsi, le diagramme de DIMO associé à un classement des micohabitats en fonction de 

l'indice Q (Fig. 32), permettent de définir trois assemblages de taxons 

- Le premier assemblage, à richesse taxonomique et diversité très faibles, englobe les 

microhabitats à courants moyen et nul de la station Cl et C3, le microhabitat à 

courant lent de la station C2. Dans ce cas, l'indice Q est inférieur à 2,62, l'indice H' 

est inférieure à 1,30 et Hmax a également les valeurs les plus basses mais 

l'équitabilité reste variable. 

- Le second assemblage regroupe les peuplements des microhabitats à courant rapide 

des stations Cl et C3, le microhabitat à courant moyen de la station C4, le 

microhabitat S2 et les microhabitats à courant lent des stations CI, C3 et C4. La 

diversité H' varie entre 1,52 et 2.5 ; l'indice Q est compris entre un minimum de 3,62 

et un maximum de 4,49. Ces valeurs témoignent d'une diversité et d'une richesse 

taxonomique certainement faibles mais plus importantes comparées à celles des 

microhabitats précedents. 
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- Le dernier assemblage correspond à un seul microhabitat qui se marginalise grâce à 

sa richesse taxonomique maximale, sa diversité H' et son indice Q également 

élevées. C'est dans ce microhabitat qu'on retrouve le peuplement macrobenthique le 

mieux structuré comparé aux autres microhabitats. 
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Figure 32 : Classement des microhabitats en fonction de l'indice de diversité Q 
(('hnahnnu 1- 995 

Les conditions semblent requises pour favoriser cette diversité. Le microhabitat R4 se 

caractérise par une eau assez claire et relativement profondeur avec un tapis algale diffus à 

la surface et un substrat composé de gros blocs et de galets hétérométriques. La turbidité 

élevée, l'absence le plus souvent de végétation dans l'eau et de végétation riveraine 

marquent les microhabitats les moins diversifiés. Les microhabitats où s'inscrivent les 

caractéristiques opposées, affichent des valeurs de diversité nettement plus élevées. 

L'apport de matière organique à la fois endogène et exogène serait probablement le facteur 

propice pour un assemblage plus important de taxons. 

2.2.2.2. Distribution d'abondance par taxon en fonction des microhabitats 

Pour bien illustrer la répartition des différents taxons dans les différents microhabitats, nous 

avons construit la figure 33. Cette représentation est réalisée selon un classement des taxons 

selon un ordre décroissant de présence. 

mm 
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Taxons 
Culicidae 

Valvatidae 

Hydrophilidae 

Gomphidae 

Heptageniidae 

Elmidae 

Limnebidae 

Osmvlidae 

Hydropsychidae 

Psychodidae 

Potamanthidae 

Bithynidae 

Erpobdellidae 

H irudidae 

Leptophlebiidae 

Ephemeridae 

Taeniopterygidae 

Tetrastemmatidae 

Hydroptilidae 

Ecnom idae 

Unionidae 

Dytiscidae 

Hydrochidae 

Daphniidae 

Chironomidae 

Simuliidae 

Baetidae 

Gammaridae 

Physidae 

t 	 t 	t 	Microhabitats 

Rapide 	Moyen 	Lent 	Stagnant 

Figure 33 : Répartition des taxons dans les différents microhabitats 

Cette représentation est également qualifiée pour nous fournir une typologie biocnotiquc. 

Ainsi, un premier groupe s'individualise, composé de six taxons présents dans les quatre 

types de courants, leur pouvoir d'adaptation à des courants variés parait important. Ces 
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taxons peuvent être classés comme les plus généralistes puisqu'ils ne laissent pas apparaitre 

d'exigences à l'égard du courant. Il s'agit principalement des Physidae, des Baetidae, des 

Gammaridae, des Chironomidae, des Daphnidae et des Hydrochidae, bien que ces deux 

A taxons n'ont pas été retrouvés dans le courant moyen. 

Les trois familles des Ecnomidae, Unionidae et Dytiscidae sont présentes dans les trois 

types d'écoulement du cours d'eau mais absents dans les milieux d'eaux stagnantes. La 

présence des Simulidae dans les écoulements lents serait invraisemblable, ces insectes étant 

reconnus comme des rhéophiles stricts, cette présence pourrait être expliquée par une simple 
..lh uçrl\'e. 

Les Hydroptilidae marquent une préférence pour les courants rapides et moyens et semblent 

éviter les eaux plus dormantes. 

