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PRÉFACE

de Monsieur Jacques MICHAUX,
Président de la section “Sciences de la Vie et de la Terre” 

de l’École Pratique des Hautes Études

L’École Pratique des Hautes-Études, fondée en 1868, est une ancienne institution qui a pour objectif de 
faire de la recherche un instrument de formation, selon des voies diverses, les unes parallèles à celles des 
Universités (DEA, Ecole Doctorale), les autres, qui lui sont propres, étant destinées à des individus à l’itinéraire 
intellectuel original.

Ainsi, le travail présenté par Monsieur M ohamed Aoutchiki KRISKA illustre au mieux cette seconde voie, 
avec le parcours d ’une personne qui a pu bénéficier de ce que peut apporter un tel organisme, représenté ici par 
sa section “Sciences de la Vie et de la Terre”, valoriser le professionnalisme d ’une personne au parcours 
exceptionnel, Monsieur KRISKA ayant travaillé plus de 20 ans pour le compte d ’une organisation de lutte anti- 
acridienne et anti-aviaire (OCLALAV) dans son pays, le Niger. Il a parcouru en tous sens l’Aïr et le Tamesna en 
quête d ’inform ations sur la répartition des espèces et la nature des milieux, dans le cadre d ’un programme de 
prévention des explosions démographiques des Criquets pèlerins ravageurs des cultures commes des végétations 
naturelles.

t
Les nombreuses observations effectuées au cours de la carrière de Monsieur Mohamed Aoutchiki KRISKA 1 I

devaient pouvoir être mises à la disposition autant des professionnels de la gestion des milieux qu’à celle d ’un 
public plus large, observations faites par quelqu’un resté en permanence au contact des habitants de l’Aïr et du , i

Tamesna et très attentif à leurs conditions de vie. Ainsi, des informations précieuses ont pu être collectées, ce 
que n’auraient pas pu faire avec autant d ’efficacité des techniciens ou chercheurs étrangers au pays. Le travail 
reproduit ici, travail scientifique difficile exécuté dans des secteurs si inhospitaliers mais si fascinants, est donc 
le fruit d ’une longue carrière, d ’une expérience unique par quelqu’un aux qualités d ’observation incontestables.

Les données ici reproduites constituent un référentiel unique des différents écosystèmes de l’Aïr et du 
Tamesna, vus au travers de la distribution des plantes vasculaires, des insectes acridiens et des vertébrés : 
amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. Ces données ainsi mises à disposition serviront autant aux 
applications pratique simmédiates comme la lutte anti-acridienne, qu’à la mise en valeur du patrimoine naturel 
du Niger. Mais un tel document a encore une valeur éducative. Il servira à l’enseignement du IIIe cycle 
d ’Agronomie (CRESA) organisé à l’Université Abdou Moumouni de Niamey en tant qu’ouvrage de base et 
facilitera un retour sur le terrain des futurs cadres, qui découvriront un milieu exceptionnel. Par ailleurs, nul doute 
que les qualités pédagogiques de Monsieur KRISKA contribueront encore à une diffusion de ces informations 
naturalistes au-delà du cadre universitaire et atteindront les jeunes habitants de ces secteurs.

Ces commentaires conduisent à revenir sur le rôle particulier de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, en 
rapport avec sa politique de relations internationales. E n  effet, l’établissement a privilégié plusieurs axes dont un 
correspond à la zone péri-méditerranéenne avec des avancées vers le Sud, Mauritanie et Sahel. Par sa position 
sud-saharienne, le Niger y trouve naturellement sa place et cette publication est une des manifestations de notre 
politique en matière de recherche et de formation de notre volet international. Ceci survient aussi à un mom ent 
particulièrement crucial aussi bien pour les Nigériens que pour les habitants des pays situés au nord de la 
Méditerranée. En effet, mouvement irréversible des populations nomades vers les villes, altération du milieu 
naturel suite à des années de sécheresse et développement de la pression touristique internationale sont autant 
de phénomènes majeurs qui dém ontrent l’urgence à connaître les milieux avant qu’ils ne soient trop altérés, 
milieux dont il faudrait assurer une protection au moins partielle, avec les projets de création d’espaces protégés 
pour le maintien d ’écosystèmes originaux ou celui d ’espèces exceptionnelles, telles l’antilope Addax pour laquelle 
une opération est en cours.

Y
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Si PÉcole Pratique des Hautes Études doit être heureuse d’avoir pu mener à bien la publication du mémoire 
de Monsieur Mohamed Aoutchiki KRISKA, il faut souligner que cela n’a été possible que grâce aux volontés 
conjugées de trois organismes car à ses côtés, il faut citer et remercier pour leur concours le CIRAD/Prifas et 
la société AVENTIS Crop Science, sans lesquels cette action n ’aurait pu aboutir.

Souhaitons que cet ouvrage scientifique riche de données fiables puisse servir au mieux aussi bien aux 
scientifiques et praticiens de l’environnement qu’aux Nigériens et au public amateur des ces milieux sud-sahariens 
si extraordinaires et fascinants.
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RÉSUMÉ

Ce mémoire a été présenté à Montpellier, le 30 novembre 1999, en vue d”obtenir le diplôme de l’École 
Pratique des Hautes-Études, devant un jury composé de :

M. Jacques MICHAUX, Président (Président de la Section des Sciences de la Vie et de la Terre de 
l’École Pratique des Hautes Études) ;

M. Michel THÉVENOT, Rapporteur (Maître de Conférences à l’École Pratique des Hautes Études) ;
M. Jacques BONS, Examinateur (Directeur d’Études de l’École Pratique des Hautes Études) ;
M. Jacques RENOUX, Examinateur (Professeur à l’Université Paris Xll-Val de Marne) ;
M. Jean-François DURANTON, Examinateur (Directeur de Recherches au CIRAD).

Cette contribution au bilan naturaliste qu’il était indispensable de dresser pour entreprendre et soutenir 
en toute connaissance de cause le développement durable au profit des populations locales, est limitée à 
quelques groupes taxinomiques (plantes vasculaires, acridiens, amphibiens, reptiles, oiseaux et 
mammifères). La préservation et la valorisation de ce qui reste du patrimoine naturel deviennent une 
nécessité vitale pour le devenir des populations de la région soumise à une brutale mutation socio- 
économique en cette fin du 20e siecle.

Après avoir très brièvement rappelé le contexte géographique (chapitre 1 ), le matériel et les méthodes 
d’investigation sont examinés (chapitre 2), puis les unités territoriales écologiquement homogènes 
identifiées sont présentées (chapitre 3), avant d’aborder les inventaires taxinomiques (chapitre 4). Une 
brève discussion suivie de la conclusion précèdent les annexes (liste des espèces signalées). Enfin, un 
atlas constitué d’une carte et d’une fiche signalétique par taxon observé et identifié termine cet ouvrage.

Dans cette région qui constitue un important foyer de multiplication et de grégarisation pour le Criquet 
pèlerin, nous disposons maintenant d’un référentiel éco-géographique susceptible de faciliter grandement 
l’organisation des prospections anti-acridiennes. L’archivage géoréférencé des informations devient 
possible et permettra d’accéder à l’analyse fréquentielle des signalisations acridiennes dans le Nord-Niger.

Les inventaires taxinomiques ont confirmé la richesse du patrimoine naturel de cette région du Sahara 
méridional mais sous l’effet des sécheresses successives et d’une anthropisation dévastatrice, ce 
patrimoine naturel s’est significativement dégradé au cours des trente dernières années.
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Ce que voit un vieil homme assis, 
un jeune debout n'est pas sûr de le voir.
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Fig. 1.- Carte de situation.
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INTRODUCTION

En 1966, alors que le projet relatif au Criquet pèlerin PNUDIFAO se terminait après plusieurs années 
d’investigations sur l’ensemble des aires de reproduction du Criquet pèlerin, Schistocerca gregaria 
(Forskâl, 1775), une petite cohorte de jeunes gens fut recrutée, initiée à l’acridologie et formée aux rudes 
conditions de vie des prospecteurs anti-acridiens. Je faisais partie de cette promotion qui a constitué 
l’essentiel d'une génération des prospecteurs OCLALAV (Organisation commune de lutte anti-acridienne 
et de lutte anti-aviaire). L’apprentissage du métier s'est poursuivi au cours des années suivantes. L’année 
1968 fut marquée par une forte recrudescence acridienne ; les consultants acridologues sont passés par 
vagues successives. Ainsi faut-il mentionner le rôle fondateur joué par George B. POPOV f  dans 
l’organisation de la lutte préventive contre le Criquet pèlerin en Afrique de l'Ouest, puis par J.-M. CASTEL f.  
Jusque dans les années 80, l’OCLAVAV reste active, puis vint le déclin opérationnel.

De 1966 à 1990, j'ai pleinement exercé le métier de prospecteur, parcourant tout au long de l'année 
la partie occidentale de la zone saharienne nigérienne (essentiellement Aïr-Tamesna et pour une moindre 
part l’Ouest Ténéré, soit une zone d'environ 300 000 km2), au contact des populations touarègues et à la 
recherche de toute manifestation acridienne. Les réformes administratives successives ont entraîné la perte 
de l’opérationnalité de l'OCLALAV, puis l’insurrection touarègue m’a quelque peu éloigné des criquets mais 
pas du terrain.

En un peu plus de trente années, les conditions de vie ont beaucoup changé en pays touarègue 
nigérien : l’usage des véhicules tout-terrain s'est banalisé, des routes ont été créés, des villes minières sont 
sorties du néant, le climat s’est incontestablement aridifié... En quelque sorte, la pression anthropique s’est 
considérablement accrue sur des milieux fragilisés ; la faune et la flore sauvages ont été mises à rude 
épreuve, une dégradation irrémédiable s’est amorcée, elle arrive à son terme avec la disparition de la 
grande faune sauvage, mais le saccage des ressources végétales s’accroît d’année en année.

Conscient d’avoir vécu une période charnière entre une situation d’exploitation traditionnelle et en 
quelque sorte "durable" de l'environnement saharien du Niger et une phase de surexploitation et de 
dégradation accélérée, il m'a semblé utile de témoigner de cette évolution, d'autant que fort peu de travaux 
scientifiques ont été accomplis dans la région depuis les années 1950 (Anonyme (IFAN), 1950)).

Le présent travail est une contribution partielle (seuls quelques groupes taxinomiques ont été abordés) 
au bilan naturaliste qu’il serait indispensable de dresser pour entreprendre et soutenir en toute 
connaissance de cause le développement durable de la région, grâce à la préservation et à la valorisation 
de ce qui reste du patrimoine naturel et au profit des populations locales.

Après avoir très brièvement rappelé le contexte géographique (1er chapitre), le matériel et les méthodes 
d’investigation sont examinés (2e chapitre), puis les unités territoriales écologiquement homogènes (UTEH) 
identifiées sont présentées (3e chapitre), avant d’aborder les inventaires taxinomiques (4e chapitre). Une 
brève discussion suivie de la conclusion précède les annexes.

Ce travail est complété par un atlas chorologique (deuxième partie de l’ouvrage), constitué d’une carte 
et d’une fiche signalétique par taxon observé et identifié.
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1. LE CONTEXTE

Un rapide examen du contexte géographique (sensu lato) est destiné à dégager les contraintes et les 
caractéristiques majeures des milieux désertiques nigériens. Une succincte chronologie (simplifiée d’après 
NANTET, 1998) mentionne quelques événements saillants survenus dans la région ; il convient de 
remarquer que dans ce domaine les synthèses sont rares et que l’on ne dispose généralement que de 
chronologies spécialisées qu’il est bien difficile de raccorder de façon cohérente.

Tableau 1 : Repères chronologiques en région saharienne.

Date (en années) Evénement

-600 000 000 Désert glacé

- 360 000 000 à - 280 000 000 Mer tropicale, sédimentation au Carbonifère

- 140 000 000à-65 000 000 Dinosaures (fin du Jurassique, début du Crétacé) 
Volcanisme (Hoggar, Crétacé)

-40 000 000 Sédimentation lacustre (arbres silicifiés)

-40  000 000 à -10 000 Alternance de climats arides et humides

-2 000 000 Pré-Acheuléen

-900 000 à - 150 000 Acheuléen (Paléolithique)

- 150 000 à -20 000 Moustéroïdes, Atériens, (Paléolithique, suite)

-20 000 à - 12 000 Aride : grand désert, baisse des rivages océaniques

-10 000 Capsien

- 10 000 à - 7 000 
- 8 000 à - 7 000 

-7  500

Grande humidité, forte activité humaine 
Céramique (Air, Hoggar)
Néolithique

- 7 500 à - 5 000

- 5 500 à - 5 000

"Têtes rondes", scène agraire du Tassili
Domestication des bovins
Aridité

- 4 500 à -2 000 

-3  000

Progression de la désertification 
Début des tumulus 
Néolithique récent

- 2 500 à -1 000 
-2  000

-1 500 
-1 000

Métallurgie du cuivre, du fer
Aridité généralisée, assèchement des lacs et marécages ; repli des populations 
vers le Sud
Période cabaline ; arrivée graduelle des proto-berbères 
Culture du mil, domestication attestée, chars rupestres

-900 Comptoirs phéniciens en Afrique du Nord, amorce du commerce trans-saharien

-500 Apparition du Dromadaire en Afrique du Nord, diffusion du Palmier dattier

-200 Intensification du commerce trans-saharien

Début de l’ère chrétienne

100 à 200 Fuite au Sahara des berbères Zénètes et des juifs de Cyrénaïque

400 à 500 Touarègues au Hoggar, installation des juifs dans le Touât

Depuis 500 Nomadisation des Touarègues entre Sahara et Sahel
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1.1. Géologie
Le massif cristallin ancien (Pré-Cambrien) de l’Aïr se prolonge vers le Sud sous forme d’un bombement 

ennoyé sous les sédiments mais qui affleure à nouveau dans la région de Zinder. Ce bombement 
détermine, via le massif de Termit, un discret seuil de partage des eaux entre le bassin du lac Tchad à l’Est 
et le bassin du fleuve Niger, à l’Ouest.

Dans le bassin tchadien, les sédiments (Secondaires, Crétacé), sont recouverts de puissantes 
alluvions fluviales (Tafassasset), lacustres et éoliennes (Grand Erg du Ténéré).

A l’Ouest, le massif de l’Aïr est bordé d ’affleurements sédimentaires (Primaire) qui sont en grande 
partie à l’origine des piémonts occidentaux, d’une part et de la mine de charbon de Tchirozeren, d’autre 
part. Le substrat géologique du Tamesna est essentiellement d’âge Crétacé (ancien et récent), avec des 
apports alluviaux récents (Quaternaire), fluviaux, lacustres et éoliens.

Le quart Sud-Est du massif de l’Aïr est concerné par un volcanisme relativement récent (Tertiaire). Les 
cônes volcaniques (basalte) se surimposent aux roches cristallines anciennes, certaines coulées de lave 
barrant ou empruntant de vallées anciennes.

LEGENDE

-----  Failles

I  Granite alcalin à biotite -------

I  Roches intrusives et effusives 

I  Granite hyperalcalin

Granite ancien calco-alcalin

m  Neck ------------------------------

Erg, dunes actuelles ------------------------

Erg ancien, formations lacustres et fluviales 

j  Eocène moyen et inférieur, Paléocène Tgrtiiiirç 

I Crétacé inférieur - formation d'Agadès

I  Crétacé inférieur - formation de Tazolé-Tiguédi

-----  Crétacé inférieur - formation d'EIrhaz

I  Crétacé supérieur - formation de Zoo-Baba 

J Crétacé supérieur - Formation d'Agadem 

Crétacé inférieur - formation de l'Irhazer 

Permo-jurassique 

Turonien supérieur 

Sénonien, Danien continentaux 

Maestrichien, Danien marins 

Cénomanien Turonien inférieur 

Crétacé inférieur - formation d'Echkar-----------

JE

Paléozoïque - série de l'Azaoua - Grès 

Paléozoïque - carbonifère

Paléozoïque - dévonien--------------------

Migmatites ----------------------------------

Schistes

Conglomérats
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Fig. 3 .- Carte géologique de la zone d’étude (d’après ANONYME (BRGM), 1960).

1.2. Hydrologie
La zone d’étude recoupe partiellement deux bassins hydrologiques du Sahara méridional :
-  celui des affluents au nord-est du fleuve Niger où :

• les eaux de l’Adrar des Ifoghas sont drainées via le Tilemsi vers le fleuve,
• les eaux des tassilis méridionaux du Hoggar sont drainées :

n soit par le Tin Esako,
n soit par le Timmeghsoï, celui-ci se jetant dans l’Azaouagh, au nord d’In Abangarit,

• les eaux du versant occidental de l’Aïr sont drainées par divers affluents de l’Azaouagh, dont 
l’Eghazer wan Agadez pour la partie Sud-Ouest ; l’Azaouagh rejoint ensuite le fleuve Niger via 
le Dallol Bosso.

-  celui des affluents du nord du bassin tchadien et en particulier celui du Tafassasset, qui draine les
eaux des Tassili orientaux du Hoggar en direction du lac Tchad via le massif de Termit et la Dillia.

Tous ces puissants réseaux sont maintenant fossiles, en grande partie ennoyés sous des dépôts 
éoliens plus ou moins récents. Ils sont segmentés et ne fonctionnent plus que de façon partielle, constituant 
une multitude de bassins endoréiques encore plus ou moins hiérarchisés. Des crues exceptionnelles 
peuvent encore faire fonctionner le Timmeghsoï sur plusieurs centaines de kilomètres.

Les alternances climatiques ont contribué à donner plus ou moins d’ampleur à ces bassins 
secondaires. Ainsi en amont du point de convergence des affluents de l’Azaouagh (Tamesna central) s’est-il 
à plusieurs reprises (à l’échelle préhistorique) constitué un lac plus ou moins marécageux, formant une 
cuvette de décantation où ont sédimenté de puissants dépôts argileux.
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D’une manière générale, le réseau hydrographique de la zone d’étude est amplement sur-dimensionné 
en regard des écoulements actuels, mais sa structure doit toujours être prise en compte pour comprendre 
et interpréter la redistribution des eaux en surface, mais aussi et surtout en profondeur. L’identification des 
inféroflux revêt un rôle capital pour l’interprétation et la gestion rationnelle des paysages. De même, 
certaines vallées encaissées ne sont plus aujourd’hui que des zones d’épandages frontaux avec dépôts 
d’éléments fins surdes alluvions plus grossières, impliquant une belle complexité des substrats édaphiques. 
L'endoréisme généralisé a pour principal effet de redistribuer très rapidement les eaux de pluies (les mares 
temporaires sont nombreuses). Ceci induit une concentration des eaux de pluie sur des surfaces restreintes, 
avec un coefficient multiplicateur compris entre 5 et 15, voire plus (BOULET, 1966). Dans ces conditions, 
la végétation ne peut plus être diffuse, elle devient contractée, se réfugiant dans les sites de concentration 
des apports hydriques (MONOD, 1968).

1.3. Climatologie
Il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de fournir une description précise ou exacte du 

mésoclimat régional. Les postes météorologiques sont en nombre beaucoup trop insuffisant (Arlit, 
Iférouâne, Bilma1, Agadez, In Gall) pour refléter la diversité des mésoclimats (l’altitude varie de 300 à 2000 
m), et plus encore l’erratisme des pluies et l’extrême variabilité interannuelle. Il reste donc un énorme travail 
descriptif à accomplir mais pour cela il faudrait, avant toute chose, multiplier (peut-être par dix) les postes 
météorologiques et assurer des relevés fiables et réguliers durant plusieurs dizaines d’années...

Afin de faire mieux ressortir la variabilité interannuelle de la pluviosité, l’analyse fréquentielle des 
données disponibles pour les cinq stations de la zone d’étude a été effectuée. Les résultats font l’objet des 
tableaux 2a à 2e.

Tableau 2a : In Gall : analyse fréquentielle de la pluviométrie (d’après la météorologie nationale 
nigérienne).

a : IN GALL (16° 47’ N / 6° 57’ E)
Pluviométrie : analyse fréquentielle sur 30 années (1969 -1998 )

Classes en mm 0 0 -5 5-10 10- 25 25-50 50-75 75 - 100 100-150 > 150 moy

Mois Nb an. 157,3

J 30 30 0,0

F 30 30 0,0

M 30 29 1 0,0

A 30 27 1 1 1 1,2

M 26 7 11 3 4 1 4,6

J 26 1 8 6 7 4 13,9

Jl 26 3 3 11 5 1 3 46,3

A 25 3 5 3 7 7 73,7

S 25 3 3 5 9 4 1 17,3

O 30 27 2 1 0,2

N 30 29 1 0,1

D 30 30 0,0

1Bien que située en dehors de la zone d’étude, la station de Bilma a été retenue car ses données 
météorologiques reflètent les conditions climatiques qui régnent au Ténéré.
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Tableau 2b : Agadez : analyse fréquentielle de la pluviométrie (d’après la météorologie nationale 
nigérienne).

b : AGADEZ ( 16° 59’ N / 7° 57’ E)
Pluviométrie : analyse fréquentielle sur 30 années (1969 -1998)

Classes en mm 0 0 -5 5-10 10- 25 25-50 50-75 75-100 100-150 > 150 moy

Mois Nb an 111,2

J 30 29 1 0,0

F 30 29 1 0,0

M 30 24 5 1 0,2

A 30 26 3 1 0,3

M 30 10 11 3 5 1 5,5

J 30 6 11 4 4 4 1 9,3

Jl 30 2 2 4 16 4 2 36,4

A 30 1 4 14 7 3 1 47,7

S 30 5 10 8 3 2 1 1 11,7

O 30 26 4 0,1

N 30 30 0,0

D 30 30 0,0

Tableau 2c : Arlit : analyse fréquentielle de la pluviométrie (d’après la météorologie nationale 
nigérienne).

c :  ARLIT (18° 49’ N / 7° 18' E)
Pluviométrie : analyse fréquentielle sur 27 années (1972 -1998)

Classes en mm 0 0 -5 5-10 10- 25 25-50 50-75 75-100 100-150 > 150 moy

Mois Nb an 48,6

J 27 26 1 0,0

F 27 27 0,0

M 27 27 0,0

A 27 27 0,0

M 27 24 1 1 1 1,4

J 25 10 6 5 3 1 6,1

Jl 25 5 8 2 5 4 1 12,6

A 25 3 4 8 6 3 1 23,2

S 27 12 10 1 4 1 5,2

O 27 26 1 0,1

N 27 27 0,0

D 27 27 0,0
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Tableau 2d : Iférouâne : analyse fréquentielle de la pluviométrie (d’après la météorologie nationale 
nigérienne).

d : IFÉROUÂNE (18° 59’ N / 8° 15' E)
Pluviométrie : analyse fréquentielle sur 21 années (1969 -1998 sauf 1971-89)

Classes en mm 0 0 -5 5-10 10- 25 25-50 50-75 75-100 100-150 > 150 moy

Mois Nb an. 51,6

J 21 21 0,0

F 21 21 0,0

M 21 21 0,0

A 21 20 1 0,3

M 21 11 8 1 1 3,9

J 21 7 5 5 2 2 7,3

JL 20 3 3 6 6 2 11,2

A 20 4 1 1 8 3 1 2 23,8

S 20 10 4 2 3 1 5,1

0 21 21 0,0

N 21 21 0,0

D 21 21 0,0

Tableau 2e : Bilma : analyse fréquentielle de la pluviométrie (d’après la météorologie nationale 
nigérienne).

e : Bilma (16° 56N /12° 56' E)
Pluviométrie : analyse fréquentielle sur 30 années (1969 -1998)

Classes en mm 0 0 -5 5-10 10- 25 25-50 50-100 100-150 > 150 Moy.

mois Nb an. 10,91

J 30 27 3 0,06

F 30 28 2 0,03

M 30 29 1 0,01

A 30 26 2 1 1 0,80

M 30 28 2 0,04

J 30 26 2 1 0,83

JL 30 14 14 2 1,11

A 29 7 10 3 8 6,99

S 30 25 4 1 1,04

O 30 29 1 0,00

N 30 30 0

D 30 30 0
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Quelques grandes tendances se dégagent :
-  la saison des pluies est courte et d’autant plus parcimonieuse que les stations sont septentrionales ; juillet

et août sont les mois les plus arrosés, mai-juin d’une part et septembre-octobre d’autre part constituent 
des saisons intermédiaires d’une assez grande variabilité ;

-  les pluies sont pour l’essentiel d’origine moussonnienne, les stations sont trop méridionales pour que l’on
puisse y déceler les influences méditerranéennes qui seraient perceptibles au delà du 20e parallèle 
Nord ;

-  la variabilité Interannuelle de la pluviométrie est importante. Dans ces conditions la moyenne est peu
significative et l’analyse fréquentielle, même rustique, permet de mieux évaluer la probabilité 
d’observer la réalisation d’une classe pluviométrique pour un mois donné. En outre, une pluie de 5 mm 
revêt une importance biologique bien différente en juin ou octobre, selon que le sol est totalement 
desséché ou partiellement hydraté.

Cette approche pluviométrique simple est en grande partie corroborée mais aussi complétée par la 
perception traditionnelle des saisons par les populations locales.

Tableau 3 : Caractéristiques et dénominations saisonnières en pays touarègue.

Février

Ijim ijaï

(Fin de teguirist)

• La séparation des saisons (le printemps froid=>chaud), floraison de 
nombreux arbres, perte des feuilles d 'Acacia tortilis subsp. raddiana, 
Faidherbia albida met ses feuilles.

Criquet pèlerin (SGR)

Départ vers le Nord 
(Hoggar).

Mars

Aoueten
• Saison chaude et sèche, tout est sec, survie près des points d'eau. 
Vent sec de secteur Est (Ouhoud).

Etiage et dispersion des 
populations résiduelles.Avril

Mai

Garigara

• Saison intermédiaire, éventuellement quelques pluies localisées, très 
grande précarité si pas de pluie en cette période d’extrême soudure.
• Rupture délicate de régime hydrique pour le bétail : eau de terre 
(puits ± profonds), eau de pluie (flaques et mares).
• Repousse des plantes vivaces (Panicum turgidum, Cymbopogon, 
Lasiurus), et regroupement des animaux sur les sites arrosés, grande 
vulnérabilité de la vie sauvage.
• Si surexploitation des steppes (coupe antérieure excessive de 
fourrage durant aoueten ou début de garigara) seule solution pâturage 
aérien... et dégradation des biotopes steppiques et des arbres.
• Instabilité des vents.

Possibilité de début de 
reproduction SGR si les 
pluies sont suffisantes, 
grande mobilité 
nocturne.

Juin

Juillet

Akassa 
(Ghafet = la 

Verdure)

• Saison des pluies.
• Acmé de l'activité biologique, les pâturages peuvent être abondants, 
fructification du Boscia et des Grevia (ressource alimentaire 
importante pour la soudure).
• Regroupement et festivités pour les populations humaines : 
Cure Salée.
• Mise bas des grands carnivores.
• Vent du Sud (Mousson : Elahé).

1”  génération SGR. 

Saisons des sauteriaux.

Août

Septembre

Gharat

• Saison intermédiaire, fin des pluies, dessèchement des annuelles 
(almoz).
• Début de mise bas des ongulés sauvages.
• Début de l'Harmattan? ( Agzer : vent d’Est-Nord-Est chaud).

Octobre

Ekroumass

• Saison intermédiaire, début du froid, en fait période clémente.
• Début des grandes caravanes camelines.
• Début des techaouen (annuelles à écorces : Schouwia, Tribulus, 
Citrullus ,Moretia, Heliotropium...
• Vent d'Est frais de secteur Est : bokourkouren.

Début éventuelle 
seconde génération 
(principalement au 
Tamesna s. /.).

Novembre

Teguirist

• Saison froide, plein développement des techaouen, selon les terrains 
et l’abondance des apports en eau.
• Almoz devenus ilemzan (pâturage sec sur pied).
• Grandes migrations des ruminants sauvages vers les sanctuaires.
• Vents d’Est froids (Jaoura, les nuits noires) : dispersion des 
diaspores des techaouen.

Parfois troisième 
génération sur 
Schouwia.Décembre

Janvier

Février
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Cette perception des saisons présente le grand avantage d’insister sur les saisons intermédiaires (en 
grisé dans le tableau 3) et de prendre en compte des éléments météorologiques complémentaires que sont 
les températures et les vents, tout en soulignant l’incidence globale sur la faune et la flore utiles aux 
populations nomades étroitement dépendantes de la dynamique du tapis végétal.

Un autre aspect de l’influence des vents est l’impact du massif de l’Air sur l’aérologie régionale ; les 
couloirs aérologiques ont de profondes répercutions sur l’érosion et la sédimentation éolienne mais aussi 
sur les itinéraires privilégiés de déplacement des acridiens et d’autres organismes migrants (figure 4).

Fig. 4 ,-  Carte des couloirs aérologiques de la région Tamesna-Aïr-Ténéré.

1.4. Géomorphologie
Les modelés géomorphologiques sont assez complexes, résultant de la nature des substrats 

géologiques (cristallins, sédimentaires, volcaniques) et des phénomènes érosifs et alluviaux passés et 
présents. L’alternance des paléoclimats arides et humides implique une dualité des phénomènes érosifs, 
hydriques et éoliens, qui marque profondément les paysages actuels dont la principale caractéristique est 
leur minéralité croissante du Sud vers le Nord.

Actuellement, la région traverse un épisode aride, l’influence de l’érosion éolienne est donc 
prépondérante : phénomènes de déflation et de dépôts sableux, mais aussi érosion alvéolaire. L’aridité 
croissante réduit l’emprise du tapis végétal qui régresse : des ergs fossiles sont de nouveau mobilisés et 
redeviennent actifs après plusieurs millénaires de stabilité. L’incidence de cette mobilité des sables revêt 
une importance notable sur le fonctionnement du réseau hydrographique.
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LÉGENDE

J Escarpem ents

A Points d'eau temporaires

• Points d 'eau permanents

m Zones inondables

■ Altitudes > 1500 m

A ltitudes > 1000 m

Altitudes >  500 m

A ltitudes >  200 m

Fig. 5 . -  Carte géomorphologique de la région Tamesna-Aïr-Ténéré.

Nombre d’éléments géomorphologiques ont été pris en compte pour la définition des biotopes, car non 
seulement ils permettent de décrire les paysages mais ils ont également de profonds retentissements sur 
les conditions écologiques des stations.

1.5. Pédologie
Le sol, interface entre le monde minéral et le monde vivant, est dans ces régions réduit à bien peu de 

chose en raison de l’évanescence du vivant car la biomasse disponible est extrêmement faible. Les sols 
sont le plus souvent rudimentaires, sans structure, mais leur texture revêt une importance considérable car 
elle conditionne et régit la disponibilité de l’eau (constitution des réserves et restitution de celles-ci par le 
biais des plantes, de l’évaporation, du drainage).

Dans ce contexte, il convient de mentionner l’existence de formations très particulières que sont les 
sols tiguiwa décrits au Tamesna (BOULET, 1966 ; POPOV <& al, 1991). Ils se forment à partir de puissants 
dépôts argileux profondément craquelés sous l’effet de l’aridité ; les fentes de retrait sont progressivement 
comblées par des apports de sables éoliens qui constituent autant de mèches permettant de réhydrater tout 
ou partie du profil en cas d’apports hydriques (pluies, inondations). L’eau stockée est ensuite très 
progressivement restituée à la végétation qui peut rester luxuriante durant plusieurs mois, en particulier 
quand il s’agit de Schouwia thebaica qui affectionne ce type de station. Ces biotopes sont très favorables 
au développement du Criquet pèlerin, voire à sa grégarisation ; ils constituent également de remarquables 
pâturages hivernaux pour les troupeaux. Leur cartographie fait l’objet de la figure 6.
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Fig. 6 ,-  Carte des sols de la région Tamesna-Aïr-Ténéré.

1.6. Occupation humaine

La région est depuis longtemps occupée par l’Homme. Les premiers vestiges remontent au 
Paléolithique ancien (pierre taillée), les vestiges néolithiques sont nombreux et multiples : pierres polies, 
meules à grains, peintures et gravures rupestres, tessons de céramique...

L’intensité de l’occupation est longtemps restée étroitement conditionnée par le niveau des ressources 
naturelles disponibles, essentiellement déterminé par le climat : d’où les fluctuations de populations à la 
faveur des épisodes humides ou arides dont une chronologie fine reste à faire pour l’ensemble du 
Quaternaire.

Actuellement, la région est essentiellement peuplée de Touarègues, semble-t-il implantés depuis le 
début de l’ère chrétienne. Traditionnellement, plusieurs tribus se répartissent l’usage du territoire. Il s’agit 
essentiellement d’éleveurs nomades dont certains pratiquent le commerce caravanier, d’autres le 
maraîchage, en activité complémentaire.

La fin de la colonisation, les dernières grandes sécheresses, l’implantation de grandes exploitations 
minières (uranium et charbon), la banalisation des véhicules tout-terrain et des armes à feu ont 
profondément bouleversé ce monde traditionnel ; l’équilibre ancestral intégrant l’Homme à la nature a été 
assez brutalement rompu (en une génération), et force est d’admettre que les activités d’élevage, de 
chasse, de cueillette, d’agriculture... passent par une dramatique phase de surexploitation des ressources 
qui ampute et détruit irrémédiablement et inexorablement le patrimoine naturel.
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1.7. Synthèse / conclusion partielle
Au terme de cette rapide présentation, il apparaît que la notion de charnière ou de carrefour s’avère 

être la caractéristique essentielle de la zone d’étude :
-charnière biogéographique entre le Sahara (sous influence méditerranéenne) et le Sahel (sous influence 

tropicale), comme l’ont déjà souligné PETIT-MAIRE & RISER (1983) ;
-  charnière hypsométrique entre les grandes plaines alluviales et les montagnes de l’Aïr ;
-  charnière culturelle entre un monde traditionnel qui doit se régénérer pour survivre et un monde moderne

envahissant et dévastateur ;
-  charnière climatique face à une aridification croissante depuis les dernières grandes sécheresses (1974

et 1985) ;
-  Charnière socio-économique entre l’élevage nomade traditionnel et le développement croissant d’une

agriculture maraîchère.

L’ensemble constitue un milieu diversifié et en rapide mutation. Il importerait donc de mieux le 
connaître afin d’orienter le développement en connaissance de cause, et de préserver le patrimoine naturel 
en le gérant au mieux des intérêts des populations actuelles et futures, donc en préservant au mieux 
l'écodiversité et la biodiversité régionales.
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Généralités
Le Sahara nigérien s’avère écologiquement plus complexe que ce qui est ordinairement admis, cette 

zone est en mutation rapide et les travaux scientifiques la concernant ne sont guère nombreux et 
généralement relativement anciens. Il nous a donc paru utile de tenter de dresser un bilan de situation, sur 
la base acquise au cours d’une trentaine d'années de prospections anti-acridiennes.

2.1.1. Finalité
La finalité de ce travail est quadruple :
-  dresser un bilan de situation des connaissances naturalistes relatives à quelques grands ensembles

taxinomiques sur la zone Tamesna-Aïr-Ténéré ;
-  intégrer les connaissances disponibles pour une synthèse descriptive régionale cohérente prenant 
en compte la perception traditionnelle que les populations locales ont de leur environnement ;
-  contribuer à l’identification des contraintes et des atouts pour un développement régional intégré 
fondé sur une gestion durable des ressources naturelles au profit des populations locales ;
-  rationaliser la conduite des prospections acridiennes et la gestion des archives acridiennes par une 
meilleure connaissance des UTEH (unités territoriales écologiquement homogènes) de la région.

2.1.2. Objectifs
Afin de progresser dans la voie des finalités ci-dessus exposées, quelques objectifs principaux sont 

recherchés :
-  constituer un référentiel géographique et mésologique (susceptible d’évoluer avec l’accroissement 
des connaissances) qui permette l’analyse de divers phénomènes écologiques locaux et régionaux 
(pullulations acridiennes, chorologie dynamique des taxons, évolution de l’écodiversité...) ;
-  mettre en évidence les principales lacunes dans les connaissances naturalistes régionales ;
-  identifier les transformations majeures, certaines irréversibles, des milieux régionaux, de la flore et 
de la faune au cours des 30 dernières années, en dégageant les tendances évolutives.

2.1.3. Objets d’étude
La zone d’étude a une surface de près de 300 000 km2 (soit 30 millions d’hectares). Elle comprend les 

territoires nigériens situés entre le 16e et le 21e parallèle Nord et le 4e et le 11e méridien Est, ce qui 
correspond au Tamesna, au massif de Air et au Ténéré occidental (arbitrairement tronqué au niveau du 
11e méridien Est).

Différentes unités territoriales écologiquement homogènes ont été mises en évidence, identifiées, 
caractérisées et hiérarchiquement ordonnées (biotopes, stations, régions naturelles, macro-régions) pour 
constituer le référentiel géographique et écologique.

L’étude de la répartition de la flore (Phanérogames) et de la faune (Acridiens, Vertébrés) a été 
entreprise par le biais de deux approches complémentaires :
-  des inventaires bibliographiques thématiques ;
-  des inventaires chorologiques partiels, pour les taxons bien identifiés.

2.2. Collecte de l’information

2.2.1. Généralités
Le référentiel cartographique est fourni par les cartes IGN :

-1 /1000 000 pour l’ensemble de la région et dans deux versions, l’ancienne et la moderne (dans le tableau 
ci-après, les coupures périphériques sont mentionnées en grisé).



1 6 / 1 3 2 Bioqéocènoses du Tamesna-Aïr-Ténéré. M. A. KRISKA, 2001

Fort Laperrine 
Tamanrasset

In Azaoua Djado
24° N

Kidal Agadez Bilma
20° N

Niamey Zinder
Fort Lamy 
N'Djamena

16° N

0° 6° E 12° E 18° E

-  1/500 000 pour le massif de l'Aïr.

La carte géologique de l’Afrique occidentale au 1/2 000 000 du BRGM (1960), en 9 feuilles, a 
également été consultée.

2.2.2. Contexte
Les informations de terrain exploitées résultent de l’accumulation d’observations effectuées sur plus 

d’un quart de siècle de présence continue dans la région : la nature de l’information relève donc du 
témoignage et non pas de la description standardisée des situations. De plus, la vie nomade, qu’elle soit 
traditionnelle ou anti-acridienne, est peu propice à l’accumulation et à la conservation de documents 
(documents papiers comme échantillons botaniques ou zoologiques).

L’effort de standardisation a été engagé lors de la restitution et de la présentation de l'information, en 
élaborant des cartes et des fiches standard, et nous sommes maintenant bien conscient de la nécessité de 
cette méthode d’approche.

2.2.3. Contraintes et difficultés
L’effort de mémoire qu’il a fallu accomplir était considérable pour :

-  intégrer les conditions dynamiques de l’environnement afin de parvenir à une lecture des paysages par
couches diachroniques successives, en prenant en compte la variabilité inter-saisonnière mais aussi 
inter-annuelle...

-  intégrer les composantes statiques afin de parvenir à dégager les dérives temporelles et les tendances
évolutives : transformations progressives ou brutales de certaines composantes de l'environnement.

Il a fallu également faire la part des interprétations, des concepts et des percepts traditionnels pour ne 
conserver que les observations objectives compatibles avec l’analyse scientifique.

2.3. Conditionnement de l’information

2.3.1. L’inventaire éco-géographique
L’inventaire éco-géographique est fondé sur la mise en évidence d’unités territoriales écologiquement 

homogènes (UTEH). Trois (à quatre) niveaux hiérarchiques ont été retenus :
-  les stations sont les entités géographiques élémentaires, leur surface est en moyenne de plusieurs

dizaines de milliers d’hectares (sauf dans le cas du Ténéré où elles sont beaucoup plus étendues) ; 
une station correspond ordinairement à un segment cohérent de réseau hydrographique et comporte 
un nombre limité de biotopes complémentaires ;

-  les régions naturelles constituent des entités éco-géographiques intermédiaires, regroupant des stations
complémentaires soumises à des conditions méso-écologiques et en particulier méso-climatiques ou 
hydrologiques similaires. Leur taille moyenne est de l’ordre de 1 500 000 ha ;

-  les macro-régions regroupent les régions naturelles constituant de vastes ensembles
géomorphologiques soumis à des macro-conditions écologiques discriminantes similaires. L’approche 
analytique qui a été retenue distingue 7 entités ; des approches plus compréhensives pourraient n’en 
retenir que 4 (Tamesna, Piémonts de l’Aïr, Massif de l’Aïr, Ténéré), voire 3, en regroupant les 
piémonts et le massif de l’Aïr.
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L’élément descriptif est le biotope qui est assimilé à la biogéocénose élémentaire tant au plan structurel 
que fonctionnel. La référence qui sert ordinairement de base descriptive est l’individu d’association végétale 
(au sens sigmatiste2 du terme). Une cinquantaine de biotopes ont été identifiés pour la zone d’étude 
(tableau 4).

Tableau 4 : Liste des principaux biotopes présents dans la zone d’étude.

N° Code Nom français
Nom

tamacheck
S ign ifica tion

Surface

en ha en %

01 A01 Rochers grands > 50 m Idghaghen Ensembles montagneux, indépendants ou 
alignés 634 181 2,1156

02 A02 Rochers moyens ± 25 m Ikachouaren Sous-étage des grandes montagnes laissant 
apparaître quelques crêtes 672 928 2,2449

03 A03 Rochers petits < 1 m Haran Formation rocheuse, souvent plus ou moins 
continue, en forme de dos de bêtes 1 158 783 3,8657

04 A04 Pentes rocheuses/ éboulis Tekaden Formation rocheuse fragmentée, en boules 
(granitiques ou autres) ± superposées 572 096 1,9085

05 A05 Parois rocheuses Tchichoulak Parois ± plus ou moins abruptes (propices à la 
nidification des rapaces) 533 522 1,7798

06 A06 Rochers ensablés Tazarzaït Formations mixtes de sables (clairs) et de 
rochers (foncés) 810 784 2,7048

07 A07 Cuvette de cratère Idoukal
Espaces plus ou moins circulaires en sommet de 
montagne (volcan) où les eaux sont 
naturellement collectées

48 209 0,1608

08 A08 Falaise grande >15m

Ingharen Rupture de dalle rocheuse (gré) avec, le plus 
souvent, formation d'abri-sous-roche

855 188 2,8529

09 A09 Falaise moyenne 5 -15 m 882 639 2,9445

10 A10 Falaise petite < 5 m 1 459 053 4,8674

11 A11 Butte témoin Idahan Petite formation plus ou moins rocheuse et 
conique, témoin d’une érosion 440 111 1,4682

12 A12 Butte / dôme Iroran Elévations successives en buttes atténuées 
(relief moutonné) 753 942 2,5152

A13 ROCHERS 8 821 436 29,4284

13 B01 Reg rocailleux (5 - 25 cm) Issalan Surface ± planes couvertes de cailloux ou de 
petits blocs 776 619 2,5908

14 B02 Reg graveleux ( - 3 cm) Issoulan Surface ± planes couverte de graviers souvent 
de couleur beige ou marron 958 491 3,1975

15 B03 Reg sableux Sararet ( ou 
Ténéré)

Surface ± planes envahies par des sables plus 
ou moins grossiers 2 096 424 6,9937

16 B04 Reg fesh-fesh trbouga Surface + planes ou dépression de limons 
gonflant sous une fine croûte superficielle 1 029 291 3,4337

17 B05 Reg lourd llikssan
Surface ± planes d'épandage, argile de 
décantation, souvent de couleur claire et sub
stérile

1 132 107 3,7767

B06 REGS 5 992 932 19,9925

18 C01 Sables divers Gef-gef Diverses formations sableuses de faible 
épaisseur 2 009 921 6,7051

19 C02 Sables dunaires => barkanes Tchikfa Les tas (de sable). En forme de croissant. 336 499 1,1226

20 C03 Sables cordons dunaires couverts Togaouen Elévations successives pouvant être colonisées 
par la végétation 655 834 2,1879

21 C04 Sables cordons dunaires vifs Iguefan Ensemble régulier avec plus de sable vifs que 
de zone libre pour circuler 1 044 779 3,4854

22 C05 Sables ergs couverts à interdunes Igouda Ensemble réguliers avec des espaces occupés 
par la végétation 495 121 1,6517

23 C06 Sables ergs vifs à interdunes
Talkassen
Neguef

Calebasses ou cuvette entre les dunes où se 
concentre la vie 856 030 2,8557

24 C07 Sables dunaires profonds couverts llbikha Neguef Creux moyens couverts de végétation 379 889 1,2673

2 De SIGMA : Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine.
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N° Code Nom français
Nom

tamacheck
S ign ifica tion

Surface

en ha en %

25 C08 Sables dunaires profonds vifs Ibetlan Neguef Creux des cordons dunaires 1 106 742 3,6921

C09 SABLES 6 884 815 22,9678

26 D01 Oued petit < 5m Izaten Petits chenaux secondaires 1 076 574 3,5915

27 D02 Oued moyen 5 - 25 m Ighezran Chenaux avec un lit plus ou moins marqué 509 483 1,6996

28 D03 Oued grand > 25 m Igorassen Vallées boisées 285 209 0,9515

29 004 Oued stagnant (imatadanen, tripes) Imatadanen Circonvolutions rassemblant les eaux en un 
même corps

29 571 0,0986

30 D05 Vallée fossile basse petite Ouin matchokhen Petite vallée basse 233 210 0,7780

31 D06 Vallée fossile basse moyenne Guerigueri Vallée intermédiaire 263 419 0,8788

32 D07 Vallée fossile basse grande Tchin Zagrotnen Longue vallée aux grands chenaux 1 975 460 6,5902

33 D08 Vallée fossile encaissée moyenne Tchin Gazolnen Vallées étroite bordée de falaises 250 806 0,8367

34 D09 Vallée fossile encaissée grande Tchin zaouarnen Grande vallée encaissée 90 993 0,3036

D10 VALLÉES 4 714 725 15,7284

35 E01 Epandages latéraux Itirtar Tchissinga
“Axes" d’écoulement, sans Ht bien marqué, de 
part et d’autre du lit principal, terrasse inférieure 
active en période de crue

576 493 1,9232

36 E03 Epandage frontaux d'oued petit
Tchissinga in 
inzaten Les chemins des eaux des petits oueds 1 047 364 3,4940

37 E04 Epandage frontaux d’oued moyen
Tchissinga in 
ghezran

Les chemins des eaux des oueds moyens 497 389 1,6593

38 E05 Epandage frontaux d’oued grand Tchissinga in 
gorassen Les chemins des eaux des grands oueds 320 554 1,0694

E06 EPANDAGES 2 441 800 8,1459

39 F01 Dépression /cuvette d’oued Arkin Les angles 179 927 0,6002

40 F02 Interdune mésotrophe Ibadan- N’Eguedi Les creux 510 982 1,7046

41 F03 Dépression sub-halotrophe (sel) Tchissaten Espace plus ou moins plat en forme de foie 410 173 1,3683

42 F04 Dépression /cuvette halotrophe (sel) Iramsalen Affleurement ou suintement salé 105 0,0004

43 F05 Mare temporaire Tchissaouagh Flaques plus ou moins importante de courte 
durée, après une pluie (moins de 10 jours) 8 661 0,0289

F06 DÉPRESSIONS 1 109 848 3,7025

44 G01 Canyon Ighaban Les orbites (de la montagne) 2 539 0,0085

45 G02 Ruisseau sub-permanent Teguiguirt Caravane d'eau, petites cascades 167 0,0006

46 G03 Guelta sablo-argileuse (plus de 10 
jours)

Igueimamen Mare temporaire en amont d'obstacle (cordon 
sableux...) dans un Ht d’oued (partie aval) 359 0,0012

47 G04 Guelta rocheuse Tchiwirdaouen Marmite de géant retenant les eaux dans la 
partie amont des oueds

368 0,0012

48 G05 Rocher suintant
Idran naman,
Imitaouen-
N’adghagh

Les larmes des rochers ou Aman idarnen: l'eau 
vivante 66 0,0002

G06 EAUX 3 499 0,0117

49 H01 Jardin petit irrigation par puits Tchifirgaten Moins de 1 ha, souvent récent 2 290 0,0076

50 H02 Jardin grand irrigation par puits Tchougas De l'ordre de 1 à 3 (10 ha), souvent ancien avec 
friches et jachères 4 322 0,0144

51 H03 Jardin petit irrigation par source
Tchitaouen
naman

Les yeux de la terre 32 0,0001

52 H05 Forage jardin Fanfotan Forages exploitables, eau courante 193 0,0006

53 H06 Forage sans jardin Tchidguiten Trou d'eau ± stagnante 22 0,0000

H07 JARDINS 6 859 0,0229

Total 29 975 903 100
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Une attention particulière a été portée au choix des entités éco-géographiques et à leur identification, 
qui prend largement en compte la perception des populations locales. Ceci permet, autant que faire se peut, 
d’éviter toute ambiguïté quant à l’identité et à la localisation des stations, ce qui est particulièrement utile, 
entre autres, lors des prospections anti-acridiennes pour localiser les signalisations.

La notion de biotope prend également en compte la structure du tapis végétal. Pour les principales 
formations végétales présentes dans la zone d’étude, on retrouve des concepts vernaculaires qu’il est 
relativement facile d’identifier (tableau 5).

Tableau 5 : Liste des principales formations végétales présentes dans la zone d’étude.

Nom français Nom tamacheck Signification

01 Ermes annuelles 
basses

llemzan-(gharat) almoz (singulier)
Les plantes annuelles à développement rapide qui se 
dessèchent avant l’hiver et qui sont généralement 
dépourvues d’écorce

02 Ermes annuelles haute Icheghran (Sorgho)

03
Pseudo landes 
annuelles

Aghour-ghour (n’alwat) (de Schouwia) Faciès pauclspécifique

04 Pelouses annuelles
Ezeï, (Aghar, à l'état sec)

(neglaz, de Tribulus)
Plantes annuelle dont le développement est favorisé par 
le froid et qui sont généralement dotées d’une “écorce”

05 Pelouses vivaces Igaïtaman (Cynodon)
Sorte d’almoz poussant sur les berges ± humides des 
oueds ou aux abords des grands épandages

06 Steppe Igoulgoulen (Panicum turgidum) Peuplements denses de grandes graminées

07 Micro landes (basses) Bourgou (Moitkiopsis)

08 Landes moyenne Abazaen Plage argileuse dans les épandages où Cassia senna 
forme des peuplements purs et denses

09 Landes hautes Irza ou Kemtchi (Calotropis)
Peuplement d’espèces envahissantes (Prosopis, 
Citruilus, Salvadora...

10 Fourrés très clairs Tchifaen (Acacia ehrenbergiana) Bosquets isolés

11 Fourrés clairs Echic-echic Peuplement d’arbustes disséminés

12 Forêts claires
Kemtchi-n'imiaou / Efaye Fourouren

(Acacia, Tamaris aphylla)
Forêt claire (semée)

13 Forêt-galerie Ankomane Les angles (méandres) de la vallée

14 Forêt dense Efaye
Peuplement hétérogène d’arbres et d’arbustes très 
dense

La description du tapis végétal revêt une importance particulière pour les éleveurs que sont les 
Touarègues. Ceux-ci identifient parfaitement toutes les espèces végétales les plus fréquentes, les plus 
abondantes ou celles qui ont une utilisation particulière, et dans certains cas les différents stades 
phénologiques d’un même taxon portent des noms différents, mais on constate également que les 
principaux stades phénologiques des végétaux portent également un nom (tableau 6).
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Tableau 6 : Dénomination vernaculaire des principaux stades phytophénologiques.

Nom français Nom tamacheck Signification

01 Graines Annabat Qui se diffuse, se disperse

02 Germination Tassomboagh Qui sort

03 Jeune-plant Enecheg Que l'on peut toucher ou sentir par le nez plus que par la bouche

04 Feuillaison Tillité Pas assez mûr, petites feuilles

05 Floraison Tourakh Toubouk Petites boulettes dorées

06 Fructification Araouen Les enfants de telle ou telle plante

07 Dessèchement
partiel

Saghar-Ezah Souffle de chaleur

08 Repousse Enezzer Apparition de verdure sur les extrémités des branches

09 Dessèchement
complet

Tighart
Dessèchement total de la plante (thérophytes) ou tout au moins de 
la partie aérienne (géophytes)

10 Repos Eghaoughi La perte (saisonnière totale) des feuilles

Il faut, néanmoins garder une certaine réserve, pour ne pas dire une réserve certaine vis à vis des 
terminologies vernaculaires qui peuvent fournir de précieuses informations mais qui peuvent aussi être la 
source de grave confusions, car la finalité descriptive du monde scientifique reste quelque peu différente 
de la finalité opérationnelle du monde nomade.

2.3.2. Les inventaires floristiques et faunistiques
Les inventaires floristiques et faunistiques sont fondés sur des recherches bibliographiques 

préliminaires, complétées par nos observations (celles de l'auteur et de ses collègues) ; ils sont présentés 
sous forme de tableaux synthétiques (cf. annexes III, IV, V, VI, VII et VIII) préparés en 1988 (AOUTCHIKI, 
1989) puis complétés en 1990 (AOUTCHIKI, 1991) ; ils ont été actualisés et remaniés en 1999 pour la 
préparation du présent ouvrage. Faute de temps et des moyens nécessaires, il n’a pas été possible de 
pousser à fond l’analyse qui devrait déboucher sur un catalogue raisonné des taxons présents dans la zone 
d’étude, ni d’actualiser totalement la nomenclature.

2.3.3. Les cartes chorologiques
Pour la restitution des informations chorologiques, un fond de carte a été digitalisé et intégré sous 

forme de SIG (Système d’information géographique) en plusieurs couches de références géographiques 
(hypsométrie, hydrographie, UTEH, limite des réserves...), plus une couche partaxon retenu. Toutes ces 
cartes figurent dans l’atlas chorologique (en seconde partie de ce document).

Pour certains taxons dont la chorologie à subi de profondes modifications au cours des dernières 
années, des cartes diachroniques ont été réalisées3.

2.3.4. Les fiches descriptives
Pour chaque taxon retenu, une fiche signalétique a été rédigée. Elle précise les informations bio

écologiques et ethnologiques particulières à la région d’étude.

Ces fiches sont associées aux cartes chorologiques de l’atlas.

3 Monsieur Pierre-Emmanuel GAY, infographiste au Cirad/Prifas, s’est acquitté avec brio de ce colossal 
travail de cartographie. Qu’il trouve ici l’expression de notre très sincère reconnaissance.
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2.4. Analyse de l’information

2.4.1. Base de données bibliographique
La littérature concernant l'environnement (sensu lato) de la région Air - Tamesna - Ténéré est assez 

riche mais elle apparaît très dispersée. Ceci provient du fait que l'Aïr est souvent considéré comme une 
simple étape, certes importante, dans les grandes expéditions sahariennes et que par ailleurs, la région Air - 
Tamesna - Ténéré n'est qu'une sous-unité territoriale du Niger. En outre, les inventaires faunistiques et 
floristiques étant généralement faits au niveau national, il n'est pas surprenant de rencontrer des difficultés 
sur le plan bibliographique lorsque l'on s'intéresse à une seule région.

L'investigation bibliographique a donc été conduite de façon très ouverte, 733 références ont été 
regroupées en une base de données, et des mots-clés ont été attribués à chaque référence.

Des tris thématiques permettent d’estimer l’importance relative de différentes approches 
complémentaires sur lesquelles repose ce travail (tableau 7).

Tableau 7 : Répartition des références bibliographiques en fonction des principaux thèmes.

Thème Mots-clés Nb références

Floristique floristique paléobotanique 
pastoralisme végétation

177

Acridiens acridien 26

Poissons poisson 5

Amphibiens amphibien 15

Reptiles reptile 70

Oiseaux oiseau 58

Mammifères mammifère 171

Exploration exploration 62

Milieu (mésologie)

biogéographie climatologie 
désertification écologie 
environnement géographie 
géologie hydrologie 
paléo-climatologie zonation/limites

181

Sciences humaines
archéologie ethnologie 
histoire préhistoire 
touarègue

149

TOTAL 914

Bien évidemment, certaines références figurent sous plusieurs rubriques, ce qui explique qu'il y ait 914 
entrées dans le tableau 7 au lieu des 733 références annoncées.

La liste bibliographique complète est placée à la fin du texte.

2.4.2. Mise en évidence des entités structurales
La mise en évidence des UTEH a été faite par analyse cartographique, en confrontant les données 

disponibles (géologie, hydrologie, géomorphologie, nature et structure du tapis végétal et toponymie 
vernaculaire). Chaque UTEH a ainsi pu être identifiée, délimitée et caractérisée.

2.4.3. Dynamique évolutive
Pour quelques taxons ayant subi un déclin accéléré au cours des trente dernières années, plusieurs 

cartes chorologiques décennales ont été dressées et sont visuellement analysées.



3. Cadre éco-géographique : les UTEH 2 3 / 1 3 2

3. CADRE ÉCO-GÉOGRAPHIQUE : LES UTEH

La région Aïr-Tamesna constitue une région de haute fréquence de reproduction du Criquet pèlerin 
(POPOV, 1997). Elle appartient à l’un des principaux foyers de grégarisation d’Afrique de l’Ouest : Hoggar- 
Adrar des Ifoghas-Tamesna-Aïr (POPOV et al, 1991).

1982).

Plusieurs études acridiennes y ont été menées au cours des trente dernières années sans qu’aucune 
synthèse régionale n’ait été faite au plan local. En 1982, DURANTON et LAUNOIS proposaient un 
découpage écologique de la région (figure 7).
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Légende :

1 B TAMESNA

2 B.3.2 Erg de Tassa Takoret

3 B.4.3 Monts du Tazerzaït

4 B.4.4 Monts Cholegad et Jolababad

5 B.4.5 Vallée de l'Azaouagh

6 B.5 Plateau du Malembé

7 B.6.1 Tamesna nord-occidental

8 B.6.2 Tamesna nord-oriental

9 B.7 Erg de l’Iguidi

10 B.8 Plaine d’In Abamgharit

11 B.9 Plaine du Tarai

12 B.10 Erg de l'Azaouagh

13 C.1. AIR SEPTENTRIONAL

14 C.1.1 Plaine d’épandage externe

15 C.1.2 Arc rocheux nord-occidental

16 C.1.3 Collines du Tinédin

17 C.1.4 Monts Takaraf

18 C.1.5 Massif du Gréboun

19 C.1.6 Monts Témouroudout

20 C.1.7 Piémont oriental

21 C.2. AIR CENTRAL

22 C.2.1 Epandage du Tchizakaraten

23 C.2.2 Rochers du Techile

24 C.2.3 Epandage du Talak

25 C.2.4 Arc rocheux Sud-occidental

26 C.2.5 Plaines d’épandage interne

27 C.2.6 Massif du Tamgak

28 C.2.7 Massif de l’Enfoud et du Goundaï

29 C.2.8 Massif du Taghmert

30 C.2.9 Vallée du Zagado

31 C.2.10 Massif du Takolokouzet

32 C.2.11 Monts Angonakouer

33 C.2.12. Piémont Sud-Est

34 C.2.13 Piémonts Nord-Est

35 C.3. AÍR MÉRIDIONAL

36 C.3.1 Epandages externes Ouest et Sud

37 C.3.2 Piémont Ouest

38 C.3.3 Massif de l'Agalak et de l’Aroyan

39 C.3.4 Massif du Tienarat

40 C.3.5 Piémont Sud

41 C.3.6 Piémont Est

42 C.3.7 Massif des Bagzan

43 C.3.8 Epandages Est

44 C.4. FALAISE DE TIGUIDIT

45 C.4.1 In Gall-Maranda

46 C.4.2 Secteur de Temakas

47 C.4.3 Monts Afonfoum

Un autre découpage, moins précis, est suggéré par POPOV ef a /(1991), qui traitent de l’ensemble de 
l’aire d’habitat du Criquet pèlerin en Afrique de l’Ouest. Une reproduction de la carte synthétique, limitée au 
périmètre de notre étude, fait l’objet de la figure 8.
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Fig. 8 Carte des régions naturelles de la région Tamesna-Aïr-Ténéré (d’après POPOV et al, 1991).

Légende :

Sahara central

1 3000
0

Tassili du Hoggar

2 3.H.1 Ténéré

Tamesna s.l.

3 4.K 1 Tamesna

4 4L .3 Agala-Nord / Tazerzaït

5 4.L.4 Haute vallée de l’Azaouak

6 4.L.5 Collines de l’Azaouak

7 4.P.1 Ighazer Nord

8 4.P.2 Ighazer Sud

9 4.M.3 Basse vallée de l’Azaouak

10 4.M.1 Agala rocheux (centre-Sud)

Air

11 4.N.1 A ir Nord

12 4.N.2 A ir Ouest

13 4.N.3 A ir Est

14 4.Q.1 Affala Nord

Dans l’Atlas des aires de reproduction du Criquet pèlerin (POPOV, 1997), G. POPOV fournit 4 cartes 
relatives à notre région d’étude :
-  carte 2b : répartition des hautes fréquences de reproduction en période d'invasion (1/5 000 000) ;
-  carte 3b : répartition des hautes fréquences de reproduction en période de rémission (1/5 000 000) ;
-  carte 6b : signalisation des larves et des grégarisations dans la région Timétrine-Adrar-Tamesna-Aïr

(TATA) du Sud-Saharien (1/ 2 500 000) ;
-  carte 7b : végétation [dominante] de la région Timétrine-Adrar-Tamesna-Aïr (TATA) du Sud saharien

(1/2 500 000).
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La figure 9 constitue une tentative de superposition de la carte de G. POPOV (figure 8) et de la 
régionalisation proposée à l’issue de notre étude.

*-v"~ Buissons, arbustes
. Chrozophora / Aerva,

J Colocynthis / Morettia / Hyoscyamus mm Tribulus / Stipagrostis acutiflora, 
Stipagrostis pungens

Végétation hygrophylle et cultures J  Salsolacées et Cornulaca Fontières internationales

f  T  Palmiers Graminacées annuelles Fleuves ou oueds

Graminées cespiteuses .v... Schouwia thebaica Courbes de niveau

Trois entités majeures sont habituellement distinguées pour la zone d’étude : le Tamesna, le massif 
de l’A ïretses piémonts, le Ténéré. Chacune est ensuite subdivisée en fonction de la précision recherchée.

Dans le cadre de cette étude, 3 niveaux hiérarchiques ont été retenus pour la description des unités 
territoriales écologiquement homogènes de la zone d’investigation :
-  7 macro-régions ;
-  21 régions naturelles ;
-  274 stations.

Chaque unité porte un nom vernaculaire qui permet de facilement l’identifier sur le terrain. Un nom de 
code a également été attribué pour faciliter la lecture de la carte (figure 10) et structurer les archives 
acridiennes, dans la mesure où une analyse fréquentielle des pullulations serait entreprise.
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3.1. Les macro-régions de la zone
La zone d’étude est découpée en 7 macro-régions (R01 à R07), chacune constituée d’une à sept 

régions naturelles (A à U) dont la répartition figure dans le tableau 8 où sont également indiquées les 
surfaces absolues (en hectares) et relative de chaque macro-région.

Tableau 8 : Les unités territoriales écologiquement homogènes de la région Tamesna-Aïr-Ténéré 
(Niger) : les 7 macro-régions.

Dénomination Commentaire
Surface

en ha en %

TAMESNA 9 735 054 32,48

PIÉMONTS OUEST DE L'AÏR 3215411 10,73

PIÉMONTS NORD 1 584 598 5,29

MASSIF DE L’AÏR 2 791 973 9,31

PIÉMONTS SUD DE L'AÏR 949 712 3,17

PIÉMONTS EST DE L'AÏR 3 592 030 11,98

TÉNÉRÉ L’espace vide de vie humaine 8107 127 27,05

Total 29 975 905 100

Chaque macro-région est rapidement décrite afin de dégager les principales caractéristiques 
écologiques.

3.1.1. L e T a m e s n a
A l’ouest de l’Aïr, jusqu’au delà de la frontière nigéro-malienne, s’étend une vaste plaine (près de 10 

millions d’hectares) ponctuée de quelques massifs rocheux et sillonnée par un puissant réseau 
hydrographique, en grande partie fossile, qui s’estompe progressivement : c’est le Tamesna.

Le Tamesna correspond à la partie médiane d’un vaste et puissant réseau hydrographique en grande 
partie fossile drainant les eaux des tassilis méridionaux du Hoggar et celles du versant occidental du massif 
de l’Aïr en direction du fleuve Niger. La vallée de l’Azaouagh constitue l’exutoire naturel des eaux qui 
transitent ensuite par le Dallol-Bosso, qui se "jette" dans le Niger à 150 km au sud de Niamey. Il est 
vraisemblable que dans un passé récent (Quaternaire), un vaste lac plus ou moins marécageux existait en 
amont du point de confluence des principaux contributaires de l’Azaouagh (Tamaïa / In-Abangarit), comme 
en témoigne l'existence de vastes cuvettes argileuses. Aujourd’hui, ce vaste réseau reste à peine apparent, 
sauf vu d’avion, tant il est oblitéré par des ensablements superficiels ; il arrive cependant, en de rares 
occasions, que des pluies d’une ampleur exceptionnelle fassent couler de bout en bout des vallées comme 
celle du Timmeghsoï, d’Aghlal-Neklan, de Chidouten, de l’Anouzagaren ou de Tin Souji. Il subsiste de petits 
réseaux endoréiques régulièrement actifs au pied des reliefs, ou le long de certaines falaises, en particulier 
dans le Tamesna méridional, plus fréquemment arrosé sous l’effet des remontées de la mousson 
sahélienne. $ -s-.

La végétation ligneuse exploite les inféroflux, formant des lignes le long des grandes vallées ou même 
parfois de petites "forêts" d 'Acacia ehrenbergiana dans la vallée de l’Azaouagh. En saison froide, les 
espèces à développement tardif ont un fort développement et peuvent couvrir des surfaces considérables, 
surtout dans les stations de sol tiguiwa (argiles de décantation dont les fentes sont colmatées par des sables 
éoliens), et dans les cuvettes de concentration des eaux de pluie. Il se forme alors des faciès 
paucispécifiques dominés par Schouwia thebaica, Citrullus colocynthis, Boerhavia repens, Tribulus spp., 
Aerva javanica ou Fagonia spp. Le sud-est du Tamesna est le domaine des regs argileux graveleux, 
voire même caillouteux, souvent inondables sous l’effet des crues locales, mais surtout par les apports 
d’eau issus des grandes vallées de l’Aïr (Irazzer, Téloua, Solemi, Anou Makaren...). Dans ces zones dites 
de "cure salée", la végétation annuelle peut revêtir un aspect de savane ou de prairie (Sorghum 
aethiopicum, Occimum basilicum, Gegeria allata, Aristida spp., Psoralea plicata, Citrullus colocynthis, 
Ipomoea verticillata, Corchorus spp.).
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Cette partie du Tamesna, la plus humide, constitue une zone d’élevage par excellence, les points d’eau 
sont nombreux, certains permanents (forages artésiens, sources) avec un débit suffisant pour pratiquer des 
cultures (blé, maïs, mil...) depuis les grandes sécheresses de 1973 et de 1985. Les festivités de la 
Cure Salée sont l’occasion de réunir toutes les tribus touarègues (Hoggar, Mali, Air, Tahoua, Maradi, 
Zinder).

Le sud-ouest du Tamesna est beaucoup plus sableux (erg sub-fossile ancré sur des affleurements 
rocheux). Ces sables sont le plus souvent couverts de steppes à Panicum turgidum.

Le nord du Tamesna est beaucoup plus aride, la végétation ligneuse y est rare et la végétation 
annuelle est étroitement tributaire des pluies. Les sols sont assez variés, massifs rocheux (Grand Tarezaït), 
ensablements, regs divers, fesh-fesh.

Sous une apparente monotonie, le Tamesna est en fait écologiquement diversifié, sous l’effet d’un 
gradient hydrique important et de la nature des sols.

A l’exception de quelques espèces (chacal, hyène, renards, ratel, porc-épic) la faune sauvage est en 
déclin. Beaucoup d’oiseaux migrateurs survolent le T amesna en fin de saison des pluies, les résidents sont 
aussi fréquents (gangas, tourterelles, outardes...). Il faut déplorer les pullulations de rats gris qui ont fait leur 
apparition lors de la distribution des vivres durant les périodes de sécheresse : ils sont venus avec les sacs 
de sorgho, trop longtemps stockés dans les ports. Les troupeaux d’animaux domestiques sont fréquents 
(bovins, ovins, caprins et camelins).

Le Tamesna peut être considéré comme un sanctuaire du Criquet pèlerin, solitaire comme grégaire ; 
les vastes faciès de Schouwia et de Tribulus spp. sont d’excellents biotopes favorables à la reproduction 
et à la grégarisation, alors que les steppes à Panicum turgidum assurent de bonnes conditions de survie. 
D’abondantes populations de sauteriaux peuvent se développer dans la partie méridionale, les années où 
la pluviosité est favorable.

3.1.2. Les piémonts Ouest de l’Aïr
Le massif cristallin de l’Aïr est bordé à l’Ouest par une série d’affleurements sédimentaires (Primaire 

et Secondaire) qui constituent une transition avec la vaste plaine dépressionnaire du Tamesna. Ces terrains 
sédimentaires sont traversés par les vallées des grands oueds qui prennent naissance dans les hauteurs 
de l’Air. L’érosion différentielle engendre un relief cloisonné de vallées, de regs, de hamadas qui rendent 
les déplacement Nord-Sud beaucoup plus délicats que les pénétrations Ouest-Est. L’ampleur des vallées 
va décroissant du Sud vers le Nord ; en tout état de cause, elles sont sans commune mesure avec les 
volumes d’eau qui y transitent actuellement. Les terrasses fonctionnelles sont autant d’épandages latéraux 
alimentés par des inféroflux conséquents. Pour les vallées les plus septentrionales, la partie aval du chenal 
se transforme en épandage frontal, alors que pour les vallées méridionales les écoulements atteignent 
régulièrement le Tamesna (le Téloua ou Emachalwan, le Solemi, l’Egataragh-Tarat, l’Anou Makaren, le 
Talak ou Zilalet.

Les formations végétales sont assez diversifiées, allant des maigres pelouses éphémères des regs 
et des plateaux rocailleux aux galeries arborées ou arbustives des terrasses fonctionnelles en passant par 
les steppes à Panicum turgidum des lits d’oueds sableux ou les ermes à almoz des cuvettes de 
décantations, sans oublier quelques points d’eau permanents. En dépit de conditions écologiques 
relativement favorables, la faune et la flore de ces régions se dégradent sous l’effet d’une présence 
humaine croissante. Certaines espèces animales ont déjà disparu sous l’effet d’une pression de chasse 
exagérée depuis la mise en oeuvre des exploitations minières d’uranium et de charbon, venue s’ajouter au 
braconnage traditionnel et aux effets dévastateurs des grandes sécheresses de 1973 et 1985. L’autruche, 
la gazelle dama, le phacochère et, localement, les outardes ont disparu ; la gazelle dorcas a amorcé un 
rapide et inexorable déclin, elle se maintient grâce à une remarquable adaptation au milieu et à son 
impressionnante agilité et vitesse de fuite en milieu rocheux. Certaines espèces végétales n’échappent pas 
à la règle de la surexploitation de l’Homme "moderne". Les arbres constituant du bois de chauffe ou de 
construction sont les premières victimes (Acacia tortilis subsp. raddiana, A. ehrenbergiana, A. nilotica mais 
aussi Hyphaene thebaica, voire Calotropis procera). Certaines graminées sont également menacées par 
des prélèvements exagérés : Panicum turgidum, Lasiurus scindicus, diverses annuelles constituant l’almoz 
qui atteignent de plus en plus rarement le stade de maturité des grains avant d’être cueillies (Aristida spp., 
Eragrostis tremula, Panicum laetum, Echinochloa colonna, Sorghum aethiopicum ; c’est également le cas 
pour Tribulus spp. ou Cassia obtusifolia). Les dégradations sont particulièrement flagrantes en bordure de 
route. Toutes ces espèces fournissent des fourrages réputés ; elles peuvent couvrir de vastes surfaces les 
années de pluviosité abondante et régulière. Ce phénomène est traditionnellement exploité par des
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transhumances ancestrales connues sous l’appellation de "Cure Salée" qui drainent des milliers de têtes 
de bétail qui doivent être supportées par la végétation de cette région.

La diversité écologique comme l’abondance des espèces végétales pérennes sont un gage de survie 
pour de nombreuses espèces acridiennes, surtout en période de sécheresse.

3.1.3. Le piémont Nord de l’Aïr
Le piémont Nord constitue une transition entre le massif de l’Aïr et les reliefs liés au massif du Hoggar. 

Situé au delà du 20e parallèle Nord, ce secteur est avant tout caractérisé par son aridité. Le relief y est peu 
marqué : quelques falaises gréseuses culminant vers 1 100 m, mais surtout des regs plus ou moins 
caillouteux et divers ensablements dont quelques barkhanes sont les éléments dominants de ce paysage 
minéral. Les grès tassiliens (Primaire) sont considérablement érodés voire remaniés pour former les 
Tagharaba ; ces dentelles minérales sont particulièrement difficiles à traverser. Le réseau hydrographique 
fossile reste parfaitement perceptible ; il fait partie intégrante du haut bassin-versant du Timmeghsoï mais 
il n’est plus que localement fonctionnel. Tout le secteur peut être considéré comme globalement aréique 
avec un peu d’endoréisme de proximité (petits oueds en pied de falaise).

La végétation ligneuse est rare : il subsiste quelques Acacia tortilis subsp. raddiana et des buttes à 
Tamarix spp. mais aussi des peuplements accidentels de Cornulaca, de Salsola avec Astragalus et 
Colocynthis ; ces peuplements sont essentiellement liés à l’existence de pluies hivernales (influence 
méditerranéenne).

La population humaine est quasi inexistante, hormis quelques caravanes transitant entre I’Air et le Sud 
algérien, surtout en saison froide.

La grande faune sauvage est exsangue, seules subsistent quelques rares gazelles dorcas ; les 
antilopes addax et les gazelles dama ou les biches-Robert ont disparu de cette zone qui fut longtemps un 
refuge, sous l’effet conjugué des 4x4 et des sécheresses. Reste la petite faune érémicole.

Cette région, difficile d’accès, reste quasiment inexplorée sur le plan scientifique. Elle mériterait d’être 
soigneusement prospectée quand elle est concernée par des pluies, exceptionnelles à cette latitude ; il peut 
en effet s’écouler plus de dix années sans pluie.

3.1.4. Le massif de l’Aïr ou Idghaghen
Lemassifdel'Aïrou Idghaghen (qui signifie : la région des hautes montagnes), encore appelé Azbine, 

constitue le plus méridional des massifs sahariens, et se trouve donc sous influence tropicale dominante, 
l’influence méditerranéenne se manifestant cependant dans l’extrême Nord (mont Gréboun). L’Aïr est à la 
fois le château d’eau et l’élément structurant de la zone d’étude, séparant le Tamesna du Ténéré. C’est un 
massif cristallin ancien (Antécambrien) doté d’un volcanisme récent (Tertiaire). Il sépare le bassin-versant 
de l’Azaouagh à l’Ouest, du bassin du T afassasset et du lac T chad à l’Est. Le massif n’est pas monolithique 
mais constitué de plusieurs petits massifs séparés par les vallées des principaux oueds qui prennent leurs 
sources dans les massifs élémentaires : mont Gréboun (1844 m), mont Tamgak (1988 m), mont Taghmeurt 
(1637 m), mont Aguelal (1594 m), mont Goundaï (1788 m), mont Egalagh ( 1874 m), mont Bagzan (2022 
m), mont Taghouaji (1106 m) et plateau du Takalokouzet (1185 m). Ils présentent tous une morphologie 
tabulaire et sont bordés d’escarpements abrupts de plusieurs centaines de mètres de dénivelée.

Dans les talwegs, les gueltas sont nombreuses ; certaines sont permanentes ou sub-permanentes. 
Des sources et rochers suintants sont parfois à l’origine de petits cours d’eau sub-permanents. Les vallées 
des grands oueds sont autant d’épandages internes et les inféroflux sont à l’origine de formations ligneuses 
(galeries forestières : les oasis de l’Aïr).

Certains sites sont aménagés en jardins maraîchers irrigués apportant de précieux compléments 
alimentaires aux populations locales. La diversité et la complémentarité des milieux en présence dans ce 
massif montagneux du Sahara méridional font de celui-ci un refuge floristique et faunistique à la limite des 
influences tropicale (majeure) et méditerranéenne, qui va croissant avec l’altitude et la latitude. 
L’endémisme est peu marqué mais d’assez nombreuses espèces à aire disjointe sont présentes dans ce 
sanctuaire naturel (QUEZEL, 1962 ; LEBRUN, 1983).

Au plan humain, l’Aïr joue également le rôle de refuge et de carrefour. Refuge, en cas de nécessité 
de repli tactique pour résister aux multiples agressions du milieu saharien (grande sécheresse, conflits 
majeurs...). Carrefour, pour les échanges commerciaux ancestraux entre Sahel et Sahara, point de départ 
ou relais des grandes caravanes : sel, fourrage, divers produits des oasis.
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L’orientation globalement Nord-Sud du massif fait obstacle aux vents dominants (NE-E/SO-O) qui 
contournent ou traversent le massif à la faveur de quatre couloirs principaux (figure 4) :
-  le couloir Nord qui contourne le mont Gréboun par le Nord pour déboucher sur le Tamesna septentrional

(erg d’Assamaka...) ;
-  le couloir centre-Nord qui emprunte le seuil séparant le Tamgak du Gréboun (vallées de Tassost et de

Mamanet) ;
-  le couloir centre-Sud qui s'insinue entre le Tamgak et les Bagzan, débouchant dans le Tamesna par les

vallées du Zilalet et de l’Anou-Makaren ;
-  le couloir Sud qui prolonge les grands ergs du Ténéré, de Bilma et de Gadoufaoua, contourne le massif

par le Sud (dépression de Tourayet) et, canalisé par la falaise de Tiguidit .débouche dans l’Ouest-
Tamesna nigérien.
Ces couloirs revêtent une importance capitale dans la répartition des apports éoliens au Tamesna, 

déterminant, pour une large part, la nature des sols et en particulier la localisation des sols tiguiwa. Ils sont 
également à prendre en considération lors des apports de populations acridiennes allochtones en 
provenance de l’Est, la dynamique de la recolonisation de l’Aïr et du Tamesna étant étroitement dépendante 
des points d'arrivée et des conditions éco-météorologiques qui y régnent.

3.1.5. Le piémont Sud de l’Aïr
Le piémont méridional de l’Aïr constitue un secteur assez complexe prenant en compte l’ensemble du 

réseau hydrographique issu des Bagzan et coulant vers le Sud, ainsi que celui issu du Taghouaji. Cette 
zone est l’une des plus arrosées de l’Aïr, bénéficiant chaque année des pluies de mousson.

Les petits oueds descendant des massifs constituent des oueds moyens dotés d’inféroflux 
conséquents qui permettent le développement d'une végétation ligneuse ripicole abondante et diversifiée 
(Hyphaene thebaica, Phoenix dactylifera, Salvadora pérsica, Acacia tortilis subsp. raddiana, A. 
ehrenbergiana, Faidherbia albida, Boscia senegalensis, Maerua crassifolia, Commiphora africana et plus 
récemment Prosopis juliflora). Les espèces annuelles sont également diversifiées et l’on passe 
progressivement des espèces ripicoles et psammophiles des talwegs de montagne aux espèces des 
épandages argileux de l’immense vallée de Tourayet, en passant par les zones de transit intermédiaires. 
Les espèces précoces sont régulièrement relayées par les espèces tardives de saison froide.

Dans ces conditions, la faune reste assez abondante en dépit d’une forte présence humaine (jardins, 
caravanes, piste Agadez-Bilma, tourisme...). Malheureusement, les grands mammifères sauvages, mais 
aussi l’autruche, ont disparu depuis plusieurs années. La gazelle dorcas, les carnivores et les reptiles 
restent encore abondants. La faune domestique est dominée par les caprins et les dromadaires. Longtemps 
cette région fut particulièrement giboyeuse car elle constituait une bonne étape pour la grande faune en 
transhumance entre l’Aïr et le massif de Termit via les cuvettes d’Egaro. La proximité d’Agadez et de la piste 
de Bilma ont par trop favorisé le braconnage (Armée et divers fraudeurs). La végétation herbeuse est 
également considérablement dégradée, sous l’effet des prélèvement abusifs de fourrage (Panicum 
turgidum, Lasiurus scindicus sont en inquiétante régression, laquelle est renforcée par un déficit 
pluviométrique chronique). Le couvert végétal globalement abondant favorise le développement des petits 
rongeurs (Gerbillus spp., Arvicanthis niloticus, Xerus...) ; les lièvres et les hérissons sont également 
abondants.

Comme pour le secteur des Tagharaba, cette zone est soumise aux apports acridiens venant de l’Est 
et contournant le massif par le Sud, mais ici les conditions pluviométriques sont différentes et les 
reproductions massives sont à redouter. Le caractère sub-sahélien de certaines stations d’épandage où le 
développement d’importants faciès graminéens (Sorghum aethiopicum) engendre certaines années de 
notables pullulations de Locusta et d 'Oedaleus. L’avifaune migratrice est souvent abondante et diversifiée.

De part sa position géographique et ses caractéristiques écologiques, le piémont méridional joue un 
rôle de carrefour, de rencontre et d’échange entre les tribus du sud-est de l’Aïr et celles du Sahel sous 
forme d’une sorte de cure salée comme à In-Gall, durant la saison des pluies.
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3.1.6. Les piémonts Est de l’Aïr
Les piémonts orientaux de I’Air correspondent en fait au versant oriental du massif ; celui-ci est en effet 

nettement dissymétrique avec un versant occidental en pente relativement douce alors que le versant 
oriental est beaucoup plus abrupt, opposant un mur rocheux aux vents d’Est qui soufflent sur le vaste 
Ténéré. Ceux-ci sont cassés dans leur progression, la portance diminue et d’imposants dépôts de sables 
éoliens marquent les abords orientaux de l’Aïr, certaines formations dunaires atteignant plusieurs centaines 
de mètres de hauteur.

L'aridité va croissant du Sud au Nord, ce qui conduit à distinguer plusieurs entités et se répercute sur 
la longueur des oueds. Si le réseau hydrographique reste bien marqué dans la zone rocheuse (ponctué de 
gueltas et de rochers suintants), il est, par contre, plus ou moins oblitéré dans les parties basses où chaque 
crue doit déblayer les dépôts éoliens pour dégager un passage ce qui engendre la formation de belles 
mares temporaires pouvant durer plusieurs mois.

Des inféroflux abondants permettent le développement d’une belle flore ripicole, nombre d’arbres 
atteignent un développement maximal (Faidherbia albida, Acacia tortilis subsp. raddiana, Balanites 
aegyptiaca...). Dans les zones d’épandage, Citrullus colocynthis, Aristida plumosa, Stipagrostis acutiflora... 
peuvent constituer des faciès denses et parfois pluriannuels. Sur les terrasses d'oueds, Fagonia spp., 
Cornulaca monacantha acquièrent un bon développement. Sauf conditions exceptionnelles, la végétation 
se limite au lit majeur des oueds sillonnant entre les dunes.

La faune sauvage reste relativement abondante et variée : gazelle dorcas, gazelle dama, mouflon à 
manchettes mais aussi félins (guépard, chat des sables, chat sauvage) et autres carnivores (les différents 
renards, le chacal, le fennec, le zorille...). Les gerbilles et les reptiles sont également bien représentés dans 
les stations à végétation abondante. L’avifaune est variée, en particulier dans les vallées plus ou moins 
boisées ; dans le Sud, aux confins du Ténéré, c’est le domaine de la grande outarde, des pigeons bisets 
et des gangas.

Les nomades occupent la zone de façon plus ou moins permanente, y pratiquent l’élevage de 
dromadaires et de petits ruminants, et les voyages caravaniers. Maintenant, les déplacements sont 
restreints et se limitent à des va-et-vient entre les principales vallées où l’eau reste accessible en 
permanence. La majorité des familles qui exploitent cet espace se livrent aux transports caravaniers à 
travers le Ténéré, vers Fachi et Bilma, pratiquant le troc des produits laitiers contre les galettes de sel des 
oasis du Kawar. Ces échanges culturels et économiques, longtemps facilités par la régularité des pluies, 
deviennent de plus en plus aléatoires en raison des sécheresses successives ayant entraîné une raréfaction 
des plantes fourragères mais aussi des bons animaux de bât. L’anthropisation se fait cruellement ressentir 
tout au long des itinéraires caravaniers par une dégradation des espèces fourragères (Lasiurus hirsutus, 
Panicum turgidum, Acacia tortilis subsp. raddiana). Dans certaines grandes vallée, l’inféroflux est exploité 
pour pratiquer l’irrigation de petits jardins maraîchers.

La signalisation de Criquets pèlerins dans cette zone doit être interprétée comme un signal d'alerte 
car elle correspond généralement à l’arrivée d’insectes en provenance de l’Est et peut annoncer de 
dangereux apports pour l’Air et le Tamesna.

3.1.7. Le Ténéré
L’immense espace ténérien correspond en fait au vaste épandage fossile du Tafassasset en direction 

du lac Tchad. La partie Nord est le domaine des regs, la partie médiane est plus complexe, associant regs, 
affleurements rocheux et ensablement dunaires alors que la partie Sud est puissamment ensablée (Grand 
Erg de Bilma). Le réseau hydrographique est en grande partie oblitéré à l’exception des ravinements 
proches des rares reliefs sauf dans le Sud-Est aux confins de l’Aïr (Tchiskokriten et Gadoufaoua, où à la 
faveur d’une pluviosité plus abondante et régulière les axes de ruissellement sont plus marqués).

La végétation est rare, localisée aux emplacements des chutes de pluies erratiques ; Cornulaca et 
Stipagrostis acutiflora laissent la place à Leptadenia pyrotechnica dès que l’on atteint les grands ergs 
méridionaux qui s’étendent jusqu’au massif de Termit. Cette région a longtemps constitué une zone refuge 
pour la grande faune saharienne en transit entre l’Aïr oriental et le massif de Termit via les cuvettes 
d’Egaro... Rares sont les survivants d’un passé pourtant récent.

L’avifaune est présente sur une grande partie de l’espace ténérien qui recoupe les itinéraires des 
migrateurs. Il est fréquent de rencontrer des oiseaux plus ou moins épuisés dans l’immensité du Ténéré où 
un buisson devient une forêt, un rocher une montagne, une carcasse de voiture ou de dromadaire un 
refuge.
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L’homme est rare, sauf en saison froide, la saison des caravanes qui relient l’Aïrau pays Toubou. Le 
Criquet pèlerin traverse le Ténéré, mais en période d’invasion certains essaims y meurent d’épuisement, 
manne dont profiteront les reptiles durant plusieurs années.

Le Ténéré était le domaine des antilopes sahariennes dont l’existence a été remise en cause par la 
prolifération des 4x4 et des armes à feu.

3.1.8. Les massifs d’altitude
Les massifs dont l’altitude est supérieure à 1500 m devraient faire l’objet d’une entité particulière en 

raison des conditions écoclimatiques qui y régnent, mais l’originalité réelle de ces biotopes est trop mal 
connue pour que l'on puisse en faire une description consistante.

3.2. Les régions naturelles de la zone d’étude
Les 7 macro-régions de la zone d’étude regroupent 21 régions naturelles, chacune constituée de 1 

à 33 stations dont la répartition figure dans le tableau 9, où sont également indiquées les surfaces absolues 
(en hectares) et relative de chaque UTEH.

Tableau 9 : Les unités territoriales écologiquement homogènes de la région Tamesna-Aïr-Ténéré 
(Niger) : les 21 régions naturelles.

Code 1 n ' Nb.
stations

Dénomination Commentaire
Surface

en ha en %

A à G R01 TAMESNA 9 735 054 32,48

A S01 14 GRAND TAZERZAÏT 1 348 447 4,50

B S02 23 AGHLAL-NEKLAN La vallée des esclaves 1 420 121 4,74

C S03 33 AMEZOU Le rebord 2 375 612 7,93

D S04 16 TASSA-TAKORAT La cuvette desséchée 1 991 042 6,64

E S05 17 AZAOUAGH Le rougeâtre 1 121 295 3,74

F S06 15 EGHAZER La rivière exorélque 958 542 3,20

G S07 5 TIGUIDIT La petite dune 519 995 1,73

H-l-J R02 PIÉMONT OUEST DE L'AÏR 3215411 10,73

H S08 18 OURAREN 1 344 973 4,49

1 S09 14 TALAK La plaine argileuse 809 510 2,70

J S10 17 IDABDABEN La résurgence (puits artésien) 1 060 927 3,54

K R03 PIÉMONT NORD 1 584 598 5,29

K S11 9 TAGHARABA Les dalles en écailles 1 584 598 5,29

L-M-N R04 MASSIF DE L’AÏR 2 791 973 9,31

L S12 11 AMACHER 769 149 2,57

M S13 18 WEDIGUI 1 051 373 3,51

N S14 14 IDGHAGHEN Le secteur montagneux 971 451 3,24

0 R05 PIÉMONT SUD DE L’AÏR 949 712 3,17

O S15 12 ABARDAGH La vallée poussiéreuse 949 712 3,17

P-Q-R R06 PIÉMONT EST DE L'AÏR 3 592 030 11,98

P S16 10 BARGHOT 1 096 653 3,66

Q S17 4 FADEYE 630 998 2,11

R S18 16 TAKOLOKOUZET Les bien moulées 1 864 378 6,22

S-T-U R07 TÉNÉRÉ 8 107 127 27,05

s S19 3 NORD TÉNÉRÉ 3 949 714 13,18

T S20 1 CENTRETÉNÉRÉ 1 237 329 4,13

U S21 4 SUDTÉNÉRÉ 2 920 084 9,74

Moyenne 13 Total 29 975 905 100
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Chaque région naturelle est rapidement décrite afin d’en préciser les principales caractéristiques 
écologiques.

3.2.1. Le Grand Tazerzaït (A)
La région du Grand-Tazerzaït regroupe 14 stations du nord-ouest du Tamesna nigérien, coincées 

entre les frontières avec l’Algérie au Nord et le Mali à l’Ouest, et la vallée de l’Azaouagh au Sud. Il s’agit 
d’une région aride (faible pluviosité et pas d’apports exoréiques) et très sableuse (ergs en cordons orientés 
Est-Ouest : Jadal, au nord du massif du Grand Tazerzaït). Les ergs sont séparés par des regs sableux ou 
à fesch-fesch. Le réseau hydrographique est en grande partie oblitéré par des dépôts éoliens, sauf aux 
abords immédiats des reliefs.

Le paysage est minéral. La végétation ligneuse rare se limite à quelques zones d’épandage en pied 
de relief (Tchin Amzi, Alaoua...) ; les pluri-annuelles sont localisées (dépressions) mais peuvent en bonne 
année constituer de beaux faciès (Aerva javanica, Chrozophora spp, Pergularia daemia, Panicum turgidum, 
Lasiurus scindicus...). Cornulaca semble en régression. Les annuelles sont, quand les pluies le permettent, 
assez diversifiées : cuvettes à almoz mais aussi pelouses hivernales à Fagonia spp., Corchorus spp., 
Citrullus colocynthis, Astragalus spp., Pulicaria crispa, Schouwia thebaica...

La grande faune sauvage a beaucoup régressé, Les stations acridiennes sont depuis longtemps 
réputées (VOLKONSKY & VOLKONSKY 1940 ; VOLKONSKY, 1942).

3.2.2. Aghlal-Neklan (B)
La région d’Aghalen-Neklan regroupe 23 stations du Nord-Tamesna, situées à l’est du Grand 

Tazerzaït, entre l’Azaouagh au Sud et la frontière algérienne au Nord. Cette région de petites falaises 
orientées Nord-Sud est également assez fortement ensablée, et de nombreux cordons dunaires orientés 
Est-Ouest recoupent le relief géologique. L'aridité reste assez accusée et le réseau hydrographique fossile 
(anciens oueds tassiliens rejoignant l’Azaouagh) s’estompe et se cloisonne sous l’effet des apports éoliens, 
ce qui engendre la formation d’une multitudes des grandes et moyennes cuvettes.

La végétation ligneuse est rare et dispersée (Acacia tortilis subsp. raddiana, A. ehrenbergiana), de 
même que les formations buissonneuses ou steppiques de pluriannuelles. Les annuelles sont généralement 
des hivernales qui, les bonnes années, constituent de magnifiques biotopes pour le Criquet pèlerin 
(pelouses à Tribulus pentandrus, T. mollis, Boerhavia repens, Aerva javanica, Citrullus colocynthis, Fagonia 
spp. Schouwia thebaica).

Dans ce secteur, la saison chaude est très éprouvante ; les points d’eau permanents y sont rares. C’est 
le secteur le plus inhospitalier du Tamesna. La platitude du relief associée à un isolement relatif en font un 
excellent parcours pour les trafiquants en tous genres reliant en véhicules tout-terrain Tahoua au Sud 
algérien. La grande faune sauvage subit le contre-coup de ce triste état de fait : elle est en voie d’extinction, 
les troupeaux de gazelles dorcas, encore fréquents dans les années 1970-80, ont totalement disparu. Reste 
la transhumance des troupeaux de dromadaires des Touarègues du Mali, du Hoggar et du Niger qui 
exploitent les pâturages hivernaux.

3.2.3. Amezou (C)
La région d’Amezou (le rebord) est une zone complexe qui regroupe 33 stations, comprise entre les 

18e et 20e parallèles Nord. Cette partie orientale du Nord-Tamesna porte les traces d’un puissant réseau 
hydrographique fossile : le Timmeghsoï, descendant des tassili du Hoggar et le Tchidouten drainant les 
eaux du nord de l’Aïr, mais des dépôts éoliens fragmentent ce réseau en tronçons et il est exceptionnel que 
même les axes principaux fonctionnent sur de grandes longueurs. C'est une zone sans relief, plane, où 
dominent les regs ponctués de quelques cordons dunaires (Elabag, Ibadan-Aguelal /Tiraouen, Arabanda) 
en bordure de la vallée de l’Anou Zagaren, Arabegou Nord et Sud... Toute cette partie du Tamesna 
ressemble plus au Ténéré qu'au reste du Tamesna.

La végétation reste très dispersée, quelques arbres sont présents dans certains épandages (Acacia 
tortilis subsp. raddiana et A. ehrenbergiana). Certaines vastes cuvettes sableuses sont colonisées par des 
formations steppiques (Panicum turgidum, Lasiurus scindicus, Stipagrostis acutiflora, Aristida pungens, 
Aerva javanica). Dans les cuvettes plus ou moins halotrophes poussent Cornulaca et/ou Salsola baryosma. 
Dans les épandages superficiels croissent des graminées annuelles : Stipagrostis plumosa, Aristida 
meccana... Quelques belles stations limono-argileuses peuvent, en bonne année, se couvrir de faciès à
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Schouwia thebaica, Tribulus spp., Boerhavia repens ou Citrullus colocynthis... constituant autant de biotopes 
favorables au Criquet pèlerin.

Longtemps, ce secteur fut le territoire privilégié des addax, en association avec le Nord-Aïr beaucoup 
plus isolé (hors des parcours caravaniers et pastoraux et restant d’accès difficile pour les 4x4), mais depuis 
les années 1980, l’addax a disparu et la gazelle dorcas est en régression vertigineuse. Les sécheresses, 
mais aussi un braconnage forcené par les fraudeurs et le personnel des sociétés minières sont les 
principaux responsables de cet effondrement des effectifs.

3.2.4. Tassa-Takorat (D)
La région de Tassa-Takorat regroupe 16 stations du Tamesna méridional (partie occidentale), au sud 

de la vallée de l’Azaouagh. C’est en quelque sorte la frange septentrionale du Sahel. Les pluies y sont plus 
fréquentes qu'au Nord-Tamesna (plus de 125 mm/an), si bien que les sables sont souvent couverts.

Le relief y est bien marqué, plusieurs petits massifs rocheux sédimentaires (mont Kasso, Tamaya, In- 
Tabakat et Tchiriken au Nord, Médal et Mantes, au Sud-Ouest), auxquels il faut ajouter un puissant erg 
fossile, en cours de remobilisation et constitué d'imposants cordons dunaires, orientés Est-Ouest, dont les 
interdunes sont colonisées par de belles formations ligneuses. Le réseau hydrographique est peu marqué, 
quelques axes de ruissellement locaux, l’ensemble de la zone étant sub-aréique.

Dans la partie septentrionale, en marge de l’Azaouagh, la faune sauvage reste abondante (outardes, 
gangas, gazelles dorcas) mais, comme ailleurs, la grande faune a disparu depuis longtemps restent 
cependant des carnivores (hyènes et chacals). Ce territoire est exploité par des Arabes qui possèdent 
d’importants troupeaux de dromadaires, de bovins, de moutons qui transhument durant l’hiver vers les 
pâturages du Centre Tamesna et l’Eghazer.

La nappe phréatique est accessible par des puits, certains sont équipés de stations de pompage, qui 
ne font qu’accroître la pression sur la faune et la flore sauvages, et les abords de ce sites sont fort dégradés 
(Tassara, Tassatakorat, Egarek, Eleba, Tarissidat...). C’est également une région de repli pour les milices 
armées ce qui engendre une certaine insécurité.

Dans la partie située au nord de 17°30’, le Criquet pèlerin trouve des biotopes favorables à sa 
reproduction ; plus au Sud les steppes à Panicum turgidum constituaient éventuellement des biotopes de 
survie. La diminution progressive de la pluviosité associée à une anthropisation croissante pourraient fort 
bien étendre la zone favorable à l’acridien vers le Sud. Ainsi, déjà en 1986, le Nord-Sahel avait-il abrité une 
reproduction diffuse de Schistocerca durant la saison des pluies. Des prospections seraient indispensables 
pour réévaluer le potentiel réel de l’ensemble de cette zone qui reste d'un accès difficile car éloignée des 
bases avancées.

3.2.5. L’Azaouagh (E)
La vallée de l'Azaouagh constitue une limite naturelle entre le Nord-Tamesna et le Sud-Tamesna ; elle 

regroupe 17 stations se répartissant en deux sous-ensembles :
-  l’Azaouagh-occidental (à l’ouest du 6e méridien Est), ou vallée de l’Azaouagh, sensu stricto, qui

correspond au lit majeur et aux terrasses d’un puissant cours d’eau qui, durant les périodes pluviales, 
conduisait les eaux collectées dans les tassilis méridionaux du Hoggar (via le Timmeghsoï) et de tout 
le versant occidental de l’Aïr, vers le fleuve Niger, via le Dalle Bosco. Tous les affluents convergeaient 
vers un site approximativement situé en 18°N et 6°E ; il est vraisemblable qu’en amont de ce point ait 
existé une vaste zone marécageuse, voire un lac formant cuvette de décantation ;

-  l’Azaouagh oriental, constitué d’une série d’oueds se relayant sur le tracé fossile incertain d’un affluent
descendant de l’Aïr (Anou Makaren).

Il subsiste un inféroflux, principalement dans la basse vallée de l’Azaouagh, où apparaissent de belles 
formations ligneuses qui se prolongent en territoire malien. Les sols sont constitués de puissants dépôts 
d’argiles rouges, ocres ou beiges (d’où la dénomination “Azaouagh” qui signifie rougeâtre). La partie aval, 
à l'ouest du 6e méridien Est, est plus ou moins ensablée en surface, mais en amont les dépôts argileux sont 
amplement craquelés sous l’effet de l’aridité.
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3.2.6. Eghazer (F)
La vallée de l’Eghazer regroupe 15 stations du Sud-Est Tamesna constituant une entité 

particulièrement tropotrophe. L'Eghazer reste le dernier affluent actif du complexe Azaouagh, drainant les 
eaux des principaux oueds du Centre et du Sud-Aïr en direction de la basse vallée via le point de 
confluence.

Les sols argileux sont amplement dominants dans cette région où les apports hydriques peuvent être 
très importants puisqu’il s’agit, en fait, d’une zone d’accumulation endoréique, certains sites restant inondés 
durant plusieurs semaines ; si bien que l’eau réellement disponible est bien supérieure à la quantité offerte 
par la seule pluviosité locale. Les points d’eau (sources, forages, forages plus ou moins artésiens) sont 
nombreux mais souvent l’eau est salée (Tidikelt, Tassadalt, Takazaouen, In Toufouk...). Lorsque l’eau est 
douce (puits artésiens), il est possible de pratiquer des cultures irriguées mais il faut craindre les rongeurs 
et les oiseaux granivores).