Quatorze taxons affichent une préférence pour un type de courant bien défini, des taxons 

beaucoup plus spécialisés qu'ils ne se trouvent que dans un seul microhabitat selon leur 

adaptation au courant. Neuf taxons marquent une prédilection pour les courants rapides, 

alors que les Gomphilidae, les I-Ieptageniidae, les Valvatidae et les Hydrophilidae se 

cantonneraient préférentiellement dans les courants lents. Les Culicidae est le seul taxon 

principalement inféodé au milieu stagnant, ces insectes limnophiles évitent les eaux 

courantes. 

Si la figure 33 laisse apparaitre la présence-absence des taxons, la figure 34 a pour but 

d'illustrer la distribution d'abondances dans chaque microhabitat de chaque station 

L'analyse détaillée de cette figure montre des différences notables d'une station à une autre 

pour chaque microhabitat.. 

Les Gammaridae abondent dans les microhabitats RI, et RI * de la première station qui est 

proche du crénon, là où l'eau est courante, peu profonde, soumise un ensoleillement 

important en raison de l'absence d'une végétation riveraine importante. 

Les Baetidae sont principalement abondants dans le microhabitat à courant rapide de la 

station C3. Les Ecnomidae et les Bithynidae sont relativement abondants dans les trois 

microhabitats RI, R3 et R4 où le courant est rapide avec un substrat de galets 

hétérométriques. 
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Les Daphniidae, présents dans les microhabitats Ri, R2 et R3, sont particulièrement 

nombreux dans le microhabitat R2 caractérisé par une eau peu profonde, un courant rapide, 

un substrat de gros galets et une végétation riveraine réduite ou presque absente. 

Les Simu!iidae sont récoltés en grand nombre dans les microhabitats à courant rapide R2, 

R3 et R4. L'ensoleillement est très important dans ces zones et le substrat est composé 

essentiellement de gros galets. Alors que les Dytiscidae sont présents que dans les 

microhabitas R3 et R4 des stations situées en aval caractérisées par une eau rapide assez 

claire et un fond tapissé de blocs. 
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Figure 34: Distribution d'abondance des taxons en fonction des différents 
microhabitats individualisé dans les quatre stations 
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En revanche, ce sont les Hydrochidae et les Psychodidae qui marquent par leur présence les 

microhabitats R2 et R4 caractérisés par une eau courante renfermant une végétation algale 

qui diffuse à la surface et un substrat de gros galets. 

Les microhabitats à courant moyen individualisés dans les trois stations fait apparaitre 

également des différences dans le courant moyen de la station Cl, les Gammaridae 

l'emportent largement en nombre sur les autres taxons. Dans la station C3, les Simulidae 

suivis des Baetidae constituent les taxons les plus dominants. Les Baetidae se trouvent dans 

les microhabitats Ml, M3 où l'eau est assez claire et les Physidae sont présents dans M3 et 

M4 où la végétation riveraine est importante et un fond de vase où s'enracinent des 

végétaux semi-aquatiques (Fig. 34). Alors que dans la station C4, les microhabitats à 

courant moyen sont marqués par ordre d'importance par l'abondance des Simulidae, des 

Physidae et des Tanypodinae. Les Ecnomidae sont assez communs dans l'ensemble des 

microhabitats à courant moyen des trois stations. Ces microhabitats sont caractérisés par une 

eau assez claire, un substrat hétérogène formé de galets et de vase et ils sont le plus souvent 

bien exposés au soleil. 

Il y a des taxons particuliers à chaque microhabitat individualisé, c'est le cas des 

Gammaridae et des Hirudidae dans Ml, des Ephemeridae et des Unionidae dans M3 et des 

Chironomidae, des Simuliidae, des Dytiscidae, des Hydroptilidae et des Leptophlebidae 
..1.-.... ),IA 
u2i1 1vI-P. 

Les microhabitats présentant un courant lent sont généralement avec une eau assez claire, 

plus profonde, un substrat vaseux, une végétation riveraine et semi-aquatique importantes et 

ils sont moins ensoleillés parce que les rives sont envahis par les végétaux. 