Durant les bonnes saisons des pluies, le paysage végétal revêt un aspect atypique pour une telle 
latitude, verts pâturages de Psoralea plicata, prairies de sorgho sauvage (Sorghum aethiopium) de plus de 
2 m de hauteur, nombreux bosquets ou forêts claires dans les épandages les plus régulièrement alimentés. 
C’est la zone pastorale par excellence, le site privilégié de la Cure Salée et des rencontres entre tribus qui 
pratiquent la transhumance. Dans ces conditions, la faune sauvage est fort discrète à l’exclusion des 
oiseaux (outardes, gangas, milans cigognes, canards, tourterelles...), mais le milieu peut aussi favoriser la 
pullulation de certains rongeurs...

L’activité acridienne peut être grande mais il s’agit très généralement de sauteriaux qui peuvent 
localement pulluler dans ces stations qui sont à la limite de leurs aires de dispersion pour bon nombre 
d’espèces sahéliennes. Dans les plaines à sorgho sauvage, il n’est pas rare d ’observer Locusta voire 
Nomadacris septemfasciata. Anacridium melanorhodon est fréquent dans toute la région. Les biotopes ne 
sont guère favorables au Criquet pèlerin qui délaisse quelque peu le secteur : aucune grégarisation n’y a 
été observée depuis l’existence du Service anti-acridien.

3.2.7. Tiguidit (G)
Sous l'appellation de Tiguidit, on regroupe 5 stations qui concernent le versant et le piémont de la 

falaise de Tiguidit qui borde l’Eghazer au Sud et à l’Ouest. Le relief y est beaucoup plus marqué et le 
substrat géologique plus diversifié : aux grès de la falaise, il faut ajouter les épandages argileux des petits 
oueds qui ravinent la falaise, ainsi que les dépôts de sables éoliens et de limons. A ce niveau l’influence 
des vents d’Est, contournant l’Aïr par le Sud, se fait très nettement ressentir et, compte tenu de la turbulence 
liée au relief, les pertes de portance sont à l’origine de formations dunaires localisées.

En raison de sa position relativement méridionale, les pluies sont plus régulières, les pâturages 
souvent abondant et diversifiés (Pennisetum, Panicum turgidum...) ; dans les épandages, Citrullus 
colocynthis comme Psoralea plicata forment des faciès de grande étendue. Le lit des petits oueds et leurs 
épandages sont souvent colonisés par des formations arbustives. La végétation annuelle est elle aussi 
diversifiée : Tribuluspentandrus, T. mollis, T. terrestris, diverses aristidées, Boerhavia repens... Ce secteur 
constitue en quelque sorte une charnière entre Sahara et Sahel, dont les influences réciproques sont 
parfaitement perceptibles grâce à la diversité des biotopes en présence, ce qui accentue les contrastes 
écologiques. Il faut néanmoins souligner que l’influence saharienne va se renforçant : présence de 
barkhanes, voire d’acklés, attestant d’une désertification progressive mais inexorable.

Ce territoire reste la zone de transhumance privilégiée des Kel Gress, des Kel Ferouan et des Ifaden, 
tribus ayant émigré depuis plus d’un siècle en zone sahélienne. La faune sauvage est présente par 
intermittence (hors la présence intense des éleveurs), seuls certains oiseaux et les rongeurs se 
maintiennent. La diversité des biotopes va de pair avec une acridofaune variée, mais si Schistocerca est 
souvent présent, aucune grégarisation n’a jamais été observée.

3.2.8. Ouraren (H)
Avec Ouraren, on aborde les piémonts occidentaux de l’Aïr. La région est scindée en 18 stations 

situées au delà du 19e parallèle. Les ressources hydriques sont de ce fait très limitées. Le réseau 
hydrographique, en grande partie fossile, draine les eaux collectées sur le versant occidental du Gréboun 
en direction du Tamesna nord-oriental, avec lequel la transition est très progressive. Bien souvent, les 
anciennes vallées entaillées dans les grès du Secondaire se transforment en épandages frontaux, avec de 
notables dépôts argileux ou limoneux (Ouraren, Edroumen, Mamanet...), le tri des alluvions restant 
essentiellement d’origine hydrique ; les dépôts de matériel éolien sont exceptionnels dans ce secteur.
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En dehors de rares, maigres et éphémères pelouses extensives se développant à la suite de pluies 
exceptionnelles, la végétation se concentre dans et aux abords immédiats des chenaux d’écoulement des 
eaux, où se développent quelques ligneux (Acacia tortilis subsp. raddiana, Acacia ehrenbergiana, Maerua 
crassifolia, Balanites aegyptiaca...) ; les pluriannuelles comme Panicum turgidum, Lasiurus scindicus, 
Stipagrostis acutiflora et Chrozophora peuvent localement se maintenir durant plusieurs années sans pluie. 
Les annuelles sont souvent variées, almoz et annuelles hivernales constituant de bon biotopes acridiens 
permettant parfois le développement de deux générations successives.

Ce secteur a longtemps été un havre pour la grande faune sauvage (addax, gazelles dama et dorcas, 
mouflon à manchettes) comme pour les troupeaux domestiques qui paissaient, au calme, dans les faciès 
de Citrullus colocynthis, où ils trouvaient eau et nourriture. Ces pâturages sont maintenant exploités par les 
Kel Tédéllé (“ceux de la bordure”) qui y séjournent presque en permanence, contrôlant les principaux axes 
caravaniers qui relient l’Aïrau Sud algérien. Les points d’eau sont rares, les mares et les gueltas précaires, 
sauf dans l’extrême Sud où certaines gueltas peuvent tenir durant plusieurs mois si elles ne sont pas 
surexploitées par les éleveurs. Quelques puits profonds sont exploités par des éleveurs de dromadaires, 
de chèvres et de moutons, mais les bovins ont depuis longtemps disparu de la région. Parmi les fauves, 
ne subsistent que le chacal, les renards et le caracal ; les rongeurs et les reptiles sont fréquents ; addax et 
autruches, derniers représentants de la grande faune saharienne, ont disparu dans les années 80.

Les pluies sont rares, souvent tardives, parfois hivernales (1960, 1985), ce qui simule une vague 
influence méditerranéenne.

3.2.9. Talak (I)
Le Talak, partie médiane du piémont occidental de l’Aïr, regroupe 14 stations qui font transition entre 

le massif de l’Aïr et le Nord-Tamesna (région d’Amezou), et se répartissent entre les 18e et 19e parallèles 
Nord. A cette latitude, les pluies de mousson sont moins rares et parfois abondantes, si bien que le réseau 
hydrographique, certes fossile, est néanmoins plus fonctionnel et les crues des oueds majeurs (Eroug via 
Amand, Takriza, Wederer, Zilalet) atteignent assez souvent les épandages frontaux des marges du 
Tamesna, et en particulier la plaine alluviale du Talak. Le substrat géologique est sédimentaire à l’Est (grès 
du Secondaire), alluvio-sédimentaire à l’Ouest ; certaines zones rocheuses sont quelque peu ensablées 
par des apports venant du Ténéré (Téchilé, Egdjiouan, Imouroughan...).

Le réseau hydrographique reste bien fonctionnel. Dans la partie rocheuse, les gueltas sont 
nombreuses, certaines sub-permanentes (6 à 12 mois). Sauf situation très exceptionnelle, les crues 
atteignent difficilement les ensablements qui apparaissent au niveau du 7e méridien Est.

Ce blocage induit cependant la formation de cuvettes dans lesquelles se développe une végétation 
dense et variée (arbres, arbustes, buissons et herbes annuelles), mais parfois en équilibre hydrique 
précaire. Depuis une vingtaine d’années, ce secteur sert de "grenier" pour les populations des villes 
minières proches. La surexploitation du milieu a entraîné une forte et irréversible dégradation : épuisement 
des nappes phréatiques (pompage inconsidéré), régression des pâturages pérennes (Panicum turgidum, 
Lasiurus scindicus) mais aussi annuels par prélèvements excessifs, mutilation des ligneux pour le bois 
d’œuvre et de chauffe, sans oublier le braconnage.

Le patrimoine faunistique régional, autrefois varié et abondant, est en grande partie anéanti et se réduit 
à quelques populations d’oiseaux détritivores à la périphérie des grandes agglomérations (percnoptères, 
corbeaux, milans, vautours...). Autour des gueltas et des formations ligneuses résiduelles subsistent 
quelques oiseaux, et bon nombre de migrateurs sont attirés par les plans d’eau artificiels liés aux activités 
minières. Le gros gibier a été le premier éliminé (addax, autruche, gazelle, phacochère mais aussi hyène) ; 
subsistent le chacal, les renards, le fennec.

L’anthropisation s’accompagne aussi de l’expansion d’espèces envahissantes introduites (Prosopis 
juliflora) ou naturelles (Calotropis procera) qui se substituent à des espèces plus exigeantes (Acacia tortilis 
subsp. raddiana, A. ehrenbergiana, Balanites aegyptiaca, Maerua crassifolia, Zizyphus spp....) qui autrefois 
constituaient des formations arbustives ou arborées plus ou moins denses (Talak, Takrisa, Teznat). Certains 
rongeurs (gerbilles) ont également tendance à pulluler dans ces milieux quelque peu perturbés.

A plusieurs occasions, des manifestations acridiennes ont concerné ce secteur. La ville d’Arlit pourrait 
jouer un rôle important pour la surveillance acridienne, de par sa position centrale pour l'aire de surveillance, 
sa facilité d’accès, sa situation de carrefour et de marché pour les tribus du Tamesna, de l’Azaouagh et de 
l’Aïr, mais aussi en raison des infrastructures offertes par l’activité minière, en particulier la piste d’aviation.
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3.2.10. Idabdaben (J)
La région d’Idabdaben, la plus méridionale du piémont occidental de l’Aïr, regroupe 17 stations 

approximativement comprises entre les 17e et 18e parallèles Nord. Le relief, associé à une exposition sud- 
ouest, favorise un climat relativement "humide", presque sahélien, qui explique la présence d’espèces 
considérées comme relictes à cette latitude. La structure géologique reste semblable à celle des deux 
autres unités du piémont. Les grands oueds (Anou-Makkeren, Anou-Aguerouf, Agatarak, Sikeret, Solomi, 
Téloua) empruntent de belles vallées fossiles, mais ne font généralement que transiter et les crues 
atteignent généralement la zone d’endoréisme de l’Eghazer. Les inféroflux sont abondants et sub
permanents, engendrant, sur les terrasses fluviales, des galeries forestières spectaculaires et 
écologiquement diversifiées, certaines dominées par le palmier doum (Hyphaene thebaica), en particulier 
la vallée de Tamazelak. Corrélativement, les sources ou résurgences (desquelles la région tire son nom) 
sont abondantes (Teguidan-Adghagh, Teguidam-Tagaït, Dabla-Abzagar, Toulough...).

La région étant abritée des vent d’Est par tout le massif de l’Aïr, les apports éoliens sont nuls et les 
ensablements sont rares dans toute la région.

L’abondance toute relative de l’eau et l’écodiversité régionale favorisent une belle biodiversité, mais 
il faut compter avec une anthropisation croissante :
-  l’abondance de l’eau, l'existence de pâturages riches en sels minéraux et souvent abondants engendrent

une surcharge pastorale, car la Cure Salée attire de trop nombreux pasteurs et leurs troupeaux trop
importants ;

-  le réseau routier, et en particulier l’axe Arlit-Agadez, favorise le pillage des ressources naturelles les plus
élémentaires : fourrages, bois d’œuvre et de chauffe, dont les deux villes sont grandes
consommatrices ;

-  ce secteur est l’un des plus peuplés de l’Aïr, en liaison avec les mines de charbon de la SONICHAR.

Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner que la faune sauvage comme le tapis végétal soient 
gravement et irrémédiablement menacés, en dépit de l’intérêt biogéographique que présente cette région 
où, par exemple, l’Oryctérope est encore présent (Assakamar). Les pullulations de rongeurs, de gerbilles 
(mais aussi de rats gris dans les vallées des oueds Sikeret, An-Aguerouf, Aman-Tadant, Solemi...) 
témoignent des déséquilibres des écosystèmes.

L’acridofaune est abondante et diversifiée, certaines années certaines espèces de sauteriaux pullulent 
mais le Criquet pèlerin, solitaire, reste discret, le plus souvent en transit, dans une région globalement trop 
"humide" pour lui et où les ensablements sont rares et le tapis végétal trop dense, trop sahélien.

3.2.11. Tagharaba (K)
Le Tagharaba correspond au piémont Nord de l’Aïr, qui est décrit au paragraphe 3.1.3.

3.2.12. Amacher(L)
Avec la région d’Amacher (11 stations), on aborde le massif de I’Air, par le Nord puisqu’il regroupe 

l’essentiel du massif du Gréboun et les basses terres qui le séparent du Tamgak. Le m a s s i f  du 
Gréboun est le plus septentrional des monts de l’Air, c’est également l’un des plus élevé (1944 m) et donc 
celui qui reflète le plus d’influences méditerranéennes. Les basses terres, entre Gréboun et Tamgak, 
constituent un couloir où s’engouffrent les vents d’Est porteurs de sables ténériens qui se déposent au gré 
des reliefs et des pertes de portance, mais atteignent facilement le Nord-Tamesna (secteurs d’Amezou, 
d'Aghlal-Neklan ou du Grand-Tazerzaït). Le réseau hydrographique, fossile, est bien marqué, mais aussi 
assez fortement ensablé. Les pluies permettent le développement d’une abondante végétation sub
saharienne sur des sols sablo-limoneux à sablo-caillouteux.

De 1990 à 1995, la région fut le coeur du dispositif de la rébellion touarègue, et dans ce qui fut jusque 
là un sanctuaire, la grande faune sauvage à payé un lourd tribut au conflit armé dans lequel s’affrontaient 
les militaires nigériens et des milices populaires paramilitaires : gazelles et mouflons en sont les grands 
perdants.

Les points d’eau sont rares et le plus souvent temporaires. Les populations humaines ne sont 
généralement que de passage, exploitant, en saison fraîche, les éventuels pâturages pour se retirer 
ultérieurement dans les montagnes. Les troupeaux sont constitués essentiellement de dromadaires et de 
chèvres, capables d’exploiter le fourrage aérien sans avoir trop souvent besoin de s’abreuver.
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En bonne saison, Le Criquet pèlerin trouve abri et nourriture dans de forts bons biotopes. De plus le 
couloir éolien est susceptible d’être emprunté par les essaims venant de l’Est. Une surveillance vigilante 
est donc de mise dans ce secteur.

3.2.13. Wedigui (M)
La région du Wedigui regroupe 18 stations du massif de l’Aïr, formant une sorte de replat intermédiaire 

au pied des principaux massifs. C’est une zone de moyennes collines et petites montagnes cristallines 
parcourues par un réseau hydrographique dense où les grands oueds accusant une rupture de pente 
développent de notables épandages latéraux (Oued Eroug, Zilalet, Anou-Makaren, T agora...). Les inféroflux 
sont abondants et le plus souvent peu profonds, ce qui permet d’aménager sans trop de difficultés de 
nombreux maraîchages irrigués (Iférouâne, Tchin-Toulouss, Tchimia, Aouderas, Zomo, Elmeki...).

Cette région est soumise à des pluies de mousson relativement abondantes et régulières (100 à 
200 mm/an), si bien que dans les vallées la végétation est abondante et diversifiée ; il était fréquent de 
traverser de belles galeries arbustives ou arborées (Acacia tortilis subsp. raddiana, A. ehrenbergiana, 
Balanites aegyptiaca, Maerua crassifolia, Salvadora pérsica, Zizyphus spp., Acacia nilotica, Faidherbia 
albida, Boscia senegalensis...), mais ces formations ligneuses sont surexploitées et en pleine régression. 
Les formations steppiques sont également fréquentes dans les épandages sableux (Panicum turgidum, 
Lasiurus scindicus, Aerva javanica...) où les annuelles précoces peuvent être également abondantes 
(Aristida spp., Stipagrostis spp., Tribulus terrestris) et pour une moindre part les annuelles tardives (Tribulus 
mollis, Boerhavia repens, Indigofera spp. Dans le lit de certains oueds se développent des faciès à 
Schouwia ou à Pulicaria spp. Les années particulièrement pluvieuses, des pelouses éphémères très 
diffuses peuvent se développer sur les interfluves ou même dans éboulis.

Dans ces conditions, le Criquet pèlerin trouve de nombreux biotopes qui sont favorables à sa 
reproduction, à sa grégarisation mais aussi à sa survie, le fonctionnement des diverses stations étant 
directement lié à la répartition dans le temps et dans l’espace des zones pluvieuses. Il est cependant 
courant que les reproductions commencent dans cette partie de I’Air avec les pluies de mousson et se 
poursuivent ultérieurement au Tamesna à partir d’octobre.

Cette description bucolique est remise en question depuis les années 1990 car cette région 
relativement prospère mais aux équilibres écologiques fragile est, elle aussi, soumise à une surexploitation 
effrénée des ressources végétales et animales. Les troupeaux (dromadaires, moutons, chèvres, ânes) des 
populations agro-pastorales, donc sub-sédentaires, imposent une charge pastorale fort élevée à un tapis 
végétal fragilisé par les sécheresses successives. A cela, il faut adjoindre le pillage des bois et des plantes 
fourragères pour les agglomérations (trafic par camions entiers qui sillonnent l’Aïr !). Plus grave encore, 
certaines galeries forestières sont défrichées sans ménagement pour créer des jardins maraîchers, 
interdisant toute régénération de la végétation naturelle. La dégradation de l’environnement est fulgurante 
et malheureusement irréversible. On est loin du concept de développement durable, si souvent préconisé 
et si rarement appliqué.

Dans ces conditions, il est bien évident que la faune sauvage, autrefois abondante est maintenant en 
profonde régression ; il subsiste encore quelques individus craintifs (mouflons, gazelle dorcas, gros 
rongeurs) qui se réfugient dans les zones très difficilement accessibles. Avec l’anéantissement de certains 
biotopes, il est à craindre que disparaissent des taxons non encore répertoriés et qui s’étaient maintenus 
dans l’oasis biogéographique que constituait le massif de l’Aïr.

3.2.14. Idghaghen (N)
L’Idghaghen (les montagnes, en tamacheck) regroupe 14 stations qui constituent le coeur du massif 

de l’Aïr puisque l’on y retrouve les principaux sommets ; c’est également le "château d’eau" où viennent finir 
leur course les nuages moussonniens générant des pluies assez régulières.

Cette zone de collecte des eaux abrite une végétation moins abondante que dans le secteur du 
Wedigui (petits oueds sans épandages bien développés) mais on rencontre des espèces particulières 
(influence montagnarde) dont l’inventaire chorologique précis reste à effectuer.

La restitution lente et progressive des eaux de pluie permet l’existence de gueltas et de rochers 
suintants assez nombreux et le plus souvent inaccessibles à la faune domestique.

Cette situation est favorable à la préservation d’une faune et d’une flore sauvages rélictuelles qui 
mériteraient d’être mieux étudiées et protégées. L’avifaune y est abondante et diversifiée.
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D’une manière générale, les biotopes disponibles ne sont guère favorables au Criquet pèlerin mais 
des pullulations de sauteriaux ne sont pas exceptionnelles aux abords des jardins et dans les pelouses des 
berges des oueds.

La population humaine est essentiellement constituée d’agro-pasteurs pratiquant l’élevage des chèvres 
(très rustiques) et des dromadaires pour assurer les transports caravaniers entre les oasis du Kawar et le 
pays Haoussa (Dammergou et Nigéria).

3.2.15. Abardagh (O)
L’Abardagh correspond aux piémonts Sud de i’Aïr présentés au paragraphe 3.1.5.

3.2.16. Barghot (P)
Avec la région de Barghot (10 stations), on aborde les piémonts orientaux de l’Aïr. Ceux-ci sont 

caractérisés par un relief relativement abrupt exposé aux vents violents venus du Ténéré. La pluviosité subit 
un fort gradient décroissant du Sud vers le Nord ; aussi, ces piémonts sont-ils beaucoup plus inhospitaliers 
et difficiles d’accès que ceux du versant occidental.

Le réseau hydrographique, en grande partie fossile, est essentiellement alimenté par les eaux 
collectées sur les Bagzan. Les oueds sont relativement courts, de même que les inféroflux. Ils sont 
néanmoins exploités, dans la partie amont, pour aménager des jardins maraîchers. L’anthropisation y est 
assez forte, favorisant, entres autres, le développement de plantes envahissantes (Prosopis et Calotropis). 
Les graminées fourragères sont mises à rude contribution et le tapis herbeux pluriannuel se dégrade 
rapidement. Les annuelles sont fréquentes et abondantes, sans toutefois constituer de faciès denses 
comme sur le versant occidental, à l’exception de Citrullus colocynthis et d'Heliotropium ramosissimum. Les 
formations ligneuses s’estompent rapidement, seules les parties amont abritent des galeries arborées de 
belle venue. En aval, elles laissent rapidement place à des arbres isolés, torturés par le surpâturage et 
l’aridité des vents soufflant du Ténéré. Aux confins du Gadoufaoua, les forts ensablements sont colonisés 
par d’importants peuplements de Leptadenia pyrotechnica et Balanites aegyptiaca ; les difficultés d’accès 
à ces stations en font des refuges pour ce qui reste de la grande faune sauvage (gazelle dorcas, gazelle 
dama ou biche-Robert...).

Le Criquet pèlerin solitaire reste discret mais en période d’invasion les apport venant de l’Est ou du 
Sud sont à redouter.

3.2.17. Fadeye(Q)
La région de Fadaye (4 stations) constitue l'extrême nord des piémonts orientaux de l’Aïr. Ces stations 

sont caractérisées par leur extrême aridité et l'abondance des sables déposés en pied du Massif de l’Aïr. 
Le réseau hydrographique, peu marqué, est en grande partie ennoyé sous les dépôts éoliens, tant sont 
rares les pluies dans la région (une crue tous les 3 à 5 ans). Il se forme néanmoins des épandages en 
chapelets serpentant entre d’imposants cordons dunaires.

La végétation est alors très particulière (Neurada procumbens, Monsonia nivea, Astragalus spp.). Les 
ligneux sont rares, souvent en mauvais état et leur implantation ne dépasse guère le pied des massifs 
rocheux. Par contre, Cornulaca et Aristida pallida forment localement des peuplements denses et bien 
développés ainsi que Citrullus colocynthis et Stipagrostis plumosa.

La région est peu fréquentée par les nomades, les points d'eau sont rares et le plus souvent à sec. 
Loin des gueltas du massif, les pâturages ne sont donc exploitables qu’en saison froide.

Le petit massif de l’Adrar Bouss est doté d’un réseau hydrographique restreint mais peu ensablé. S’y 
développent quelques beaux faciès d’aristidées, de Colocynthis, de Boerhavia ou d’Astragalus qui occupent 
des cuvettes d’épandage de plusieurs centaines d’hectares ; Cornulaca et Pergularia daemia sont 
également fréquents.

Ces pâturages relativement isolés sont exploités par la grande faune (addax, dorcas, mouflon à 
manchettes) en voie d’extinction.

La zone de l’Adrar Bouss sert parfois de relais aux essaims du Criquet pèlerins en provenance de l’Est.

3.2.18. Takolokouzet (R)
Le Takolokouzet (sensu lato) regroupe 16 stations de la zone médiane des piémonts orientaux de 

l’Aïr. Cet ensemble régional est géologiquement hétérogène puisqu’il regroupe une enclave sédimentaire 
(grès Secondaire), le massif cristallin du Takolokouset et les alluvions et dépôts éoliens de la marge 
ténérienne.

Le Takolokouzet présente un relief sub-tabulaire sillonné d’un complexe réseau hydrographique 
essentiellement constitué de petits oueds où la végétation arbustive est abondante et variée ; ce secteur 
d’accès difficile par véhicule reste très peu étudié et mériterait un inventaire approfondi, car il règne des



3. Cadre éco-géographique : les UTEH 41 / 132

conditions écologiques assez particulières sur cette immense platière. Le rebord du plateau est entaillé par 
des vallées profondes et encaissées dotées de nombreuses gueltas permanentes qui permettent l’existence 
d’une faune diversifiée. En pied des reliefs, les épandages sont colonisés par des faciès à Aristida pallida, 
Cassia italica, alors que dans le Zagado, au Tafidet et dans la vallée de Baouet, Schouwia pousse en 
peuplements purs et denses.

L’ensemble constitue l’ultime refuge pour la grande faune sauvage qui trouve eau, abri et nourriture 
dans une zone d’accès peu aisé mais, déjà, le braconnage se fait ressentir avec des armes à feu 
particulièrement meurtrières ; mouflons, guépards, addax, gazelles dama, autruches, gazelles dorcas ne 
pourront résister longtemps si de drastiques mesures de protection ne sont pas sévèrement appliquées.

Les abords des gueltas abritent une herpétofaune remarquable ; gangas et pigeons bisets forment des 
cohortes impressionnantes.

Sur le plan acridien, une grande vigilance s’impose car les biotopes sont propices à des grégarisations 
précoces (estivales) dès lors que des populations, même faibles, peuvent y accéder (reliquats d’essaims 
en provenance du Tchad).

Cette région est certainement la plus mal connue du massif de l’Aïr, une intéressante prospection y 
avait été conduite en 1985 par un agrostologue de l’EMVT mais, pour des raisons administratives, les 
résultats n’ont, à notre connaissance, jamais été publiés.

3.2.19. Nord-Ténéré (S)
Avec cette vaste région, on aborde l’immense et morne Ténéré ; seules 4 stations on été distinguées, 

chacune presque aussi grande d’une région dans les autres parties de la zone d’étude. Ce seul fait reflète 
l’homogénéité des milieux mais aussi une méconnaissance relative du Grand Nord-Est nigérien et de son 
isolement.

Au Nord-Ténéré les pluies sont rares, très rares (plus de 10 à 15 ans peuvent séparer deux pluies 
successives), le réseau hydrographique moderne est quasiment inexistant ou tout au moins fort ténu ; en 
fait le Ténéré correspond à la gigantesque zone d’épandage limono-argileux du très grand fleuve fossile 
qu’était le Tafassasset. Celui-ci drainait les eaux des tassilis orientaux du Hoggar, en direction du Paléo- 
Tchad. De nos jours, le paysage est plus modelé par les vents que par les eaux ; néanmoins chaque petit 
massif dispose d’un petit réseau hydrographique où l’on a la surprise de découvrir quelques arbustes 
(Tamaris spp., Acacia tortilis subsp. raddiana) généralement en bon état. Après les rares pluies 
apparaissent de vastes peuplements de Fagonia bruguieri, Stipagrostis plumosa, Boerhavia et même 
Tribulus spp. et Citrullus colocynthis. La grande faune exploitait, en saison froide, ces pâturages 
occasionnels et l’on rencontre encore des gerbilles, des reptiles (Scinques...) et divers insectes (Coléoptères 
Tènébrionides) qui survivent dans ces milieux d’une grande aridité.

A l’Est, les milieux sont un peu plus diversifiés : Erg Caporey, Erg Bréard, Erg Brusset, falaises de 
Greïn. Au Sud, les affleurements de marbre bleu dans leurs écrins de sables ocre et beige forment un 
spectacle minéral d’une grande beauté mais la végétation y est famélique : quelques poches de Stipagrostis 
plumosa, Stipagrostis acutiflora mais aussi Stipagrostis vulnerans.

Ce pays des sables fins ou grossiers, de la soif et des vents ne tolère aucune négligence de la part 
du voyageur qui apprend vite à ne compter que sur lui-même.

Les vestiges néolithiques abondants et variés dans toute cette région témoignent d’une forte activité 
humaine qui remonte à un passé, somme toute récent (8 000 ans av. JC) où le Ténéré bénéficiait d’un 
climat beaucoup plus clément.

La réserve naturelle nationale de l’Aïret du Ténéré recoupe largement cette région où les points d’eau 
sont inexistants et où il faut venir avec son ombre...

3.2.20. Centre-Ténéré (T)
La région-station du Centre Ténéré fait transition entre le Tafassasset (au Nord) et le grand Erg de 

Bilma (au Sud). Assez composite, du point de vue géomorphologique, cette vaste entité regroupe des regs, 
des petits ergs et des massifs rocheux petits ou moyens chacun doté d’un réseau hydrographique minimal. 
De par sa latitude plus méridionale, l’aridité est moindre qu'au Nord-Ténéré ; l’Adrar Madet bénéficie en 
particulier d’une pluviosité, certes parcimonieuse, mais permettant le développement plus ou moins régulier 
d’un peu de végétation (magnifiques Acacia tortilis subsp. raddiana et A. ehrenbergiana dans les chenaux 
d'écoulement, mais aussi végétation annuelle dans les interdunes), ce qui constitue un havre pour la faune 
sauvage. Il est vraisemblable que les groupements ligneux se sont mis en place à la faveur de périodes 
pluviométriquement plus généreuses. Les premières prospections acridiennes du secteur ont eu lieu en 
1966.
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A la faveur des rares pluies, maintenant exceptionnelles, ces espaces ténériens peuvent se couvrir 
d’immenses pelouses de Tribulus spp. et Stipagrostis plumosa (1967-68, par exemple).

Les sols sablo-limoneux et graveleux sont dominants ; localement les phénomènes de déflation 
décapent le substrat jusqu’à l’argile sous-jacente. Les vestiges néolithiques sont encore particulièrement 
abondants.

L’avifaune transite entre septembre et février mais le gros des troupes emprunte l’axe du Kawar. En 
fait, ce sont surtout les égarés plus ou moins épuisés qui cherchent un refuge précaire et séjournent souvent 
avant de périr ou de rejoindre des contrées plus hospitalières. De nombreux ossements d’addax jonchent 
le sol sous les grands acacias devenus cimetières. Fennecs et gerboises restent les piliers de la vie 
animale, tout au moins en ce qui concerne les mammifères.

En période d’invasion, les essaims de Criquets pèlerins s’abattent sur les acacias qu’ils recouvrent 
totalement, mais ils laissent aussi de nombreux cadavres que l’on retrouve durant plusieurs années... le 
désert est très conservateur.

3.2.21. Sud-Ténéré (U)
Avec le Sud-Ténéré (4 stations de tailles très inégales), on aborde la transition avec le Sahel par 

l’intermédiaire du grand Erg de Bilma qui s’étend vers l’Est sur plusieurs centaines de kilomètres. A cette 
latitude, la pluviosité reste faible et irrégulière mais devient significative, perdant le caractère exceptionnel 
qu’elle revêt dans les régions plus septentrionales. L’Erg de Bilma, dont les cordons successifs et 
quelque peu entrecroisés sont orientés Est-Ouest, est quasiment infranchissable en Nord-Sud alors que 
quelques itinéraires sont possibles en Est-Ouest. La faune sauvage trouve ou a longtemps trouvé (certaines 
espèces ayant néanmoins disparu, en particulier l’oryx) un refuge non-négligeable dans ce milieu désertique 
atténué, en marge des axes traditionnels de pénétration.

La végétation répond au gradient pluviométrique croissant du Nord au Sud, le passage au Sahel est 
très progressif. Sur les dunes, la densité de Leptadenia pyrotechnica augmente progressivement de même 
que celle des arbustes et des arbres dans les dépressions interdunaires (Acacia tortilis subsp. raddiana, 
Maerua crassifolia, Salvadora pérsica...). Les pluriannuelles s'implantent en fonction des disponibilités 
hydriques, interdunes / dunes (Cornulaca, Panicum turgidum, Pergulana daemia, Chrozophora spp...). Les 
annuelles ont des conditions de vie précaires et ne peuvent persister en sec en raison des vents violents 
qui balayent toute la région.

Les points d’eau sont rares, les puits sont profonds (30 à 50 m). A partir de Taguedoufat, les cuvettes 
sont plus spacieuses et mieux arrosées en saison des pluies. Toute la zone est aréique, le réseau 
hydrographique reste discret et discontinu, quelques mares temporaires peuvent se former dans les 
interdunes à fond argileux (Tchiskokriten).

En phases transiens ou grégaire, Schistocerca gregaria peut exploiter ces biotopes sur de vastes 
étendues (1968-69, puis 1988). Plusieurs espèces de sauteriaux sont également fréquentes.

Autruches et outardes ont longtemps été abondantes dans cet espace, mais la raréfaction de la 
nourriture et l’accroissement de la pression cynégétique font que ces espèces sont en très net déclin.

Les pâturages sont exploités en saison froide par des éleveurs de dromadaires et de moutons venant 
de I’Air (Ifaden, Kel Ouei, Igadmaouen, Tcherifen et Ifikhar) ; en saison chaude la zone est totalement 
désertée. L’axe caravanier Aïr-Damergou reste fonctionnel durant toute la période allant de septembre à 
février.

3.3. Les stations de la zone d’étude
La zone d'étude a été découpée en 274 stations de taille similaire, à l’exclusion de celles du Ténéré, 

beaucoup plus grandes. Il serait fastidieux et, de plus, peu utile de décrire chacune d’elle dans le cadre de 
ce travail. L’intérêt de leur mise en évidence est de pouvoir les identifier et les classer en fonction d’un 
référentiel mésologique hiérarchisé (stations, régions naturelles, macro-région...). Il devient maintenant 
possible de localiser avec précision les signalisations acridiennes, à la fois en fonction des coordonnées 
géographiques et de la toponymie tamacheck, le tout structuré en un ensemble cohérent. Cette description 
facilitera considérablement l’analyse des phénomènes acridiens survenant dans la zone d’étude. En 
particulier l’analyse fréquentielle des événements acridiens permettrait :
-  d’évaluer la probabilité d'activité acridienne pour une station à une décade ou un mois donné, en période 

de rémission ou en période d’invasion ;
-d 'éva luer les interactions fonctionnelles entre les stations appartenant à des régions naturelles différentes, 

la description hiérarchisée du milieu permettant de choisir objectivement le niveau de précision optimal 
en fonction du résultat escompté.
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La liste des 274 stations réparties en fonction des UTEH d’ordre supérieur fait l’objet du tableau 10, 
où figurent également les surfaces absolues (en hectares) et relatives de chaque UTEH. Lorsque cela était 
possible le nom tamacheck a été traduit car, bien souvent, il souligne une particularité hautement 
significative de l’UTEH concernée.

Tableau 10 : Les unités territoriales écologiquement homogènes de la région Tamesna-Aïr-Ténéré 
(Niger) : les 274 stations.

Code / N° Dénomination Commentaires
Surface

en ha en %

A à G R01 TAMESNA 9 735 054 32,48

A00 S01 GRAND TAZERZAÍT 1 348 447 4,50

A01 T001 IN TAMAT-Ouesl (Tamesna)
Puits des Issakamaren, puits de l'Acacia 
ehrenbergiana

189 023 0,63

A02 T002 ANESBARAKA-TYARA Celui qui a la “baraka” 124 324 0,41

A03 T003 IN KOURWATEN Le puits des agneaux 83 373 0,28

A04 T004 TCHIN AMZI 83 373 0,28

A05 T005 ELBAN Le puits du lait 109 970 0,37

A06 T006 ZOUTOU Le point de repère 105 631 0,35

A07 T007 TIRIKEN Les selles de chameaux 203 949 0,68

A08 T008 ALAOUA L’(oued) étiré 86 033 0,29

A09 T009 IN TEGUIDIT Le puits de la dune 76 818 0,26

A10 T010 IN TAG ART Le puis des Maerua 51 015 0,17

A11 T011 ELMARAYA 20 092 0,07

A12 T012 IN SADROUGH 112 778 0,38

A13 T013 LAMZEREF Le brun 35 633 0,12

A14 T014 IN ALEMOUZE Les fines annuelles 66 436 0,22

B00 S02 AGHLAL-NEKLAN La vallée des esclaves 1 420 121 4,74

B01 T015 DAINI 184 653 0,62

B02 T016 IN AKACHAKER La cuvette des astragales 96 416 0,32

B03 T017 ASSAMAKA Le brillant 31 224 0,10

B04 T018 TEGUERT Le réceptacle 20 009 0,07

B05 T019 IRAGOUAN Les oueds arqués 41 585 0,14

B06 T020 TASSAN-KOLO La cuvette de Kolo (marabout) 56 139 0,19

B07 T021 ANESBARAKA-ELBITYA Le puits aménagés avec des fûts 70 191 0,23

B08 T022 IN TIFIRKIT La vallées des bouses de vaches 87 590 0,29

B09 T023 IN AKARBAÏ Le puits du sarouel 29 341 0,10

B10 T024 TASSAN-BADI La cuvette de Badi 135 419 0,45

B11 T025 ABRÁÍKA 22 851 0,08

B12 T026 TEZIRZAÏT (Tamesna) Petit-Tezerzaït 20 349 0,07

B13 T027 ELGUETOUN La grande tente 23 005 0,08

B14 T028 MAHRAS 31 187 0,10

B15 T029 AGHLAL-NEKLAN La vallée des esclaves 115 263 0,38

B16 T030 AGHLAL-NEBEBOU La grandioses cuvette 79 389 0,26

B17 T031 ECADE MALLEN La vallée des pierres blanches 72 844 0,24

B18 T032 KAZAMAT 30 383 0,10

B19 T033 IN ZINKAD La plaine des gazelles 48 633 0,16

B20 T034 OFLAL 54 848 0,18
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Code 1 N° Dénomination Commentaires
Surface

en ha en %

B21 T035 ANESBARAKA-Forage Forage chaud, eau sulfureuse 44 009 0,15

B22 T036 TAGART Le Maerua 88 139 0,29

B23 T037 TABEROK La chamelle grise 36 651 0,12

COO S03 AMEZOU Le rebord 2 375 612 7,93

C01 T038 MAIDARAGANE Rien ne peut être secret 169 800 0,57

C02 T039 TIRAOUEN 229 226 0,76

C03 T040 IN-TIKINITEN La plaine des oeufs 49 614 0,17

C04 T041 TCHIN-AGAR La plaine des Maerua 79 690 0,27

C05 T042 AOUCARI La faille 90 702 0,30

C06 T043 ARABANDA 22 499 0,08

C07 T044 TCHINELMOUSE La plaine du crépuscule 32 119 0,11

C08 T045 ABATOL Le creux 25 085 0,08

C09 T046 TIZALLAT La lisière 58 918 0,20

C10 T047 TCHISREN 38 330 0,13

C11 T048 IN KINKAREN La plaine aux scarabées 39 862 0,13

C12 T049 EFACRET Le dos (ou dôme du mulet) 76 686 0,26

C13 T050 TCHIMMEGHSOI La vallée des cadavres 143 078 0,48

C14 T051 MBIKAS L’oued des chiens 64 086 0,21

C15 T052 ARABEGOU-Nord La cuvette à fesh-fesh (des Salsola) 45 620 0,15

C16 T053 TASSAN-AGAOUCHAN La cuvette de la vieille chamelle 27 603 0,09

C17 T054 BALAKA 64 102 0,21

C18 T055 TCHIFARACEN La plaine des dalles 39 039 0,13

C19 T056 IBATALLEN Les poches successives 105 543 0,35

C20 T057 TEKANAIT La zone à Blepharis 58 702 0,20

C21 T058 ARABEGOU-Sud La cuvette à fesh-fesh (des coloquintes) 60 753 0,20

C22 T059 SIGUIRADOU Le couloir des vents 101 864 0,34

C23 T060 EGDJIOUAN Les rochers égaux 87 533 0,29

C24 T061 ALALAKA 41 328 0,14

C25 T062 TAKTCHINCOTCHAT 58 786 0,20

C26 T063 IN ARABEN La vallée des arabes 32 727 0,11

C27 T064 CHIDOUTEN La vallée du rassemblement 62 481 0,21

C28 T065 IGOURAOUEN Les castrés 71 669 0,24

C29 T066 TCHIT-NOUGOUYA La voie de la tempête 44 611 0,15

C30 T067 TASLEMT La protégée 119919 0,40

C31 T068 TAFAGAK Celle de ï  Acacia tortilis subsp. raddiana 41 902 0,14

C32 T069 TAZEWAT La plaine à Indigofera suaveolens 170 497 0,57

C33 T070 IMOUROUGHAN Les rochers jaunes 21 240 0,07

DOO S04 TASSA-TAKORAT La cuvette desséchée 1 991 042 6,64

D01 T071 IN TABAKAT Celui du jujubier 52 481 0,18

D02 T072 IN TEKIBREN L’oued des écuelles 85 854 0,29

D03 T073 T AKEN-BAOU AS 112 743 0,38

D04 T074 TAMAYA MELLET La voie blanche 62 257 0,21

D05 T075 TAMAYA (Le puits) La voie 115 370 0,38
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Code /  N° Dénomination Commentaires
Surface

en ha en %

D06 T076 INAFER La cuvette à Pennisetum 43 075 0,14

D07 T077 TASSA-TAKORAT La cuvette desséchée 78 888 0,26

D08 T078 TCHIN ETLOULOUGH Celle qui ruisselle 73 702 0,25

D09 T079 MANTES L'étincelle 516 158 1,72

D10 T080 IN OUELEN L’oued des tessons (de poterie) 183 664 0,61

D11 T081 IN TOUDOUK 171 239 0,57

D12 T082 TASSARA 117 817 0,39

D13 T083 OUDEES 58 078 0,19

D14 T084 SOUKHOUMOUR Accoude-toi 109 452 0,37

D15 T085 WIRAGAS 70 280 0,23

D16 T086 BAZEN 139 984 0,47

E00 S05 AZAOUAGH Le rougeâtre 1 121 295 3,74

E01 T087 IN AGHOUAYNAT 124 945 0,42

E02 T088 ALOUS Le monticule 87 440 0,29

E03 T089 IN OUGOURAN Le mont des chacals 64 272 0,21

E04 T090 BAÏLLAL L'étendue 72 437 0,24

E05 T091 ISTANBOUL Le puits de Stamboul (celui qui l'a creusé) 69 981 0,23

E06 T092 IGUIDI Les dunes (l’erg) 104 541 0,35

E07 T093 AKARACHA Le puits fragile 107 804 0,36

E08 T094 IN-TIZIME La cuvette à Aristida meccana 16 647 0,06

E09 T095 IN-IMMID 16 279 0,05

E10 T096 TIDEKELT La paume (de la main) 19 961 0,07

E11 T097 EGUERDEMMOU 82 330 0,27

E12 T098 IN ALLAGHAN La vallée des javelots 42 901 0,14

E13 T099 TASSADELT Le puits de la couveuse 81 467 0,27

E14 T100 AOUGUESSES 25 900 0,09

E15 T101 AJIR L’épaule 106 562 0,36

E16 T102 AJAB L’étonnement 55 149 0,18

E17 T103 TAKARACH 42 677 0,14

F00 S06 EGHAZER La rivière exoréique 958 542 3,20

F01 T104 ASSAOUAS 145 042 0,48

F02 T105 EGHAZER L'axe de ruissellement exoréique 101 721 0,34

F03 T106 TCHIGUEFEN-Ouest Les petites dunes 53 393 0,18

F04 T107 ASSARAOURAOU Le signal de détresse 57 916 0,19

F05 T108 TADARAILALT La vallée de l'astragale 35 839 0,12

F06 T109 FAGOSCHIA 85 076 0,28

F07 T110 EKINZEGUI 32 316 0,11

F08 T111 TIGGUIDA-N’TESSOUMT La source du sel 22 425 0,07

F09 T112 TC HINZALAG H LAG HAN La vallée des têtards 36 984 0,12

F10 T113 TOUROUF La vallée des Acacia seyal 82 129 0,27

F11 T114 ABADRAKOM 66 643 0,22

F12 T115 TAGAZA Le vieux puits 43 384 0,14

F13 T116 EDMER Le poitrail 29 299 0,10
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Code/ N° Dénomination Commentaires
Surface

en ha en %

F14 T117 TCHIMAZAZAREN Les collines successives 45 705 0,15

F15 T118 IN TOUDOUF Le manteau de laine 120 670 0,40

G00 S07 TIGUIDIT La petite dune 519 995 1,73

G01 T119 EKINZEGUI 50 534 0,17

G02 T120 TAGAR TOGAT La butte à Maerua 42 558 0,14

G03 T121 FANFO Le forage 164 624 0,55

G04 T122 AGARAIGARAI L’intermédiaire 179 849 0,60

G05 T123 IGHAYAN Les ravines 82 429 0,28

H-J R02 PIÉMONTS -OUEST DE L’AÏR 3215411 10,73

H00 S08 OURAREN 1 344 973 4,49

H01 T124 TCHIGUILIOUANE Les oueds tortueux 114 563 0,38

H02 T125 TCHINADEN Les forgeronnes (les semblables comme les) 153 197 0,51

H03 T126 TATAOUAS 67 237 0,22

H04 T127 TCHIFONEN 36 713 0,12

H05 T128 EMDID L'étroit 184 674 0,62

H06 T129 TEBARDAQ La vallée poussiéreuse 106 651 0,36

H07 T130 IGHERGHATEN 41 855 0,14

H08 T131 ELAKE 49 565 0,17

H09 T132 OURAREN 100 644 0,34

H10 T133 TASSAN-'MGHAD La vallée des vassaux 66 959 0,22

H11 T134 AWIROUWIR 154 549 0,52

H12 T135 EDROUMEN Les rides 46 145 0,15

H13 T136 TEJIGALT L’accueillant 24 623 0,08

H14 T137 TAMANGOYT Celle qui ruisselle 40 787 0,14

H15 T138 IWESAN 26 864 0,09

H16 T139 FARAZAKAT 38 590 0,13

H17 T140 MAMANET (La vallée des gravures rupestres) 38 356 0,13

H18 T141 ZORIKA 53 003 0,18

I00 S09 TALAK La plaine argileuse 809 510 2,70

101 T142 AGHTOUM La récompense (l’Eden) 35 547 0,12

I02 T143 AGHLI 73 899 0,25

I03 T144 TEZNAT 42 656 0,14

I04 T145 FIDIK Les puisards 34 875 0,12

I05 T146 AKOKAN La plaine aux noix de doum 39 530 0,13

I06 T147 TEJIET 30 655 0,10

I07 T148 ISSARAITAGAN Les torses nus (les statues) 76 699 0,26

I08 T149 EGHARGHAR Le champs de course (tout le monde y court) 71 009 0,24

I09 T150 TALAK La plaine argileuse 110 356 0,37

110 T151 ESSOUI Le réceptacle des eaux 79 847 0,27

111 T152 DANNET 114 109 0,38

112 T153 TCHIT-N'TAGHAT L'oeil de la chèvre 42 871 0,14

113 T154 TARAT 15 533 0,05

114 T155 TCHIBAKARATEN 41 926 0,14
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Code/ N° Dénomination Commentaires
Surface

en ha en %

J00 S10 IDABDABEN La résurgence (puits artésien) 1 060 927 3,54

J01 T156 ANOUN'AGAROF Le puits du Tribulus terrestris 100 857 0,34

J02 T157 TCHIHNOUHAN Celles qui divaguent (petites collines éparpillées) 60 368 0,20

J03 T158 EGATRAGH 28 197 0,09

J04 T159 SIKKERAT La vallée étalée 68 210 0,23

J05 T160 ITEGHSAN Les regs argileux 30 410 0,10

J06 T161 EMILALL (Forage) Le blanc 27 722 0,09

J07 T162 ILAGOZAN Les oueds à gosiers (méandres) 46 525 0,16

J08 T163 ISSAKANAN 26 672 0,09

J09 T164 ASSOLIMI 32 198 0,11

J10 T165 DABLA (Source) La butte 51 000 0,17

J11 T166 AMAN N'TEDENT L’oued à Boscia 94 589 0,32

J12 T167 TEGIDA-TAGAÏT (Source) La source aux doums 83 169 0,28

J13 T168 TIZIGART La vallée aux jujubes 79 079 0,26

J14 T169 DABAGA La grande vallée 51 839 0,17

J15 T170 ASSAQHAMAR L’oued en travers 65 706 0,22

J16 T171 AFARA Le canyon 125 316 0,42

J17 T172 EMACHALWAN L’ouverture 89 070 0,30

K00 R03 PIÉMONT -NORD 1 584 598 5,29

K00 S11 TAGHARABA Les dalles en écailles 1 584 598 5,29

K01 T173 GUERMAOUEN Les confluents 228 233 0,76

K02 T174 TOUARET 44 503 0,15

K03 T175 EDAMAG 85 003 0,28

K04 T176 IMELLAZ Le relief masqué 89 103 0,30

K05 T177 IN AZAOUA L’oued à tamaris 186 197 0,62

K06 T178 TCHIMAGHRATEN Les étudiantes (alignement) 149 365 0,50

K07 T179 TADARA La source 146 746 0,49

K08 T180 TCHIDOUNAG Les verrues 245 750 0,82

K09 T181 WADINCAREN Le (puits) ressuscité 409 699 1,37

L-M-N R04 MASSIF DE L'AÏR 2 791 973 9,31

LOO S12 AMACHER 769 149 2,57

L01 T182 CHARCHIF 104 942 0,35

L02 T183 AMACHIGH Le lien 68 090 0,23

L03 T184 TASSOST La serrée 125 224 0,42

L04 T185 AGALANGAI 79 419 0,26

L05 T186 TASSA-NAGAR La cuvette du Maerua 51 936 0,17

L06 T187 ABARKOT Le sac vide (qui ne peut rien contenir) 58 568 0,20

L07 T188 TADAG La perforante 102 870 0,34

L08 T189 AGHAROUS Le puis profond 23 079 0,08

L09 T190 EROUG La vallée encaissée 35 774 0,12

L10 T191 IBOKAKLEN Les louches 96 987 0,32

L11 T192 AGOUATEN 22 260 0,07

M00 S13 WEDIGUI 1 051 373 3,51
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Code/  N° Dénomination Commentaires
Surface

en ha en %

M01 T193 ADDAS 34 840 0,12

M02 T194 TAKRIZA Vallée de la Mosquée 48 274 0,16

M03 T195 ANIGAREN Le puits des Maerua 86 848 0,29

M04 T196 MAYET (Guelta de MAYATA) 35 084 0,12

M05 T197 AGUELAL (Mosquée) Université islamique de l'Aïr 87 460 0,29

M06 T198 SIDAOUET (Mosquée) 82 409 0,27

M07 T199 ZILALET La longue pente (plus longue vallée de l’Aïr) 47 356 0,16

M08 T200 ITEGHSSAN La plaine des argiles nues 37 655 0,13

M09 T201 IKALAN-ZAGHARAN 54 642 0,18

MIO T202 ANOUMAQARANE Le puits mystérieux 59 458 0,20

M11 T203 JIKAT 86 710 0,29

M12 T204 TAGORA 54 297 0,18

M13 T205 IN-TOUFOUK Le puits ensoleillé 40 995 0,14

M14 T206 TAMAZLAGH 135 253 0,45

M15 T207 SAKAFAT
Ceux qui prennent de l’air (pour maquiller leurs 
faiblesses)

24 543 0,08

M16 T208 TIDDEN 70 652 0,24

M17 T209 BIDAÏ 37 108 0,12

M18 T210 INAEÏNAN La vallées des clochettes 27 788 0,09

N00 S14 IDGHAGHEN Le secteur montagneux 971 451 3,24

N01 T211 IFEROUANE Le pays des grottes 32 135 0,11

N02 T212 EBOURKOUM 113 958 0,38

N03 T213 TCHIN-TAJAT La vallée de l’ânesse 40113 0,13

N04 T214 AGOUAOU 57 192 0,19

N05 T215 TALAT-MBACHAR La vallée de Bachar 49 994 0,17

N06 T216 AGARAGAR La zone à Maerua 41 373 0,14

N07 T217 TANOUT-SAMMET Le puits de Sammet 12 492 0,04

N08 T218 ABOUNTOROGH 85 535 0,29

N09 T219 IGHIZRAN-MALOLNEN Les oueds lumineux 60 819 0,20

N10 T220 ALODAYE 64 051 0,21

N11 T221 OUNAN-KARAD Les trois puits 76 189 0,25

N12 T222 TCHIMMYA (Timia) 131 802 0,44

N13 T223 OUFEN Le plus beau 116 295 0,39

N14 T224 TAMGAK 89 504 0,30

0 R05 PIÉMONT-SUD DE L'AÏR 949 712 3,17

ooo S15 ABARDAGH La vallée poussiéreuse 949 712 3,17

001 T225 ARAGHOUAL 28 790 0,10

002 T226 ABARDAGH Les poussières 55 018 0,18

003 T227 IN-WAJOUD 34 494 0,12

004 T228 IN KOUFAOUAN La vallée de la mousse 82 286 0,27

005 T229 AZAN-GARAN L’oued à Maerua 155 570 0,52

006 T230 TANOUT-NGHAIDEN Le puits des chevreaux 32 127 0,11

007 T231 IN TAMAT-Sud (Est Agadez) L'oued à Acacia ehrenbergiana 25 061 0,08

008 T232 AMDIGRA 156 417 0,52
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Code/ N° Dénomination Commentaires
Surface

en ha en %

009 T233 TOURAYET Le bruant striolé 129 258 0,43

010 T234 GADA Le gué 63 271 0,21

011 T235 T ASSAQ-NT ALAMT La mare de la chamelle 98 867 0,33

012 T236 TCHIGHAL L'euphorbe balsamifère 88 552 0,30

P-Q-R R06 PIÉMONT-EST DE L'AÏR 3 592 030 11,98

POO S16 BARGHOT 1 096 653 3,66

P01 T237 AMYAOU Le puits du tamaris 156 762 0,52

P02 T238 BARGHOT 147 748 0,49

P03 T239 AFASSAS Le tube (vallée creusée dans le basalte) 79 365 0,26

P04 T240 TIMANIT La bavarde (celle qui dévoile) 110 671 0,37

P05 T241 AZELIG L’oued stagnant 66 736 0,22

P06 T242 IN-KABKABEN Le puits des jeunes-gens (adolescents) 167 973 0,56

P07 T243 YOFAGADOD Le puits vieille-gerba 93 919 0,31

P08 T244 AZAOUAGAR Le petit oued à Maerua 61 438 0,21

P09 T245 ISSIK-NOUGOUR Le pic du chacal 114 970 0,38

P10 T246 TABLALT La zone des galets de silex 97 072 0,32

QOO S17 FADEYE 630 998 2,11

Q01 T247 ADRAR BOUS 267 292 0,89

Q02 T248 TEM MET/ IMANAN Le lien de parenté / Les dunes parlantes 114 294 0,38

Q03 T249 TESSIGDIMT La limite 147 453 0,49

Q04 T250 TEZIRZAÏT (Est-Air) Les roches panachées 101 958 0,34

ROO S18 TAKOLOKOUZET Les bien moulées 1 864 378 6,22

R01 T251 CHIRIET 182 893 0,61

R02 T252 FARES 63 148 0,21

R03 T253 IZZANE Les oueds à mouches 66 906 0,22

R04 T254 ISSAOUANE Les réceptacles 92 192 0,31

R05 T255 ZAGADO 137 521 0,46

R06 T256 AZAYNERIS L’oued aux puisards 42 658 0,14

R07 T257 TAKARIT L’oued de la faille 28 993 0,10

R08 T258 ARRAKAOU 84 567 0,28

R09 T259 AGAMGAM La crevasse 98 853 0,33

R10 T260 ANAKON 81 097 0,27

R11 T261 IBIL L’oued caché 118 335 0,39

R12 T262 AJIOUA Le régime (de palmier) 151 819 0,51

R13 T263 TAFIDET La vallée de l’ocre rouge 317 529 1,06

R14 T264 TCHIGHEZIREN (Mosquée) Le chenal des oueds 100 471 0,34

R15 T265 BAOUET L’ouverture 238 739 0,80

R16 T266 ARAKI 58 657 0,20

S-T-U R07 TÉNÉRÉ 8107 127 27,05

SOO S19 N-TÉNÉRÉ 3 949 714 13,18

S01 T267 TAFASSASSET 2 572 825 8,58

S02 T268 TABARAKAT Le puits du Tamaris aphylle ex-Trois poulaillers 273 128 0,91

S03 T269 IZOUZAOUEN Les montagnes bleues 1 103 761 3,68
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Code / N° Dénomination Commentaires
Surface

en ha en %

TOO S20 C-TÉNÉRÉ 1 237 329 4,13

T01 T270 ADRAR MADED Le couvercle / contre-poids 1 237 329 4,13

UOO S21 S-TÉNÉRÉ 2 920 084 9,74

U01 T271 TCHISKOKRITEN Les résistantes (au vent et aux sables) 338 383 1,13

U02 T272 GADOUFAOUA (Gisement de dinosaures) 291 419 0,97

U03 T273 TECHAGHERT (Arbre du Ténéré)
Le puits de VAcacia tortilis subsp. raddiana, repère 
caravanier

1 017 383 3,39

U04 T274 ERG DE BILMA 1 272 899 4,25

Total 29 975 905 100

3.4. Les biotopes
La description géographique de la zone d’étude qui vient d’être faite par le biais des stations, des 

régions naturelles et des macro-régions doit maintenant être complétée par une approche plus écologique 
qui permette de mettre en évidence les éléments descriptifs et fonctionnels de l’environnement. Le niveau 
de perception qui est retenu est celui du biotope, compris comme la biogéocènose élémentaire. La 
cartographie de ces éléments devrait constituer l’objectif ultime de toute étude d’inventaire mésologique, 
mais les moyens à mettre en œuvre dépassent amplement le cadre de ce travail pour lequel on s’est 
contenté d’un inventaire qualitatif ou au mieux semi-quantitatif des biotopes en présence dans la zone. 
L’objectif reste triple :
-  évaluer la diversité écologique de la zone d’étude, en identifiant les principaux types de biotopes

présents ;
-  évaluer la surface relative, la dispersion dans l’espace et l’évolution dans le temps de chaque type de

biotope identifié ;
-  évaluer l’éco-diversité qualitative (gamme des biotopes en présence) et quantitative (surface relative de

chaque type de biotope) de chacune des UTEH mise en évidence (station, région-naturelle...).

Cet objectif a été partiellement atteint par la construction des tableaux 11 et 12 à partir des annexes I 
et II. Il a donc fallu, dans un premier temps, identifier les biotopes significativement présents dans la zone 
d’étude, puis évaluer la surface relative de chacun d’eux dans chacune des 21 régions naturelles retenues. 
L’évaluation des surfaces absolues a ensuite été obtenue par planimétrie. Certains biotopes revêtent une 
importance qualitative considérable alors qu’ils occupent des surfaces à peine perceptibles : c’est en 
particulier le cas des points d’eau pour lesquels il faut bien reconnaître que les évaluations quantitatives 
restent très approximatives.

Sur les 30 millions d'hectares de la zone d’étude, 53 types élémentaires de biotopes ont été retenus 
et regroupés en 8 types principaux. La répartition des biotopes en fonction de UTEH est certes révélatrice 
de fortes et nettes disparités qui permettent de caractériser chaque UTEH, mais il faut aussi remarquer que 
pour une région réputée désertique, l’éco-diversité de chacune des 21 régions naturelles reste appréciable, 
puisque dans chacune d’elles on retrouve entre 1/3 et 2/3 des types de biotopes présents dans l’aire 
étudiée.
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Avec 39 biotopes le piémont oriental central (Takalokozet) est écologiquement le plus complexe alors 
que la plus grande monotonie s’observe au Centre-Ténéré (15 biotopes). Bien que rudimentaire, l’approche 
qui est esquissée permet de dégager quelques grandes tendances, résumées par le tableau 13, et 
nuancées dans le tableau 9 :
-  le massif de l’Air et ses piémonts sont les plus complexes, très fortement rocheux, fort peu sableux mais

avec un bon réseau hydrographique et de nombreux points d’eau, ce qui s’accompagne d’une nette 
anthropisation soulignée par les maraîchages ;

-  le Tamesna s'avère globalement assez équilibré, rochers, regs et sables occupent des surfaces
équivalentes et l’Eraghazer (et Tiguidit) ; il se distinguent par la pauvreté en sables et l’abondance des 
argiles ;

-  au Ténéré dominent les sables et les réseaux hydrographiques sont déficients, les points d’eau et les
maraîchages inexistants.

L’analyse pourrait être poussée plus avant, par exemple par l’analyse multifactorielle de la matrice que 
constitue le tableau 10, mais seul le retour au terrain, fondé sur une campagne de relevés systématique 
(avec de bonnes conditions éco-météorologiques) permettrait de faire progresser significativement la 
connaissance objective de ce territoire. La présente étude serait alors fort utile pour élaborer un plan 
d’échantillonnage performant.

Tableau 11 : Répartition des principaux types de biotope, en fonction des unités territoriales 
majeures : surfaces évaluées en hectares.

Surfaces en ha Tamesna Piémonts Massif Ténéré Total

Rochers 2 201 540 3 954 644 1 420 375 1 244 872 8 821 431

Regs 2 504 480 1 390 140 272 730 1 825 585 5 992 935

Sables 2 261 313 1 102 828 101 964 3 418 705 6 884 810

Oueds / vallées 1 550 817 1 361 691 453 582 1 348 639 4 714 729

Epandages 624 576 1 303 368 479 505 34 349 2 441 798

Dépressions 591 985 223 069 59 815 234 976 1 109 845

Eaux 10 1 788 1 699 1 3 498

Jardins / forages 333 4 220 2 303 0 6 856

Total 9 735 054 9 341 748 2 791 973 8 107127 29 975 902

Tableau 12 : Répartition des principaux types de biotope, en fonction des unités territoriales 
majeures : surfaces relatives par rapport à la surface totale, en %.

% du Total Tamesna Piémonts Massif Ténéré Total

Rochers 7,344 13,193 4,738 4,153 29,428

Regs 8,355 4,638 0,910 6,090 19,993

Sables 7,544 3,679 0,340 11,405 22,968

Oueds / vallées 5,174 4,543 1,513 4,499 15,728

Epandages 2,084 4,348 1,600 0,115 8,146

Dépressions 1,975 0,744 0,200 0,784 3,702

Eaux 0,000 0,006 0,006 0,000 0,012

Jardins / forages 0,001 0,014 0,008 0,000 0,023

Total 32,476 31,164 9,314 27,045 100
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Tableau 13 : Répartition des principaux types de biotope, en fonction des unités territoriales 
majeures : surfaces relatives par rapport à la surface de l’UTEH, en %.

% régional Tamesna Piémonts Massif Ténéré % du total

Rochers 22,615 42,333 50,874 15,355 29,428

Regs 25,726 14,881 9,768 22,518 19,993

Sables 23,229 11,805 3,652 42,169 22,968

Oueds / vallées 15,930 14,576 16,246 16,635 15,728

Epandages 6,416 13,952 17,174 0,424 8,146

Dépressions 6,081 2,388 2,142 2,898 3,702

Eaux 0,000 0,019 0,061 0,000 0,012

Jardins / forages 0,003 0,045 0,082 0,000 0,023

Total régional 100,000 100,000 100,000 100,000

% du Total 32,476 31,164 9,314 27,045 100,000

Par ailleurs, l’analyse des observations remet quelque peu en cause le choix des limites des 
Réserves naturelles et intégrales car ce ne sont ni les UTEH les plus diversifiées biologiquement et 
écologiquement, ni les UTEH les plus menacée par l’anthropisation qui ont été prises en compte.

De plus, les effets dévastateurs d’une anthropisation brutale et incontrôlée devraient être enrayés par 
un projet de développement durable exécuté en étroite concertation avec les populations locales dont les 
intérêts à court terme ne sont pas forcément convergents alors que la prise en compte des intérêts à moyen 
et long termes permettrait de préserver et de valoriser le patrimoine naturel régional.
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4. INVENTAIRES ET CHOROLOGIE 

4.1. Généralités
L’analyse de la documentation disponible a permis de dresser des inventaires taxinomiques aussi 

complets que possible, et ces inventaires sont restitués sous la forme des tableaux qui figurent en annexe 
(annexes III à VIII). La documentation disponible concerne approximativement 150 ans d’exploration et 
d’études dans des régions dont l’accès n’est pas sans péril, où les missions sont le plus souvent de 
passage. De plus, les fluctuations saisonnières et inter-annuelles des conditions éco-météorologiques sont 
très fortes et le potentiel naturel n’est bien souvent que partiellement révélé. Les frontières administratives 
n’ayant guère de rapport avec les limites biogéographiques, la documentation relative aux contrées 
adjacentes a dû être également étudiée. Les inventaires proposés ne constituent qu’une base de travail 
amplement perfectible et qui aurait dû déboucher sur la rédaction de catalogues.

Pour certains taxons, l’information disponible a permis de dresser une carte chorologique et de 
proposer une fiche signalétique où figurent des indications propres à la zone d’étude. Ces informations 
complémentaires sont regroupées dans la seconde partie du document, constituant une ébauche d’atlas 
chorologique pour la zone d'étude. Le choix des taxons reste en grande partie arbitraire puisque fondé, pour 
des raisons diverses, sur les connaissances traditionnelles et scientifiques de l’auteur : le critère 
fondamental du choix étant que l’identification de chaque taxon retenu (cartographié ou observé) ait été 
possible sans ambiguïté. Les cartes chorologiques prennent en compte la présence de populations plus ou 
moins stables du taxon, et non pas la seule présence plus ou moins accidentelle de rares individus.

Fig. 11.- Carte des jardins et forages de la région Tamesna - Air - Ténéré. 
Les jardins et forages sont figurés en vert.
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Le bilan qui est ici dressé ne constitue, en aucune façon, un aboutissement. Il s’agit d’un propos 
d’étape faisant le bilan, a posteriori, d’une trentaine d’années (1965 -1999) de prospections dans une zone 
soumise à une brutale et irréversible anthropisation. Ce bilan souligne que les connaissances naturalistes 
restent à des niveaux hétérogènes et parfois relativement bas, et devrait permettre d’orienter les 
investigations naturalistes dans une région du Sahara méridional où l’écodiversité comme la biodiversité 
sont grandement menacées par une anthropisation dévastatrice.

La carte des jardins et forages (figure 11) a pour intérêt de souligner la présence d’eau en quantité 
relativement abondante mais sous des formes variées : eau de surface libre permanente ou sub
permanente, eau peu profonde (il s’agit généralement d’inféroflux), eau profonde, accessible par forage 
formant puits artésien. Cette disponibilité de l’eau en milieu aride a de profondes répercussions sur la 
distribution de certains taxons. Certains trouvent là des biotopes refuges, d’autres sont en équilibre 
dynamique plus ou moins stable (taxons rudéraux ou zoochores), d’autres ne se maintiennent que par la 
main de l’homme qui les a introduit parfois de fort loin en ce pays nomade (nombreuses espèces 
domestiques). Certains taxons peuvent ensuite devenir envahissants et entraîner de profondes 
modifications mésologiques, comme Prosopis Juliflora qui épuise les nappes phréatiques. Pour beaucoup 
de taxons tributaires des activités de jardinage, leur chorologie est calquée sur celle des jardins et forages, 
et la figure 11 peut servir de référentiel chorologique potentiel car tous les taxons ne sont pas présents sur 
tous les sites.

Afin de ne pas alourdir le texte, la légende des tableaux a été harmonisée et l’on se reportera au dépliant 
synoptique inséré en dernière page du document. Les colonnes en grisé signalent les massifs 
montagneux.

4.2. Inventaire floristique
L'inventaire préliminaire de 1988 (AOUTCHIKI, 1989) sur les espèces végétales se limitait à 273 

taxons (espèces, sous-espèces ou variétés). Pour le compléter, plusieurs documents ont été consultés, en 
particulier :
-  PEYRE de FABRÈGUES et LEBRUN, 1976 ;
-  BOUDOURESQUE, KAGHAN et LEBRUN, 1978 ;
-  LEBRUN, BOUDOURESQUE, DULIEU, GARBA, SAADOU et ROUSSEL, 1983 ;
-  DURANTON, 1987, 1989, et 1990.

Les résultats de cette révision figurent dans le second rapport de stage (AOUTCHIKI, 1991) qui a servi de 
base pour préparer le présent document.

Le catalogue des plantes vasculaires du Niger (PEYRE de FABRÈGUES et LEBRUN, 1976) constitue 
le document de base puisque toutes les espèces recensées au Niger jusqu'en 1976 y sont colligées. Les 
deux suppléments mentionnent des espèces collectées au Niger depuis la parution du catalogue initial ; 
quelques espèces nouvelles ont été également récoltées dans l'Aïr ou le Tamesna nigérien lors des 
prospections acridiennes faites parJ.-F. DURANTON (1986, 1987, 1989), en compagnie de l’auteur.

Au terme de ces analyses bibliographiques, le nombre de plantes vasculaires (Phanérogames et 
Ptéridophytes) signalées, récoltées dans l'Aïr et le Tamesna atteint 489 espèces (annexe III), nombre 
vraisemblablement provisoire et susceptible d'augmenter à la suite d'analyses bibliographiques plus 
poussées ou de travaux de terrain plus précis. La zone d'étude couvre 300 000 km2 soit 17,43 % de la 
surface du Niger (1 721 000 km2), elle recèle près de 40 % des plantes vivant dans le pays (environ 1 200 
pour le Niger).

Si les règles de nomenclature avaient été respectées aussi scrupuleusement que possible lors de 
l’inventaire de 1990, l’actualisation, en 1999, n’a pu être entreprise faute de temps. Il conviendrait donc de 
se référer à l’ouvrage de LEBRUN et STORK (1991, 1992, 1995, 1997) pour une éventuelle mise à jour.

Les origines biogéographiques (tableau 14) des plantes vasculaires de la région Tamesna-Aïr-Ténéré 
sont diversifiées, à partir d’un fort contingent de l’Ancien Monde. Dans un premier temps, la biogéographie 
avait été abordée de façon assez analytique : sur les 96 classes observées, près des 2/3 n’étaient 
représentées que par un ou deux taxons. Des regroupements ont été opérés : en définitive, 28 classes ont
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été retenues. Les classes les mieux représentées indiquent une forte appartenance saharo-sindienne et 
paléo-tropicale, sensu lato. La grande majorité des espèces cultivées sont cosmopolites. 

Tableau 14 : Appartenance biogéographique des plantes vasculaires identifiées spécifiquement et 
présentes dans la zone d’étude.
Nb. Occ. : nombre de taxons dans la classe considérée, CRT : nombre de taxons cartographiés, P -0 : 
piémonts Ouest, N : Nord, S : Sud, P-E : piémonts Est, Fréq. : fréquence.

Biogéo-
graphie

Nb.
Occ.

Abondance Chorologie

m É
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o
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o
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_i o;

o: 
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X
X

X

jC
R

T

Tamesna P-0 N Air S P-E Ténéré
Fréq.

A B c D E F G H 1 J K L M N O P Q R S T u

01 AF 4 1 1 1 1 1 1 1 5

02 AF AS 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

03 AF AS ME 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

04 AF SS 1 0 0

05 AFS 12 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

06 AFS ME 8 1 1 1 3 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 3 1 1 24

07 AFTS 31 1 2 9 2 3 17 2 1 5 4 4 5 6 8 10 9 7 11 11 10 7 1 6 107

08 AM 2 1 1 1 1 2

09 ASSDZ 9 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 18

10 AS SS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

11 Cosm 15 3 4 2 1 10 1 1 4 4 3 5 5 3 6 8 1 3 6 8 7 7 1 4 2 79

12 DOM 53 1 1 46 48 2 2 2 4 4 4 4 6 4 4 1 37

13 END 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 12

14 MAD 1 0 0

15 ME 4 1 1 1 1 1 1 1 5

16 MESS 24 4 2 4 10 2 2 5 2 1 4 4 4 6 4 4 6 6 6 7 5 5 6 1 1 3 84

17 PT 39 2 1 9 9 5 2 28 3 2 11 13 16 16 14 15 17 17 3 11 16 15 17 13 2 12 1 1 3 218

18 PanT 46 8 10 11 1 30 1 8 9 8 12 8 9 19 20 1 13 20 20 21 15 3 12 2 201

19 SA 7 2 1 2 5 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 2 2 23

20 SD 20 1 2 2 4 2 11 2 2 3 3 6 4 4 5 7 9 1 4 5 5 7 6 2 4 2 81

21 SD SL 12 1 5 3 2 11 2 1 2 5 4 6 4 4 8 8 1 5 7 6 8 3 1 5 1 81

22 SD SS 9 1 4 3 8 6 5 7 7 6 7 7 8 8 8 5 8 8 8 8 7 7 8 2 4 6 140

23 SD SSZ 18 1 1 3 3 1 2 11 2 1 3 6 3 3 7 7 9 8 1 4 8 7 10 8 3 6 1 4 101

24 SD Z 40 1 4 12 2 1 2 22 4 2 6 8 9 8 10 9 14 14 2 9 11 12 16 8 6 9 2 159

25 SL 26 1 6 7 2 2 18 1 5 2 4 7 7 9 11 1 8 10 9 12 9 1 7 2 105

26 SL SS 19 4 2 8 3 1 18 9 8 11 12 11 10 10 16 15 12 6 15 13 11 15 13 9 15 4 4 9 228

27 SS 63 4 3 10 9 6 10 3 45 18 17 25 19 18 10 9 32 24 15 16 32 24 26 22 30 24 32 5 7 22 427

28 SS AS 2 1 0

Totaux 480 2 11 15 61 87 91 31 12 1 0 0 0 0 310 55 45 98 102 99 101 104 136 169 I56 44 I35 160 161 176 I46 67 I36 14 17 59 2180

311

505 456 525 1486

604 1486 90 2180

2180 2180

23% 21 % 24% 68%

28% 68% 4% 100%
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La distribution des espèces cartographies souligne les tendances chorologiques des taxons :
-  avec 32 % de surface relative le Tamesna détient 28 % des occurrences de plantes vasculaires ;
-  avec 27 % de la surface relative le Ténéré ne détient que 4 % des occurrences de plantes vasculaires ;
-  mais avec 9 % de la surface relative le massif de l’Aïr détient 21 % des occurrences de plantes

vasculaires, alors que pour l’ensemble des piémonts, les chiffres sont respectivement de 32 % 
(surface) et de 47% (taxons).

Le sud-ouest de l’Aïr et les monts Bagzan abritent des stations rélictuelles pour d’assez nombreux 
taxons sahéliens ou même soudano-sahéliens. L’inventaire précis de ces sites reste à dresser, si possible 
à court terme, avant qu’ils ne disparaissent. Sur les massifs montagneux du Nord, en particulier dans le 
massif du Gréboun, une influence méditerranéenne est perceptible, ne serait-ce que par la présente d'Olea 
laperinnei.

Au cours du dernier demi-siècle, le tapis végétal a subi de profondes transformations :
-  une dégradation de la strate ligneuse :

• par surexploitation directe, par prélèvement exagéré de bois d’œuvre et de bois de chauffe pour
alimenter les villes ;

• par surexploitation indirecte, par augmentation des prélèvements liés au pâturage, le pâturage aérien
subissant les effets d’un cheptel en surnombre quand surviennent les périodes de sécheresse ;

• par déforestation de certaines galeries forestières, qui sont défrichées pour créer ou étendre des
zones de jardins maraîchers ;

• par accident, comme dans le cas du fourré (une cinquantaine d’hectares) de Balanites aegyptiaca
de l’épandage de l’Anou Makaren, qui a été décimé en 1988 par des traitements répétés et 
surdosés d’un insecticide phytotoxique pour lutter contre des pullulations acridiennes ;

• par dégradation progressive et insidieuse de l’environnement, comme dans le cas des plantations
de Prosopis qui épuisent prématurément les nappes phréatiques. Beaucoup de formations 
arborées (Acacia nilotica, Acacia tortilis, Hyphaene thebaica...) ont été dégradées, voire détruites 
et ne pourront être reconstituée en raison de l’aridité croissante du milieu. De même, nombre 
d’exemplaires remarquables par leur taille et leur âge ont été éliminés au cours des dernières 
années, et il faut bien reconnaître que la régénération naturelle se fait plus précaire sous l'effet 
d’une anthropisation croissante ;

-  une dégradation de la strate herbeuse par surexploitation de certains peuplements d’espèces
fourragères : certaines vivaces (Panicum turgidum, Lasiurus scindicus...), d’autres annuelles 
(essentiellement les graminées qui composent l’almoz) ;

-  une tendance à la prolifération de certaines espèces qui deviennent envahissantes, certaines autochtones
(tel Calotropis procera), d’autres allochtones (comme le Prosopis). Certaines lianes ont également 
tendance à devenir envahissantes, surcimant les arbustes ou les arbres qu’elles font dépérir.

Les dégradations subies par le tapis végétal reflètent une rupture d’équilibre d’un milieu 
traditionnellement exploité par des populations nomades, qui depuis quelques décennies subit les effets 
dévastateurs d'une urbanisation croissante essentiellement liée aux activités minières, qui ont entraîné un 
afflux de populations sédentaires et un renforcement de certains itinéraires routiers, où se concentrent les 
dégradations qui préfigurent de l’avenir de la région si des mesures efficaces ne sont pas rapidement prises 
en vue d’instaurer les conditions d’une développement durable, à l’échelle régionale et en concertation 
étroite avec les populations rurales.

4.3. Acridiens
En 1988, trente-huit taxons avaient été recensés dans la zone d'étude. Cet inventaire a été complété 

d'après les données de la mission Chopard & Villiers (ANONYME (IFAN), 1950) et celles collectées au cours 
des missions du CIRAD/Prifas (1975, 1976, 1986, 1987, 1988, 1989). Actuellement, le nombre d'espèces 
acridiennes observées dans l'Aïr et le Tamesna nigérien s'élève à 72 (annexe IV). On notera la présence 
de trois locustes dont l’un (le Criquet pèlerin) trouve fréquemment dans la zone d’étude des conditions de 
pullulation et de grégarisation. Le Tamesna et l’Aïr appartiennent à l’un des principaux foyers de 
grégarisation du Criquet pèlerin en Afrique nord-occidentale, à savoir l'ensemble Hoggar-Adrar des Ifoghas- 
Tamesna-Aïr. Un redoutable sauteriau (le Criquet sénégalais) est également présent, mais à la limite nord 
de son aire de dispersion.
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Les origines biogéographiques (tableau 15) des acridiens de la région Tamesna-Aïr-Ténéré sont 
diversifiées, à partir d’un fort contingent de taxons africains et pour une moindre part de l’Ancien Monde. 
Sur les 27 classes observées, plus des 4/5 ne sont représentées que par 1 ou 2 taxons. Les classes les 
mieux représentées indiquent une forte appartenance sahélo-soudanienne et de l’Afrique sud-saharienne.

Tableau 15 : Appartenance biogéographique des Acridiens identifiés spécifiquement et présents 
dans la zone d’étude.
Nb. Occ. : nombre de taxons dans la classe considérée, CRT : nombre de taxons cartographiés, P -0 : 
piémonts Ouest, N : Nord, S : Sud, P-E : piémonts Est, Fréq. : fréquence.
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01 AF AR ME 2 1 0 0

02 AF ASso ME 1 1 0 0

03 AFS 9 4 1 2 7 1 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 1 24

04 AFS AR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

05 AFS ME 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

06 AFS SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

07 AR AFS IP ME 1 0 0

08 AR IP ME SA SL 1 0 0

09 AR IP SD SL Z 2 0 0

10 AR ME SA 1 0 0

11 AR ME SA SL SD 1 0 0

12 AR SA SD SL 1 0 0

13 AR SA SL 1 1 1 1 1 1 1 1 5

14 ASso SD SL Z 1 1 0 0

15 ASso ME SA SD SL Z 6 2 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 43

16 ASso ME SD SL Z 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 30

17 ASso SA SD SL ME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

18 ASso SA SL M 1 0 0

19 END-Aïr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

20 GC SL SD 3 1 1 1 1 1 1 4

21 MESA 1 0 0

22 SA SD SL Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

23 SA SD SL 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 29

24 SD SL Z 2 0 0

25 SL 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

26 SLSD 16 4 2 1 3 1 2 2 2 3 3 2 3 1 19

27 SL SS 1 0 0

Totaux 67 0 2 1 9 14 6 4 0 0 0 0 0 0 28 7 10 13 19 17 17 14 15 20 18 4 13 14 15 19 10 6 11 3 4 6 255

57 42 46 145

97 145 13 255

36 255 255

22% 17% 18% 57 %

38% 57% 5% 100%
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La distribution des espèces acridiennes cartographiées souligne les tendances chorologiques des 
taxons :
-  avec 32 % de surface relative le Tamesna détient 38 % des occurrences d’acridiens ;
-  avec 27 % de la surface relative le Ténéré ne détient que 5 % des occurrences d’acridiens ;
-  mais avec 9 % de la surface relative le massif de l’Aïr détient 17 % des occurrences d’acridiens, alors que

pour les piémonts, les chiffres sont respectivement de 32 % (surface) et de 40 % (taxons).

4.4. Poissons

Il semble que les poissons soient absents des points d’eau de la zone d’étude. Aucune signalisation 
n’a été retrouvée dans la bibliographie consultée ; certaines grandes gueltas réputées permanentes 
mériteraient une étude plus approfondie, d’autant que des traces non identifiées (vraisemblablement 
reptiliennes) auraient été signalées aux abords de certaines d’entre-elles.

4.5. Amphibiens
Les amphibiens sont peu nombreux dans la zone d’étude ; seules six espèces (annexe V) y sont 

signalées (LE BERRE, 1989). Toutes, bien évidemment, sont liées à l’existence de points d’eau, 
temporaires ou permanents. Des récoltes systématiques restent à entreprendre. Pour l’essentiel, les 
occurrences de présence se situent dans le massif de l’Air et ses piémonts. L’appartenance 
biogéographique de ces taxons (tableau 16) est essentiellement saharo-sindienne et soudano-sahélienne.

Tableau 16 : Appartenance biogéographique des Amphibiens identifiés spécifiquement et présents 
dans la zone d’étude.
Nb. Occ. : nombre de taxons dans la classe considérée, CRT : nombre de taxons cartographies, P-0 : 
piémonts Ouest, N : Nord, S : Sud, P-E : piémonts Est, Fréq. : fréquence.

Biogéographie
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AFS AR SAalt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

AR SD SL Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

GCSA SD SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

SAalt SAc 1 1 1 1 1 1 1 1 5

SDSLZ 1 1 1 1 1 1 1 4

SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Totaux 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2 2 1 4 5 2 2 6 6 6 4 0 0 0 0 0 42

6

12 14 10 36

6 36 0 42
42 42

i i 29% I 33% I 24% I ! 8 6 %

14% 86% 0% 100%

4.5. Reptiles
Après avoir consulté la littérature spécialisée la plus récente sur le sujet, 45 espèces de reptiles sont 

présentes dans la zone d’étude :
- 3 espèces de chéloniens (tortues),
-16  espèces d'ophidiens (serpents),
- 26 espèces de sauriens (lézards).
La mise à jour (annexe VI) a été amplement facilitée parla consultation de l'ouvrage de M. LE BERRE 

(1989), qui a de plus permis d'actualiser la nomenclature, puisque le premier inventaire s'appuyait 
essentiellement sur les travaux de la mission de Chopard et Villiers (ANONYME (IFAN), 1950), très 
incomplets de ce point de vue. Plusieurs reptiles observés n'ont pu être identifiés, il importe donc de 
procéder à des captures complémentaires pour préciser le statut taxinomique de ces taxons actuellement 
non clairement identifiables. Les chercheurs du laboratoire de biogéographie et d’écologie des vertébrés 
de Montpellier nous ont fourni une aide précieuse pour l’identification des taxons et l’actualisation de la 
bibliographie, aussi je tiens à renouveler ici l’expression de ma sincère gratitude envers toute cette équipe.
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Les origines biogéographiques des reptiles (tableau 17) de la région Tamesna-Aïr-Ténéré sont assez 
diversifiées, à partir d’un fort contingent africain ; l’influence méditerranéenne apparaît très limitée. Sur les 
29 classes observées, plus des 3/4 ne sont représentées que par 1 ou 2 taxons. Les classes les mieux 
représentées indiquent une forte appartenance Saharo-Sindienne et d”Afrique sud-saharienne (zone aride 
et semi-aride).

Tableau 17 : Appartenance biogéographique des Reptiles identifiés spécifiquement et présents dans 
la zone d'étude.
Nb. Occ. : nombre de taxons dans la classe considérée, CRT : nombre de taxons cartographiés, P-O : 
piémonts Ouest, N : Nord, S : Sud, P-E : piémonts Est, Fréq. : fréquence.

Biogéographie
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01 AFS AR SAc SAalt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

02 AFS ASso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

03 AR SA SD SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

04 AR SA SL 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

05 AR SAC ME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

06 AR SAc SAalt SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

07 AR SAc SD SL 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

08 AR SAc SD SL Z 1 1 1 1 1 1 3

09 AR SAc SL 2 2 2 i 1 2 2 1 7

10 GPTSD 1 1 1 1 1 1 3

11 ME SAc SL 1 1 1 1 i 1 1 1 1 6

12 SA 4 3 1 4 1 2 i 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 21

13 SA SD SL 1 1 1 1 i 1 1 4

14 SA SL 2 1 1 2 1 1 i 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 30

15 SAalt SD SL Z 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 15

16 SAalt SL Z 1 1 1 1 1 2

17 SAc SAalt 1 1 i 1 1 1 4

18 SAc SAalt SD SL 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 20

19 SAc SAalt SD SL Z 1 0 0

20 SAc SD SL 1 1 1 1 1 1 1 1 5

21 SAc SL 1 1 1 1 1 1 3

22 SAs 1 1 1 1 1 1 1 4

23 SD SL 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16

24 SD SL SS Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

25 SD SL Z 2 2 1 1 1 1 1 1 5

26 SL 1 1 1 1 1 2

27 SL SS 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 13

28 SS 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 30

29 SS ME 1 1 1 1 1 1 1 1 5

Totaux 43 0 0 12 18 1 3 5 0 0 1 0 0 0 40 6 10 18 10 10 10 12 24 29 25 12 18 18 14 17 17 9 13 3 3 2 280

40

90 50 56 196

76 196 8 280

280 280

i 32% 18% j 20% ! ! 70%

27% 70% 3% 100%

La distribution des espèces cartographiées souligne les tendances chorologiques :
-  avec 32 % de surface relative le Tamesna détient 27% des occurrences de reptiles ;
-  avec 27 % de la surface relative le Ténéré ne détient que 3 % des occurrences de reptiles ;
-  mais avec 9 % de la surface relative le massif de l’Aïr détient 18 % des occurrences de reptiles alors que

pour les piémonts, les chiffres sont respectivement de 32 % (surface) et de 52 % (taxons) ;
-  et 70 % des occurrences de reptiles interviennent dans le massif de l’Aïr et ses piémonts.
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L’herpétofaune de la zone d’étude mériterait une étude plus approfondie ; la rapide présentation qui 
en est faite a permis de mettre en évidence que l’identification de certains taxons pose problème et que des 
prospections rationnellement conduites permettraient de lever certains doutes, soit taxinomiques soit 
chorologiques. Certains taxons peu fréquents vivent dans des milieux soumis à une forte anthropisation qui 
pourrait leur être fatale. Il est donc urgent de constituer un référentiel taxilogique de la région Tamesna-Aïr- 
Ténéré.

Une espèce remarquable est malheureusement en net déclin : les populations de Geocleone sulcata 
s’amenuisent et l’aire de distribution se fragmente, or cette espèce est particulièrement vulnérable...

4.7. Oiseaux
L'inventaire ornithologique préliminaire de 1988 a subi une importante mise à jour, tant sur le plan du 

nombre d'espèces concernées que sur celui de la nomenclature taxinomique. L'essentiel de l'information 
bibliographique est extrait des documents suivants :
-B O U E TG ., 1955,
-  BRUNEAU de MIRÉ P., 1957,
-B O U E TG ., 1961,
-H E U  R., 1961,
-  FAI RON J „ 1971,
-  FAIRON J., 1975,
-  The birds o f Africa (Vol. I à V : 1982-97),
-  NEWBY J. E., GRETTENBERGER J. & WATKINS J „ 1987,
-  GIRAUDOUX P., DEGAUQUIER R„ JONES P.J., WEIGEL J. & ISENMANN P., 1988. (Catalogue de

l'avifaune du Niger).

Aux informations taxinomiques de base ont été ajoutées diverses informations complémentaires 
comme :
-  la distribution géographique du taxon,
-  le statut phénologique des populations de la région,
-  l'abondance (pour les taxons observés par l'auteur),
-  la répartition régionale en fonction des grands secteurs écologiques de la région d'étude.

Sur les 473 espèces d'oiseaux signalées au Niger (GIRAUDOUX et al., 1988), 209 ont été signalées 
dans la région Aïr-Tamesna-Ténéré, soit 43 % de l'avifaune du pays (annexe VII), parmi lesquelles 87 sont 
bien connues de l'auteur.

L'Aïr semble se situer sur un axe privilégié de migration, ce qui explique que de nombreuses espèces 
ne fassent que de courtes haltes dans cette région, halte souvent fatale pour nombre d’individus qui 
accèdent à cette région alors qu’ils sont au bord de l’épuisement. Si elles peuvent y être observées, ces 
espèces migratrices ne font pas pour autant partie intégrante de la faune locale.

Par ailleurs, il subsiste quelques ambiguïtés quant au statut taxinomique de certains taxons (espèces 
ou sous-espèces particulières) qui, en l'état actuel des informations disponibles, n'ont pu être éclaircies.

Les origines biogéographiques des oiseaux (tableau 18) de la région Tamesna-Aïr-Ténéré sont 
diversifiées, à partir d’un fort contingent de l’Ancien Monde. Sur les 29 classes observées, près des 3/4 ne 
sont représentées que par 1 ou 2 taxons. Les classes les mieux représentées indiquent une forte 
appartenance paléarctique et africaine. Les migrateurs africains (20), paléarctiques (57) et mixtes (14) sont 
au nombre de 91 alors que l’on compte 100 résidents (81 résidents sensu stricto et 19 migrants-résidents, 
essentiellement d'origine africaine).
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Tableau 18 : Appartenance biogéographique des Oiseaux identifiés spécifiquement et présents 
dans la zone d’étude.
Nb. Occ. : nombre de taxons dans la classe considérée, CRT : nombre de taxons cartographiés, P-O : 
piémonts Ouest, N : Nord, S : Sud, P-E : piémonts Est, Fréq. : fréquence.
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1 AFS 13 6 4 3 3 3 6 1 2 5 3 2 4 3 2 2 2 26

2 AFS AR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

3 AFS ME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

4 AFS OP 10 7 2 1 2 1 3 1 7 1 1 2 1 2 5 5 1 6 5 1 1 2 2 3 2 1 1 2 44

5 AFS SS 1 1 0 0

6 AR SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

7 AR SL Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

8 Afr 8 4 4 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 2 1 31

9 ME 5 0 0

10 MESA 6 6 3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 1 3 3 4 4 3 2 4 1 41

11 OP 60 54 6 8 12 2 22 5 7 11 5 6 8 7 10 21 6 1 4 4 5 8 4 5 2 1 1 2 123

12 OP z 1 1 1 1 1 1

13 OPSA 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 22

14 OP SAalt 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 30

15 OP SD SL Z 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13

16 P 8 1 1 1 1 1

17 SA 24 2 19 1 1 I2 2 1 15 1 1 5 3 8 7 4 13 11 1 5 9 9 12 7 1 5 1 103

18 SA SD SL Z 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13

19 SA SD SL Z 1 1 1 1 1 1 1 3

20 SA SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

21 SAalt SAc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

22 SAc 1 1 0 0

23 SD SL 9 1 7 1 2 1 1 4 8 1 3 1 3 3 4 5 4 2 4 6 6 6 6 3 4 4 65

24 SD SL GC 5 2 3 2 2 1 2 2 2 1 8

25 SD SL OP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

26 SD SL Z 18 4 9 5 6 2 3 1 12 1 2 2 6 5 8 8 4 10 9 5 8 5 9 2 4 88

27 SL 4 3 1 2 1 3 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 22

28 SS 12 11 1 8 2 10 4 6 7 8 6 5 6 9 10 7 4 6 5 5 5 7 5 6 1 1 5 118

29 SSalt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
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253 572 29 854

191 112 854 854

27% 19% 21 % 67 %

30% 67% 3% 100 %

fi?'

V'



62/132 Biogéocènoses du Tamesna-Aïr-Ténéré. M. A. KRISKA, 2001

La distribution des espèces cartographies souligne les tendances chorologiques :
-  avec 32 % de surface relative le Tamesna détient 30 % des occurrences d’oiseaux ;
-  avec 27 % de la surface relative le Ténéré ne détient que 3 % des occurrences d’oiseaux ;
-  mais avec 9 % de la surface relative le massif de l’Aïr détient 19 % des occurrences d’oiseaux alors que

pour les piémonts, les chiffres sont respectivement de 32 % (surface) et de 48 % (taxons).

L’avifaune de la zone d’étude est bien connue, cependant des progrès restent à faire quant à la 
chorologie et à la phénologie des populations nichant dans la région.

Parmi les oiseaux, une espèce autochtone est en voie d’extinction : l’autruche, victime d’une 
recrudescence du braconnage, alors que les populations avaient accru leurs effectifs dans les années 
1980. Le phénomène n’est malheureusement pas isolé et il faut craindre que l’évolution soit similaire pour 
les populations d’outardes, traditionnellement abondantes dans la région mais abusivement et 
inexorablement chassées par les princes arabes depuis plusieurs années, or les effectifs sont maintenant 
en nette régression.

4.8. Mammifères
L'inventaire des Mammifères effectué en 1988 était déjà relativement complet pour les grandes 

espèces. Il a été complété pour les petites espèces lors du deuxième stage, essentiellement pour les 
chauves-souris et les petits rongeurs.

L'information complémentaire a été puisée pour l'essentiel dans :
-  HALTENORTH T. & DILLER H., 1985,
-  GRETTENBERGER J. & NEWBY J. E., 1986,
-GRETTENBERGER J„ 1987,
-L E  BERREM., 1990.

On dispose donc maintenant d'un inventaire assez complet des mammifères de la région Air - 
Tamesna - Ténéré. De plus la nomenclature systématique a pu être mise à jour (annexe VIII).

Les origines biogéographiques des mammifères (tableau 19) de la région Tamesna-Aïr-Ténéré sont 
diversifiées, à partir d’un fort contingent de l’Ancien Monde. Sur les 33 classes observées, près des 4/5 ne 
sont représentées que par 1 ou 2 taxons. Les classes les mieux représentées indiquent une forte 
appartenance Saharo-Sindienne et paléo-tropicale des zones arides et semi-arides.
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Tableau 19 : Appartenance biogéographique des Mammifères identifiés spécifiquement et présents 
dans la zone d’étude.
Nb. Occ. : nombre de taxons dans la classe considérée, CRT : nombre de taxons cartographiés, P-O : 
piémonts Ouest, N : Nord, S : Sud, P-E : piémonts Est, Fréq. : fréquence.
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01 AFS 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 6

02 AFS ME SAalt 1 1 0 0

03 AFS ME SAalt SAc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

04 AFS ME SAc 1 1 1 1 1

05 AFS OP SAalt SAc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

06 AFS SAalt 1 1 1 1 1 1 1 1 5

07 AFS SAc IP 1 1 0 0

08 AFSD 1 1 1 1 1 1 1 1 5

09 AR SA 1 1 1 3 2 3 3 1 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 35

10 AR SAalt SD SL Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

11 AR SAalt SD Z 1 0 0

12 DOM 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 1 47

13 MESA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

14 ME SAc SL 1 1 1 1 1 1 1 1 5

15 ME SD SL SS 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21

16 ME SD SL SS Z 1 1 1 1 1 1 1 4

17 O PSAZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

18 OP SAc SD SL Z 1 0 0

19 SA 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 3 29

20 SAZ 1 1 1 1 1 1 3

21 SAalt 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 17

22 SAalt SAc SD SL Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

23 SAalt SD SL Z 1 1 1 1 1 1 2

24 SAalt SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

25 SAc AFS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

26 SAc SD SL SS Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

27 SAc SD SL Z 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 31

28 SAc SDSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

29 SAc SL 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 28

30 SD SL 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 20

31 SD SL SS 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 25

32 SD SL Z 3 0 0

33 SS 4 0 0

Totaux 62 0 0 7 20 0 7 0 0 0 2 1 5 3 40 12 13 15 13 17 18 13 23 30 27 15 23 28 27 27 29 17 29 5 4 19 404

45

95 78 102 275

101 275 28 404

404 404

24% 19% 25% 68%

25% 68% 7% 100%
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La distribution des espèces cartographies souligne les tendances chorologiques :
-  avec 32 % de surface relative le Tamesna détient 25 % des occurrences des mammifères ;
-  avec 27 % de la surface relative, le Ténéré ne détient que 7 % des occurrences des mammifères ;
-  mais avec 9 % de la surface relative le massif de l’Aïr détient 19 % des occurrences des mammifères,

alors que pour les piémonts, les chiffres sont respectivement de 32 % (surface) et de 4 9  % (taxons).

Parmi les Mammifères, il faut distinguer la situation de la petite et de la grande faune. Les petits 
mammifères ne semblent pas menacés, certains sont même susceptibles de pullulations : gerbilles, 
Arvicanthis niloticus (rat gris)... Ce dernier peut occasionner de sévères dégâts sur ligneux, car il ronge 
l’écorce des jeunes rameaux entraînant la mort de l’arbre ou de l’arbuste. Pour la grande faune, la situation 
est beaucoup plus précaire. En un demi-siècle, trois espèces ont disparu : le lion, la hyène tacheté, et le 
lycaon. Quatre autres sont plus ou moins sévèrement menacées, pour ne pas dire en voie d’extinction : le 
phacochère, l’addax, l’oryx et le guépard. Pour ces taxons, des cartes chorologiques diachroniques ont été 
dressées. Les effectifs de gazelles (gazelle dorcas et gazelle dama) sont également en forte régression. 
Pour les herbivores, le braconnage est la cause principale de raréfaction quant aux carnivores, il faut ajouter 
des campagnes d’empoisonnement pour protéger les troupeaux, campagnes qui ne sont forcément d’une 
grande sélectivité et contribuent à l’élimination de taxons non-cibles. L’existence de la grande faune est 
donc sérieusement menacée dans toute la région Tamesna-Aïr-Ténéré.

i  ' 

i 
*
I
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CONCLUSION

Le bilan naturaliste qui vient d’être ébauché confirme que la région Tamesna-Aïr-Ténéré, zone 
complexe de reliefs, d’épandages et d’ensablements plus ou moins puissants, et située aux confins du 
Sahara méridional et du Sahel tropical, constitue une fragile enclave d’écodiversité et de biodiversité 
insuffisamment étudiée et menacée par une anthropisation aussi rapide qu’agressive pour la flore et la 
faune autochtones.

Toutes les unités territoriales ne présentent pas le même intérêt (tableau 20) :
-  le Ténéré est incontestablement la partie la plus aride et sa bordure occidentale présente les plus forts

ensablements, la biodiversité y est la plus faible mais c’est aussi le refuge des organismes les mieux 
adaptés à la vie désertique ;

-  le Tamesna, dans son ensemble, fait preuve d’une biodiversité moyenne (environ 1/3 de la surface et 1/3
des occurrences), il forme en quelque sorte une douce transition entre les pâturages sahéliens, au Sud 
et les regs et ensablements désertiques, au Nord.

-  le massif de l’Aïr affiche le maximum de diversité ; diversité qui se maintient si l’on regroupe le massif
et ses piémonts. Le massif de l’Aïr constitue en quelque sorte le "château d’eau” de la région : il 
présente une assez grande diversité mésologique et en particulier des milieux mésotrophes voire 
méso-hygrotrophes, qui offrent complémentarité écologique et refuge à de nombreuses espèces dont 
le tempérament désertique n’est pas assez affirmé pour survivre à cette latitude, hors des conditions 
particulières qu’offrent les effets du relief et en particulier une plus grande pluviosité que dans les 
plaines adjacentes. Aux gradients climatiques et altitudinaux s’ajoute un substrat géologique diversifié.

Tableau 20 : Occurrences relatives des principaux taxons cartographiés en fonction des grandes 
unités territoriales.