Les Gammaridae, les Ecnomidae sont présents massivement dans le courant lent de la 

station Cl, ils sont substitués par deux autres taxons dans L2 à savoir les Daphniidae et les 

Tanypodinae. Dans la station C3, le courant lent se caractérise par l'abondance toute 

particulière des Baetidae. Les Physidae se rencontrent dans les trois microhabitats Li, L3, 

M caractérisés par une eau plus profonde au niveau d'un substrat de vase et une végétation 

semi-aquatique. Alors que les Chironomidae sont présents dans les microhabitats L2, L3 et 

M, dans des micromilieux où s'enracinent des végétaux semi-aquatiques dans un substrat 

de vase. 
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CHAPITRE III: RESULTATS ET DISCUSSION 

Les Vaivatidae et les Hydrophiiidae se trouvent préférentiellement dans les microhabitats 

L2 et M respectivement; les Ephemeridae, les Taeniopterygidae dans le microhabitat L3; 

les Unionidae, les Gomphidae, les Heptageniidae, les Tetrastemmatidae sont tous regroupés 

dans le microhabitat Li. 

Les eaux entièrement stagnantes, sont imprégnées par l'abondance remarquable des 

Daphniidae dans Si là où l'eau est assez claire à presque turbide et un fond de vase. 

En revanche, les Culicidae, les Simuliidae, les Hydrochidae, et les Leptophlebiidae sont les 

quatre taxons les plus abondants dans S2. 

Les microhabitats Si et S3, marqués par un faible éclairement, un substrat de vase où 

s'enracinent des végétaux semi-aqkiatiques et une eau stagnante assez claire, contiennent les 

Physidae alors que les microhabitats d'eau stagnante des stations C2 et C3, caractérisés par 

une eau turbide, un fond de vase et l'absence de végétation, renferment des Chironomidae. 

La figure 35 présente le modèle de distribution de Mac-Arthur pour l'ensemble des 

microhabitats qui permet de bien mettre en évidence les taxons les plus dominants dans 

chaque microhabitat. 

Sur les vingt-neuf taxons récoltés, les sept taxons les plus représentatifs en nombres dans les 

différents microhabitats des quatre stations étudiées de l'oued Chouly, sont les 

Gammaridae, les Baetidae, les Physidae, les Simulidae, les Tanypodinae et les Daphnidae. 

Ces taxons se répartissent inégalement entre les microhabitats. La courbe de Mac Arthur 

(Fig. 35) laisse apparaître la dominance de trois taxons avec une fréquence relativement 

élevée et les sept taxons restants avec moins de 5% de fréquence dont deux avec moins de 

1%. 
50 
45 
40 

àt  35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
o 

1 	2 	3 	4 	5 6 	7 	8 	9 10 

rangs 

Figure 35 : Distribution de Mac-Arthur pour l'ensemble des microhabitats 
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Résumé 

La dynamique spatio-temporelle de la macrofaune benthique dans quatre stations le long de l'oued 
Chouly a permis une description fine de la structure par l'utilisation de huit indicateurs de diversité, 
des analyses statistiques combinés à quatre indices biologiques. 
La collection récoltée durant la période de novembre 2007 à juin 2008, composée de vingt-neuf 
taxons, est dominée par les Arthropodes dont les Insectes sont les plus dominants (75%). 
Les indicateurs de diversité ont montrés que le peuplement de la station aval est le plus diversifié et le 
mieux structuré alors que les indices biologiques donnent de l'importance aux taxons sensibles qui 
semblent présentés dans la station amont comme la moins perturbée. 
L'ICB associé à l'indice H' de Shannon-Weiner, l'indice Q de Qinghong et la richesse spécifique 
pourraient constitués les meilleurs indicateurs de la structure et de l'organisation des peuplements 
benthiques. 

Mots clés: Oued Chouly, macrofaune benthique, microhabitats, Structure, indices de diversité, 
indices biologiques. 

Abstract 

Spatiotemporal dynamies of benthic macrofauna in four stations throughout Oued Chouly has allowed 
to describe in detail the structure by using eight diversity indicators, an analysis combined with four 
biological indices. The Collection made during the period of November, 2007 to June 2008 that 
consists oftwenty-nine taxons, is dominated by the arthropods, insects in majority (75 %). 
The diversity indicators showed that the communities of the downstream station is the most diversified 
and the best structured while biological indices give importance to the sensitive taxons that appear in 
the upper station presented as the Ieast disturbed. 
ICB index associated with index "H" of Shannon Weiner, the indice "Q" of Qinghong and species 
richness could be the best indicators of the structure and organization of benthic communities. 

Keywords: Oued Chouly, Benthic macrofauna, microhabitats, structure, diversity indices, biological 
indices. 