Occurrence relative en % Tamesna
Aïr sensu lato

TénéréPiémonts Total Aïr

Plantes vasculaires 28 47 68 21 4

Acridiens 38 40 57 17 5

Amphibiens 14 53 86 33 0

Reptiles 27 52 70 18 3

Oiseaux 30 48 67 19 3

Mammifères 25 49 68 19 7

moyenne 27,00 48,17 69,33 21,17 3,67

Surfaces 32 31 40 9 27

Indice : occ. moy. / surf. 0,84 1,55 1,73 2,35 0,14

Nombre de biotopes 42 52 52 36 31

Le déficit de connaissances varie d’un groupe taxinomique à l’autre. Parmi les groupes abordés, 
l’herpétofaune apparaît comme la moins bien connue, dans les autres groupes il reste encore beaucoup 
de connaissances à acquérir, tant en ce qui concerne la chorologie que la phénologie et la bioécologie des 
taxons. La méthode qui a été esquissée, a posteriori, mériterait maintenant d’être appliquée, a priori, en 
rationalisant le plan d’échantillonnage des prospections et en standardisant les observations de façon à 
accéder progressivement à des données plus homogènes tous en accumulant un référentiel taxinomique 
(échantillons biologique et photographiques).

La zone d’étude est un important foyer de multiplication et de grégarisation pour le Criquet pèlerin ; 
elle devrait faire l’objet d’une surveillance régulière afin de conduire rationnellement les opérations de lutte 
préventive, seule stratégie d’intervention économiquement rentable et écologiquement acceptable. La 
régionalisation qui a été effectuée constitue un référentiel éco-géographique susceptible de grandement
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faciliter l’organisation des prospections anti-acridiennes et l’archivage géoréférencé des données et 
informations collectées sur le terrain afin d’accéder à l’analyse fréquentielle des signalisations acridiennes : 
l’objectif étant de pouvoir identifier et localiser, dans le temps et dans l'espace, les unités territoriales à 
haute fréquence de reproduction ou de grégarisation du Criquet pèlerin.

La lente transformation des biotopes sous l’effet de l’aridité croissante s’accompagne de brutales 
dégradations (défrichement de galeries forestières) ou surexploitations de certaines espèces 
particulièrement convoitées (gibiers, fourrages...) ou redoutées (carnivores). Ainsi, plusieurs espèces ont- 
elles disparues au cours des 30 dernières années (le lion, la hyène tachetée, le lycaon). L’addax, oryx, le 
guépard, le phacochère et l’autruche sont en voie d’extinction. Les gazelles dorcas et dama sont menacées. 
Les cartes d’évolution régressive des aires chorologiques (Atlas) témoignent l'ampleur et de la rapidité des 
phénomènes.

Certaines espèces végétales, en particulier Panicum turgidum, Lasiurus scindicus ou les graminées 
annuelles de Yalmoz sont particulièrement recherchées comme fourrage, dans ce cas ce n’est pas 
l’existence des taxons qui est en cause mais celle de certains peuplements qui ne parviennent plus à se 
régénérer, ce sont alors des biotopes entiers qui se dégradent avant d’être éliminés... avec tout le cortège 
des espèces affines qui y étaient inféodées.

Parallèlement certaines espèces végétales qui deviennent envahissantes (ProsopisJuiiflora, Calotropis 
procera...), des espèces animales pullulent : le rat gris, les gerbilles sans oublier le Criquet pèlerin causant 
des dégâts directs ou indirects au tapis végétal. Le Prosopis gaspille les réserves hydriques et certaines 
nappes phréatiques s’épuisent prématurément.

Depuis plusieurs décennies, la région est soumise à une aridité et une anthropisation croissantes, les 
biogéocènoses sont fragilisées par des sécheresses successives et dégradées par des prélèvements 
excessifs, or ce sont les milieux les plus riches (formations ligneuses et steppes pérennes, en particulier) 
qui, bien que constituant l'essentiel du patrimoine de ressources naturelles, sont les plus menacés. Dans 
certains cas, la dégradation est irréversible et l'écodiversité régionale s’amenuise, le désert progresse. La 
biodiversité régionale est donc sérieusement menacée directement et indirectement.

Des mesures conservatoires sont nécessaires, elles doivent être prises aussi rapidement que possible 
pour assurer la préservation du patrimoine naturel dont la sauvegarde est vitale pour assurer le 
développement durable de la région. Pour cela il convient d'élaborer un plan d’opérations à court, moyen 
et long terme qui respecte et prenne en compte les aspirations parfois contradictoires des populations 
locales : urbaines et rurales, sédentaires et nomades. La gestion durable des ressources naturelles ne peut 
en aucun cas se faire contre les aspirations des populations, mais en concertation avec elles. La mise en 
place de la Réserve naturelle nationale de l’Aïr et du Ténéré a été ressentie comme une agression par les 
populations : à leurs yeux il s’agissait avant tout de protéger les addax et les oryx, gibier ancestralement 
chassé, sans prendre en compte les besoins vitaux des habitants de la région. Force est d’admettre que 
l’entreprise s’est soldée par un cuisant échec puisque la grande faune est en voie d’extinction et que les 
ressources naturelles continuent à être dilapidées parfois avec une exagération provocatrice, en réaction 
contre une administration arbitraire et incapable de se faire respecter. Face à l'ampleur des dégâts, de 
saines initiatives, trop souvent ponctuelles, essaient de renverser la tendance en essayant de mettre en 
oeuvre une gestion durable des ressources naturelles au profit et en concertation avec les populations en 
place. La tache est difficile car pour tirer un profit équitable des écosystèmes, il faut en connaître les 
structures et le fonctionnement. Notre travail s’inscrit dans cette approche qui vise à mieux connaître pour 
tenter de mieux gérer.
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GLOSSAIRE
(revu et adapté d’après POPOV et al, 1991)

Term e D éfin ition

Aire d’invasion Ensemble des territoires susceptibles d'être contaminnés par les populations grégaires d’un 
acridien grégariapte

Aire de dispersion Zone géographique englobant l'ensemble des localités où un taxon a été signalé.

Aire grégarigène
Ensemble des territoires écologiquement complémentaires qui assurent :
-  le maintien des populations en phase solitaire d'un acridien grégariapte ;
-  la possibilité de transformation phasaire (solitaire => transiens puis grégaire) susceptibles 
d'engendrer des invasions, lorsque les conditions écométéorologiques sont favorables.

Aklé Massif compact de dunes vives à topographie confuse, sans orientation précise. 
Formation dunaire également qualifiée de “dunes croisées".

Allochtone Population ou individu ayant commencé son développement dans un autre biotope que celui 
où on l'observe.

Aréique Système hydrographique dans lequel le ruissellement est réduit au minimum Les eaux de 
pluie s'infiltrent dans le sol et alimentent une nappe phréatique plus ou moins profonde.

Argile Élément constitutif du sol dont le diamètre des particules est inférieur à 0,002 mm.

Association végétale Groupement d'espèces végétales itératif.

Autécologie Sous-discipline de l'écologie qui prend en compte l'analyse des exigences écologiques d'un 
organisme (taxon) conduisant à la connaissance de son tempérament écologique.

Autochtone Population ou individu ayant effectué son développement dans le biotope où on l'observe.

Bande larvaire Population de larves fortement transiens ou grégaires, constituant des entités de quelques 
ares (1 000 m2) plusieurs hectares, voire plus.

Barhkane Dune dissymétrique, en forme de croissant à convexité au vent, en progression sur une 
surface unie (dalle rocheuse, plaine alluviale, reg...).

Bilan hydrique
Evaluation des réserves en eau disponible dans un sol à un moment donné. Le bilan 
hydrique est communément apprécié par le rapport de l'évapotranspiration réelle (ETR) à 
l’évapotranspiration potentielle (ETP) pour une période donnée (jour, semaine, décade...).

Biotope Unité territoriale écologiquement homogène élémentaire où évolue une population d'un 
taxon, en l'occurrence Schistocerca gregaria.

Biotope colonisable Biotope où le Criquet pèlerin peut accomplir tout ou partie de son développement.

Biotope extensif Catégorie de biotope en équilibre écologique avec le méso-environnement.

Biotope non-colonisable Biotope qui ne permet pas la survie du Criquet pèlerin.

Biotope spécialisé Biotope en équilibre écologique local épandage, affleurement rocheux, inféroflux

Caillou Elément constitutif du sol dont le diamètre est compris entre 2 et 20 cm.

Cénologie Sous-discipline de l'écologie consacrée à l'étude des communautés fonctionnelles 
(biocénoses et écosystèmes).

Cénose ou Cœnose
Communauté fonctionnelle d'organismes ;
(si intégrant un environnement particulier biogéocènose).

Chorologie Etude de la distribution géographique des taxons (ou autres objets d'étude).

Climatique Qui se rapporte au climat, c'est-à-dire à l'intégration des conditions météorologiques durant 
une longue période (le minimum significatif serait de l'ordre de 30 ans).

Composante Ensemble de facteurs ou de conditions écologiques qui contribuent à décrire un milieu 
particulier.

Composante dynamique Ensemble de facteurs et de conditions écologiques qui varient, se modifient à l'échelle de 
la période d'observation (conditions météorologiques, phytophénologie)

Composante statique Ensemble de facteurs et de conditions écologiques qui sont stables à l'échelle de la période 
d'observation (modelé géomorphologique, climat).

Condition écologique Niveau atteint par un facteur écologique.

i r-V'
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Terme Définition

Condition écologique 
défavorable

Elle ne permet pas le maintien des effectifs ; des individus survivent mais les descendants 
sont moins nombreux que les parents.

Condition écologique acceptable Elle permet le maintien des effectifs.

Condition écologique favorable Elle permet une augmentation des effectifs.

Condition écologique létale Elle entraîne la disparition des parents sans leur permettre d'assurer la descendance.

Condition écologique optimale Elle permet l'expression maximale du potentiel biotique qui devient le seul paramètre limitatif 
(si toutes les conditions discriminantes sont optimales).

Criquet migrateur malgache Locusta migratoria capito (Saussure, 1884) .......................................................  Acrididae

Criquet nomade Nomadacris septemfasciata Serville, 1838 ........................................  Cyrtacanthacrididae

Criquet pèlerin Schistocerca gregaria Forskàl, 1775 ................................................... Cyrtacanthacrididae

Critère Caractère, signe, seuil, qui permet de distinguer un objet d'étude d'un autre.

Daya Dépression à la surface d'une hamada, mare d'eau douce en plaine.

Degré carré géographique (dg2) Unité territoriale élémentaire définie respectivement par deux axes successifs de latitude et 
deux axes successifs de longitude séparés d'un (1) degré chacun. A l'équateur la surface 
d'un dg2 est de 12 307 km2, elle n'est plus que de 9 482 km2 à 40° de latitude.

Degregans / dissocians Chez les espèces grégariaptes individus ou populations non solitaires subissant des 
influences dégrégarisantes (dispersion).

Densation Augmentation de la densité soit par accumulation (concentration) d'effectifs de plus en plus 
nombreux sur une même surface, soit par réduction de surface pour des effectifs constants.

Densité Nombre d’individus au m2 ou à l’hectare.

Densité surfacique (ou 
volumique)

Quantité relative d'individus par rapport à une unité de surface (ou à une unité de volume).

Dépression Bas fond d'origine diverse, de taille variable, mais pas toujours entièrement fermée ; en 
particulier dans le cas des réseaux hydrographiques fossiles dont les cours sont interrompus 
par des dépôts superficiels.

Descripteur Elément, paramètre de description d'un objet d'étude. Après conditionnement (découpage 
en classes, codage) le descripteur devient une variable en participant à une analyse.

Développement continu Les acridiens à développement continu sont des espèces qui dont le cycle biologique annuel 
ne présente pas d’interruption en saison adverse, seul un ralentissement plus ou moins 
marqué peut être observé.

Dhar Dos : grande falaise, en particulier celle de Chinguetti et celle de Tichitt-Oulata.

Diapause imaginale Arrêt de développement d’un acridien à l'état imaginai. La saison adverse est passée sous 
forme d’imagos (ailés) immatures donc incapables de se reproduire.

Djouf Ventre : nom appliqué à certaines dépressions.

Edaphique Qui se rapporte aux caractéristiques des sols.

Eléments figurés Eléments de grands diamètres (sable, graviers, cailloux) qui sont retenus dans les tamis 
lorsque l'on tamise les sols.

Endoréique Système hydrographique concernant un élément de paysage au sein duquel les eaux de 
pluie sont en partie collectées et concentrées en direction :
- d'une seule zone d'épandage interne endoréisme convergent,
- de plusieurs zones d'épandage (souvent périphériques) endoréisme divergent.

Ensablement Dépôt sableux plus ou moins important :
- en nappe dépôt sableux continu d'épaisseur plus ou moins constante,
- dunaire dépôt sableux modelé par ie vent ce qui engendre des dunes, soit isolées, soit 
multiples (ergs avec interdunes plus ou moins marqués).

Environnement Ambiance écologique qui agit sur le développement d'un organisme (environnement du 
Criquet pèlerin). Dans le cas particulier de l'homme on parlera de l'Environnement, sous 
entendu l'environnement humain.

Erg • ensemble dunaire de grande étendue,
• dune en général.
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Terme Définition

Erme Formation végétale essentiellement constituée d’annuelles (et éventuellement de géophytes), 
se développant ordinairement dans certaines cuvette d'épandage argileuses en zone 
désertique ou sub-désertique.

Essaim Population d'imagos transiens ou grégaires constituant un ensemble d'autant plus cohérent 
que la grégarité est forte. Les essaims du Criquet pèlerin, du Criquet migrateur comme du 
Criquet nomade se déplacent de jour. Dans un essaim, la densité peut atteindre 500 à 1 000 
individus au m2, soit 5 à 10 millions d’individus à l’ha et un poids minimal de 5 à 10 t/ha.

E u ry - Préfixe indiquant une large tolérance vis-à-vis d'une condition écologique. Un organisme 
euryphage est un organisme dont le régime alimentaire est complexe.

Exoréique Système hydrographique concernant un élément de paysage au sein duquel les eaux de 
pluie sont redistribuées :
- dans les zones de collecte les eaux de ruissellement sont concentrées et exportées en 
dehors de l'élément de paysage ;
- dans le cas des zones de transit, les eaux de pluies déjà concentrées (lit des cours d'eau) 
traversent l'élément de paysage ;
- dans les zones d'épandage les eaux collectées dans d'autres éléments de paysages et 
ayant éventuellement transité dans d'autres éléments de paysage, s'accumulent ou se 
dispersent au niveau de zones d'épandage plus ou moins complexes.

-  phile (philie) Suffixe indiquant une affinité pour une condition écologique particulière. Par exemple 
phytophile (qui "aime" vivre dans la végétation) ou géophile (qui "aime" vivre à la surface du 
sol).

-  trophe (trophie) Suffixe indiquant une aptitude à procurer une condition écologique. Par exemple milieu 
xérotrophe (milieu sec).

Facteur écologique Agent physique, chimique ou biologique de l'environnement d'un taxon. Chaque niveau 
d'intervention entraînant une différence significative de réaction de la part du taxon peut être 
assimilé à une condition écologique.

Fesh-fesh Sol plus ou moins léger (sable fin ou sablo-limoneux) structuré par la présence de cristaux 
de gypse.

Forêt claire Formation ligneuse haute dont le recouvrement est compris entre 75 et 99 %.

Forêt dense Formation ligneuse haute dont le recouvrement est de l’ordre de 100 %.

Foule Population dense non organisée et non coordonnée d'individus.

Fourré Formation ligneuse moyenne dont le recouvrement dépasse 75 %.

Foyer de grégarisation Unité territoriale où des conditions écométéorologiques favorables induisent des pullulations 
acridiennes et des phénomènes de densation conduisant à des phénomènes de 
transformation phasaire (de solitaire à transiens ou de transiens à grégaire qui apparaissent 
avec une fréquence plus ou moins élevée.

Galerie forestière Formation arbustive ou arborée implantée le long des lits des cours d'eau permanents ou 
temporaires.

Génération Ensemble abstrait d'individus de cohortes ou de populations appartenant à un même taxon, 
ayant un développement plus ou moins synchrone et correspondant à un même cycle vital 
élémentaire (oeufs-parents à oeufs-enfants).

Glome Population de solitaires dont la densité, voisine du seuil de grégarisation, induit des 
interactions grégarigènes sur les individus qui la composent.

Grara (ou maader) Zone d'épandage des oueds dans les piémonts des massifs montagneux (parfois mis en 
culture).

Gravier Elément constitutif du sol dont le diamètre est compris entre 0,2 et 2,0 cm.

Grégaire Population ou individu dont la grégarité est maximale ; celle-ci n'est obtenue qu'après 
plusieurs générations (minimum 4) ayant vécu dans des conditions grégarigènes.

Grégariaptitude Caractéristique de quelques espèces acridiennes susceptibles de se présenter sous des 
phases différentes (l'une dite "solitaire", l'autre dite "grégaire") en fonction de la densité de 
leurs populations. Les modifications concernent : le comportement, la coloration, l'écologie, 
la morphologie, la physiologie, l'anatomie des individus concernés. Les états intermédiaires 
sont possibles et correspondent à l'état transiens (congregans ou degregans selon le sens 
de l'évolution).

Grégarité Intensité des caractéristiques grégaires que manifeste un individu ou une population.
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Term e D éfin ition

Guelta • Bassin naturel permanent creusé au pied d'un escarpement rocheux et alimenté par une 
source ou une nappe phréatique.
• Excavation naturelle (marmite de géant) dans le lit d'oued de montagne formant bassin où 
l'eau est conservée plusieurs mois voire plusieurs années.

Halotrophie Caractéristique d'un milieu où les facteurs écologiques liés à la présence d’une forte teneur 
en sel sont discriminants.

Hamada • Topographiquement, la forme désertique du plateau quand la surface de celui-ci est 
horizontale (dalles -cailloutis),
• géologiquement, formation d'âge indéterminé occupant dans le Nord-Ouest saharien de 
très vastes étendues.

Homochrome Qui a la même couleur ; généralement utilisé en fonction de la couleur d'un organisme et de 
celle du substrat sur lequel il se développe.

Horizon (pédologique) Couche de sol plus ou moins homogène dont les caractéristiques physiques résultent d'un 
équilibre dynamique caractéristique de l'ensemble du profil.

Imago (ailé) Etat ultime du développement des insectes. On distingue les imagos adultes (capable de se 
reproduire, donc sexuellement matures et actifs) des imagos juvéniles (sexuellement 
immatures, donc incapable de se reproduire).

Inféroflux Ecoulement souterrain qui emprunte le lit de cours d'eau fossile ou sub-fossile (cas des 
Dallols au Niger).

Interdune Dépression (creux) entre deux cordons ou éléments dunaires.

Interfluve Elément de relief entre deux vallées adjacentes.

Invasion Période pendant laquelle les populations d’une espèce acridienne grégariapte sont très 
majoritairement en phase grégaire et colonisent tout ou partie de l’aire d’invasion.

Isolé Individu appartenant à une population de faible densité (inférieure ou très inférieure au seuil 
densitaire de grégarisation).

Lande Formation ligneuse basse.

Larve Etat phénologique de développement intermédiaire entre l'état embryonnaire et l'état 
imaginai. Le Criquet pèlerin passe par 5 (à 6) stades larvaires successifs L1, L2, L3, (L3 bis), 
L4, L5. Le terme de "juvénile" est parfois employé mais il prête à confusion avec le stade 
immature des imagos.

Limon Elément constitutif du sol dont le diamètre des particules est compris 0,002 et 0,05 mm. A 
sec, les sols limoneux ont un touché soyeux.

Locuste Acridien grégariapte contrairement aux sauteriaux qui sont des acridiens non grégriaptes.

Maader (voir Grara).

Macro-région (écologique) Unité territoriale écologiquement homogène regroupant plusieurs régions naturelles 
écologiquement affines.

Maculature Ensemble des taches pigmentaires qui peuvent revêtirdifférentes significations en particulier 
dans l'évaluation de la grégarité d'un individu.

Mélanges (groupements 
végétaux)

Groupement végétal complexe intermédiaire, par sa composition floristique, entre deux (ou 
plusieurs) groupements élémentaires. De tels groupements reflètent l'existence de conditions 
écologiques intermédiaires entre des pôles de différenciation écologiquement et 
floristiquement bien individualisés.

Mésologie Discipline scientifique qui étudie les milieux.

Météorologique Qui se rapporte aux paramètres climatiques, quand ils sont actifs en temps réel jour, décade, 
mois, année.

Micro-lande Formation ligneuse rase (moins de 35 cm de haut).

Milieu Ensemble des conditions physiques, chimiques, biologiques présentes dans un site (UTEH) 
particulier.

Modalité Etat d’une variable, d'un descripteur ou d'un caractère.

Niche écologique Place qu’occupe un taxon dans la biosphère tant sur le plan spatial que sur le plan historique 
ou ontologique.
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Term e Défin ition

Nomadisation Déplacements (d'apparence plus ou moins erratique) effectués par les imagos à la recherche 
de biotopes favorables. Ce phénomène est particulièrement important chez les imagos 
solitaires immatures de criquets pèlerins à la recherche de biotopes où ils acquerront la 
maturité et où les femelles pourront pondre.

OCLALAV Organisation commune de lutte anti-acridienne et de lutte antiaviaire (siège à Dakar).

Optimum (écologique ou 
pluviométrique)

Ensemble de conditions relatives à un ou plusieurs facteurs écologiques discriminants 
permettant la pleine expansion du potentiel biotique d’une espèce (acridienne) particulière.

Oued • lit de "cours d'eau" à sec marqué soit par les formes du terrain soit simplement par la 
végétation,
• cours d'eau temporaire de taille variée en zones arides et semi-arides.

Paramètre Elément variable dont l'état atteint est susceptible de caractériser un objet d'étude.

Paucispécifique Communauté qui regroupe un petit ou un très petit nombre d'espèces.

Pelouse Formation herbeuse basse ou rase ouverte ou fermée

Phase Statut des individus ou des populations d'embryons, de larves ou d'imagos des espèces 
grègariaptes. Les deux statuts extrêmes sont la phase solitaire et la phase grégaire. Entre 
ces deux pôles existent des gradients de statuts intermédiaires transiens congregans 
(passage de la phase solitaire à la phase grégaire), ou degregans (passage de la phase 
grégaire à la phase solitaire).

Phase grégaire Forme sous laquelle se présentent les populations d'une espèce grégariapte soumises à 
plusieurs générations s’étant développées en conditions grégarisantes (densités supérieures 
au seuil de grégarisation).

Phase solitaire Forme sous laquelle se présentent les populations d’une espèce grégariapte soumises à 
plusieurs générations s’étant développées en conditions dégrégarisantes ou solitarisantes 
(densités inférieures au seuil de grégarisation).

Phase transiens Phase transitoire entre la phase solitaire et la phase grégaire. On distingue le cas des 
transiens congregans (passage de la phase solitaire à la phase grégaire) des transiens 
degregans ou dissocians (passage de la phase grégaire à la phase solitaire)

Photopériode Durée du jour, du lever au coucher du soleil.

Population Ensemble des individus appartenant à un même taxon et présents en un même lieu 
(biotope). Des sous-populations peuvent être distinguées en fonction des états 
phénologiques.

Prairies Formations herbeuses denses recouvrement de l'ordre de 100 % les graminoïdes dominants 
sont de ports varriés : uniculmaires, pluriculmaires, cespiteux...

Profil (pédologique) Ensemble des horizons pédologiques constituant un sol.

Psammophile Qui "aime" vivre dans les milieux sableux.

Pseudosteppe Formation herbeuse à faible recouvrement global (< 60 %), les graminées et cypéracées 
dominantes sont souvent cespiteuses formant de petites touffes.

Recouvrement Rapport de la projection au sol des parties aériennes des végétaux à la surface totale de sol 
considérée. Le recouvrement est généralement exprimé en pourcentage (%).

Recrudescence Situation critique au cours de laquelle d’importantes populations acridiennes solitaires se 
transforment en populations transiens. Une lutte curative vigoureuse est alors nécessaire 
pour enrayer un possible départ d’invasion.

Reg • en zone désertique vaste étendue sub-plane souvent couverte de graviers ou de cailloux 
plus ou moins gros, mais d'autres dépôts superficiels sont également possibles,
• plaine ou surface de plateau parfaitement unies couvertes d'arènes, de petits cailloux ou 
de graviers.

Région naturelle Unité territoriale écologiquement homogène définie par une gamme de milieux extensifs et 
spécialisés en proportion constante et répartis selon un mode de distribution caractéristique.

Rémission Période durant laquelle les populations d'une espèce grégariapte se maintiennent très 
majoritairement en phase solitaire ou faiblement transiens, dans les limites de l’aire 
grégarigène. Cependant, nombre de signalisations effectuées en période de rémission 
concernent des populations transiens (dont la grégarité est plus ou moins accusée). L'aire 
dite de rémission est donc ordinairement plus étendue que l'aire de dispersion des solitaires 
sensu stricto.
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T erm e D éfin ition

Reproduction Ensemble concret d'individus, de cohortes ou de populations appartenant à un même taxon 
et ayant des développements plus ou moins synchrones. La typologie des reproductions 
permet d'accéder à la notion de génération.

Ripicole Organisme qui colonise les rives ou les berges des cours d'eau.

Rocher / roc Elément constitutif du sol dont le diamètre est supérieur à 20 cm.

Rocher suintant Affleurement rocheux soumis à des écoulements hydriques de faible débits, permanents ou 
temporaires.

Rupicole Organisme qui colonise les parois rocheuses.

Sable En pédologie, élément constitutif du sol dont le diamètre des particules est compris entre 
0,05 et 0,5 mm pour les sables fins et entre 0,5 et 2,0 mm pour les sables grossiers.

Sables couverts Formations sableuses où se développe un couvert végétal herbeux annuel ou vivace, limitant 
les effets de l’érosion éolienne.

Sables vifs Formations sableuses dépourvues de couvert végétal et subissant sans restriction les effets 
de l'érosion éolienne

Sauteriau Acridien non grégariapte

Savane Formation herbeuse dont le recouvrement basai est inférieur à 80% mais le recouvrement 
global de l’ordre de 100 %.
Les savanes peuvent être herbeuses, buisonneuses, arbustives ou arborées mais le couvert 
ligneux n’y peut dépasser 75 %.

Saxicole Organisme qui "aime" vivre dans les milieux pierreux ou rocheux.

Seuil de grégarisation Niveau densitaire au-delà duquel les interactions entre individus induisent des phénomènes 
de transformation phasaire.
Pour le Criquet pèlerin, le seuil de grégarisation pour les imagos est de l’ordre de 
500±150 individus /ha.
Pour le Criquet migrateur, le seuil de grégarisation pour les imagos est de l’ordre de 
2 000 individus par ha.
Pour le Criquet nomade, le seuil de grégarisation pour les imagos est de l'ordre de
10 000 individus par ha.
11 est bien évident que le seuil de grégarisation varie en fonction du stade phénologique de 
l'acridien et de la structure du tapis végétal des biotopes.

Sol Tamesna ( ou tigiwa) Sol lourd puissant (plusieurs décimètres à plusieurs mètres d'épaisseur) crevassé sous l'effet 
de la déshydratation et assorti d'un comblement des crevasses par du sable (éolien) ce qui 
constitue autant de mèches facilitant la pénétration des eaux qui s'accumulent et peuvent 
constituer des réserves importantes progressivement restituées.

Solitaire Statut phasaire d'une population ou d'un individu vivant en faible densité (inférieure au seuil 
de grégarisation) depuis au moins deux générations.

Spars Population (solitaire) en faible densité (inférieure voire très inférieure au seuil densitaire de 
grégarisation).

Standardisation des 
observations

Présentation homogène des observations en choisissant les descripteurs et en fixant les 
modalités relatives à chaque descripteur. La standardisation des informations vise à 
l'obtention de blocs homogènes de données ; elle garantit un niveau minimal de qualité mais 
ne constitue pas un optimum, chaque situation de terrain méritant des compléments 
descriptifs.

Sténo - Préfixe indiquant une très faible tolérance vis-à-vis d'une condition écologique. Un organisme 
sténophage a un régime alimentaire très peu varié.

Sténoïque Organisme ayant une très faible tolérance vis-à-vis d'une ou plusieurs conditions 
écologiques.

Steppe Formation mixte ou rarement herbeuse dont le couvert de la strate herbeuse ne dépasse 
pas 75 % ; les graminées dominantes sont ordinairement cespiteuses, formant des touffes 
moyennes ou grosses.

Sympatriques Organismes dont les aires de distribution sont similaires, ou fortement intersécantes.

Symphytosociologie Etude des groupements itératifs d'associations végétales.

Synécologie Sous-discipline de l'écologie qui étudie les communautés taxinomiques (associations 
végétales ou animales).
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Term e Définition

Syntaxon Unité systématique en phytosociologie (association végétale, alliance, ordre, classe).

Tassili • plateau gréseux à surface accidentée,
• piémont essentiellement gréseux de massifs montagneux sahariens.

Taxon (idiotaxon) Unité systématique (taxinomique) espèce, genre, famille

Teneur Abondance volumique en un composant d'un mélange.

Tifinar Ecriture touarègue.

Transiens Individus ou population en état phasaire transitoire (intermédiaire) entre la phase solitaire et 
la phase grégaire. Leur grégarité est donc plus ou moins accusée mais elle n'est ni nulle ni 
totale.

Tropotrophe Milieu subissant de très grandes variations d'humidité cas des mares temporaires, en eaux 
durant la saison pluvieuse et complètement sèches durant le reste de l'année.

Typologie Classement et ordination des individus en catégories polythétiques hiérarchisées. Au sein 
d'une même unité sont regroupés les individus qui se ressemblent plus entre-eux qu'ils ne 
ressemblent aux autres sans qu'il soit nécessaire qu’un individu possède tous les caractères 
descriptifs de la classe pour lui appartenir ni qu'il suffise à un individu de posséder un seul 
caractère distinctif de la classe pour en faire partie (catégorie polythétique).

UTEH Unité territoriale écologiquement homogène. Plusieurs niveaux d'intégration doivent être pris 
en considération l'UTEH élémentaire est le biotope c'est à dire le site où se développe une 
population d'un taxon (espèce ou sous-espèce). La région naturelle est le niveau 
immédiatement supérieur où le taxon retrouve des biotopes semblables. Le niveau supérieur 
correspond à la zone éco-climatique, c'est à dire un ensemble de régions naturelles 
soumises à un même type de climat s'exerçant sur des modelés géomorphologiques voisins.

Vallée fossile Vallée appartenant à un réseau hydrographique constitué dans un passé plus ou moins 
ancien et sous des conditions climatiques différentes des conditions actuelles. En zone 
désertique, le réseau hydrographique est ordinairement surdimensionné et localement 
remodelé, faute d’un écoulement de surface actuellement suffisant.

Voies privilégiées de 
déplacement (VDP)

Itinéraires que suivent les organismes migrants lors de leurs déplacements. Les VPD 
correspondent à des chenaux d'écoulement des flux d'air et ont des origines variées même 
si le relief est un facteur souvent discriminant.

Vol clair Essaims diffus, de faible densité. Il peut s'agir d’essaims primitifs (faible grégarité) ou 
d'essaims grégaires en fin de vie et en voie de dispersion.

Zone éco-climatique UTEH présentant des conditions morphopédologiques similaires et subissant un même 
macro-climat.
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L’annexe I fournit une évaluation de la surface relative des biotopes en fonction des différents 
secteurs écologiques identifiés.

L’annexe II fournit une évaluation de la surface absolue des biotopes en hectares, en fonction des 
différents secteurs écologiques identifiés.

Cet ordre chronologique reflète la démarche adoptée pour les évaluations. Dans un premier temps, 
la surface relative de chaque type de biotope a été estimée, au sein de chaque secteur écologique. 
Dans un second temps, la surface absolue de chaque entité a été évaluée par planimétrie.
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A NN EXE I : Superficies relatives des biotopes.

Tamesna P-0 Nord Massif P-S P-E Ténéré Fréquence
A B C D E F G H I J K L M N o P Q R S T U a %

N° code &otoge^__ 1 348 447 1 420 121 2 375 612 1 991 042 1 121 295 958 542 519 995 1 344 973 809 510 1 060 927 1 584 598 769 149 1 051 373 971 451 949 712 1 096 653 630 998 1 864 378 3 949 714 1 237 329 2 920 084 21
1 A01 Rochers grands > 50m 3,00000 6,00000 5,00000 8,00000 10,00000 8.00000 3,00000 2,00000 6,00000 1,00000 0,50000 11 52,38
2 A02 Rochers moyens ± 25m 1,00000 2,00000 2,00000 5,00000 4,00000 4,00000 6,00000 3,00000 5,00000 6,00000 5,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 0,50000 0,50000 17 80,95
3 A04 Rochers petits < 1m 0,70000 3,00000 2,00000 3,00000 0,50000 0,50000 6,00000 5,00000 5,00000 12,00000 13,00000 6,00000 5,00000 6,00000 6,00000 6,00000 6,00000 2,00000 0,50000 2,00000 20 95,24
4 A05 Pentes rocheuses / éboulis 2,00000 3,00000 4,00000 3,00000 2,00000 5,00000 10,00000 14,77500 7,00000 2,00000 2,00000 2,00000 12 57,14

5 A06 Paroi rocheuse 2,00000 2,00000 4,00000 4,00000 2,00000 6,00000 6,00000 6,00000 2,00000 6,00000 2,00000 4,00000 0,50000 0,50000 14 66,67

6 A07 Rochers ensablés 0,78000 3,47470 3,00000 0,50000 0,43450 3,00000 4,00000 2,00000 6,00000 4,00000 2,00000 3,00000 6,00000 6,00000 2.00000 2,00000 5,00000 16 76,19
7 A08 Cuvette de cratère 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,50000 5 23,81

8 A09 Falaise grande > 15m 2,00000 1,00000 5,00000 2,00000 6,00000 5,00000 5,00000 5,00000 6,00000 5,00000 3,00000 3,00000 5,00000 6,00000 2,00000 5,00000 2,00000 17 80,95

9 A10 Falaise moyenne 5-15m 6,00000 3,00000 2,00000 6,00000 4,00000 7,00000 3,00000 4,00000 4,00000 6,00000 3,00000 5,00000 2,00000 4,00000 6,00000 2,00000 2,00000 2,00000 18 85,71

10 A11 Falaise petite < 5m 7,00000 7,00000 3,00000 10,00000 2,00000 5,00000 8,00000 6,00000 5,00000 3,00000 12,00000 5,92900 4,00000 4,00000 5,00000 6,00000 5,00000 5,00000 6,00000 19 90,48

11 A12 Butte témoin 0,50000 6,00000 6,00000 2,00000 2,00000 3,00000 5,00000 0,50000 1,76700 1,50000 10 47,62

12 A13 Butte / dôme 3.00000 2.00000 8.00000 0.50000 3.00000 2.00000 2.00000 4,00000 2.00000 5.00000 6.00000 11 52,38

13 B01 Reg rocailleux (5-25cm) 6,00000 1,00000 5,00000 1,00000 6,00000 5,00000 3,00000 7,00000 2,98490 2,00000 4,00000 7,00000 4,00000 4,81330 6,00000 14 66,67
14 B02 Reg graveleux (-3cm) 7,00000 7,00000 4,00000 4,00000 2,00000 6,00000 4,00000 5,00000 6,00000 3,00000 3,00000 5,00000 4,00000 4,00000 2,00000 2,00000 2,00000 17 80,95

15 B03 Reg sableux 7,00000 8,00000 15,00000 3,00000 6,00000 2,46950 1,00000 2,00000 1,00000 11,00000 3,00000 12,00000 35,00000 10,00000 14 66,67

16 B04 Reg fesh-fesh 2,00000 6,00000 8,00000 2,00000 6,00000 3,00000 1,36500 1,00000 6,00000 5,00000 1,00000 6,00000 1,50000 6,00000 14 66,67

17 B05 RegJourç^_ 2.00000 3.00000 8.00000 15.00000 35.00000 12.00000 2.00000 4.00000 6.00000 2.00000 2.00000 6.33880 2.00000 2.00000 2.00000 15 71,43

18 C01 Sables divers 6,00000 10,00000 12,00000 2,00000 6,00000 4,00000 5,00000 6,00000 6,00000 3,00000 6,00000 4,00000 4,00000 3,00000 3,00000 5,00000 10,00000 6,00000 6,00000 15,00000 9,98195 21 100,00

19 C02 Sables dunaires => barkanes 6,00000 2,00000 1,00000 1,00000 2,00000 6,00000 6 28,57

20 C03 Sables cordons dunaires couverts 1,00000 10,00000 7,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 6,00000 10 47,62
21 C04 Sables cordons dunaires vifs 6,00000 7,00000 6,97980 2,00000 5,00000 2,00000 1,00000 6,00000 2,00000 6,00000 6,00000 6,00000 12 57,14

22 C05 Sables ergs couverts à interdunes 2,00000 3,00000 5,46950 3,00000 2,00000 2,00000 2,00000 6,00000 8 38,10

23 C06 Sables ergs vifs à interdunes 6,00000 6,00000 2,00000 2,00000 6,00000 2,00000 6,00000 6,00000 8,00000 9 42,86
24 C07 Sables dunaires profonds couverts 0,50000 3,00000 2,00000 2,00000 5,00000 2,00000 2,00000 7 33,33

25 C08 Sables dunaires Drofonds vifs 6.00000 6.00000 2.00000 2.00000 2.00000 2.00000 7.44590 4.90380 6.00000 22.00000 6.00000 11 52,38

26 D01 Oued petit < 5m 6,00000 2,00000 2,00000 6,00000 2,00000 5,00000 8,00000 6,00000 6,00000 6,00000 5,00000 7,76950 6,00000 5,00000 6,00000 5,00000 6,00000 1,00000 0,50000 0,50000 20 95,24

27 D02 Oued moyen 5-25m 2,00000 2,00000 1,49805 3,00000 4,00000 3,00000 3,00000 3,00000 2,00000 3,00000 4,00000 4,00000 3,00000 6,00000 2,00000 2,00000 16 76,19

28 D03 Oued grand > 25m 5,00000 2,00000 2,00000 2,00000 0,50000 3,00000 3,00000 2,00000 3,00000 6,00000 1,00000 11 52,38
29 D04 Oued stagnant (imatadanen, tripes) 2,00000 2,00000 2 9,52

30 D05 Vallée fossile basse petite 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 3,00000 0,50000 4,00000 2,00000 0,50000 9 42,86

31 D06 Vallée fossile basse moyenne 3,00000 2,00000 4,00000 4,00000 2,00000 2,92100 3,00000 1,00000 1,00000 0,50000 10 47,62

32 D07 Vallée fossile basse grande 0,50000 2,00000 6,00000 2,00000 31,00000 11,00000 2,00000 0,50000 0,50000 30,00000 6,00000 12 57,14

33 D08 Vallée fossile encaissée moyenne 2,00000 4,00000 5,00000 1,00000 2,00000 3,00000 2,00000 2,00000 2,00000 9 42,86

34 D09 Vallée fossile encaissée arande 2.00000 2.00000 2.00000 1.00000 2.00000 5 23.81

35 E01 Epandages latéraux 1,41770 5,00000 6,00000 6,00000 8,00000 8,00000 8,00000 6,00000 6,00000 2,00000 9 42,86
36 E03 Epandages frontaux oueds petits 6,00000 2,00000 6,00000 6,00000 2,00000 5,00000 8,00000 6,00000 5,00000 6,00000 2,00000 4,00000 4,00000 6,00000 5,00000 6,00000 5,00000 2,00000 0,50000 0,50000 20 95,24

37 E04 Epandages frontaux oued moyen 0,50000 2,00000 0,50000 3,00000 4,00000 4,00000 3,00000 3,00000 2,00000 3,00000 3,00000 2,00000 4,00000 5,00000 2,00000 4,00000 16 76,19

38 E05 Eoandaaes frontaux oued arand 5.00000 2.00000 2,00000 5.00000 1.00000 4.00000 1.00000 1.00000 3.00000 6.00000 2.00000 11 52,38

39 F01 Dépression / cuvette d'oued 5,00000 2,00000 1,00000 3,00000 2,00000 2,00000 -  2,00000 1,00000 8 38,10 ’

40 F02 Interdune mésotrophe 6,00000 2,00000 6,00000 2,00000 2,00000 0,50000 1,00000 0,50000 2,00000 0,50000 4,00000 11 52,38
41 F03 Dépression sub-halotrophe (sel) 6,00000 2,00000 6,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000 2,00000 8 38,10

42 F04 Dépression / cuvette halotrophe (sel) 0,00200 0,00300 0,00400 3 14,29

43 F05 Mare tem g o ra u ^^ 0.02000 0,02500 0.02000 0.03000 0,06500 0.06500 0.10000 0,02000 0.04000 0,05000 0.01500 0.05000 0.05000 0.02500 0,05000 0.03000 0.05000 0.05000 0,01800 18 85,71

44 G01 Canyon 0,02000 0,02500 0,01500 0,05000 0,06000 0,01500 0,04000 7 33,33

45 G02 Ruisseau sub-permanent 0,00400 0,01000 0,00200 0,00100 4 19,05

46 G03 Guelta sablo-argileuse 0,00500 0,00500 0,00500 0,00500 0,00500 0,00500 0,00200 0,00200 8 38,10

47 G04 Guetta rocheuse 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,02000 0,00100 0,00300 0,00100 0,00400 10 47,62

48 G05 Rocher suintant 0.00100 0.00050 0.00100 0.00. 0,00010 0,00100 0.00050 0.00100 0.00020 0.00070 0.00010 0.00020 0.00005 13 61,90

49 H01 Jardin petit irrigation par puits 0,00300 0,03500 0,00200 0,06000 0,00400 0,03500 0,02000 0,03000 0,05000 9 42,86

50 H 02 Jardin grand irrigation par puits 0,09000 0,08500 0,08300 0,06000 0,10000 5 23,81

51 H03 Jardin petit irrigation par source 0,00100 0,00100 0,00100 3 14,29

52 H05 Forage / jardin 0,00020 0,01000 0,01000 0,00100 4 19,05

53 H06 Foraae ss jardin 0.00030 0.00050 0.00045 0.00030 0.00000 8 38 J 0

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11

Fréquence 25 29 25 25 23 24 25 32 37 35 28 1 32 31 30 34 30 30 39 21 15 28 28,5
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Annexe II 105/132

ANNEXE II : Superficie des biotopes en hectares.

Surface des biotopes en ha
Tamesna P-0 Nord Massif P-S ........ " .......... ... P-É Ténéré Surface

A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U ha %
N° Code Surface région naturelle 1348447 1 420 121 2 375 612 1 991 042 1 121 295 958 542 519 995 1 344 973 809 510 1 060 927 1 584 598 769 149 1 051 373 971 451 949 712 1 096 653 630 998 1 864 378 3 949 714 1 237 329 2 920 084 29 975 903

1 A01 Rochers grands > 50 m 0 0 0 0 0 0 0 40349 0 0 95076 38457 84110 97145 75977 32900 12620 111863 39497 6187 0 634180 2.12

2 A02 Rochers moyens ± 25 m 0 0 23756 39821 0 19171 0 67249 32380 42437 95076 23074 52569 58287 47486 21933 12620 37288 78994 6187 14600 672928 2.24

3 A04 Rochers petits < 1 m 9439 42604 47512 59731 0 4793 2600 80698 40476 53046 190152 99989 63082 48573 56983 65799 37860 111863 78994 6187 58402 1158782 3.87

4 A05 Pentes rocheuses / éboulis 0 0 0 0 0 0 10400 40349 32380 31828 31692 38457 105137 143532 66480 21933 12620 37288 0 0 0 572096 1.91

5 A06 Paroi rocheuse 0 0 0 39821 0 0 0 26899 32380 42437 31692 46149 63082 58287 18994 65799 12620 74575 0 6187 14600 533524 1.78

6 A07 Rochers ensablés 10518 49345 71268 9955 4872 0 15600 53799 16190 0 95076 30766 21027 0 0 32900 37860 111863 78994 24747 146004 810784 2.70

7 A08 Cuvette de cratère 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7691 10514 9715 0 10967 0 9322 0 0 0 48208 0.16

8 A09 Falaise grande > 15 m 0 28402 23756 99552 0 19171 31200 67249 40476 53046 95076 38457 31541 29144 47486 65799 12620 93219 78994 0 0 855188 2.85

9 A10 Falaise moyenne 5-15 m 80907 42604 47512 119463 0 38342 36400 40349 32380 42437 95076 23074 52569 19429 37988 65799 12620 37288 0 0 58402 882638 2.94

10 A11 Falaise petite < 5 m 94391 99408 71268 199104 22426 47927 41600 80698 40476 31828 190152 45603 42055 38858 47486 65799 31550 93219 0 0 175205 1459053 4.87

11 A12 Butte témoin 0 7101 142537 119463 22426 19171 15600 67249 4048 18747 23769 0 0 0 0 ' o 0 0 0 0 0 440108 1.47

12 A13 Butte / dôme 0 42604 47512 159283 5606 0 15600 26899 0 21219 0 0 0 0 0 0 25240 37288 197486 0 175205 753942 2.52

ROCHERS 195255 312067 475122 846193 55330 148574 168998 591788 271186 337025 942836 391720 525686 502969 398879 449628 208229 755073 552960 49493 642418 8821431 29.43

13 B01 Reg rocailleux (5-25 cm) 80907 14201 0 99552 0 9585 31200 67249 24285 74265 47299 15383 42055 68002 37988 52785 0 111863 0 0 0 776619 2.59
14 B02 Reg graveleux (-3 cm) 94391 99408 95024 0 0 38342 10400 80698 32380 53046 95076 23074 31541 48573 37988 43866 0 37288 78994 0 58402 958493 3.20
15 B03 Reg sableux 94391 113610 356342 59731 67278 0 0 33214 8095 0 31692 7691 0 0 0 0 69410 55931 473966 433065 292008 2096425 6.99

16 B04 Reg fesh-fesh 26969 85207 190049 39821 67278 28756 7098 0 8095 0 95076 0 0 0 0 0 31550 18644 236983 18560 175205 1029290 3.43
17 B05 Reg lourd 26969 42604 0 159283 168194 335490 62399 26899 32380 63656 0 15383 21027 0 60200 21933 0 37288 0 0 58402 1132108 3.78

REGS 323627 355030 641415 358388 302750 412173 111097 208061 105236 190967 269142 61532 94624 116574 136177 118584 100960 261013 789943 451625 584017 5992935 19.99

18 C01 Sables divers 80907 142012 285073 39821 67278 38342 26000 80698 48571 31828 95076 30766 42055 29144 28491 54833 63100 111863 236983 185599 291481 2009919 6.71

19 C02 Sables dunaires => barkanes 80907 28402 0 0 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 9497 0 0 37288 0 0 175205 336499 1.12
20 C03 Sables cordons dunaires couverts 0 14201 0 199104 78491 0 0 0 16190 0 0 0 0 0 18994 0 12620 37288 78994 24747 175205 655834 2.19

21 C04 Sables cordons dunaires vifs 80907 99408 165813 39821 56065 0 0 0 0 0 31692 0 0 0 9497 0 37860 37288 236983 74240 175205 1044778 3.49

22 C05 Sables ergs couverts à interdunes 26969 42604 0 108900 33639 0 0 0 16190 0 0 0 0 0 0 0 12620 0 78994 0 175205 495121 1.65

23 C06 Sables ergs vifs à interdunes 80907 85207 47512 0 22426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37860 37288 236983 74240 233607 856029 2.86
24 C07 Sables dunaires profonds couverts 6742 42604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12620 37288 197486 24747 58402 379887 1.27

25 C08 Sables dunaires profonds vifs 80907 85207 47512 0 22426 0 0 0 16190 0 31692 0 0 0 0 0 46983 91425 236983 272212 175205 1106743 3.69

SABLES 438245 539646 545911 387646 280324 38342 31200 80698 97141 31828 158460 30766 42055 29144 66480 54833 223663 389726 1303406 655784 1459515 6884811 23

26 D01 Oued petit < 5 m 80907 28402 47512 119463 22426 47927 41600 80698 48571 63656 0 38457 81686 58287 47486 65799 31550 111863 39497 6187 14600 1076574 3.59

27 D02 Oued moyen 5-25 m 26969 0 0 39821 16798 28756 20800 40349 24285 31828 31692 23074 42055 38858 28491 65799 12620 37288 0 0 0 509483 1.70
28 D03 Oued grand > 25 m 0 0 0 0 0 0 26000 26899 16190 21219 7923 23074 31541 19429 28491 65799 0 18644 0 0 0 285210 0.95

29 D04 Oued stagnant (imatadanen, tripes) 0 0 0 0 0 19171 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29571 0.10
30 D05 Vallée fossile basse petite 26969 28402 47512 0 22426 28756 0 6725 0 42437 0 15383 0 0 0 0 0 0 0 0 14600 233211 0.78

31 D06 Vallée fossile basse moyenne 0 42604 47512 0 0 38342 20800 26899 23646 31828 0 7691 0 0 9497 0 0 0 0 0 14600 263419 0.88

32 D07 Vallée fossile basse grande 6742 28402 142537 39821 347601 105440 0 0 0 0 31692 0 0 0 4749 0 0 9322 1184914 74240 0 1975460 6.59
33 D08 Vallée fossile encaissée moyenne 0 0 0 0 0 0 0 26899 32380 53046 15846 15383 31541 19429 18994 0 0 37288 0 0 0 250807 0.84

34 D09 Vallée fossile encaissée grande 0 0 0 0 0 0 0 26899 16190 21219 0 7691 0 0 18994 0 0 0 0 0 0 90994 0.30

OUEDS / VALLEES 141587 127811 285073 199104 409251 268392 119599 235370 161262 265232 87153 130755 186824 136003 156702 197398 44170 214403 1224411 80426 43801 4714729 16
35 E01 Epandages latéraux 0 0 0 0 0 13589 0 67249 48571 63656 0 61532 84110 77716 56983 65799 0 37288 0 0 0 576491 1.92

36 E03 Epandages frontaux oued petit 80907 28402 142537 119463 22426 47927 41600 80698 40476 63656 31692 30766 42055 58287 47486 65799 31550 37288 19749 0 14600 1047362 3.49
37 E04 Epandages frontaux oued moyen 6742 0 0 39821 5606 28756 20800 53799 24285 31828 31692 23074 31541 19429 37988 54833 12620 74575 0 0 0 497390 1.66

38 E05 Epandages frontaux oued grand 0 0 0 0 0 0 26000 26899 16190 53046 15846 30766 10514 9715 28491 65799 0 37288 0 0 0 320554 1.07

EPANDAGES 87649 28402 142537 159283 28032 90273 88399 228645 129522 212185 79230 146138 168220 165147 170948 252230 44170 186438 19749 0 14600 2441798

39 F01 Dépression / cuvette d'oued 0 0 T o 0 0 0 0 0 40476 21219 0 7691 31541 19429 18994 ■— -21933 0 18644 0 0 0 179927 0.60

40 F02 Interdune mésotrophe 80907 28402 142537 39821 22426 0 0 0 4048 0 15846 0 0 0 ' 0 3155 37288 19749 0 116803 510981 1.70
41 F03 Dépression sub-halotrophe (sel) 80907 28402 142537 0 22426 0 0 0 0 0 31692 0 0 0 0 0 6310 0 39497 0 58402 410173 1.37

42 F04 Dépression / cuvette halotrophe (sel) 0 0 0 0 22 29 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0.00
43 F05 Mare temporaire 270 355 475 597 729 623 520 269 324 530 238 385 526 243 475 329 315 932 0 0 526 8660 0.03

DEPRESSIONS 162083 57160 285549 40418 45603 652 520 323 44847 21749 47776 8076 32067 19672 19469 22262 9780 56864 59246 0 175731 1109845 4

44 G01 Canyon 0 0 0 0 0 0 0 0 162 265 0 115 526 583 142 0 0 746 0 0 0 2539 0.01

45 G02 Ruisseau sub-permanent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 97 0 22 6 0 0 0 0 167 0.00
46 G03 Guelta sablo-argileuse 0 0 0 0 0 0 0 67 40 53 0 0 53 49 47 0 13 37 0 0 0 359 0.00
47 G04 Guelta rocheuse 0 0 0 0 0 0 0 13 8 11 0 8 11 194 9 33 6 75 0 0 0 368 0.00
48 G05 Rocher suintant 0 0 0 0 0 10 0 7 8 0 2 8 5 10 2 8 1 4 0 0 1 64 0.00

EAUX 0 0 0 0 0 10 0 87 219 329 2 131 636 933 201 63 26 861 0 0 1 3498 0

49 H01 Jardin petit irrigation par puits 0 0 0 0 0 29 182 0 16 637 0 31 368 194 285 548 0 0 0 0 0 2290 0.01

50 H02 Jardin grand irrigation par puits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955 0 0 894 806 570 1097 0 0 0 0 0 4321 0.01

51 H03 Jardin petit irrigation par source 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 0 11 0 0 0 0 0 31 0.00
52 H05 Forage avec jardins 0 0 5 0 0 96 0 0 81 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0.00
53 H06 Forage ss jardin 0 4 0 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0.00

JARDINS / FORAGES 0 4 5 10 5 127 182 0 97 1613 0 31 1262 1010 855 1656 0 0 0 0 0 6857 0

Total 2696894 2840238 4751219 3982074 2242585 1916957 1039808 2689946 1618923 2120241 3169196 1538267 2101484 1941892 1898569 2191650 1261996 3728756 7899428 2474658 5840168

Freq 25 29 25 25 23 24 25 32 37 35 28 32 31 30 34 30 30 39 21 15 28

A B C I D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U



Annexe III 107/132

ANNEXE III : Inventaire des plantes vasculaires.
Biogéo. : biogéographie, Abd : abondance, CRT : cartographie.
La liste des codes employés dans le tableau suivant se trouve en double page, à la fin de cet ouvrage. Les 
noms vernaculaires sont en langue tamacheck, ou en français [ ].

n° Famille Genre espèce
Nom

vernaculaire
Biogéo. Abd

C
R
T

Chorologie 

Tamesna | O |n| Aïr |s E I Tén.

3 3 g 3 s a 3 a n 3 3 i 3 a g 3 3 a a a !
1 ACANTHACEAE Blepharis ciliaris (L.) B. L. Burtt Tekanaït SD Z C C X x x X X X X X X X X X X X X X X X X

2 ACANTHACEAE Blepharis iinariifolia Pers SD Z

3 ACANTHACEAE Dicliptera verticillata (Forsk) C Christens AF

4 ACANTHACEAE Hypoestes verticillaris (L f) Soland ex Roem & Schult AF

5 ACANTHACEAE Peristrophe bicalyculata (Retz) Nees AS SD Z

6 ACANTHACEAE Rueiiia patula Jacq MAD

7 AIZOACEAE Chorbichonia decumbuns (Forsk) PanT

8 AIZOACEAE Gisekia phamacioides L Timerkest SD SS CC C x x X X X X X X X X X X X X X X X

9 AIZOACEAE Glinus lotoides L T eghatemt-T assididet PT Le C X X X X X X X X X X X X X X X

10 AIZOACEAE Limeum obovatum Vicary Enale-Ntchegdouken SD CC c x X X X X X X X X X X X X X X X

11 AIZOACEAE Limeum pterocarpum (Gay) Heirmerl SD SL C V x X X X X X X X X X X X

12 AIZOACEAE Mollugo cerviana (L) Seringe Enale-Negdad SD C c x X X X X X X X X X X X X

13 AIZOACEAE Mollugo nudicaulis Lam SD C V

14 AIZOACEAE Sesuvium sesuvioides (Fenzl) Verde Louse PT C c x X X X X X

15 AIZOACEAE Trianthema triquetra Willd Akiraou AS SD Z C c x X X X X

16 AIZOACEAE Zaieya pentandra (L) Jeffrey Tazlinghitaït PT CC c X X X X X X X X X X X

17 ALLIACEAE Allium cepa L [Oignon] DOM Le J

18 ALLIACEAE Allium sativum L [Ail] DOM Le J

19 ALLIACEAE Dipcadi longifolium (Lindl) Bak Tamzililit SD Le c X X X X X X X X X

20 AMARANTHACEAE Achyranthes aspera L PanT C c X X X X X X X

21 AMARANTHACEAE
Aerva javanica (Burm f) Juss ex Schult ssp. 1 
(forme fine)

Amekarjij SL SS TA c X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22 AMARANTHACEAE
Aerva javanica (Burm f) Juss ex Schult ssp. 2 
(forme forte)

Amekarjij SL SS CC c X X X X X X X X X

23 AMARANTHACEAE Aiternanthera nodiflora RBr PanT

24 AMARANTHACEAE Amaranthus graecizans L Tazerat Cosm CC c X X X X X X X X X X X X X X

25 AMARANTHACEAE Celosía trigyna L AS SD Z C c X X X X X X X X X X X X X X

26 AMARANTHACEAE Centrostachys aquatica (RBr) Wall AF AS

27 AMARANTHACEAE Pupalia lappacea (L) Juss AM

28 AMARYLLIDACEAE Pancratium trianthum Herb Fourejad AFTS Le c X X X X X X X X X

29 ANACARDIACEAE Rhus nathalensis Bernh AF

30 ANACARDIACEAE Rhus tripartita (Ucria) Grande ME SS

31 ANACARDIACEAE Sclerocarya birrea (ARich) Hochst SD Z

32 APIACEAE Ammodaucus ieucotrichus Coss SD

33 APIACEAE Anethum graveolens L [Anis] DOM Le J

34 APIACEAE Daucus carotta L [Carotte] DOM Le J

35 ARECACEAE Hyphaene thebaica (L) Mart Tagaït [Palmier doum] SD SL Le c X X X X X X X X

36 ARECACEAE Phoenix dactylifera L Talizdeg [Palmier dattier] ME SS Le c X X X X X X X X X X X

37 ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia bracteolata Lam SD

38 ASCLEPIADACEAE Calotropis procera (Ait) Ait f Tirza [Roustonnier] SD SSZ Exp c X X X X X X X X X X X X X X X X X

39 ASCLEPIADACEAE Caraliuma mourettii A Chev Ikochmaren SA RR c X X X X X X

40 ASCLEPIADACEAE Conomitra linearis Fenzl SL

41 ASCLEPIADACEAE Desmidorchis acutanguia Decaisne AFTS
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vernaculaire

c Chorologie

n° Famille Genre espèce Biogéo. Abd R Tamesna 0 K Aïr N E : I Tón. I
T a a g g a s a a n o a i a a s a g a a s i

42 ASCLEPIADACEAE Glossonema boveanum (Decne) Decne ssp. boveanum Achako AFTS Lc C X X X X X X X X

43 ASCLEPIADACEAE Leptadenia hastata (Pers) Decne SD SL C C X X X X X X

44 ASCLEPIADACEAE Leptadenia heterophylla Dec Arinkid AFTS C c X X X X X X X X X X X X X

45 ASCLEPIADACEAE Leptadenia pyrotechnica (Forsk) Decne Anag SD SS ccc c x X X X X X X X X X X X X X X X X

46 ASCLEPIADACEAE Oxystelma bomouense RBr AFTS

47 ASCLEPIADACEAE Pergularia daemia (Forsk) Chiov Tezirt SD SSZ CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X

48 ASCLEPIADACEAE
Solenostemma oleifolium (Nectoux) Bull & Bruce ex 
Maire

Aghelechum SS Lc c X X X X X X X X X X X

49 ASTERACEAE Acanthospermum hispidum DC PanT

50 ASTERACEAE Atractylis aristata Battandier Tekanai't-Tazegret SA C c x X X X X X X X X X X X

51 ASTERACEAE Bidens pilosa L PanT

52 ASTERACEAE Blumea aurita (L f) DC Tadrint-Nézézil PanT C c X X X X X X X X X X X

53 ASTERACEAE Blumea gariepina DC AFS

54 ASTERACEAE Bubonium graveolens (Forsk) Maire Emag AFTS C c X X X X X X X X X X X X X X X

55 ASTERACEAE Carthamus tinctorus L AFS ME

56 ASTERACEAE Chrysanthellum americanum (L) Vatke PanT

57 ASTERACEAE Conyza stricta Willd PT

58 ASTERACEAE Dicoma capensis Less END RRR V

59 ASTERACEAE Dicoma tomentosa Cass SD SSZ

60 ASTERACEAE Echinops bovei Boiss ME SS

61 ASTERACEAE Eclipta prostrata (L) L PanT Lc V

62 ASTERACEAE Erigeron bovei (DC) Boiss SS

63 ASTERACEAE Felicia dentata (Rich) Dandy AFTS

64 ASTERACEAE Francoeuria undulata (L) Lack ME SS

65 ASTERACEAE Geigeria alata (DC) Oliv & Hiern Atassas SD Z C c X X X X X X X X X X X X X

66 ASTERACEAE Gnaphalium luteo-album L Cosm Lc V

67 ASTERACEAE Helichrysum indicum (L) Grierson PT

68 ASTERACEAE Lactuca scariola L DOM Lc J

69 ASTERACEAE Launea chevalieri O Hoffm & Muschl SL

70 ASTERACEAE Launea intybacea (Jacq) PanT

71 ASTERACEAE Launea mucronata (Forsk) SS

72 ASTERACEAE Launea nudicaulis (L) ME SS

73 ASTERACEAE Launea taxacifolia (Willd) Amin ex Jeffrey AFTS

74 ASTERACEAE Pegolettia senegalensis Cass SD SSZ

75 ASTERACEAE Pluchea ovalis (Pers) SS

76 ASTERACEAE Pulicaria arabica (L) Cass Tadrint SS CC c x X X X X X X X X X X X X X X X X X

77 ASTERACEAE Pulicaria crispa (Forsk) Oliv SS C V

78 ASTERACEAE Senecio flavus (Dec) Sch-Bip SS

79 ASTERACEAE Senecio gallicus Chaix ex Villars MESS

80 ASTERACEAE Senecio hoggarensis Batt END

81 ASTERACEAE Sonchus oleraceus L [Laitron] Cosm

82 ASTERACEAE Sphaeranthus angustifolius Dc SL C V

83 ASTERACEAE Vernonia pauciflora (Willd) SL

84 ASTERACEAE Vernonia plumbaginifolia Penzl SL

85 ASTERACEAE Vicoa leptoclada (Webb) Dandy SD Z C V

86 BORAGINACEAE Coldenia procumbens L T eghatemt-T assididet AFS C c X X X X X X X X X X X X X X X X X
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87 BORAGINACEAE Cordia crenata Del AS SD Z

88 BORAGINACEAE Cordia sinensis Lam Tidenint SL CC C X X X X X X X

89 BORAGINACEAE Heliotropium ramosissimum (Lehm) DC Tanna-Taziwirat SL SS TA C x X X X X X X X X X X X X X X X X X X

90 BORAGINACEAE Heliotropium strigosum Willd Tanna-Tassidiret PT CC C X X X X X X X X X X X X X

91 BORAGINACEAE Heliotropium supinum L T anna-T an-T assagh AFS ME Le c X X X X X X X X

92 BORAGINACEAE Trichodesma africanum (L) Lehm SD SSZ R c X X X X X X X X X X X

93 BRASSICACEAE Brassica napus L [Navet] DOM Le J

94 BRASSICACEAE Brassica oleracea L [Chou-Fleur] DOM Lc J

95 BRASSICACEAE Brassica oleracea L [Chou-pommé] DOM Lc J

96 BRASSICACEAE Brassica tournefortii Gouan AFS ME

97 BRASSICACEAE Eremobium aegyptiacum (Spreng) Boiss SS R V

98 ERASSICACEAE Farsetia ramosissima Hochst ex Fourn lleg SS CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

99 BRASSICACEAE Farsetia stenoptera Hochst AFTS

100 BRASSICACEAE Lepidium sativum L [Cresson de fontaine] DOM

101 BRASSICACEAE Morettia canescens Boiss Ajalghoum SS TA c X X X X X X X X X X X X X X

102 BRASSICACEAE Morettia philaeana (Del) DC Aslagh SS C c X X X X X X X X X X X X X X X

103 BRASSICACEAE Raphanus sativus L [Radis] DOM Le J

104 BRASSICACEAE Schouwia thebaica Webb Alwat SS TA c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

105 BRASSICACEAE Sisymbrium irio L ME

106 BURSERACEAE Commiphora africana (A Rich) Engl Adarass SD Z C c X X X X X X X X

107 BÒRSERACEAE Commiphora quadricincta Schweinf SD SL R V

108 CAPPARACEAE Boscia salicifoiia Oliv f SD Z RR V

109 CAPPARACEAE Boscia senegalensis (Pers) Lam ex Poir Tadante SL CCC c X X X X X X X X X X X X X

110 CAPPARACEAE Cadaba farinosa Forsk Abago AFTS C c X X X X X X X X

111 CAPPARACEAE Cadaba glandulosa Forsk SD SSZ

112 CAPPARACEAE Capparis sp. Tahounèq SA RR c X X X

113 CAPPARACEAE Cleome africana Botsch ME SS

114 CAPPARACEAE Cleome arabica L. Tedinimi ME SS C c X X X X X X X X X X X X X X X X X X

115 CAPPARACEAE Cleome brachycarpa Vahl ex DC SD Z C V X X X X X X X

116 CAPPARACEAE Cleome gynandra L PanT CC c X X X X X X X X X

117 CAPPARACEAE Cleome paradoxa R Br ex DC SA

118 CAPPARACEAE Cleome scaposa DC Tchiroudimen SD Z CC c X X X X X X X X

119 CAPPARACEAE Cleome tenella L AFTS

120 CAPPARACEAE Cleome viscosa L Tedlnimi-N'ezezil PanT CC c X X X X X X X X X X X

121 CAPPARACEAE Crataeva adansonii DC SD Z

122 CAPPARACEAE Maerua crassifolia Forsk Agar SD SS CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

123 CARICACEAE Carica papaya L [Papayier] DOM Lc J

124 CARYOPHYLLACEAE Polycarpaea corymbosa (L) Lam var. corymbosa PanT C V

125 CARYOPHYLLACEAE Polycarpaea delileanum (Milne-Redhead) ?

126 CARYOPHYLLACEAE Polycarpaea linearifolia (DC) DC AFS

127 CAR YOPHYLLA CEAE Polycarpaea repens (Forsk) Asch & Schw SS R V

128 CHENOPODIACEAE Chenopodium murale L Nanafa Cosm C c X X X X X X X X X X X

129 CHENOPODIACEAE Cornulaca monacantha Del Tazara SS Lc c X X X X X X X X X X X X X X

130 CHENOPODIACEAE Salsola baryosma (Roem & Schult) Dandy Echine MESS Lc c X X X X X X X X X X

131 CHENOPODIACEAE Salsola vermiculata L ME SS

132 CISTACEAE Helianthemum ellipticum (Desf) Pers SS



110/132 Biogéocènoses du Tamesna-Aïr-Ténéré. M. A. KRISKA, 2001

n° Famille Genre espèce
Nom

vernaculaire
Biogéo. Abd

C
R

Chorologie 

Tamesna | O |n | Aïr |s j E | Tén.

T 3 3 3 3 3 9 3 3 0 3 3 1 3 3 3 3 9 3 3 3 !

133 COMBRETACEAE Anogeissus leiocarpus (DC) Guill & Perr AFS

134 COMBRETACEAE Combretum glutinosum Perr ex DC SL

135 COMBRETACEAE Combretum micranthum G Don [Kinkeliba (vrai)] SD R C X X X

136 COMMELINACEAE Commelina forskalaei Vahl SD

137 CONVOLVULACEAE Convolvulus glomeratus Choisy in DC SS

138 CONVOLVULACEAE Convolvulus prostratus Forsk Gazaï-Tonfouk SS R C x X X X X X X X X X X X X X

139 CONVOLVULACEAE Convolvulus sagittatus Hochst AFTS

140 CONVOLVULACEAE Cressa cretica L SS

141 CONVOLVULACEAE Evoivulus alsinoides (L) PanT C V X X X X X X X X. X

142 CONVOLVULACEAE Ipomoea asarifolia (Desr) Roem & Schult Tanala PanT Le c X X X X
t-

X X X X X

143 CONVOLVULACEAE Ipomoea batatas L [Patate douce] DOM Le J

144 CONVOLVULACEAE Ipomoea coscinosperma Hoscht ex Choisy SD

145 CONVOLVULACEAE Ipomoea dichroa Choisy in DC Rhabinas AM R c X X

146 CONVOLVULACEAE Ipomoea eriocarpa R Br PT

147 CONVOLVULACEAE Ipomoea muricata (L) Jacq PanT

148 CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-tigridis L Safal PanT C c X X X X X X X

149 CONVOLVULACEAE Ipomoea sinensis (Desr) AFS

150 CONVOLVULACEAE Ipomoea vagans Bak SD

151 CONVOLVULACEAE Ipomoea verticillata Forsk Amchekin SD SL CC c X X X X X X X X X X X X

152 CONVOLVULACEAE Merremia aegyptica (L) Urban PanT

153 CONVOLVULACEAE Seddera latifolia Hochst SS

154 CUCURBITACEAE Citrullus colocynthis (L) Schrad ssp. 1 (forme fine) Elagaze [Coloquinte] SS CC c X X X X X X X X X X X X X X X X

155 CUCURBITACEAE Citrullus colocynthis (L) Schrad ssp. 2 (forme forte) Tagalat [Coloquinte] SD SS TA c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

156 CUCURBITACEAE Citrullus lanatus (Thunb) Matsumarra et Nakai
Telagast [Pastèque 
sauvage]

PT C c X X X X X X X X X X X X X X X

157 CUCURBITACEAE Citrullus vulgaris Schrad DOM Le V

158 CUCURBITACEAE Coccinia grandis (L) Voigt Aflough SD Le c X X X X X X X X

159 CUCURBITACEAE Ctenoiepsis cerasiformis (Stocks) Hook f AS SD Z

160 CUCURBITACEAE Cucumis epigaeus (Roxb) ?

161 CUCURBITACEAE Cucumis ficifolius A Rich SS

162 CUCURBITACEAE Cucumis figarei Del SD Z

163 CUCURBITACEAE Cucumis melo L var agrestis Naud Emaman PT Le c X X X X X X X X X X X X X X

164 CUCURBITACEAE Cucumis melongena L [Concombre] DOM Le J

165 CUCURBITACEAE Cucumis metuliferus E Mey ex Naud AFS

166 CUCURBITACEAE Cucumis prophetarum L Akojili AFTS C c X X X X X X X X X X X X X X

167 CUCURBITACEAE Lagenaria siceraria (Molina) Stand [Calebasse] DOM Le J

168 CUCURBITACEAE Momordica charantia L Tikikarat PanT Le c X X X X X X X X X X X

169 CUSCUTACEAE Cuscuta sp. Mirir ? R I c X X X X

170 CYPERACEAE Cyperus bulbosus Vahl Aghiji PT TA c X X X X X X X X X X X X X X

171 CYPERACEAE Cyperus conglomeratus Rottb Eghaf-Neshkou SS CC c X X X

—
X X X X X X X X

172 CYPERACEAE Cyperus iria L PT R c X X X X X X

173 CYPERACEAE Cyperus jeminicus Rottb Taghoda SL CC V

174 CYPERACEAE Cyperus laevigatus L PanT

175 CYPERACEAE Cyperus rotundus L PanT CC c X X X X X X X X X X. X X X

176 CYPERACEAE Eleocharis atropurpúrea (Retz) Presl PanT

177 CYPERACEAE Kyllinga welwitschii Ridl AFTS
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178 CYPERACEAE Mariscus aristatus (Rottb) Cherm Aghiji-Nadghagh PanT Lc C X X X X X X X X X

179 CYPERACEAE Scirpus roylei (Nees) Parker Aghiji-Naman SD Lc C X X X X X X X X

180 EUPHORBIACEAE Acalypha cilita Forsk AS SD Z

181 EUPHORBIACEAE Chrozophora brocchiana Vis Afaragha SD SS CCC c x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

182 EUPHORBIACEAE Chrozophora plicata (Vahl) A Juss ex Spreng Teghatemt SD Lc c X X X X X X X X X X

183 EUPHORBIACEAE Chrozophora senegalensis (Lam) A Juss ex Spreng Afaraghô-Wassididen SD CCC c x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

184 EUPHORBIACEAE Dalechampia scandens L var. cordofana 
(Hochst) Webb & Muli Arg

AFS C V

185 EUPHORBIACEAE Euphorbia acalyphoides Hochst AFTS

186 EUPHORBIACEAE Euphorbia forskalii J Gay AS SD Z

187 EUPHORBIACEAE Euphorbia granulata Forsk Tillararh SS CC c X X X X X X X X X X X X X

188 EUPHORBIACEAE Euphorbia hirta L Tillarh PanT Lc c X X X X X X X

189 EUPHORBIACEAE Euphorbia polycnemoides Hochst SD Z

190 EUPHORBIACEAE Manihot esculanta Crantz [Manioc] DOM Lc J

191 EUPHORBIACEAE Phyllanthus maderaspatentis L PT C V

192 EUPHORBIACEAE Phyllanthus niruri L ?

193 EUPHORBIACEAE Phyllanthus pentandrus Schum & Thonn AFS

194 EUPHORBIACEAE Phyllanthus rotundifolius Klein ex Willd AF AS

195 EUPHORBIACEAE Ricinus communis L Fini PanT C c X X X X X X X X X X X X

196 FABA-
CAESALPINIACEAE

Bauhinia rufescens Lam SL R V X X X X X X X X X

197
FABA-
CAESALPINIACEAE

Cassia italica (Mill) Lam ex F W Andr Eguirguir-Amaracha SL SS CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X

198 FABA-
CAESALPINIA CEAE

Cassia mimosoides L Eguirguir PT C c X X X X X X X X X X X X X

199 FABA-
CAESALPINIA CEAE

Cassia obtusifolia L Abazai PanT CC c X X X X X X X X X X X X

200 FABA-
CAESALPINIACEAE Cassia occidentalis L Kinkeliba [Faux Kinkeliba] PT Lc c X X X X X

201 FABA-
CAESALPINIA CEAE Cassia senna L Eguirguir-Nimnas SL SS CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X

202 FABA-
CA E SALPINIA CEAE Cassia sp. (pseudo-senna) Eguiguir Wan-Tijikout ? Lc c X X X X X X

203 FABA-
CAESALPINIACEAE

Ceratonia siliqua L [Caroubier] DOM Lc J X

204 FABA-
CAESALPINIA CEAE Parkinsonia aculeata L Halinka PanT Lc c X X X X X X X X X

205
FABA-
CAESALPINIA CEAE

Piliostigma reticulata C. Hochst SD R V X X

206 F ABA
CA E SALPINIA CEAE Tamarindus indica L PT Lc V

207 FABA-FABACEAE Alysicarpus glumaceus (Vahl) DC SD Z

208 FABA-FABACEAE Alysicarpus ovalifolius (Schum & Thonn) J Leonard PT C V

209 FABA-FABACEAE Alysicarpus rugosus (Willd) DC AFS ME

210 FABA-FABACEAE Argyrolobium arabicum (Decne) Jaub SS

211 FABA-FABACEAE Astragalus pseudotrigonus Batt Ekachaker END Lc c X X X X X X X X X

212 FABA-FABACEAE Astragalus trigonus DC END

213 FABA-FABACEAE Astragalus vogelii (Webb) Burm Adarailal SL SS R c X X X X X X X X

214 FABA-FABACEAE Cajanus cajan (L) Mill [Pois d'Agole] DOM

215 FABA-FABACEAE Crotalaria saharae Coss Afarfar SS Lc c X X X X X X X X X

216 FABA-FABACEAE Crotalaria senegalensis (Pers) DC SD

217 FABA-FABACEAE Cyamopsis senegalensis Guill & Perr Tchiroudlmen-Zinkad SD Z C c X X X X X X X X

218 FABA-FABACEAE Indigofera argentea Burm f Tazewat SS Lc c X X X X X X X X X X X
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219 FABA-FABACEAE Indigofera astragalina DC Amested ak-W azi wi ra n SL C C X X X X X X X X X X X X X

220 FABA-FABACEAE Indigofera coerulea Roxb Amestedak-Wan-Baba SD SL Lc C X X X X X X X X X X

221 FABA-FABACEAE Indigofera colutea (Burmf) Merrill PT

222 FABA-FABACEAE Indigofera cordifolia Hayne ex Roth Tedak SL Lc c X X X X X X X X X X X X

223 FABA-FABACEAE Indigofera disjuncta Gillett T chiroudimen-Zinkad AFTS C c X X X X X X X X X

224 FABA-FABACEAE Indigofera hochstetteri Bak Amestedak Wan-Timircas SD SL C c X X X X X

225 FABA-FABACEAE Indigofera obiongifolia Forsk SL

226 FABA-FABACEAE
Indigofera parviflora Heyne ex Wight & Arn 
var. occidentalis Gillett

SD Z

227 FABA-FABACEAE Indigofera senegalensis Lam SL

228 FABA-FABACEAE Indigofera sessiliflora DC Amestedak Wan-Guefan SS CC c X X X X X X X X X X X

229 FABA-FABACEAE Indigofera suaveolens Jaub & Spach Amestedak SS RR c X

230 FABA-FABACEAE Lablab purpureus (L) Sweet DOM

231 FABA-FABACEAE Lens culinaris Med [Lentille] DOM Lc J

232 FABA-FABACEAE Lotononis platycarpus (Viv) Pic AF SS

233 FABA-FABACEAE Phaseolus lunatus L [Pois du Cap] DOM Lc J

234 FABA-FABACEAE Phaseolus vulgaris L [Haricot commun] DOM Lc J

235 FABA-FABACEAE Pisum sativum L [Petit pois] DOM Lc J

236 FABA-FABACEAE Psoralea plicata Del Tarada SD SS CC c X X X X X X X X X X X X X X X

237 FABA-FABACEAE Requiena obcordata (Lam ex Poir) DC SL R V

238 FABA-FABACEAE Rhynchosia memnonia Del Ghagoum AFTS C c X X X X

239 FABA-FABACEAE Rhynchosia minima (L) DC AFTS R V

240 FABA-FABACEAE Rhynchosia totta (Thunb) DC SD Z

241 FABA-FABACEAE Sesbania leptocarpa (Bak) DC SD Z

242 FABA-FABACEAE Sesbania pachycarpa DC SD Z Lc V X X X X X X

243 FABA-FABACEAE Stylosanthes fructicosa (Retz) Alston PT

244 FABA-FABACEAE Tephrosia nubica (Boiss) Baker Assar-Wan-Jofalen SL C c X X X X X X X X X X

245 FABA-FABACEAE Tephrosia purpurea (L) Pers ssp. 1 (forme type)
Assar-N'ghezran-Wa-Sidide
n

PanT C c X X X X X X

246 FABA-FABACEAE Tephrosia purpurea (L) Pers ssp. 2 (forme grêle) SA R V X X X X X X

247 FABA-FABACEAE Tephrosia subtriflora DC SD SS

248 FABA-FABACEAE Tephrosia uniflora Pers SD SSZ C V X X

249 FABA-FABACEAE Tephrosia vicioides A Rich SL C V

250 FABA-FABACEAE Trigonella polycerata L ME

251 FABA-FABACEAE Vicia faba L [Fève] DOM Lc J

252 FABA-FABACEAE Vigna unguiculata (L) Walp [Niébé] DOM Lc J

253 FABA-FABACEAE Zornia glochidiata Reichb ex DC AFS ME C V X X X X X X X X X

254 FABA-MIMOSACEAE Acacia ehrenbergiana Hayne Tamat SL SS ! TA c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

255 FABA-MIMOSACEAE Acacia laeta R Br ex Benth Tazaït ss C V X X X X X X X X X

256 FABA-MIMOSACEAE Acacia nUotica (L) W illd ex Del Tiggaet AF AS Lc c X X X X X X X X X X X X

257 FABA-MIMOSACEAE Acacia Senegal (L) Willd Tazaït SD Z C c X X X X X X X X X X X

258 FABA-MIMOSACEAE Acacia seyal Del Ou rouf SD SL R " c | X X X X X X

259 FABA-MIMOSACEAE
Acacia tortilis (Forsk) Hayne ssp. raddiana (Savi) 
Brenan

Afagag SD SS CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

260 FABA-MIMOSACEAE Aibizia lebbeck (L) Benth DOM

261 FABA-MIMOSACEAE Dichrostachys cinerea (L) Wight & Arn SD Z
_

262 FABA-MIMOSACEAE Faidherbia albida (Del) A Chev Atis SD Z C
_ —

X X X X X X X X X X X
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263 FABA-MIMOSACEAE Leucaena glauca  (L) Benth DOM Lc V X X X X X X X X X X

264 FABA-MIMOSACEAE Prosopis ju liflora  (Sw) DC DOM Exp J X X X X X X X X X X

265 GENTIANACEAE Centaurium pulchelum  (Swartz) EHL Krause ME SS

266 GERANIACEAE Monsonia heliotropioides (Cav) Boiss SS R c X X X X X

267 GERANIACEAE Monsonia hispida  Boiss SS

268 GERANIACEAE Monsonia nivea  (Decne) Decne ex Webb SL SS C c X X X X X X X X X

269 GERANIACEAE Monsonia senegalensis  Guill et Perr SD SSZ

270 LAMIACEAE Lavandula stricta  Del SS R c X X X X

271 LAMIACEAE Leonotis africana  (P Beauv) Briq AFS

272 LAMIACEAE Leucas martinicensis (Jacq) Ait PanT

273 LAMIACEAE Mentha spicata  L [Menthe] DOM Le J

274 LAMIACEAE Ocimum basilicum  L Semi PT C c X X X X X X X X X X X

275 LAMIACEAE Ocimum canum  Sms PT

276 LAMIACEAE Salvia aegyptiaca  L SS C V

277 LEMNACEAE Lemna perpusilla  Torrey PanT Lc V X X X X X

278 LORANTHACEAE Tapinanthus g lobuferus (ARich) Van Tiegh SD SL C V x X X X X X X X X X X X X X X X X X X

279 LYTHRACEAE Lawsonia inermis L [Henné] DOM Lc J X X X X X X X X

280 LYTRACEAE Ammannia auriculata  Willd PanT

281 MALVACEAE Abutilón bidentatum  Hoscht AFTS

282 MALVACEAE Abutilón fruticosum  Guill & Perr SS

283 MÀLVACEAE Abutilón hirtum  (Lam) Sweet AFTS

284 MALVACEAE Abutilón mauritianum

285 MALVACEAE Abutilón pannosum  (Forst f) Schlechtend Amriqhâ SD Z CC c x X X X X X X X X X X X X X X X X

286 MALVACEAE Gossypium anomalum  Wawra [Cotonier sauvage] SD Z C V X X X

287 MALVACEAE Gossypium avisiitum  L [Cotonier sauvage] C V

288 MALVACEAE Gossypium samolense  Giircke [Cotonier sauvage] AFTS C V

289 MALVACEAE Hibiscus dongolensis Del AFS

290 MALVACEAE Hibiscus m icranthus L f AS SD Z

291 MALVACEAE Hibiscus obtusilobus Garke SS

292 MALVACEAE Hibiscus sabdariffa  L [Oseille de Guinée] DOM Lc J

293 MALVACEAE Malva parviflora  L ME

294 MALVACEAE Pavonia kotschyi Hochst ex Webb SD Z

295 MALVACEAE Pavonia procumbens  (Wet A) Walp SD

296 MALVACEAE Pavonia triloba  Guill etPerr AFTS

297 MALVACEAE Pavonia urens Cav PT

298 MALVACEAE Pavonia zeylanica  Cav SD SL

299 MALVACEAE Sida alba  L PanT

300 MALVACEAE Sida cordifolia  L Amriqhâ-Wan'adghagh PanT Lc c X X X

301 MALVACEAE Sida ovata  Forsk SD Z

302 MELIACEAE Azadirachta indica AJuss [Neem] DOM C J X X X X X X X

303 MENISPERMACEAE Coccuius pendulus  (JR & G Forst) Diels in Engl Emil SS C c X X X X X X X X X X

304 MENISPERMACEAE Tinospera bakis (ARich) Miers SD Z

305 MORACEAE Ficus carica L [Figuier] DOM Lc J

306 MORACEAE Ficus ingens (Miq) Miq SD Z

307 MORACEAE Ficus salicifolia Vahl Etifi SS Lc c X X X X X X

308 MORACEAE Ficus sycomorus L AFS
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3 09 MORINGACEAE Moringa oleífera Lam DOM

3 10 MYRTACEAE Psidium guajava  L DOM Lc J

311 NYCTAGINACEAE Boerhavia diffusa  L PanT Le V

3 12 NYCTAGINACEAE Boerhavia repens L (forme vert clair) SS Lc V x X X X X X X X X X

3 13 NYCTAGINACEAE Boerhavia repens L ssp. 2 (forme forte) B'debid PT TA c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 14 NYCTAGINACEAE Boerhavia repens L ssp. 1 (forme fine) Tamallt PT CC c X X X X X X X X X X X X X X

3 15 NYCTAGINACEAE Boerhavia viscosa Choisy SS

3 16 NYCTAGINACEAE Commicarpus montanus Bruneau de Mire END

3 17 NYCTAGINACEAE Commicarpus verticiilatus (Poir) Standl Tamasalt-Nadgagh AF AS ME C c X X X X X X X X X X

3 18 OLEACEAE Olea laperrinei Batt & Trab Azetoun END RR c X X X

3 19 OROBANCHACEAE Cistanche phelypea  (L) Cout Ahleou ME SS C c X X X X X X X X X X X

320 OROBANCHACEAE Cistanche sp. [cf. violacea (Desf) Beck)] Ahleou ME Le c X X X X X X X

321 PEDALIACEAE Rogeria adenophylla  J Gay ex Del Enale M'Maoulen SL C c X X X X X X X X X X

322 PEDALIACEAE Sesamum alatum  Thonn SL C c X X X X X X X X X X

3 23 PLANTAGINACEAE Plantago afra  L ME SS

3 24 PLUMBAGINACEAE Plumbago zeylanica L PanT

3 25 POACEAE Acrachne racemosa (Heyne ex Roem & Schult) Ohwi PT C V

3 26 POACEAE Andropogon gayanus (Hochst) SD Z

3 27 POACEAE Aristida adscensbnis L Tazmé-Tassididet PanT CC c X X X X X X X X X X X X X X X

3 28 POACEAE Aristida caerulescens Desf ME SS

3 29 POACEAE Aristida funiculata Trin & Rupr Tazmé-Tanidjane SL SS CC c X X X X X X X X X X X X X X X X

3 30 POACEAE Aristida hordeacea  Kunth Tazmé-Tanidjane SD Z CCC c X X X X X X X X X X X

331 POACEAE Aristida longiflora Sch & Thon Emargarana SS C c X X X X X X X X X X X X X X X

3 32 POACEAE
Aristida mutabilis Trin & Rupr ssp. meccana  Hochst 
ex Trin & Rupr

Afaca AFTS CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 3 3 POACEAE Aristida mutabilis Trin & Rupr ssp. mutabilis SD CC V

3 3 4 POACEAE Aristida pallida  Steud AFTS

3 3 5 POACEAE Asthenatherum forskalii (Vahl) Nevski SS

3 3 6 POACEAE Asthenatherum fragile (Guinet et Sauvage) Monod AFTS

3 37 POACEAE Brachiaria deflexa (Schumach) Hubb ex Robyns AFS c V

3 38 POACEAE Brachiaria xantholeuca (Hack ex Schinz) Stapf SD Z CC V

3 3 9 POACEAE Cenchrus biflorus Roxb Wajag SD SSZ CC c X X X X X X X X X X X X

3 40 POACEAE Cenchrus ciliaris L T awajagh SD SSZ R c X X X X X X X X X

341 POACEAE Cenchrus prieuril (Kunth) Maire Wajag SL CC c X X X X X X X X X X X X

3 42 POACEAE Cenchrus setigerus Vahl SS

3 43 POACEAE Centropodia forskalii (Vahl) TACope Alemoz-N'tanéré SS c c X X X X X X X X X X X X X X

3 4 4 POACEAE Chloris pilosa  Schumach SD SL c V

3 4 5 POACEAE Chloris prieuri Kunth AFTS c V

3 4 6 POACEAE Chloris virgata Sw Tazbat-Nejemar PanT CC c ] X X X X X X X X X X X X X

3 4 7 POACEAE Chrysopogon plumulosus Hochst Amassa SS CC c j X X X X X X X X X X X

3 4 8 POACEAE Coelachyrum brevifolium  Hochst & Nees AFTS c C I X X X X

3 4 9 POACEAE Cymbopogon schoenanthus (L) Spreng Tebaremt SS TA c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 50 POACEAE Cynodon dactylon (L) Pers Essambe [Chiendent] PanT j CC c X X X X X X X X X X X X X X

351 POACEAE Dactyloctenium aegyptium  (L) P Beauv Terfillenk PT CC c X X X X X X X X X

“

X X X

3 5 2 POACEAE Desmostachya bipinnata (L) Stapf Effir AS SS Lc c j X X X X X X X X

3 5 3 POACEAE Dichanthium annulatum  (Forsk) Stapf Tchilgué PT CC c l X X X X X X X X X X X X X
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354 POACEAE Diplachne fusca  (L) P Beauv Tegabarte PT C V

355 POACEAE Echinochloa colona  (L) Link PanT CC c X X X X X X X X X X X

356 POACEAE Elytrophorus spicatus (Willd) A Camus PT

357 POACEAE Enneapogon desvauxii P Beauv PanT C V

358 POACEAE
Enneapogon schimperanus (Hochst ex A Rich) 
Renvoize SS C V

359 POACEAE Enneapogon trichophora Coss

360 POACEAE Eragrostis aegyptiaca  (Willd) Link Ezaïzé SD SSZ C c X X X X

361 POACEAE Eragrostis barrelieri Dav AF AS ME

362 POACEAE Eragrostis cilianensis (All) Lut PT CC V

363 POACEAE Eragrostis ciliaris (L) R Br PanT Lc J X X X X X X X X X

364 POACEAE
Eragrostis namaquensis Nees var. diplachnoides 
(Steud) W D Clayton

Ejir SD Z C c X X X X X X X X X X X

365 POACEAE Eragrostis pilosa  (L) P Beauv PT C V

366 POACEAE Eragrostis tremula  Hochst ex Steud Tejit PT CC c X X X X X X X X X X X X X X

367 POACEAE Eremopogon foveolatus (Del) Stapf Awikraz SD SS CC c X X X X X X X X X

368 POACEAE Hordeum vulgare  L [Orge] DOM Lc J

369 POACEAE Hyparrhenia hirta L ME SS R V

370 POACEAE Lasiurus scindicus Henr Guvifis SS CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

371 POACEAE Leptothrium senegalense  (Kunth) W D Clayton SD Z

372 POACEAE Panicum laetum  Kunth Azghal AFTS CC c X X X X X X X X X X X X

373 POACEAE Panicum subalbidum  Kunth AFS ME

374 POACEAE Panicum turgidum  Forsk Afazo SS TA c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

375 POACEAE Pennisetum americanum  (L) K Schum [Mil à chandelles] DOM Lc J

376 POACEAE Pennisetum divisum  (Forsk ex Gmel) Henr ME SS R V X X X X X X X X X

377 POACEAE Pennisetum violaceum  (Lam) L Rich SL Lc V X X X X X

378 POACEAE Phragmites australis (Cav) Trin & Steud PanT R V X X X X X X

379 POACEAE Polypogon monspeliensis (L) Desf Cosm

380 POACEAE Rhynchelytrum villosum  (Poir) Chiov SD SSZ

381 POACEAE Schimdtia pappophoroides Steud AFTS R V

382 POACEAE Schizachyrium brevifolium  (SW) Nees ex B3se PanT

383 POACEAE Schoenefeldia gracilis Kunth Icardam-Alagh SL SS CC c X X X X X X X X X X X X X X

384 POACEAE Sehima ischaemoides Forsk AS SD Z

385 POACEAE Setaria pallide-fusca  (Schumach) Stapf & Hubb PT

386 POACEAE Setaria verticillata (L) P Beauv Wiridilem Cosm C c X X X X X X X X X

387 POACEAE Sorghum aethiopicum  (Hack) Rupr ex Stapf Achagha SDSL Lc c X X X X X X X X X

388 POACEAE Sorghum virgatum  (Hack) Stapf SD

389 POACEAE Sporobolus helvolus (Trin) Dur & Schinz Efir SD Z Lc c X X X X X X X X

390 POACEAE Sporobolus pel Iu cid us Hochst Amassa SD Z CC c X X X X X X X X X X X X X

391 POACEAE Sporobolus spicatus (Vahl) Kunth PanT Lc V X X X X X

392 POACEAE Sporobolus stapfianus Gant MESS

393 POACEAE Stipagrostis acutiflora  (Trin & Rupr) De Winter Ematalé SS CC c X X X X X X X X X X X X X X

394 POACEAE Stipagrostis ciliata (Desf) De Winter Ejouf SS R c X X X X X X X X X X

395 POACEAE Stipagrostis hirtigluma (Steud ex Trin & Rupr) De Winter Taghoumout SL CC V

396 POACEAE Stipagrostis obtusa (Del) Nees MESS

397 POACEAE Stipagrostis p lum osa  (L) Munro ex T Anders Taghoumout SS CC V X X X X X X X X X X X X X

398 POACEAE Stipagrostis spp. SS CCC c X X X X X X X X X X X X X X X
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399 POACEAE Stipagrostis uniplumis (Licht) De Winter Taghoumout SL CC V

400 POACEAE Stipagrostis vulnerans (Trin & Rupr) de Winter Touloult SS R C X X X X X X X X

401 POACEAE Tetrapogon cenchriformis (A Rich) W D Clayton AFTS CC V

402 POACEAE Tragus berteronianus Schult Kokimchi SL SS CC V

403 POACEAE Tragus racemosus (L) All Kokimchi SL SS CC c X X X X X X X X X

404 POACEAE Tripogon multiflorus B de Miré et Gillet END

405 POACEAE Triraphis pum ilio  R Br T azmé-T an-T oubouk SD Z C c X X X X X X

406 POACEAE Triticum aestivum  L [Blé] DOM Lc J

407 POACEAE Urochloa trichopus (Hochst) Stapf SD Z

408 POACEAE Zea mays L [Maïs] DOM Lc J

409 POLYGALACEAE Polygala erioptera DC SD Z C c X X X X X X X X X X X

410 POLYGONACEAE Polygonum limbatum  Meisn PT

411 POLYGONACEAE Polygonum salicifolium  Brouss PT

412 POLYGONACEAE Rumex vesicarius L ME SS

413 PORTULACACEAE Portulaca oleracea  L Alogha Cosm CC c X X X X X X X X X X X X X X X X

414 PO TAMOGETONA CEAE Potamogeton nodosus Poiret Cosm

415 POTAMOGETONACEAE Potamogeton perfoliatus L Cosm

416 PUNICACEAE Punica granatum  L DOM Lc J

417 RESEDACEAE Caylusea hexagyna  (Forsk) Green Tadalanfaít SL SS R c X X X X

418 RESEDACEAE Reseda villosa  Coss Abalengad SS R c X X X X X X X

419 RHAMNACEAE Ziziphus mauritiana Lam Abaka [Jujubier] PT CCC c X X X X X X X X X X X X X

420 RHAMNACEAE Ziziphus spina-christi (L) Desf SL SS C V X X X X X X X

421 ROSACEAE Neurada procumbens L ME SS c c X X X X X X X X

422 ROSACEAE Prunus armeniaca  L [Abricotier] DOM Lc J ?

423 ROSACEAE Prunus vulgaris Miller [Prunier] DOM Lc J

424 RUBIACEAE Borreria chaetocephaia  (DC) Hepper SD Z

425 RUBIACEAE Borreria radiata DC SL C V X X X X X X

426 RUBIACEAE Kohautia aspera  (Heyne ex Roth) Bremek SD Z RR V

427 RUTACEAE Citrus aurantifolia Sw [Citronier lime] DOM Lc J

428 RUTACEAE Citrus grandis Osbeck [Panplemoussier ] DOM Lc J

429 RUTACEAE Citrus limon  Burm [Citronier] DOM Lc J

430 RUTACEAE Citrus nobilis Lour [Mandarinier] DOM Lc J

431 RUTACEAE Citrus paradisi Macf [Pomélotier] DOM Lc J

432 RUTACEAE Citrus sinensis Osbeck [Oranger] DOM Lc J

433 SALVADORACEAE Salvadora pérsica  L Ebizguin SL SS CCC c X X X X X X X X X X X X X X X

434 SAXIFRAGACEAE Vahlia dichotoma  (Murr) 0  Ktze Tadrint-Nézézil AFS ME R c X X X X X X X X X X

435 SAXIFRAGACEAE Vahlia geminiflora (Del) Bridson SD

436 SCROPHULARIACEAE Anticharis glandulosa  Aschers SS R V

437 S CROPHULARIA CEAE Anticharis linearis (Benth) Hochst ex Asch T edenimi-Nadghagh SD Z C c X X X X X X X X X X

438 S CROPHULARIA CEAE Aptosimum pum ilum  (Hochst) Benth SA C V

439 S CROPH ULARIA CEAE Celsia longirostris Murb ME SS

440 SCROPHULARIACEAE llysanthes gracilis Skan SL

441 SCROPHULARIACEAE Kickxia aegyptica (L) Nabelek SD SSZ

442 SCROPHULARIACEAE Kickxia benthii (Skan) Dandy SA

443 SCROPHULARIACEAE Rhamphicarpa fistulosa  (Hochst) Benth AFS ME

444 SCROPHULA RIA CEAE Scoparia dulcis L PanT
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445 SCROPHULARIACEAE Veronica beccabunga  L Cosm

446 SOLANACEAE Datura stramonium  L Ikouan Cosm C C X X X X X

447 SOLANACEAE Hyoscyamus muticus L Afalazlaz SS RR C X X X X

448 SOLANACEAE Lycopersicon esculentum  Mill [T ornate] DOM Lc J

449 SOLANACEAE Solanum forskalii Dun SS

450 SOLANACEAE Solanum incanum  L Gaouta SD SSZ C C X X X X X X

451 SOLANACEAE Solanum melongena  L [Aubergine] DOM Lc J

452 SOLANACEAE Solanum nigrum  L Cosm C V X X

453 SOLANACEAE Solanum tuberosum  L [Pomme de terre] DOM Lc J

454 SOLANACEAE Withania somnifera (L) Dunal Tchighidad-Nogour SD SSZ Le c X X X X X X X

455 STERCULIACEAE Melhania denhami R Br AFTS R c X X X X X X

456 STERCULIACEAE Melhania ovata  (Cav) Spreng SS

457 STERCULIACEAE Waltheria indica L PanT C V

458 TAMARICACEAE Tamarix aphylla  (L) Karst Amyaou ME SS C c X X X X X X X X X X X X X X

459 TAMARICACEAE Tamarix canariensis Willd Azaoua MESS R c X X X X X

460 TAMARICACEAE
Tamarix gallica  L ssp. nilotica (Ehrenb) Maire 
var. longibracteata  Maire

Amiaou-Naman MESS R c X X X X X

461 TILIACEAE Corchorus depressus (L) Stocks Amadghos SS CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X X

462 TILIACEAE Corchorus fascicularis Lam PT R V

463 TILIACEAE Corchorus olitorius L Malohya PanT C c X X X X X X X X

464 TILIACEAE Corchorus tridens L Amiris PT CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X

465 TILIACEAE Corchorus trilocularis L PT CC V

466 TILIACEAE Grewia b icolor Juss SD SSZ

467 TILIACEAE Grewia flavescens Juss SS AS

468 TILIACEAE Grewia tenax (Forsk) Fiori SD SSZ CC V X X X X X X X X

469 TILIACEAE Grewia villosa Willd SS AS C V

470 TYPHACEAE Typha australis Schum & Thonn Tahlé Cosm RR c X X X

471 URTICACEAE Forsskaolea tenacissima  L Maddagh SS C c X X X X X X X X X

472 VERBENACEAE Bouchea marrubiifolia  (Fenzl ex Walp) Schau Amazara SL CC c X X X X X X X X

473 VERBENACEAE Lantana rugosa  Thunb END

474 VERBENACEAE Phyla nodiflora  (L) Greene PT Lc c X X X X X X

475 VERBENACEAE Verbena officinalis L DOM Lc J

476 VITACEAE Vitis vinifera L [Vigne] DOM Lc J

477 ZYGOPHYLLACEAE Balanites aegyptiaca (L) Del Aboragh SD SSZ CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X

478 ZYGOPHYLLACEAE Fagonia arabica  L Amchinan SS R c X X X X X X X X X X X

479 ZYGOPHYLLACEAE Fagonia bruguieri DC Albarogue SS CC c X X X X X X X X X X X X X X

480 ZYGOPHYLLACEAE Fagonia flam andi Batt Amchinam-Wwan-Adghagh SS RR c X X X X X X X X

481 ZYGOPHYLLACEAE Fagonia indica Burm f Amchinam-Wassididen SS CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X

482 ZYGOPHYLLACEAE Seetzenia lanata  (Willd) Bull SL SS CC V X X X X X X X X X X X X X X X X

483 ZYGOPHYLLACEAE Tribulus mollis Ehrenb ex Schweinf Eglaz SL SS TA c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

484 ZYGOPHYLLACEAE Tribulus pentandrus Forsk var. pentandrus SL SS CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

485 ZYGOPHYLLACEAE Tribulus sp. (pseudo-alatus) Jobar END R c X X X X

486 ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris L Cosm CC V X X X X X X X X X X X X X X X

487 ZYGOPHYLLACEAE Zygophyllum simplex L SL SS

488 ADIANTACEAE Adiantum capillus-veneris L Teltagh-Nadghagh Cosm Le c X X X X X

489 MARSILEACEAE Marsilea m inuta  L AF Lc V X X X X X
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ANNEXE IV : Inventaire des Acridiens.
Biogéo. : biogéographie, Abd : abondance, CRT : cartographie. 
La liste des codes employés dans le tableau suivant se trouve en double page, à la fin de cet ouvrage. Les 
noms vernaculaires sont en langue tamacheck.
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1 CSE PYRGOMOR-
PHIDAE

PYRGOMORPHINAE
Chrotogonus senegalensis  
Krauss, 1877

Afataka AFS C C X X X X X X

2 CHH
PYRGOMOR-
PHIDAE

PYRGOMORPHINAE
Chrotogonus homalodemus 
homalodemus  (Blanchard, 1836)

AR IP SD SL Z R V

3 PCO PYRGOMOR-
PHIDAE

PYRGOMORPHINAE Pyrgomorpha cognata  Krauss, 1877 Afartakum
ASso ME SA 

SD SL Z
CC c X X X X X X X X X X X X X X

4 PBH PYRGOMOR-
PHIDAE

PYRGOMORPHINAE
Poekilocerus bufonius hieroglyphicus 
(Klug, 1832)

Ajoual
N'Terza

SA SD SL Z C t: x X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 HDA ACRIDIDAE HEMIA CRIDINAE Hieroglyphus daganensis  Krauss, 1877 Emazlag SL SD Lc c X X X X X X X

6 HAF ACRIDIDAE HEMIA CRIDINAE Hieroglyphus africanus  Uvarov, 1922 SL SD Lc V

7 SNI ACRIDIDAE HEMIA CRIDINAE
Spathostem um nigrotaeniatum  
(Stal, 1876)

AFS

8 AGL ACRIDIDAE CALUPTAMINAE Acorypha glaucopsis  (Walker, 1870) AR IP SD SL Z C V

9 API ACRIDIDAE CALUPTAMINAE Acorypha p icta  Krauss, 1877 SL SD C V

10 ACL ACRIDIDAE CALUPTAMINAE Acorypha clara  (Walker, 1870) SD SL Z C V

11 EPL ACRIDIDAE EYPREPOCNEMIDINAE
Eyprepocnemis plorans  
(Charpentier, 1825) AF AR ME

12 HAN ACRIDIDAE EYPREPOCNEMIDINAE Heteracris annulosa  Walker, 1870
AR MESA SL 

SD

13 HHA ACRIDIDAE EYPREPOCNEMIDINAE Heteracris harterti (I.Bolívar, 1913) SA SL SD Lc c X X X X X X X X X X

14 HLI ACRIDIDAE EYPREPOCNEMIDINAE Heteracris littoralis (Rambur, 1838) ASso SA SL M

15 H\,E ACRIDIDAE EYPREPOCNEMIDINAE Heteracris lean i (Uvarov 1941) SL SD R V

16 CCY ACRIDIDAE EYPREPOCNEMIDINAE Cataloipus cymbiferus (Krauss, 1877)
Ajoual
Nakassa

AFS Lc c X X X X X X X

17 JGW ACRIDIDAE EYPREPOCNEMIDINAE Jagoa gwynni (Uvarov, 1941) SL SD

18 DAX ACRIDIDAE CATANTOPINAE
Diabolocatantops axillaris 
(Thunberg, 1815)

Ajoual Wan' 
Emadadaï

AFS AR CC c X X X X X X X X X X X X X X

19 CHA ACRIDIDAE CATANTOPINAE
Cryptocatantops haemorrhoidalis 
(Krauss, 1877) SL SD C V

20 OSP ACRIDIDAE CATANTOPINAE Oxycatantops spissus (Walker, 1870) GC SL SD

21 AMM ACRIDIDAE
C YR TA CANTHACRIDI- 
NAE

Anacridium melanorhodon  
melanorhodon  (Walker, 1870)

Criquet
arboricole

Abarog wan 
ich kan

SA SL SD CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22 AWE ACRIDIDAE
C YR TA CANTHACRIDI- 
NAE

Anacridium wernerellum  (Karny, 1907) AFS R V

23 SGR ACRIDIDAE
C YR TA CANTHA CRIDI
NAE

Schistocerca gregaria  (Forskâl, 1775)
Criquet
pèlerin

Ajoual wan 
Amaouezli

ASso ME SA 
SD SL Z

TA c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

24 NSE ACRIDIDAE
CYRTACANTHACRIDI-
NAE

Nomadacris septemfasciata  
(Serville, 1838)

Criquet
nomade AFS R V X X X X X

25 OTC ACRIDIDAE
CYRTACANTHA CRIDI
NAE

Ornithacris cavroisi (Finot, 1907) Ajoual GC SL SD C c X X X X

26 ARC ACRIDIDAE
CYRTACANTHACRIDI-
NAE

Acanthacris ruficomis citrina 
(Audlnet-Serville, 1838) AFS ME R V

27 KAN ACRIDIDAE
CYRTACANTHACRIDI-
NAE

Kraussaria angulifera  (Krauss, 1877) SL SD

28 ABI ACRIDIDAE ACRID INAE Acrida bicolor (Thunberg, 1815)
Azgar
N'naden AFS ME CC V

29 ATU ACRIDIDAE ACRIDINAE Acrida turrita  (Linné, 1758) AFS ME CC V

30 ACRIDIDAE ACRIDINAE Acrida spp. AFS ME CC c X X X X X X X X X X X X

31 ACRIDIDAE ACRIDINAE Orthochta spp.

32 ZFE ACRIDIDAE ACRIDINAE Zacompsa festa Karsch, 1893 SL SD

33 ZKA ACRIDIDAE ACRIDINAE Zacom psa karsch i  Ramme, 1929 SL SD

34 CGR ACRIDIDAE ACRIDINAE Cannula gracilis (Burmeister, 1838) SL SD

35 ASS ACRIDIDAE OEDIPODINAE
Aiolopus s imulatrix sim ulatrix 
(Walker, 1870) ASso SD SL Z CC V
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36 ATT ACRIDIDAE OEDIPODINAE

Aiolopus thalassinus thalassinus 
(Fabricius, 1781)

AF ASso ME C V

37 APA ACRIDIDAE OEDIPODINAE
Acrotylus patruelis 
(Herrich-Schaffer, 1838)

AF AR ME Lc V

38 ABL ACRIDIDAE OEDIPODINAE Acrotylus b londeli Saussure, 1884 Afartakoum AFS SA C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

39 ALO ACRIDIDAE OEDIPODINAE Acrotylus longipes (Charpentier, 1843) Afartakoum
ASso ME SD 

SL Z
CCC c X X X X X X X X X X

40 PCA ACRIDIDAE OEDIPODINAE
Pseudosphingonotus canariensis 
(Saussure, 1884)

Afartakoum
ASso ME SD 

SL Z
TC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

41 PSA ACRIDIDAE OEDIPODINAE
Pseudosphingonotus savignyi 
(Saussure, 1884)

Afartakoum
ASso ME SA 

SD S L Z

42 SRU ACRIDIDAE OEDIPODINAE
Sphingonotus rubescens 
(Walker, 1870)

Afartakoum
ASso ME SA 

SD S L Z

43 SAI ACRIDIDAE OEDIPODINAE Sphingonotus airensis Chopard, 1950 Afartakoum END-Aïr C c X X X X X X X X X X

44 EBR ACRIDIDAE OEDIPODINAE Eurysternacris brevipes Chopard, 1947 SL SD

45 HAE ACRIDIDAE OEDIPODINAE Hilethera aelopoides  (Uvarov, 1922) SL SS

46 TCO ACRIDIDAE OEDIPODINAE TrUophidia conturbata  (Walker, 1870) AFS

47 SNO ACRIDIDAE OEDIPODINAE Scintharista notabilis (Walker, 1870)
ASso ME SA 

SD S L Z

48 SZO ACRIDIDAE OEDIPODINAE Scintharista zolotarevskyi Uvarov, 1941
Afartakum
Nadghagh

SL SD C c X X X X X X

49 LMM ACRIDIDAE OEDIPODINAE
Locusta migratoria m igratorioides 
(Reiche & Fairmaire, 1850)

Criquet
migrateur

AFS C V

50 GAA ACRIDIDAE OEDIPODINAE
Gastrimargus africanus africanus 
(Saussure, 1888)

AFS C V

51 GDP ACRIDIDAE OEDIPODINAE
Gastrimargus determinatus procerus 
(Gerstacker, 1889)

GC SL SD

52 OSE ACRIDIDAE OEDIPODINAE Oedaleus senegalensis (Krauss, 1877)
Criquet
sénégalai
s

Tafartakomt
ASso ME SA 

SD S L Z
TA c X X X X X X X X X X X

53 OOB ACRIDIDAE OEDIPODINAE Oedaleus obtusangulus Uvarov, 1936 AR ME SA

54 OJO ACRIDIDAE OEDIPODINAE Oedaleus johnston i Uvarov, 1941 Tafartakum SL CC c X X X X X X X X X X X X X X

55 MFA ACRIDIDAE OEDIPODINAE Morphacris fasciata (Thunberg, 1815) AR AFS IP ME

56 ACRIDIDAE OEDIPODINAE Hyalorrhipis sp.

57 TPR ACRIDIDAE TRUXALINAE TruxaUs procera  Klug, 1830
Azgar
N'naden

AR SA SL CC V X X X X X

58 TLO ACRIDIDAE TRUXAUNAE Truxalis longicornis  (Krauss, 1902) AR SA SD SL

59 TJO ACRIDIDAE TRUXALINAE TruxaUs johnston i Dirsh, 1951 SL SD

60 TPR ACRIDIDAE TRUXALINAE Truxalis spp.
Azgar
N'naden

AR SA SL CC c X X X X X X X X X

61 MLA ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Mesopsis laticomis (Krauss, 1877) Assalambaou AFS C C X X X X X

62 OTI ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Ochrilidia tibialis (Fieber, 1853)
AR IP ME SA 

SL

63 OGR ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Ochrilidia gracillis (Krauss, 1902)

64 OHA ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE OchrUidia harterti{\. Bolivar, 1913) SL

65 OGE ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Ochrilidia geniculata (I. Bolívar, 1913)
ASso SA SD 

SL ME
CC V X X X X X X X X X X X X

66 ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Ochrilidia spp. CC c X X X X X X X X X X X X

67 OBR ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Ochrilidia brevipes Chopard, 1947 SL

68 RTA ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Rhaphotittha targu i (Chopard, 1941) M ESA

69 SAE ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Stenohippus aequus Uvarov, 1926 SL SD

70 SXA ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Stenohippus xanthus (Karny, 1907) SD S L Z

71 ATA ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Aulacobothrus targui (Chopard, 1941 ) SL SD
__

72 KAM ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Kraussella amabile (Krauss, 1877) SL SD C c X X X X X X X X
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ANNEXE V : Inventaire des Amphibiens.
Abd : abondance, CRT : cartographie. 
La liste des codes employés dans le tableau suivant se trouve en double page, à la fin de cet ouvrage.

n° Ordre Famille Genre espèce
Nom

français
Biogéographie Abd CRT

Chorologie

Tamesna 0 N Aïr s E Ténéré

A B C D E F G H i J K L M N 0 P Q R S T U

1 ANOURES BUFONIDAE Bufo mauritanicus Schlegel,1841 Crapaud de Maurétanie SAalt SAc Lc C x X X X X x X X X X x

2 ANOURES BUFONIDAE Bufo pentoni Anderson, 1893 Crapaud de Penton AR SD SL Z Lc C X X X X X X X

3 ANOURES BUFONIDAE Bufo regularis Reuss,1834 Crapaud panthérin AFS AR SAalt Lc C x X X X X X X x X X X X X X

4 ANOURES BUFONIDAE Bufo xeros Tandy & al., 1976 Crapaud de savane SL Lc C x X X X X X X X X X X X X X

5 ANOURES RANIDAE Tomopterna delalandii (Tschudi, 1839) S D S LZ Lc C X X X X X X

6 ANOURES FiANIDAE Dicroglossus occipitalis (Günther,1858) Grenouille tigrée africaine GCSA SD SL Lc C X X X X X X X X
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ANNEXE VI : Inventaire des Reptiles.
Biogéo. : biogéographie, Abd : abondance, CRT : cartographie. 
La liste des codes employés dans le tableau suivant se trouve en double page, à la fin de cet ouvrage. Les 
noms vernaculaires sont en langue tamacheck.

n° Ordre Famille Genre espèce
Nom

français
Nom

vernaculaire
Biogéo. Abd

■ ■

c
R

Chorologie 

Tamesna | O |n | Aïr |s| E | Tén
I 33333333fl3313333333aa

1 CHELONIENS TESTUDINIDAE Geochelone sulcata  (Miller, 1780) Tortue de Savane Efarghas SD SL De c 3 a 3 3 3a 13 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1a
CHELONIENS EMYLIDAE Mauremys leprosa  (Schweigger, 1812) Emyde lépreuse Tecdoudboubt AR SAc ME Le c X X X X X » X

3 CHELONIENS TESTUDINIDAE Pelomedusa subrufa  (Lacepède,1788) Peloméduse roussâtre G PT SD Le c X X X X X X X X X X X X X
-

X X X

4 SAURIENS AGAMI DAE Agama agama Linné, 1758 Margouillat Eghaf-araghan
AFS AR 

SAc SAalt
CC c X X X X X X X X

"

5 SAURIENS AGAMIDAE Agama boueti Chabanaud, 1917 Agame de Bouet Eghaf-araghan
SAalt SD SL 

Z
CC c X X X X X X X X X X

6 SAURIENS AGAMIDAE Agama boulengeri La taste, 1886 Agame de Boulenger Eghaf-araghan SA SL CC c X X X X X X X X X

7 SAURIENS AGAMIDAE Agama impalearis Boettger, 1874 Agame de Bibron Eghaf-araghan SA CC c X X X X X X X

8 SAURIENS AGAMIDAE Trapelus mutabilis (Merrem, 1820) Agame changeant Tamkirwila SA CC c X X X X X X X

9 SAURIENS AGAMIDAE
Uromastyx acanthinura geyri 
Müller, 1922 Fouette-queue de Geyr Emackachaou SA SL CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 SAURIENS
CHAMELEON-
TIDAE

Chamaeleo atrica nus Laurenti, 1768 Caméléon africain Tawout SD SL CC c X X X X X X

11 SAURIENS GECKNIDAE Hemidactylus brookii Gray, 1845 Hémidactyle de Brook Agaraya AFS ASso CC c X X X X X X X X X X X X

12 SAURIENS GECKNIDAE
Ptyodactylus hasselquistli 
(Donndorf, 1789) Gecko d'Hasselquist Azounarez

AR SA SD 
SL

CC C X X X X X X X X X X X

13 SAURIENS GECKNIDAE Stenodactylus petrii Anderson, 1896 Gecko de Pétrie Temakwert ME SAc SL R c X X X X X X X

14 SAURIENS GECKNIDAE
Tarentola ephippiata  
O’Shaughnessy, 1875

Tarente du Hoggar Agaraya
SAc SAalt 

SD SL
CC c X X X X X X X X X X X X X

15 SAURIENS GECKNIDAE
Tarentola ephippiata hoggarensis 
O'Shaughnessy, 1875

Tarente du Hoggar
SAc SAalt 

SD SL

16 SAURIENS GECKNIDAE Tropiocolotes tripolitanus Peters, 1880
Tropiocolote de 
Tripolitaine Tefantankart SAc SAalt CCC c X X X X

17 SAURIENS LACERTIDAE
Acanthodactylus boskianus 
(Daudin, 1802) Acanthodactyle rugueux Silahr

ARSAc  
SAalt SL

CC c X X X X X X X X X X X X

18 SAURIONS LACERTIDAE
Acanthodactylus scutellatus 
(Audouin, 1829) Acanthodactyle pommelé Tachaman

AR SAc SD 
SL

CC c X X X X X X X X X X X X

19 SAURIENS LACERTIDAE Mesalina guttulata (Lichtenstein, 1823) Eremias à gouttelettes Temacalcalt SS CCC c X X X X

20 SAURIENS LACERTIDAE
Mesalina rubropunctata 
(Lichtenstein, 1823) Eremias à points rouges SA SD SL CCC V X X X X

21 SAURIENS LACERTIDAE Latastia longicaudata  (Reuss, 1834) Latastie à longue queue SD SL Z CCC V

22 SAURIENS SCINCIDAE Chalcides ocellatus (Forskâl, 1775) Seps ocellé Tarzamadal SS ME CC c X X X X X

23 SAURIENS SCINCIDAE Scincopus fasciatus Peters, 1864 Scinque fascié Tasselamoït SAc SL CCC c X X X X X X

24 SAURIENS SCINCIDAE Sphenops delislii (Lataste, 1876) Sphenops de de l'isle Tarzamadal
SAalt SD SL 

Z
CCC c X X X X X X X

25 SAURIENS SCINCIDAE Eumeces sp. (indet) Eumécès T arzamadal ? Le c X X

26 SAURIENS SCINCIDAE
Mabuya quinquetaeniata 
(Lichtenstein, 1823)

Scinque à 5 lignes SAs Le V X X X X

27 SAURIENS SCINCIDAE Philochortus Ihotei Angel, 1936 SA R V

28 SAURIENS SCINCIDAE
Scincus albifasciatus albifasciatus 
Boulenger, 1890

Poisson des sables SA CC c X X X X X X X

29 SAURIENS VARANIDAE Varanus griseus (Daudin, 1803) Varan du désert Aghata SS CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

30 OPHIDIENS
LEPTOTY-
PHLOPIDAE

Leptotyphlops macrorhynchus 
(Jan, 1861) Serpent minute Birana SS R c X X X X X X X

31 OPHIDIENS BOIDAE Eryx colubrinus (Linné, 1758) Boa brun Tanaghouat
AR SAc SD 

SL Z
CCC c X X X X

32 OPHIDIENS BOIDAE Eryx muelleri (Boulenger, 1892) Boa de Müller Tanaghouat SL R c X X X

33 OPHIDIENS ELAPIDAE Naja haje  (Linné, 1758) Cobra d'Egypte Safaltas SAc SD SL CCC c X X X X X X X

34 OPHIDIENS ELAPIDAE Naja nigricollis Reinhardt, 1843
Cobra à cou noir, 
Cobra cracheur Kemertchou SD SL Z CCC c X X X X X X X X X X X

35 OPHIDIENS COLUBRIDAE Malpolon moilensis (Reuss, 1834) Couleuvre de Moïla Achel AR SAc SL CCC c X X X X X X

36 OPHIDIENS COLUBRIDAE Psammophis sibilans (Linné, 1758) Couleuvre sifflante Achel
SAc SAalt 

SD SL
CC V X X X X X X X X

37 OPHIDIENS COLUBRIDAE Psammophis schokari (Forskâl, 1775) Serpent des sables Achel SL SS CC V X X X X X X X X X

28 OPHIDIENS COLUBRIDAE Psammophis spp.
Couleuvre sifflante, 
serpent des sables

Achel CC C X X X X X X X X X X X

39 OPHIDIENS COLUBRIDAE
Spalerosophis diadema 
(Schlegel, 1837)

Couleuvre diadème Tachelt SL SS CCC c X X X X X

40 OPHIDIENS COLUBRIDAE Telescopus obtusus (Reuss, 1834)
Serpent-chat de 
Tripolitaine

Keltetouf AR SAc SL c o X X X

41 OPHIDIENS COLUBRIDAE
Telescopus variegatus 
(Reinhard, 1843)

Serpent-chat moucheté SD SL CCC V

42 OPHIDIENS VIPERIDAE Bitis arietans (Merrem, 1820) Vipère heurtante Kassa SAalt SL Z c c X X X

43 OPHIDIENS VIPERIDAE Cerastes cerastes (Linné, 1758) Vipère à cornes
Tachelt tchin 
iskaouen

SD SL SS Z CCC c X X X X X X X X X X X X X X X

44 OPHIDIENS VIPERIDAE Cerastes vipera (Linné, 1758) Vipère de l'erg Tachelt taourak AR SA SL CC c X X X X X X X X_ X X X

45 OPHIDIENS VIPERIDAE Echis leucogaster (Roman, 1792) Echide à ventre blanc
SAc SAalt 

- v , S I  ,

I
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ANNEXE VII : Inventaire des Oiseaux.
Biogéo. : biogéographie, St. Ph. : statut phénologique, Abd : abondance, CRT : cartographie. 
La liste des codes employés dans le tableau suivant se trouve en double page, à la fin de cet ouvrage. Les 
noms vernaculaires sont en langue tamacheck.

Norn
français

Nom
vernaculaire

St.
ph.

A r
Chorologie

n° Ordre Famille Genre espèce Biogéo. b R Tamesna 0 Y Aïr s E Tén.

A B c D E F 3 H 1 J < L MH 0 P Q R S r

STRUTHIONIFORMES STRUTHIONIDAE Struthio camelus camelus L., 1758 Autruche, 1970 Enil SD SL R De C X X X X X X X X X

STRUTHIONIFORMES S TRUTHIONIDAE Struthio camelus camelus L., 1758 Autruche, 1980 Enil SD SL R De C x X X X X X X X X X X X X X X X

STRUTHIONIFORMES STRUTHIONIDAE Struthio camelus camelus L., 1758 Autruche, 1990 Enil SD SL R De c X X X X X X X X X X X X

STRUTHIONIFORMES STRUTHIONIDAE Struthio camelus camelus L., 1758 Autruche, 1999 Enil SD SL R XX c X X X

2 PODICIPEDIFORMES PODICIPEDIDAE
Tachybaptus ruficollis ruficoiiis 
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux AFS OP R/
M

R V X

3 PODICIPEDIFORMES PODICIPEDIDAE Podiceps cristatus (L., 1758) Grèbe huppé OP Mp Ac V X

4 CICONIIFORMES ARDEIDAE Botaurus stellaris stellaris (L., 1758) Butor étoilé OP Mp Ac V X

5 CICONIIFORMES ARDEIDAE
Nycticorax nycticorax nycticorax 
(L.), 1758

Héron bihoreau OP M R V X

6 CICONIIFORMES ARDEIDAE Bubulcus ibis ibis (L., 1758) Héron garde-bœufs Bachar malen AFS OP M De c X X X X X X

7 CICONIIFORMES ARDEIDAE Egretta garzetta garzetta (L., 1766) Aigrette garzette OP M R V X

8 CICONIIFORMES ARDEIDAE Egretta alba  (L., 1758) Grande aigrette AFS OP M R

9 CICONIIFORMES ARDEIDAE Ardea purpurea purpurea  L., 1766 Héron pourpré AFS OP M R

10 CICONIIFORMES ARDEIDAE Ardea cinerea  L., 1758 Héron cendré AFS OP M R V X X X X

11 CICONIIFORMES ARDEIDAE
Ardea melanocephala  
Vigors & Children, 1826

Héron
mélanocéphale

Aghérétoum AFS Ma R c X X X X X X X

12 CICONIIFORMES CICONIIDAE Mycteria ibis (L.,1766) Tantale ibis AFS Ma R

13 CICONIIFORMES CICONIIDAE Ciconia abd im iiLichtenstein, 1823 Cigogne d'Abdim
Aghérétoum wa 
kaoualen

SD SL Z Ma CC c X X X X X X

14 CICONIIFORMES CICONIIDAE Ciconia ciconia ciconia (L., 1758) Cigogne blanche
Aghérétoum wa 
mal an

OP Mp CC c x x X X X X X X X X X X X X X

15 CICONIIFORMES
THRESKIORNITI-
DAE

Threskiornis aethiopica aethiopica 
(Latham, 1790)

Ibis sacré AFS Ma R

16 CICONIIFORMES
THRESKIORNITI-
DAE

Plegadis falcineilus falcineiius 
(L., 1766)

Ibis falcinelle
Aghérétoum wa 
kaoualen

AFS OP M R c X X X X X X X

17 ANSERIFORMES ANATIDAE Anas penelope  L., 1758 Canard siffleur OP Mp R V X

18 ANSERIFORMES ANATIDAE Anas crecca crecca  L., 1758 Sarcelle d'hiver OP Mp R V X

19 ANSERIFORMES ANATIDAE Anas acuta acuta  L . , 1758 Canard pilet Tchin fikal OP Mp R c X X X X X X X X X X X X

20 ANSERIFORMES ANATIDAE Anas querquedula  L., 1758 Sarcelle d'été OP Mp R V X X

21 ANSERIFORMES ANATIDAE Aythya nyroca  (Güldenstëdt, 1770) Fuligule nyroca OP Mp R V X

22 FALCONIFORMES ACCIPI TRI DAE Milvus m igrans (Boddaert, 1783) Milan noir Tikirmidé AFS OP M Lc c X X X X X X X X X X X X

23 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Neophron percnopterus 
percnopterus  (L., 1758 )

Percnoptère
d'Egypte

Taghlgué
SD SL 

OP
R/  
M

CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X

24 FALCONIFORMES ACCIPI TRI DAE
Necrosyrtes monachus monachus 
(Temminck, 1823)

Néophron moine 
(ex Percnoptère 
brun)

Egoulou SD SL Ma CC c X X X X X X X

25 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Gyps africanus Salvadori, 1865 Vautour africain SD S L Z Ma R

26 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Gyps rueppeilii rueppeilii 
(Brehm, 1852)

Vautour de Rüppell SD SL R CC

27 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Gyps fulvus fulvus (Hablizl, 1783) Vautour fauve OP M Ac

28 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Aegyptius tracheliotus tracheiiotus 
(Forster, 1791)

Vautour oricou Aji] SD S L Z R CC c X X X X X X X X

29 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Circaetus galiicus gallicus 
(Gmelin, 1788)

Circaète Jean le 
blanc

OP M R

30 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Polyboroides typus typus 
Smith, 1829

Petit serpentaire AFS Ma R V X

31 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Circus aeruginosus (L., 1758) Busard des roseaux OP Mp Ac

32 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Circus macrourus  (Gmelin, 1770) Busard pâle OP Mp R V X

33 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Circus pygargus  (L., 1758) Busard cendré OP Mp R

34 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Meiierax metabates neumanni 
Hartert

Autour chanteur 
sombre

Bachal alher SD S L Z R R c X X X X X

35 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Micronisus gabar (Daudin, 1800) Autour gabar SD S L Z Ra R
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36 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Buteo rufinus (Cretzschmar.1827) Buse féroce OP Mp R

37 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Aquila rapax belisarius 
(Levaillant, 1849)

Aigle ravisseur Tinagmart SD S L Z R Lc c X X X X X

38 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Aquila verreauxi Lesson, 1830 Aigle de Verreaux SD S L Z Ra R

39 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Aigle botté OP Mp R

40 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Polemaetus bellicosus 
(Daudin, 1800)

Aigle martial SD S L Z Ma CC

41 FALCONIFORMES FALCONIDAE
Falco tinnunculus tinnunculus 
L., 1758

Faucon crécerelle SD S L Z R CC

42 FALCONIFORMES FALCONIDAE Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin OP Z R R V X

43 FALCONIFORMES FALCONIDAE
Falco biarmicus abyssinicus 
Neumann, 1904

Faucon lanier
SA SD 
S L Z

R CC V X X X

44 GALLIFORMES PHASIANIDAE Coturnix coturnix L., 1758 Caille des blés Tebertitemt
OP SD 
S L Z

Mp R c X X X X X X X X X

45 GALLIFORMES PHASIANIDAE
Numida meieagris galeata 
Pallas, 1767

Pintade commune / 
sauvage

Taïlalt SD S LZ R De c X X X X X X X X X X X

46 GRUIFORMES TURNICIDAE
Tumix syivatica lepurana 
(Smith,1836)

Turnix d'Afrique Tebirtitemt SD S LZ Ra Lc c X X X X X X X X X X X X

47 GRUIFORMES RALLIDAE Porphyrio a lieni Thomson, 1842 Talève d'Allen Tekijit AFS Ma R c X X X X X

48 GRUIFORMES RALLIDAE Fulica atra L., 1758 Foulque macroule OP Mp R

49 GRUIFORMES OTIDIDAE Neotis nubia  (Cretzschmar, 1826) Outarde de Nubie
Agueis
(Takréout)

SA SL R CC c x X X X X X X X X X X X X X X X X X

50 GRUIFORMES OTIDIDAE
Ardeotis arabs stieberi 
(Neumann, 1907)

Outarde arabe Ajourgher SL R De c X X X X X X X X X

51 CHARADRIIFORMES
RECURVIROS-
TRIDAE

Himantopus himantopus (L., 1758) Echasse blanche
OP SD 
S L Z

Mp Lc

52 CHARADRIIFORMES BURHINIDAE
Burhinus capensis maculosus 
(Temminck)

Oedicnème du Cap Efayanfaï SD S LZ Ma CC c X X X X X X X X X X X X

53 CHARADRIIFORMES GLAREOLIDAE
Cursorius cursor cursor 
(Latham, 1787)

Courvite isabelle
Takaraouka-
raout

ME SS Rp CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X

54 CHARADRIIFORMES CHA RA DRIIDAE
Vaneilus tectus tectus 
(Boddaert, 1783)

Vanneau à tête 
noire

Tikinjinount SD S L Z R CC c X X X X X X X

55 CHARADRIIFORMES CHARADRIIDAE Charadrius dubius Scopoli, 1786 Petit gravel ot OP Mp R

56 CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Calidris minuta (Leisler, 1812) Bécasseau minute OP Mp R

57 CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Calidris temminckii (Leisler, 1812)
Bécasseau de 
Temminck

OP Mp R

58 CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Phiiomachus pugnax (L., 1758) Combattant varié OP Mp R

59 CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Tringa erythropus (Pallas, 1764) Chevalier arlequin OP Mp R

60 CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Tringa totanus (L., 1758) Chevalier gambette OP Mp R

61 CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Tringa ochropus L., 1758 Chevalier culblanc OP Mp R

62 CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Act itis hypoleucos (L., 1758) Chevalier guignette OP Mp R

63 CHARADRIIFORMES LARIDAE Larus riribundus L., 1766 Mouette rieuse OP Mp Ac

64 CHARADRIIFORMES LARIDAE Larus genei Brème, 1840 Goéland railleur ME Mp Ac

65 PTEROCLIFORMES PTEROCLIDIDAE
Pterocles exustus exustus 
Temminck & Laugier, 1825

Ganga à ventre 
châtain

Tagdouk
tantidis
kaoualet

AR S L Z R CC c X X X X X X X X X X X X X X X X

66 PTEROCLIFORMES PTEROCLIDIDAE Pterocles senegalius (L., 1771) Ganga tacheté
Tagdouk
tabirdighat

SS R CC c X X X X X X X

67 PTEROCLIFORMES PTEROCLIDIDAE
Pterocles coronatus coronatus 
Lichtenstein

Ganga couronné SS R R V X

68 PTEROCLIFORMES PTEROCLIDIDAE Pterocles iichtensteinii targius Geyr
Ganga de 
Lichtenstein

Tagdouk
tabanet

SSalt R CC c X X X X X X X X X X

69 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columba livia targia Geyr Pigeon biset Edouloukoum
OP

SAalt
R CC c X X X X X X X X X

70 COLUMBIFORMES COLUMBI DAE Streptopelia turtur hoggara L., 1766 Tourterelle des bois Tedikit
OP

SAalt Rp CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

71 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE
Streptopeiia roseogrisea roseogrisea 
(Sundevall, 1857)

Tourterelle rieuse Tedabert AR SL R CC c X X X X X X X X X X X X X X X X

72 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE
Streptopelia decipiens shelleyi 
(Salvadori)

Tourterelle
pleureuse

SD SL Z Ra CC
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73 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE
Streptopelia senegalensis 
senegalensis ( L., 1766)

Tourterelle maillée Tenat
SA SD 
SL Z

R CC C X X X X X X X X X X

74 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Oena capensis (L., 1766)
Tourterelle 
masquée (ex 
masque de fer)

Talkindaout AFS AR R CC c X X X X X X X X X X X

75 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacula kram eri kram eri (Scopoli) Perruche à collier SD SL R Ac V X

76 CUCULIFORMES CUCULIDAE Clamator glandarius (L., 1758 ) Coucou geai Konak
OP SD 
SL Z

M Le c X X X

77 CUCULIFORMES CUCULIDAE
Oxylophus jacob inus pica 
(Hemprich & Ehrenberg)

Coucou jacobin Tedigdougout AFS Ra CC c X X X X X X X X X

78 CUCULIFORMES CUCULIDAE Cuculus canorus L., 1758 Coucou gris OP M R

79 CUCULIFORMES CUCULIDAE
Chrysococcyx caprius 
(Boddaert, 1783)

Coucou didric AFS Ra R

80 STRIGIFORMES TYTONIDAE Tyto alba affinis (Blyth) Chouette effraie AFS OP R R

81 STRIGIFORMES STRIGIDAE Otus scops  (L., 1758) Hibou petit duc AFS OP M CC V X

82 STRIGIFORMES STRIGIDAE
Otus leucotis leucotis 
(Temminck, 1820)

Petit duc à face 
blanche

AFS R R

83 STRIGIFORMES STRIGIDAE Bubo bubo desertorum  Erlanger
Grand-duc
d'Europe

Bouen O P SA R CC c X X X X X X X X X X X X X X

84 STRIGIFORMES STRIGIDAE
Bubo africanus cinerascens 
Guérin-Mineville

Grand duc d'Afrique AFS R Le

85 STRIGIFORMES STRIGIDAE Athene noctua solitudinis Hartert
Chevêche
d'Athéna

Achaoua OP SA R CC c X X X X X X X X X X X X X

86 CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europaeus  L., 1758
Engoulevent
d'Europe

OP Mp CC V X X X X X X X X X X

87 CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE Caprimulgus spp. Engoulevents CC c X X X X X X X X X

88 CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus eximius simplicior 
Hartert

Engoulevent doré SL Ra CC V X X X X X X X

89 CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus inornatus inornatus 
Heuglin, 1869

Engoulevent terne
SD SL 

GC
R CC

90 CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus climacurus 
Vieillot, 1825

Engoulevent à 
longue queue

SD SL 
GC

Ma R

91 APODIFORMES APODIDAE
Cypsiurus parvus parvus  
(Lichtenstein)

Martinet des 
palmiers

AFS Ra R

92 APODIFORMES APODIDAE
Apus pallidus pallidus 
(Shelley, 1870)

Martinet pâle
OP

SAalt
R/ 
M

CC V X

93 APODIFORMES APODIDAE Apus apus (L., 1758) Martinet noir OP Mp CC V X X X X X X

94 APODIFORMES APODIDAE Apus affinis aerobates Brooke
Martinet à croupion 
blanc

Loumet aman AFS ME R Le c X X X X

95 COLIIFORMES COUIDAE Colius macrourus laeneni (L.) Coliou huppé Eratchaou SD SL Z R CC c X X X X X X X X X X

96 CORACIIFORMES MEROPIDAE Merops a lblcoilis (Vieillot, 1817)
Guêpier à gorge 
blanche

Kellelou
SD SL 

GC
Ma R

97 CORACIIFORMES MEROPIDAE
Merops orientalis viridissimus 
Swainson

Guêpier vert Kellelou SD SL R CC V X X X X X X X X

98 CORACIIFORMES MEROPIDAE Merops apiaster L., 1758 Guêpier d'Europe Kellelou OP Mp R V X X

99 CORACIIFORMES MEROPIDAE M erops spp. Guêpiers Kellelou CC c X X X X X X X X X

1 0 0 CORACIIFORMES CORACI IDAE Coradas garrulus (L., 1758) Rollier d'Europe OP Mp R

101 CORACIIFORMES CORACIIDAE Coradas abyssinica  Hermann, 1783 Rollier d'Abyssinie SD SL Ra R V X X X X X X

102 CORACIIFORMES UPUPIDAE
Upupa epops senegalensis 
Swainson

Huppe fasciée Alhoudhoud AFS OP
R/ 
M

CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X

103 CORACIIFORMES PHOENICULIDAE
Phoeniculus atterrimus aterrimus 
(Stephens, 1826)

Petit moqueur noir AFS R CC V X X

104 CORACIIFORMES BUCEROTIDAE
Tockus erythrorhynchus 
erythrorhynchus  (Temminck, 1823)

Petit calao à bec 
rouge

Ikeghâte SD SL Z R R c X X X X X X X X X X X

105 CORACIIFORMES BUCEROTIDAE Tockus nasutus nasutus (L., 1766)
Petit calao à bec 
noir

Ikeghâte
wakazaouen

SD SL Z Ra R c X X X X X X X

106 PICIFORMES CAPITONIDAE
Pogoniulus chrysoconus schubotzi 
Reichenow

Barbion à front 
jaune

SD SL Z R CC V X

107 PICIFORMES CAPITONIDAE Lybius vieilloti buchanani Hartert Barbican de Vieillot
SD SL 

GC
R CC c X X X X

108 PICIFORMES CAPITONIDAE
Trachyphonus margaritatus 
margaritatus (Cretzschmar, 1826)

Barbican perlé Tchiritchaou SL R CC c X X X X X X
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109 PICIFORMES PICIDAE Jynx torquilla L., 1758 Torcol fourmilier Aguijdkazaoun OP Mp R C X X X X X X X X X X

1 1 0 PICIFORMES PICIDAE
Dendropicos elachus 
Oberholser, 1919

Petit pic gris SL R R

111 PICIFORMES PICIDAE
Dendropicos goertae koenigi 
Neumann

Pic gris
Caou caou 
ichcan

SD SL 
GC

R CC V X X X X

1 1 2 PICIFORMES PICIDAE Dendropicos spp. Pics
Caou caou 
ichcan

R CC C X X X X X

113 PASSERIFORMES ALAUDIDAE
Mirafra javan ica chadensis 
(Stiekland)

Alouette chanteuse SA R R

114 PASSERIFORMES ALAUDIDAE
Pinarocorys erythropygia  
Strickland, 1852)

Alouette à queue 
rousse

AFS Ma R

115 PASSERIFORMES ALAUDIDAE
Eremopterix leucotis melanocephala  
(Lichtenstein)

Alouette-moineau à 
oreillons blancs

SA Ma R

116 PASSERIFORMES ALAUDIDAE
Eremopterix nigriceps albifrons 
(Sundevall)

Alouette-moineau à 
front blanc

SS R CC C X X X X X X X X X X X X X X X X

117 PASSERIFORMES ALAUDIDAE Eremalauda dunni (Shelley, 1904) Alouette de Dunn SS R R

118 PASSERIFORMES ALAUDIDAE
Ammomanes cincturus pallens  
(Sundevall)

Ammommane
élégante

SS R CC

119 PASSERIFORMES ALAUDIDAE Ammomanes deserti mya  Hartert
Ammomane du 
désert

Silil baRn M ESS R CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 2 0 PASSERIFORMES ALAUDIDAE
Alaemon alaudipes alaudipes 
(Desfontaines, 1789)

Sirli du désert
Eghaf
ourtoulamen

SS R CC c X X X X X X X X X X X X X

121 PASSERIFORMES ALAUDIDAE
Calandrella brachydactyla  
brachydactyla  (Leisler, 1814)

Alouette calandrelle Tassaraghraght OP Mp CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 2 2 PASSERIFORMES ALAUDIDAE Galerida cristata jo rdansi Neumann Cochevís huppé Aboucorar SS Ra CC c X x X X X X X X X X X X X X X X

123 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Riparia riparia riparia  (L., 1758)
Hirondelle de 
rivage

OP Mp R

124 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE
Ptyonoprogne fuligula buchanani 
(Hartert, 1921)

Hirondelle 
isabeline (ex H. du 
désert)

Loumet aman ME SA R CC c X X X X X X X X

125 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Hirundo rustica L., 1758 Hirondelle rustique Loumet aman OP M CC V X X X X X X X X X X X

126 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Delichon urbica (L., 1758)
Hirondelle des 
fenêtres

OP Mp R

127 PASSERIFORMES MOTACILLIDAE Motacilla flava L., 1758
Bergeronnette
printanière

Tawiléharé OP Mp CC V X X X X X X X X X X

128 PASSERIFORMES MOTACILLIDAE Motacilla alba  L., 1758 Bergeronnette grise Tawiléharé OP Mp CC V X X X X X X X X X X

129 PASSERIFORMES MOTACILLIDAE Motacilla spp. Bergeronnettes Tawiléharé OP Mp CC c X X X X X X X X X X

130 PASSERIFORMES MOTACILLIDAE Anthus campestris (L., 1758) Pipit rousseline OP Mp R

131 PASSERIFORMES MOTACILLIDAE Anthus similis asbenaicus Rotschild Pipit à long bec M ESA R R

132 PASSERIFORMES MOTACILLIDAE Anthus trivialis trivialis (L., 1758) Pipit des arbres OP Mp R

133 PASSERIFORMES PYCNONOTIDAE Pycnonotus barbatus goodi (Licht.) Bulbul commun Afr R CC c X X X X X

134 PASSERIFORMES TURDIDAE
Cercotrichas galactotes m inor 
(Cabanis, 1850)

Agrobate roux
Bagaba
tazagaghat

SA Rp CC c X X X X X X X X X

135 PASSERIFORMES TURDIDAE
Cercotrichas podobe podobe  
(Müller, 1776)

Ag róbate podobé
Bagana
takaoualet

SA R CC c X X X X X X X X

136 PASSERIFORMES TURDIDAE
Luscinia megarhynchos 
Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

OP Mp R

137 PASSERIFORMES TURDIDAE Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774 Rouge-queue noir P Mp R

138 PASSERIFORMES TURDIDAE Phoenicurus phoenicurus (L., 1758)
Rouge-queue à 
front blanc

OP Mp CC V X

139 PASSERIFORMES TURDIDAE
Carcómela melanura airensis 
(Hartert)

Traquet à queue 
noire

Taguijit
nadghagh

ME SA R CC c X X X X X X X X X X X X X X X

140 PASSERIFORMES TURDIDAE Saxícola rubetra  L., 1758 Tarier des prés OP Mp R

141 PASSERIFORMES TURDIDAE Oenanthe bottae  (Bonaparte, 1854)
Traquet à poitrine 
rousse

Afr Ma R

142 PASSERIFORMES TURDIDAE Oenanthe oenanthe (L., 1758) T raquet motteux OP Mp CC

143 PASSERIFORMES TURDIDAE Oenanthe deserti (Temminck, 1825) Traquet du désert Mola mola P R R

144 PASSERIFORMES TURDIDAE
Oenanthe hispanica hispanica 
(L., 1758)

Traquet oreillard OP Mp R

145 PASSERIFORMES TURDIDAE
Oenanthe lugens 
(Lichtenstein, 1823)

Traquet deuil SAc Mp R
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146 PASSERIFORMES TURDIDAE
Oenanthe isabellina  
(Temminck, 1829)

Traquet Isabelle P Mp R

147 PASSERIFORMES TURDIDAE
Oenanthe leucopyga leucopyga  
(Brehm, 1855)

Traquet à tête 
blanche

Sini sini
SAalt
SAc

R CC C x X X X x X X X X X X X X X x

148 PASSERIFORMES TURDIDAE
Monticola saxatilis saxatilis 
(L., 1766)

Monticole de roche 
(ex Merle de roche)

P Mp R

149 PASSERIFORMES TURDIDAE Monticola solitarius L., 1758
Monticole bleu (ex 
Merle bleu)

P Mp R

150 PASSERIFORMES TIMALIDAE
Turdoides fulvus buchanani 
(Hartert, 1921)

Cratérope fauve Assyssy SS R CC C x X X X X X x X X X x X X X X X X X

151 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Hippoiais icterina (Vieillot, 1817) Hypolaïs ictérine P Mp R

152 PASSERIFORMES SYLVIIDAE
Hippoiais olivetorum  
(Strickland, 1837)

Hypolaïs des 
oliviers

P Mp R

153 PASSERIFORMES SYLVIIDAE
Hippoiais pallida laeneni 
Niethammer, 1955

Hypolaïs pâle AFS SS Rp CC

154 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Fauvette orphée OP Mp CC

155 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Sylvia borin  (Boddaert, 1783)
Fauvette des 
jardins

OP Mp R

156 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Sylvia atricapiila (L., 1758)
Fauvette à tête 
noire

OP Mp R

157 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette OP Mp R

158 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Sylvia curruca curruca  (L., 1758) Fauvette babillarde OP Mp R

159 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Sylvia nana deserti Loche Fauvette naine P R R V X

160 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Sylvia rüppelli Temminck, 1823
Fauvette masquée 
(ex F. de Rüppell)

ME Mp R

161 PASSERIFORMES SYLVIIDAE
Sylvia melanocephala  
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

ME Mp CC

162 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Sylvia cantillans (Pallas, 1764)
Fauvette 
passeri nette

ME Mp CC

163 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Sylvia conspicillata Temminck, 1820 Fauvette à lunettes ME Mp R

164 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Phyiioscopus trochilus (L., 1758) Pouillot fitis OP Mp R

165 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Phylioscopus coliybita (Vieillot, 1817) Pouillot véloce OP Mp R

166 PASSERIFORMES SYLVIIDAE
Phyiioscopus sibilatrix 
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur OP Mp R

167 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Cisticoia aridulus aridulus Witherby Cisticole du désert SA R R

168 PASSERIFORMES SYLVIIDAE
Spiloptila clamans 
(Temminck, 1828)

Prinia à front 
écailleux 
(ex Fauvette)

Tigdounfoust SS R CC C X X X X X X X X X

169 PASSERIFORMES SYLVIIDAE
Camaroptera brevicaudata  
brevicaudata  (Cretzschmar)

Camaroptère à dos 
gris

Afr Ma R

170 PASSERIFORMES SYLVIIDAE
Sylvietta brachyura brachyura  
Lafresnaye

Fauvette crombec SA R R

171 PASSERIFORMES SYLVIIDAE
Eremomela icteropygialis alexanderi 
Sclater & Mackworth-Proed

Erémomèle
gris-jaune

SA R R

172 PASSERIFORMES MUSCICAPIDAE Ficedula hypoieuca  (Pallas, 1764) Gobe-mouche noir OP Mp R

173 PASSERIFORMES MUSCICAPIDAE Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
Gobe-mouche à 
collier

OP Mp Ac

174 PASSERIFORMES MUSCICAPIDAE Muscícapa striata (Pallas, 1764) Gobe-mouche gris OP Mp R

175 PASSERIFORMES MUSCICAPIDAE Batís Senegal ensis (L., 1766)
Gobe-mouche 
soyeux du Sénégal

SA Ma R

176 PASSERIFORMES MUSCICAPIDAE Terpsiphone viridis (Müller, 1776)
Tchitrec d'Afrique 
(ex Moucherolle de 
paradis)

Afr Ma Ac

177 PASSERIFORMES REMIZIDAE Anthoscopus punctifrons (Sundevall) Rémiz du Soudan Afr Ma Ac

178 PASSERIFORMES NECTARINIIDAE Anthreptes p iatura p iatura  (Vieillot)
Petit souimanga à 
longue queue

Taguijit
nakaouat

SA R CC V x

179 PASSERIFORMES NECTARINIIDAE Nectarinia pulchella aegra  (L.)
Souimanga à 
longue queue

AFS R CC V X X X X X X X X

180 PASSERIFORMES NECTARINIIDAE Anthreptes  & Nectarinia Souimangas AFS R CC c X X X X X X

181 PASSERIFORMES ORIOLIDAE Orioius oriolus (L., 1758) Loriot d'Europe OP Mp R c x X X X X

182 PASSERIFORMES LANIIDAE Nilaus a fer a fer Latham Pie-grièche bru-bru SA R CC V X X
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183 PASSERIFORMES LANUDAE
Tchagra senegala notha 
(Reichenoro, 1920)

Tchagra à tête 
noire

Afr R R

184 PASSERIFORMES LANIIDAE Lanius collurio  L., 1758
Pie-grièche
écorcheur

Guijidaren OP Mp R

185 PASSERIFORMES LANUDAE
Lanius meridionalis leucopygus 
Hemprich & Ehrenberg, 1833

Pie-grièche
méridionale

Afr R CC C X X X X X X X X X X X X X X X X X X

186 PASSERIFORMES LANIIDAE Lanius senator L., 1758
Pie-grièche à tête 
rousse

Guijidaren OP Mp R C X X X X X X X

187 PASSERIFORMES LANIIDAE Lanius nubicus Lichtenstein , 1823
Pie-grièche
masquée

ME Mp R

188 PASSERIFORMES CORVIDAE Corvus albus statius Müller, 1776 Corbeau pie Aghrout SA R CC C X X X X X X X X X X X X X X X X

189 PASSERIFORMES CORVIDAE
Corvus ruficollis ruf¡collis 
Lesson, 1831

Corbeau brun Tajiaft SS R CC c X X X X X X X X X X X X X

190 PASSERIFORMES CORVIDAE Corvus rhipidurus Hartert, 1918
Corbeau à queue 
courte

Tajiaft
nadghagh

M ESA R Le c X X X X X X X X X X X

191 PASSERIFORMES STURNIDAE
Lamprotornis chalybaeus 
chalybaeus
(Hemprich & Ehrenberg)

Etourneau 
métallique commun

Essagag SA R CC c X X X X X X X X X X

192 PASSERIFORMES STURNI DAE Spreo pulcher pulcher (Müller)
Etourneau à ventre 
roux

Essagag Afr R CC c X X X X X X X X

193 PASSERIFORMES ESTRILDIDAE Pytilia melba citerior (L.) Beaumarquet SA R R V X X X X X

194 PASSERIFORMES ESTRILDIDAE
Lagonosticta senegala senegala  
(L., 1766)

Amarante du 
Sénégal

Tchimagada-
zen

SA R CC c X X X X X X X X

195 PASSERIFORMES ESTRILDIDAE
Euodice cantans cantans 
(Gmellin, 1789)

Capucin
bec-d'argent

SA R CC V

196 PASSERIFORMES ESTRILDIDAE Amadina fasciata fasciata (Gmelin) Cou-coupé SA R R V X X X X X

197 PASSERIFORMES PLOCEIDAE
Vidua chalybeata neumanni 
Alexander

Combassou du 
Sénégal

Tchimagadaze
n

SA R CC c X X X X X X X

198 PASSERIFORMES PLOCEIDAE Vidua orientalis acupum  Heuglin Veuve à collier d'or Tejat nigdade SA Ra De c X X X X X X X

199 PASSERIFORMES PLOCEIDAE P asser griseus griseus (Vieillot) Moineau gris Tenate SA R CC c X X X X X X X X X X X X

200 PASSERIFORMES PLOCEIDAE
Passer simplex simplex 
(Lichtenstein, 1823)

Moineau blanc Taguijit ntanéré SS R CC c X X X X X X X X X

201 PASSERIFORMES PLOCEIDAE
Auripasser luteus 
(Lichtenstein, 1823)

Moineau doré Taguijit nafeï SA R CC c X X X X X X X X X X X

202 PASSERIFORMES PLOCEIDAE Sporopipes frontalis pallidior Hartert Moineau quadrillé SA R R

203 PASSERIFORMES PLOCEIDAE
Ploceus luteolus luteolus 
(Lichtenstein)

Tisserin minulle Taguijit ntalok SA R CC V X X X X X

204 PASSERIFORMES PLOCEIDAE
Ploceus vitellinus vitellinus 
(Lichtenstein)

Tisserin à tête 
rousse

Taguijit ntalok SA R CC

205 PASSERIFORMES PLOCEIDAE Ploceus spp. Tisserins Taguijit ntalok SA R CC c X X X X X X X X X X X

206 PASSERIFORMES FRINGILLIDAE
Serinus leucopygia pallens 
Sundevall

Chanteur d'Afrique SA R CC

207 PASSERIFORMES FRINGILLIDAE
Rhodopechys githagineus zedlitzi 
(Neumann, 1907)

Roselin (Bouvreuil) 
githagine

Teguirmacht ME SA R CC c X X X X X X X X X X

208 PASSERIFORMES EMBERIZIDAE
Emberiza striolata sahari 
Levaillant, 1850

Bruant striolé Tourayette SS R R c X X X X X X X X X X X X

209 PASSERIFORMES EMBERIZIDAE Emberiza tahapisi goshingi 
Alexander

Bruant cannelle ME SA R CC
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1 INSECTIVORES ERINACEI DAE
Aethechinus albiventris 
(Wagner, 1841)

Hérisson à ventre 
blanc

Tikonichit SD SL CCC V X X X X X X X X X X X X X X X

2 INSECTIVORES ERINACEI DAE
Paraechinus aethiopicus 
(Hemprich et Ehrenberg, 1833)

Hérisson du désert Tikonichit SAc SDSL CC V X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 INSECTIVORES ERINACEIDAE P. aethiopicus & A. albiventris Hérissons Tikonichit SAc SD SL CCC C X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 INSECTIVORES SORICIDAE
Crocidura iusitania 
(Dollmann. 1915) Petite musaraigne Tirghichilalt SAc SL CCC c X X X X X X X X

5 CHIROPTERES PTEROPODIDAE Eidolon heivum  (Kerr, 1792) Roussette paillée Jimague AF SD Lc c X X X X

6 CHIROPTERES RHINOPOMA TIDAE Rhinopoma hardwickei Gray, 1831 Petit rhinopome Afartata SD SL SS CC c X X X

7 CHIROPTERES EMBALLONURIDAE
Taphozous nudiventris 
Cretzschmar, 1830 Taphien à ventre nu

AR SAalt SD 
Z

8 CHIROPTERES HIPPOSIDERIDAE
Hipposideros caffer 
(Sundevall, 1846)

Rhinolophe de 
Caffrerie

AFS ME 
SAalt

9 CHIROPTERES HIPPOSIDERIDAE Asellia tridens  (E.Geoffroy, 1813) Trident SL S S Z

10 CHIROPTERES VESPERTILIONIDAE Pipistrellus nanus  (Peters, 1852) Pipistrelle naine AFS

11 CHIROPTERES VESPER TI LION IDAE Nycticeius schlieffeni (Peters, 1859) Nyctice de Schlieffen SD S L Z

12 CHIROPTERES VESPERTILIONIDAE Otonycteris hem prichi Peters, 1859 Oreillard d'Hemprich SS

13 PRIMATES CERCOPITHECIDAE Papio cynocephalus (Linné, 1758) Babouin doguera
Ewirkid
Wakawalen

AFS SAalt Lc c X X X X X

14 PRIMATES CERCOPITHECIDAE
Erythrocebus patas 
(Schreber, 1775)

Patas (Singe rouge)
Ewirkid
Wazagaghen

SD SL CC c X X X X X X X X X

15 0ARNIVORES CANIDAE Canis aureus Linné, 1758 Chacal doré Egour
ME SD SL

SS
CCC c X X X X X X X X X X X X X X X X

16 CARNIVORES CANIDAE Canis canis Linné, 1758 Chien domestique DOM

17 CARNIVORES CANIDAE Vulpes pallida  (Cretzschmar, 1826) Renard pâle Tibaouat SAalt SL CC c X X X X X X X X X X X X X X X X

18 CARNIVORES CANIDAE Vulpes rueppelli (Schinz, 1825) Renard famélique
Herchi
tazbat-malat

SD SL SS CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

19 CARNIVORES CANIDAE
Fennecus zerda 
(Zimmerman, 1780)

Fennec Ezagaz SA CC c X X X X X X X X X

20 CARNIVORES CANIDAE Lycaon pictus (Temminck, 1820) Lycaon
SAalt SD SL 

Z
XXX
1970

21 CARNIVORES MUSTEUDAE
Poeciiictis libyca 
(Hemprich et Ehrenberg, 1833)

Zorille de Libye Erham ME SAc SL CC c X X X X X X

22 CARNIVORES MUSTEUDAE Meilivora capensis (Schreber, 1776) Ratel du Cap Zltten SAc AFS CC c X X X X X X X X X X X X X X

23 CARNIVORES VIVERRIDAE Genetta genetta  (Linné, 1758) Genette commune
OP SAc SD 

S L Z
C V

24 CARNIVORES HERPESTIDAE Herpestes ichneumon  (Linné, 1758)
Mangouste
ichneumon Teldat AFS ME SAc Lc V X

25 CARNIVORES HERPESTIDAE
Herpestes sanguineus 
(Rüppell, 1835)

Mangouste rouge Teldat AFS Le V X X X

26 CARNIVORES HERPESTIDAE Herpestes spp. Mangoustes Teldat Lc c X X X

27 CARNIVORES HYAENIDAE Crocuta crocuta  (Erxleben, 1777) Hyène tachetée AFS
XXX
1956

28 CARNIVORES HYAENIDAE Hyaena hyaena  (Linné, 1758) Hyène rayée Eridal
ME SD SL 

S S Z
X c X X X X X X X X X X X X X X X X

29 CARNIVORES FELIDAE Caracal caracal (Schreber, 1776) Caracal Ourey
SAc SD SL 

S S Z
De c X X X X X X X X X X X X X

30 CARNIVORES FELIDAE Felis margarita  Loche, 1858 Chat des sables Abewin AR SA Lc c X X X X X

31 CARNIVORES FELIDAE Felis silvestris Schreber, 1777 Chat sauvage /  dom. Moucha
AFS OP 

SAalt SAc
CC c X X X X X X X X X X X X

32 CARNIVORES FELIDAE Panthera leo  (Linné, 1758) Lion AFS SAc IP
XXX
1930

33 CARNIVORES FELIDAE Acinonyx juba tus  (Schreber, 1776) Guépard Adal Amaïas
SAalt SAc SD 

S L Z
XX D X X X X X X

34
PERISSO-
DACTYLES

EQUIDAE Equus asinus Linné, 1758 Ane Etad DOM CC c X X X X X X X X X X X X X
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35 HYRACOIDES PROCA VIIDAE Procavia capensis (Pallas, 1766) Daman de rocher Kaouka
AR SAalt SD 

S L Z
CC C X X X X X X X X

36 TUBULIDENTES ORYCTEROPODIDAE Orycteropus a fe r P allas, 1766 Oryctérope Edboug AFS X c X X X X X

37 ARTIODACTYLES SUIDAE
Phacochoerus aethiopicus 
(Pallas, 1766)

Phacochère Azoubara
SAalt SD SL 

Z
XX D X

38 ARTIODACTYLES BOVIDAE Bos Indicus (Linné, 1758) Zébu
Tassé/
Tessout
(Hoggar)

DOM CCC C X X X X X X X X X X X X X X

39 ARTIODACTYLES BOVIDAE Oryx dammah (Cretzsmar, 1826) Oryx algazelle Ezam S A Z XX D X

40 ARTIODACTYLES BOVIDAE
Addax nasomaculatus 
(Blainville, 1816)

Addax Emilal SA XX D X X X X X

41 ARTIODACTYLES BOVIDAE Gazella dama (Pallas, 1766) Gazelle dama Ener SA XX C X X X X X X X X X X X X X X

42 ARTIODACTYLES BOVIDAE Gazella dorcas (Linné, 1758) Gazelle dorcas Azinkid AR SA De C X X X X X X X X X X X X X X X X X

43 ARTIODACTYLES BOVIDAE Gazella leptoceros (Cuvier, 1842) Gazelle leptocère SA

44 ARTIODACTYLES BOVIDAE Capra hircus Linné, 1758 Chèvre domestique DOM

45 ARTIODACTYLES BOVIDAE Ammotragus lervia  (Pallas, 1777)
Moufflon à 
manchettes

Efital M E S A Le c X X X X X X X X X X X X X X X X

46 ARTIODACTYLES BOVIDAE Ovis aries Linné, 1758 Mouton domestique DOM

47 TYLOPODES CAMEUDAE Camelus dromedarius Linné, 1758 Dromadaire
Alam,
Amnes,
Amadjour

DOM CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X

48 RONGEURS SCIURIDAE Xerus erythropus (E.Geoffroy, 1803) Rat palmiste Akolan SAc SD SL Z CC c X X X X X X X X X X X X

49 RONGEURS GERBILLIDAE
Gerbillus campestris 
(Le Vaillant, 1867)

Gerbille champêtre
ME SD SL 

SS

50 RONGEURS GERBILLIDAE Gerbillus nanus Blanford, 1875 Gerbille naine SS

51 RONGEURS GERBILLIDAE Gerbillus gerbillus {Olivier, 1800) Petite gerbille
ME SD SL

SS
CC V X X

52 RONGEURS GERBILLIDAE
Gerbillus pyramidum  
(I. Geoffroy, 1825)

Grande gerbille Akotaï SA C c X X X X X X X X X X X X X X X X X X

53 RONGEURS GERBILLIDAE
Desmodilliscus braueri 
Wettstein, 1916

Gerbille de 
Buchanan

SAc SL CCC V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

54 RONGEURS GERBILLIDAE Meriones crassus Sundevall, 1842 Mérion du désert SS

55 RONGEURS GERBILLIDAE
Psammomys obesus 
Cretzschmar, 1828

Psammomys obèse SS

56 RONGEURS MURIDAE
Arvicanthis niloticus 
(Desmarest, 1822)

Rat roussard du Nil / 
Rat gris

Koussou
SAalt SD SL 

Z
CC c X X X X X X X X X X X X

57 RONGEURS MURIDAE
Praomys erythroleucus 
(Temminck, 1853)

Rat à mammelles 
multiples

SD S L Z

58 RONGEURS MURIDAE
Acomys airensis 
(Thomas et Hinton, 1921)

Souris épineuse de 
i'Aïr

SAalt CC V X X X X X X

59 RONGEURS GLIRIDAE
Graphiurus murinus 
(Desmarest, 1822)

Lérot de savane AFS

60 RONGEURS DIPODIDAE Jaculus jacu lus  (Linné, 1758) Petite gerboise Edoui AR SA CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

61 RONGEURS HYSTRICIDAE Hystrix cristata Linné, 1758 Porc-épic
Emaghaï,
Akachan

AFS ME 
SAalt SAc

CC c X X X X X X X X X X

62 RONGEURS CTENODACTYLIDAE Massoutiera mzabi (Lataste, 1881) Goundi du Mzab Teghalamt SAalt CC c X X X X X X X X X X X X X X X X

63 LAGOMORPHES LEPORIDAE Lepus capensis Linné, 1758 Lièvre commun Tekarhalt OP SA Z CC V X X X X X X X X X X X

64 LAGOMORPHES LEPORIDAE Lepus saxatilis Cuvier, 1823 Lièvre des buissons Tekarhalt SAc SD SL Z CC V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

65 LAGOMORPHES LEPORIDAE Lepus spp. Lièvres Tekarhalt CC c X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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GÉNÉRALITÉS

L’analyse de la bibliographie a permis de dresser une liste de taxons dont la présence a été signalée 
dans la région Tamesna-Aïr-Ténéré. Ces listes font l’objet :

-  de l’annexe III pour les plantes vasculaires,
-  de l’annexe IV pour les Acridiens,
-  de l’annexe V pour les Amphibiens,
-  de l’annexe VI pour les Reptiles,
-  de l’annexe VII pour les Oiseaux,
-  de l’annexe VIII pour les Mammifères.

Dans cette seconde partie, les bilans bibliographiques sont complétés, pour certains taxons, par des 
cartes de distribution. Ces cartes ont été établies en fonction de la présence/absence, dans chacune des 
274 unités territoriales élémentaires (les stations), de populations significatives du taxon concerné. Sur chaque 
carte, les limites des stations et des régions naturelles sont indiquées, les régions de I’Aïr (massif et piémonts) 
ont été légèrement tramées. La présence de population d’un taxon dans une station est indiquée par un grisé 
soutenu.

Le choix des taxons cartographiés a été dicté par le niveau de connaissance : seuls ont été retenus 
les taxons dont l’identité ne soulevait aucune ambiguïté. Pour certains taxons, des compléments d’information 
ont été mentionnés, sous forme de contribution à une fiche signalétique1 :

-  Taxonomie / Nomenclature,
-  Noms vernaculaires avec la traduction en français lorsque cela présente un intérêt,
-  Type biomorphologique, pour les végétaux, t
-  Biologie / Phénologie (reproduction, nidification, régime alimentaire... selon les taxons),
-  Ecologie / Habitat,
-  Utilisation / Traditions et légendes. ‘

L'exercice s’est avéré assez délicat car il fallait éviter les banalités, faire la part des observations 
objectives sans omettre de mentionner les anecdotes et légendes relevant de l’inconscient traditionnel.
Quoiqu’il en soit, il apparaît que les connaissances relatives à la flore et à la macro-faune de la région 
Tamesna-Aïr-Ténéré restent hétérogènes. Il y a encore beaucoup à faire, d ’autant que sous l’effet des 
transformations de l’environnement, la distribution et le comportement des taxons se modifient. Il ne peut donc 
s’agir que d ’un inventaire susceptible d'orienter d’éventuelles futures investigations.

Les codes et abréviations sont conformes à ceux utilisés dans la première partie de cet ouvrage.
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LES PLANTES VASCULAIRES

Sur les 489 plantes vasculaires recensées dans la région Tamesna-Aïr-Ténéré, 191 on été 
cartographies. Parmi les taxons non-cartographiés, figurent 48 espèces domestiques que l’on rencontre en 
plus ou moins grande abondance dans les zones de jardins.

Les règles de la nomenclature botanique ont été respectées mais l’actualisation n’est pas optimale 
on se remportera donc avec profit à l'Enumération des plantes à fleurs d ’Afrique tropicale de LEBRUN et 
STORK en quatre volumes (1991-1997). Pour des raisons de facilités informatiques les Caesalpiniaceae, les 
Fabacaea et les Mimosaseae appartenant à la super-famille des Leguminosae ont été dotées du préfixe 
"FABA” qui permet de les conserver groupées lors des opérations de tri.

Pour chaque taxon végétal cartographié, le type biomorphologique est indiqué en fonction du code 
explicité dans le tableau ci-dessous :

Types biomorphologiques de RAUNKIER Types biomorphologiques

Thérophytes Géophytes
Hémicrypto-

phytes
Chamas-
phytes

Phanéro-
phytes

Code développé

X aa éphémérophyte

X a annuelle

X
u g géophyte

1 X E V vivace

X R
B

b annuelle buissonneuse

X X X E 1 liane herbeuse

X X X
S

h hydrophyte herbeux

X X e épiphyte herbeux

X X X P parasite ou hémiparasite herbeux

X B sous-buisson < 0,35m

nano- BB buisson bas 0,35 - 1,50m

micro- BBB buisson haut 1,50 - 3,50

micro- L BBBB arbuste > 3,50

nano- 1
G

A arbrisseau <3,50m

micro- N AA petit arbre 3,5- 7,50 m

meso-
E
U AAA arbre 7,50 - 15,0 0m

méga- X AAAA grand arbre 15 - 25 m

L liane ligneuse

E épiphyte ligneux

P parasite ligneux
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1 ACANTHACEAE Blepharis ciliaris (L.) B. L. Burtt

2 AIZOACEAE Gisekia pharnacioides L.

3 AIZOACEAE Glinus lotoides L.

4 AIZOACEAE Limeum obovatum Vicary

5 AIZOACEAE Mollugo cerviana (L.) Seringe

6 AIZOACEAE Sesuvium sesuvioides (Fenzl) Verde.

7 AIZOACEAE Trianthema triquetra Willd.

8 AIZOACEAE Za/eya pentandra (L.) Jeffrey

9 ALUACEAE Dipcadi longifolium (Lindl) Bak.

10 AMARANTHACEAE Achyranthes aspera L.

11 AMARANTHACEAE Aerva javanica (Burm. f.) Juss. ex Schult. subsp. 1 (forme fine)

12 AMARANTHACEAE Aerva javanica (Burm. f.) Juss. ex Schult. subsp. 2 (forme forte)

13 AMARANTHACEAE Amaranthus graecizans L.

14 AMARANTHACEAE Celosia trigyna L.

15 AMARYLUDACEAE Pancratium trianthum Herb.

16 ARECACEAE Hyphaene thebaica (L.) Mart. j

17 ARECACEAE Phoenix dactylifera L.

16 ASCLEPIADACEAE Calotropis procera (Ait.) Ait. f.

19 ASCLEPIADACEAE Caralluma mourettii A. Chev.

20 ASCLEPIADACEAE Glossonema boveanum (Decne.) Decne. subsp. boveanum

21 ASCLEPIADACEAE Leptadenia hastata (Pers.) Decne.

22 ASCLEPIADACEAE Leptadenia heterophylla Dec.

23 ASCLEPIADACEAE Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decne.

24 ASCLEPIADACEAE Pergularia daemia (Forsk.) Chiov.

25 ASCLEPIADACEAE Solenostemma oleifolium (Nectoux) Bull. & Bruce ex Maire

26 ASTERACEAE Atractylis aristata Battandier

27 ASTERACEAE Blumea aurita (L. f.) DC.

28 ASTERACEAE Bubonium graveolens (Forsk.) Maire

29 ASTERACEAE Geigeria alata (DC.) Oliv. & Hiern

30 ASTERACEAE Pulicaria arabica (L.) Cass.

31 BORAGINACEAE Coldenia procumbens L.

32 BORAGINACEAE Cordia sinensis Lam.

33 BORAGINACEAE Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC.

34 BORAGINACEAE Heliotropium strigosum Willd.

35 BORAGINACEAE Heliotropium supinum L.

36 BORAGINACEAE Trichodesma africanum (L.) Lehm.

37 BRASSICACEAE Farsetia ramosissima Hochst. ex Fourn.

38 BRASSICACEAE Morettia canescens Boiss.
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39 BRASSICACEAE Morettia philaeana (Del.) DC.

40 BRASSICACEAE Schouwia thebaica Webb

41 BURSERACEAE Commiphora africana (A. Rich.) Engl.

42 CAPPARACEAE Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir.

43 CAPPARACEAE Cadaba farinosa Forsk.

44 CAPPARACEAE Capparis sp.

45 CAPPARACEAE Cleome arabica L.

46 CAPPARACEAE Cleome gynandra L.

47 CAPPARACEAE Cleome scaposa DC.

48 CAPPARACEAE Cleome viscosa L.

49 CAPPARACEAE Maerua crassifolia Forsk.

50 CHENOPODIACEAE Chenopodium murale L.

51 CHENOPODIACEAE Cornulaca monacantha Del.

52 CHENOPODIACEAE Salsola baryosma (Roem. & Schult.) Dandy

53 COMBRETACEAE Combretum micranthum G. Don.

54 CONVOLVULACEAE Convolvulus prostratus Forsk.

55 CONVOLVULACEAE Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.

56 CONVOLVULACEAE Ipomoea dichroa Choisy in DC.

57 CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-tigridis L.

58 CONVOLVULACEAE Ipomoea verticillata Forsk.

59 CUCURBITACEAE Citrullus colocynthis (L.) Schrad. subsp. 1 (forme fine)

60 CUCURBITACEAE Citrullus colocynthis (L.) Schrad. subsp. 2 (forme forte)

61 CUCURBITACEAE Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumarra & Nakai

62 CUCURBITACEAE Coccinia grandis (L.) Voigt

63 CUCURBITACEAE Cucumis melo L. var. agresyis Naud.

64 CUCURBITACEAE Cucumis prophetarum L.

65 CUCURBITACEAE Momordica charantia L.

66 CUSCUTACEAE Cuscuta sp.

67 CYPERACEAE Cyperus bulbosus Vahl

68 CYPERACEAE Cyperus conglomeratus Rottb.

69 CYPERACEAE Cyperus iría L.

70 CYPERACEAE Cyperus rotundus L.

71 CYPERACEAE Mariscus aristatus (Rottb.) Cherm.

72 CYPERACEAE Scirpus roylei (Nees) Parker

73 EUPHORBIACEAE Chrozophora brocchiana Vis.

74 EUPHORBIACEAE Chrozophora plicata (Vahl) A. Juss. ex Spreng

75 EUPHORBIACEAE Chrozophora senegalensis (Lam.) A. Juss. ex Spreng

76 EUPHORBIACEAE Euphorbia granulata Forsk.

77 EUPHORBIACEAE Euphorbia hirta L.

78 EUPHORBIACEAE Ricinus communis L.

79 FABA-CAESALPINIACEAE Cassia italica (Mill.) Lam. ex F. W. Andr.
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80 FABA-CAESALPINIACEAE Cassia mimosoides L.

81 FABA-CAESALPINIACEAE Cassia obtusi folia L.

82 FABA-CAESALPINIACEAE Cassia occidentalis L.

83 FABA-CAESALPINIACEAE Cassia senna L.

84 FABA-CAESALPINIACEAE Cassia sp.

85 FABA-CAESALPINIACEAE Parkinsonia aculeata L.

86 FABA-FABACEAE Astragalus pseudotrigonus Batt.

87 FABA-FABACEAE Astragalus vogelii (Webb) Burm.

88 FABA-FABACEAE Crotalaria saharae Coss.

89 FABA-FABACEAE Cyamopsis senegalensis Guill. & Perr.

90 FABA-FABACEAE Indigofera argentea Burm. f.

91 FABA-FABACEAE Indigofera astragalina DC.

92 FABA-FABACEAE Indigofera coerulea Roxb.

93 FABA-FABACEAE Indigofera cordifolia Hayne ex Roth

94 FABA-FABACEAE Indigofera disjuncta Gillett

95 FABA-FABACEAE Indigofera hochstetteri Bak.

96 FABA-FABACEAE Indigofera sessiliflora DC.

97 FABA-FABACEAE Indigofera suaveolens Jaub. & Spach

98 FABA-FABACEAE Psoralea plicata Del.

99 FABA-FABACEAE Rhynchosia memnonia Del.

100 FABA-FABACEAE Tephrosia nubica (Boiss.) Baker.

101 FABA-FABACEAE Tephrosia purpurea (L.) Pers. subsp. 1 (forme type)

102 FABA-MIMOSACEAE Acacia ehrenbergiana Hayne

103 FABA-MIMOSACEAE Acacia nilotica (L.) Willd. ex Del. var. adansoni (Guill. & Perr.) O. Ktze.

104 FABA-MIMOSACEAE Acacia Senegal (L.) Willd.

105 FABA-MIMOSACEAE Acacia seyal Del.

106 FABA-MIMOSACEAE Acacia tortilis (Forsk.) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan

107 FABA-MIMOSACEAE Faidherbia albida (Del.) A. Chev.

108 GERANIACEAE Monsonia heliotropioides (Cav.) Boiss.

109 GERANIACEAE Monsonia nivea (Decne.) Decne. ex Webb

110 LAMIACEAE Lavandula stricta Del.

111 LAMIACEAE Ocimum basilicum L.

112 MALVACEAE Abutilón pannosum (Forst. f.) Schlechtend.

113 MALVACEAE Sida cordifolia L.

114 MENISPERMACEAE Cocculus pendulus (J.R. & G. Forst.) Diels, in Engl.

115 MORACEAE Ficus salicifolia Vahl

116 NYCTAGINACEAE Boerhavia repens L. subsp. 1 (forme fine)

117 NYCTAGINACEAE Boerhavia repens L. subsp. 2 (forme forte)

118 NYCTAGINACEAE Commicarpus verticillatus (Poir.) Standi.

119 OLEACEAE Olea laperrinei Batt. & Trab.
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120 OROBANCHACEAE Cistanche phelypacea (L.) Cout.

121 OROBANCHACEAE Cistanche sp.

122 PEDALIACEAE Rogeria adenophylla J. Gay ex Del.

123 PEDALIACEAE Sesamum alatum Thonn.

124 POACEAE Aristida adscensionis L.

125 POACEAE Aristida funiculata Trin. & Rupr.

126 POACEAE Aristida hordeacea Kunth

127 POACEAE Aristida longiflora Sch. & Thon.

128 POACEAE Aristida mutabilis Trin. & Rupr. subsp. meccana Hochst. ex Trin. & Rupr.

129 POACEAE Cenchrus biflorus Roxb.

130 POACEAE Cenchrus ciliaris L.

131 POACEAE Cenchrus prieurii (Kunth) Maire

132 POACEAE Centropodia spp.

133 POACEAE Chloris virgata Sw.

134 POACEAE Chrysopogon plumulosus Hochst.

135 POACEAE Coelachyrum brevifolium Hochst. & Nees

136 POACEAE Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.

137 POACEAE Cynodon dactylon (L.) Pers.

138 POACEAE Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.

139 POACEAE Desmostachya bipinnata (L.) Stapf

140 POACEAE Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf

141 POACEAE Echinochloa colona (L.) Link

142 POACEAE Eragrostis aegyptiaca (Willd.) Link.

143 POACEAE Eragrostis namaquensis Nees var. diplachnoides (Steud.) W. D. Clayton

144 POACEAE Eragrostis tremula Hochst. ex Steud.

145 POACEAE Eremopogon foveolatus (Del.) Stapf

146 POACEAE Lasiurus scindicus Henr.

147 POACEAE Panicum laetum Kunth

148 POACEAE Panicum turgidum Forsk.

149 POACEAE Schoenefeldia gracilis Kunth

150 POACEAE Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

151 POACEAE Sorghum aethiopicum (Hack.) Rupr. ex Stapf

152 POACEAE Sporobolus helvolus (Trin.) Dur. & Schinz

153 POACEAE Sporobolus pellucidus Hochst.

154 POACEAE Stipagrostis acutiflora (Trin. & Rupr.) De Winter

155 POACEAE Stipagrostis ciliata (Desf.) De Winter

156 POACEAE Stipagrostis spp.

157 POACEAE Stipagrostis vulnerans (Trin. & Rupr.) De Winter

158 POACEAE Tragus racemosus (L.) All.

159 POACEAE Triraphis pumilio R. Br.

160 POLYGALACEAE Polygala erioptera DC.



VGT

N" Famille Genre espèce

161 PORTULACACEAE Portulaca oleracea L.

162 RESEDACEAE Caylusea hexagyna (Forsk.) Green

163 RESEDACEAE Reseda villosa Coss.

164 RHAMNACEAE Ziziphus mauritiana Lam.

165 ROSACEAE Neurada procumbens L.

166 SALVADORACEAE Salvadora pérsica L.

167 SAXIFRAGACEAE Vahlia dichotoma (Murr.) 0 . Ktze.

168 SCROPHULARIACEAE Anticharis linearis (Benth.) Hochst. ex Asch.

169 SOLANACEAE Datura stramonium L.

170 SOLANACEAE Hyoscyamus muticus L.

171 SOLANACEAE Solanum incanum L.

172 SOLANACEAE Withania somnifera (L.) Dunal

173 STERCULIACEAE Melhania denhami R. Br.

174 TAMARICACEAE Tamarix aphylla (L.) Karst.

175 TAMARICACEAE Tamarix canariensis Willd.

176 TAMARICACEAE Tamarix gallica L. subsp. nilotica (Ehrenb.) Maire var. longibracteata Maire

177 TILIACEAE Corchorus depressus (L.) Stocks

178 TILIACEAE Corchorus olitorius L.

179 TILIACEAE Corchorus tridens L.

180 TYPHACEAE Typha australis Schum. & Thonn.

181 URTICACEAE Forsskaolea tenacissima L.

182 VERBENACEAE Bouchea marrubiifolia (Fenzl ex Walp.) Schau

183 VERBENACEAE Phyla nodiflora (L.) Greene

184 ZYGOPHYLLACEAE Balanites aegyptiaca (L.) Del.

185 ZYGOPHYLLACEAE Fagonia arabica L.

186 ZYGOPHYLLACEAE Fagonia bruguieri DC.

187 ZYGOPHYLLACEAE Fagonia flamandi Batt.

188 ZYGOPHYLLACEAE Fagonia indica Burm. f.

189 ZYGOPHYLLACEAE Tribulus mollis Ehrenb. ex Schweinf / Tribulus pentandrus Forsk. var. pentandrus

190 ZYGOPHYLLACEAE Tribulus sp.

191 ADIANTACEAE Adiantum capillus-veneris L.



VGT
Blepharis ciliaris (L.) B. L. Burtt.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén

001
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SD Z C X> t x X»( X X t x » X < X *t X ) « X » X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tekanaït (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Se développe en saison des pluies et peut perdurer pendant l’hiver, jusqu’au début 
de l’été suivant.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cuvettes de décantation dans les épandages (latéraux ou frontaux limono-argileux ou 
gravelo-argileux.

UTILISATIONS : Broutée par les dromadaires, les chèvres voire les moutons, surtout à l’état sec.
Les graines, séchées et pilées, facilitent la cicatrisation des plaies et donnent un goût très doux au lait de 
chamelle.
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VGT Gisekia pharnacioides L.
Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén

002
A B CC E F G H 1 JK L VIIV0P QP-S T U

SD SS CC X K>exX X X X * txX X *txX X * X

I

I

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Timerkest (tamacheck) Trad. fr. : qui forme des nœuds

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Se développe en début de saison des pluies. Le cycle biologique est ordinairement 
bouclé dès septembre, mais la plante peut perdurer pendant l’hiver dans les cuvettes ou persiste une 
certaine humidité édaphique. Résiste mal au pâturage.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Se développe sur sol sablo-limoneux (buttes et dunes mortes). Consommée par le Criquet 
pèlerin sans être particulièrement appréciée.

UTILISATIONS : Très appétée par tout les animaux, sauf les bovins car trop plaquée au sol.

Gisekia pharnacioides

20°N



VGT
Glinus loto id es L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Teghatemt-Tassididet (tamacheck) Trad. fr. : aplati au sol, en forme de
sandales

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante de décrue, en fin de saison des pluies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Se développe dans les cuvettes limono-argileuses dès le retrait des eaux, surtout au 
Tamesna.

UTILISATIONS : Espèce consommée par les chèvres, les moutons et les gazelles pendant l’hiver.

f''
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VGT Limeum obovatum Vicary
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Enale-Ntchegdouken (tamacheck) Trad. fr. : mil des gangas

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle rampante, non dominante, des pelouses temporaires.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse en sol sableux, voire sablo-limoneux des épandages.

UTILISATIONS : Consommée par les chèvres et la gazelle dorcas, mais aussi par certains lézards et en particulier 
Uromastyx ; graines consommées par les gangas.

Limeum obovatum

20°N



VGT
Chorologie

Mollugo cerviana (L.) Seringe Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Enale-Negdad (tamacheck) Trad. fr. : mil des moineaux

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E aa

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Petite plante annuelle de saison pluvieuse, très fragile, se dessèche rapidement.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans le lit de certains oueds et dans les épandages, parmi les sables et les 
cailloux.

UTILISATIONS : Graines très appréciées des petits oiseaux.



VGT
Sesuvium sesuvioides (Fenzl) Verde.

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Louse (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement tardif (septembre à février).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Tendance halophile, en bordure des cuvettes d’épandage.

UTILISATIONS : Essentiellement consommée par les dromadaires et les moutons, en raison du sel ; effet purgatif 
durant les premiers jours de consommation. Recherchée pour la Cure salée par les éleveurs du Sud- 
Azaouak.



VGT
Trianthema triquetra Willd.

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Akiraou (tamacheck) Trad. fr. : le trappu

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, noircit en séchant.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Périphérie des mares temporaires des zones d’épandage, nette tendance halophile. 

UTILISATIONS : Mêmes usages que Sesuvium.
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VGT
Chorologie

Zaleya pentandra (L.) Jeffrey Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazlinghitaït (tamacheck) Trad. fr. : gluant

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement précoce.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Souvent présente sous couvert arbustif dense. Plus ou moins rudérale (haies et jardins), 
et parfois dans les éboulis. Plutôt rare au Tamesna (sauf pluviosité abondante).

UTILISATIONS : Peu appétée par les animaux y compris le Criquet pèlerin (sauf par les larves).
Utilisée pour la préparation de sauces ou parfois comme salade cuite à l’eau salée.



VGT
Chorologie

Dipcadi longifolium (Lindl) Bak. Tamesna P-0 h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tamzililit Trad. fr. : qui forme des boules, comme l’oignon

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Géophyte, à développement précoce mais à dessèchement rapide, dès la 
fructification.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les plaines limono-argileuses des grands épandages.

UTILISATIONS : Comestible pour l’homme, mais sans goût.
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VGT
Achyranthes aspera L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle pouvant atteindre près d’un mètre de haut.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Plante des épandages arbustifs ou boisés, poussant souvent à l’abri des branchages 
morts, fréquents dans le faciès à Salvadora, et dans les oueds rocheux de l'Aïr.



VGT Aerva javanica (Burm. f.) Juss. ex Schult. 
subsp. 1 (forme fine)

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Aerva javanica est une espèce pluriannuelle herbeuse à buissonneuse. Deux 
formes sont distinguées, dont il resterait à évaluer les statuts taxinomiques.

NOMS VERNACULAIRES : Amekarjij (tamacheck) Trad. fr. : hirsute, mal peigné

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Espèce pluriannuelle, très commune dans l’Aïr et le Tamesna, où elle forme parlois 
d’important faciès. Les touffes peuvent atteindre 1 mètre de diamètre.

r ' ^
ÉCOLOGIE / HABITAT : Cette forme préfère les zones limono-argileuses à celles sablo-caillouteuses.

UTILISATIONS : Consommée à l’état sec par de nombreux animaux (surtout en période de sécheresse), mais peu 
appétée en période humide, à l’état vert. Joue un rôle important pour la grégarisation du Criquet pèlerin, car 
elle constitue un excellent abri pour les larves qui s’y regroupent.
Utilisée contre le venin de vipère (racines et écorce broyées).
Les inflorescences servent de ‘kapok” pour confectionner oreillers et coussins.
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VGT Aerva javanica (Burm. f.) Juss. ex Schult. 
subsp. 2 (forme forte)

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Aerva javanica est une espèce pluriannuelle herbeuse à buissonneuse. Deux 
formes sont distinguées, dont il resterait à évaluer les statuts taxinomiques.

NOMS VERNACULAIRES : Amekarjij (tamacheck) Trad. fr. : hirsute, mal peigné

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Cette seconde forme serait annuelle voire pluri-annuelle, de port plus ample et plus 
haut, avec des feuilles plus larges et des épis plus lâches. Elle ne forme presque jamais de peuplements 
denses.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les lits des oueds, sur les berges. Préfère les sols plus légers voire 
caillouteux, mais délaisse les épandages aux sols lourds.

UTILISATIONS : Très appétée par tous les herbivores, y compris les rongeurs (goundis, damans, gerboises, souris 
et lièvres), ainsi que par les larves du Criquet pèlerin.

Aerva javanica subso. 2



VGT
Amaranthus graecizans L .

Chorologie

Tamesna P -0  h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazerat (tamacheck) Trad. fr. : chargé de graines

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement rapide pouvant exceptionnellement se maintenir 
durant toute une année, si les conditions hydriques sont bonnes et les plantes protégées du pâturage.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Plante à tendance rudérale, sur sols équilibrés.

UTILISATIONS : Souvent surpâturée, en particulier par les dromadaires, mais aussi par les petits ruminants et par 
le Criquet pèlerin.
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VGT
Celosía trigyna L.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

Celosía triavna

20°N

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement variable selon les apports hydriques.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les épandages argileux, parfois sur les berges d’oueds importants et dans 
l’Irazer.

UTILISATIONS : Peu appétée par le bétail.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Fourejad (tamacheck) Trad. fr. : l’oignon des ânes

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante géophyte à floraison précoce (selon les pluies). 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Sables dunaires, abords des points d’eau.

UTILISATIONS : Non appétée par aucun animal.

4

r

VGT
Pancratium trianthum Herb.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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VGT
Hyphaene thebaica (L.) Mart.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Tagaït (tamacheck) Trad. fr. : qui produit des palmes
Palmier doum (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

ÉCOLOGIE / HABITAT : Même écologie que le palmier dattier. Cette espèce lui est souvent associée mais est 
sauvage et surexploitée.

UTILISATIONS : Le palmier doum présente une haute valeur économique :
- les fruits sont consommés,
- les feuilles servent à fabriquer des nattes et autres vanneries ou corderies,
- le bois des stipes sert pour les charpentes,
- les stipes évidés forment des canalisation ou des auges.

En cas de grande sécheresse, le feuillage constitue un excellent fourrage (bovins, ovins, caprins, ânes). Les 
jeunes palmiers doum forment des buissons qui constituent de bons refuges pour de nombreux petits 
animaux, mais aussi pour le Criquet pèlerin.
Des mesures s’imposent pour une exploitation rationnelle de cette espèce providentielle pour la 
région.



VGT
Phoenix dactyli fera L.

Chorologie

Tamesna p-o r Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Talizdeg (tamacheck) Trad. fr. : à l’attitude raide, le rigide
Palmier dattier (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Espèce ligneuse dioïque.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Espèce cultivée aux abords des nappes phréatiques affleurantes ou sub-affleurantes.

UTILISATIONS : Espèce à haute potentialité économique, mais mal exploitée tant dans l’Aïr qu’au Kawar. Outre 
la production de dattes, de nombreuses utilisations sont possibles :

- bois de charpente,
- feuilles pour la vannerie, la corderie, alimentation du bétail,
- fibres pour la fabrication de cordes, de séchoir...

En période de graves disettes, le cœur comme la sève peuvent être consommés, mais aussi les noyaux 
ramollis et/ou grillés.
Durant les grandes invasions acridiennes, les dattiers peuvent subir d’importants dégâts.

Phoenix dactvlifera



VGT Calotropis procera (Ait.) Ait. f.
Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tirza (tamacheck) Trad. fr. : cassant, de consitution fragile
Roustonnier (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présent le long des oueds sablo-limoneux, il peut constituer des peuplements denses. 
Dans les épandages argileux, il se comporte en sub-annuel (Irazer) ; on peut également le rencontrer en 
zone rocheuse. L’espèce s’avère donc assez ubiquiste.

UTILISATIONS : Le latex est utilisé comme poison, mais aussi pour épiler les peaux avant de les tanner. Il est 
également utilisé pour extraire les épines profondément enfoncées dans les chairs, et pour contrecarrer les 
effets des piqûres de scorpion. Les troncs de fort diamètre fournissent un bois léger, facile à sculpter pour 
faire divers objets ménagers : bols, étuis pour verres à thé... Les branches droites sont utilisées pour faire 
les traverses de lit et certaines parties de selles de dromadaire (dossier, siège, plaques inférieures), bâts 
pour les ânes. Il fournit également du bois de charpente pour les huttes ou les cases.
Calotropis est appété par tous les animaux sauf le dromadaire, et serait même indispensable pour les 
animaux sauvages (apports hydriques).
Il sert d’abri pour les larves du Criquet pèlerin, les feuilles larges et superposées deviennent de véritables 
ruches à criquets... Les tiges creuses (mœlle) sont utilisées par certains hyménoptères comme micro-ruche.



VGT
Caralluma mourettii A. Chev.

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ikochmaren (tamacheck) Trad. fr. : au goû aigre

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante succulente, pousse toujours sur des vestiges de touffes de Panicum, de 
Lasiurus, de Cornulaca, ou des restes de branches d’arbres (Acacia ehrenbergiana).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Sur sols limoneux ou graveleux.

UTILISATIONS : Peut être consommée après étalage et séchage au soleil.

Caralluma mourettii

20°N

100km



j t W

VGT Glossonema boveanum (Decne.) Decne. 
subsp .  boveanum

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Achako (tamacheck) Trad. fr. : rabougri, crépu

Glossonema boveanumsubsp. boveanum

100km

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Développement en cours de saison des pluies, se poursuivant tout l’hiver, voire 
jusqu’en mars.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les axes de ruissellement sablo-graveleux.

UTILISATIONS : Espèce appétée par quelques lézards, par les gazelles dorcas, mais aussi par les chèvres et les 
moutons.
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VGT
Leptadenia hastata (Pers.) Decne.

Chorologie

Tamesna P -0 N Ont S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Souche vivace, émettant des tiges plus ou moins volubiles croissant sur le sol, mais 
beaucoup plus généralement dans la végétation.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Epandages et terrasses d’oueds de l’Aïr. 

UTILISATIONS : Peu appétée par les animaux.



VGT
Chorologie

Leptadenia heterophylla Dec. Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Arinkid (tamacheck) Trad. fr. : le policé, lisse

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Liane vivace à fort développement. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquente dans de nombreux oueds de l’Aïr.

UTILISATIONS : Appétée par les animaux, surtout le dromadaire. Le fruit peut également être consommé par 
l’homme, avant maturité (avant la formation des graines).



VGT
Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decne.

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Anag (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Buisson moyen, aphylle (jeunes tiges chlorophylliennes), fleurissant au printemps. 

ÉCOLOGIE I HABITAT : Espèce psammophile des ergs sahélo-sahariens.

UTILISATIONS : Fourrage vert persistant, constituant une précieuse réserve hydrique pour de nombreuses espèces 
sauvages (gazelle dama, gazelle dorcas, mouflon, Oryx, Addax...), mais également pour le bétail qui le 
consomme aussi à l’état sec, bénéficiant de l’eau des puits. La consommation en vert, avec apport d’eau 
est préjudiciable aux petits ruminants.
Constitue perchoir et abri pour le Criquet pèlerin en période de grégarisation.



VGT
Chorologie

Pergulana daemia (Forsk.) Chiov. Tamesna P -0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tezirt (tamacheck) Trad. fr. : qui épile, qui enlève les poils

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Forme des buissons à tige sub-lianescente, à partir d'une souche vivace. Les 
repousses apparaissent avec les premières pluies. Le développement est lent et s’effectue principalement 
en hiver. La floraison a lieu en avril-mai.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce fréquente dans les grandes vallées de l’Aïr, mais aussi dans certaines cuvettes 
du Tamesna, où elle peut former des faciès paucispécifiques.

UTILISATIONS : Plante appétée par tous les petits ruminants de la zone désertique, auxquels elle fournit un 
appréciable complément hydrique durant la saison chaude (mars à juin). Les dromadaires ne la 
consomment qu'à l’état sec.
Constitue un excellent abri et nourriture pour les larves du Criquet pèlerin, mais aussi et surtout pour 
Poekilocerus, un autre acridien.
Les branches pilées servent à épiler les peaux avant tannage. Le latex est corrosif et tache de façon 
indélébile les vêtements et les carrosseries des voitures.



VGT Solenostemma oleifolium
(Nectoux) Bull. & Bruce ex Maire

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aghelechum (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante vivace dont la fructification intervient en février-mars, en fin d’hiver.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce formant de petites colonies aux abords des oueds rocheux, ou parfois en plaine.

UTILISATIONS : Appétée par les mouflons à manchettes, et pour une moindre part par les chèvres, les moutons 
ou les gazelles dorcas.
Les feuilles sont récoltées et séchées pour préparer des tisanes contre le rhume. Légèrement grillées, pilées 
et mélangées à la farine de mil, on les utilise contre les maladies de foie.
Le Criquet pèlerin y trouve abri et perchoir.

Solenostemma oleifolium

20°N

0 : 100km



VGT
Atractylis aristata Battandier

Chorologie

Tamesna P -0  Nt  Cnt S; e Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tekanaït-Tazeget (tamacheck) Trad. fr. : le “tekanaït” long

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

AtractvUs aristata

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, dispersée.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse principalement dans les éboulis, même en altitude (Gréboun, Tamgak). 

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires. Les fleurs sont utilisées comme aphrodisiaque.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tadrint-Nezezil (tamacheck) Trad. fr. : qui pousse dans le lit des oueds

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, formant de petites touffes qui perdurent jusqu'en février-mars. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les lits d’oueds de l’Aïr central, le Greboun et tout le versant occidental. 

UTILISATIONS : Non appétée par le bétail.
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VGT
Blumea aurita (L. f.) DC.

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén
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VGT
Bubonium graveolens (Forsk.) Maire

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Emag (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle odoriférante poussant en début de saison des pluies (juillet-août) et 
poursuivant son développement durant tout l’hiver voire le milieu de l’été. Certains pieds sont pauciannuels.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Peut former d’importants faciès dans les épandages limono-argileux du nord-ouest de l’Aïr 
(Etaghas, Mamanet.Tassalat, Ouraren). Présente dans de nombreux épandages de l’Aïr et du Tamesna.

UTILISATIONS : Surtout appétée par les ânes, très peu par les autres animaux domestiques.
Constitue un abri pour le Criquet pèlerin.



VGT
Geigeria alata (DC.) Oliv. & Hiern

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Atassas (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, poussant en début de saison pluvieuse. Souvent dispersée, elle peut 
cependant former des faciès paucispécifiques.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les plaines inondables de l’Irazer, et dans certains bassins frontaux des 
oueds de l'Aïr.

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires, elle transmet une odeur caractéristique au lait des chamelles. 
Utilisée par les matrones durant la quarantaine.
Influence la coloration des larves du Criquet pèlerin (jaunissement), sans qu’il y ait de phénomène phasaire.



VGT Pulicaria arabica (L.) Cass.
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tadrint (tamacheck)
Pulicaire d’Arabie (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, voire pauciannuelle, pouvant constituer d’important faciès (grosses 
touffes).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages et les lits d’oueds limono-argileux ou argileux (Irazer)

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux herbivores, surtout en hiver. Très bon abri pour le Criquet pèlerin, 
et éventuellement nourriture (feuilles de la base des touffes).



VGT
Coldenia procumbens L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Teghatemt-Tassididet (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, de décrue, à développement automnal et hivernal.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Constitue des faciès après le retrait des eaux dans des zones temporairement inondables. 
Présente dans l’Aïr et le Tamesna.

UTILISATIONS : Appétée par les animaux sauvages (gazelles, mouflons....).



VGT
Cordia sinensis Lam.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tidenint (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit arbuste à feuilles caduques.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages limono-argileux (Irazer, Tigidit, jusqu’à Teguidam-Tessoum). 
Rare dans l’Aïr, sauf au pied de certains massif (Bagzan, Taraouadji).

UTILISATIONS : Appété par les dromadaires. Les fruits, assez sucrés, sont consommés par l’homme.



VGT
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tanna-Taziwirat (tamacheck) Trad. fr. : Heliotropium à forme forte

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement tardif

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages sablo-caillouteux, voire limono-argileux, et les terrasses 
d'oueds, à la périphérie des flaques. Forme des peuplements paucispécifiques sur le versant méridional de 
l’Aïr. Présente dans tout l’Aïr.

UTILISATIONS : Peu appétée par les grands herbivores, sauf par les autruches. Excellente nourriture et abri 
acceptable pour le Criquet pèlerin.



VGT Heliotropium strigosum W i l l d .

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Tanna-Taziwirat (tamacheck) Trad. fr. : Heliotropium à forme fine

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à tendance pauciannuelle (touffes moyennes), se développant en fin 
de saison des pluies et durant tout l’hiver.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Peut former d’importants faciès, sur sols limono-graveleux à sablo-limoneux. Présente 
dans tout l’Aïr et dans certaines cuvettes du Tamesna.

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires, les gazelles, les autruches, Uromastyx... à l’état vert et en en hiver 
seulement. Les graines sont consommées par les gangas et les pigeons. Bonne nourriture pour les larves 
de Criquet pèlerin.



VGT
Heliotropium supinum L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tanna-Tan-Tassagh (tamacheck) Trad. fr. : le tanna des mares

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, de décrue.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Colonise certains fonds de mares temporaires, sur sol argileux, assez souvent en mélange 
avec Coldenia procumbens. Rare dans l’Aïr, surtout présente dans l’Irazer et le versant méridional de l’Aïr.

UTILISATIONS : Non appétée.

Heliotropium supinum

100km
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VGT
Chorologie

Trichodesma africanum (L.) Lehm. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, plus ou moins dispersée. Peut perdurer tout l’hiver.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les éboulis, à la périphérie de tous les monts de l’Aïr, mais aussi dans quelques 
épandages du Tamesna.

UTILISATIONS : Non appétée.

Trichodesma africanum



VGT
Farsetia ramosissima Hocht. ex Fourn.

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : lleg (tamacheck) Trad. fr. : de forme effilée

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e p B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle poussant en milieu de saison pluvieuse et perdurant tout l’hiver, 
parfois pauciannuelle (pieds isolés et protégés). Peut former d’importants faciès paucispécifiques.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Colonise les cuvettes des épandages sablo-limoneux. Egalement sur dune morte. 
Présente dans tout l’Aïr (surtout au Nord et sur le versant méridional) et au Tamesna. Absente de l’Irazer.

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires, les chèvres, les moutons et les gazelles. Sert de perchoir aux larves 
solitaires de Criquet pèlerin.

Farsetia ramosissima

100km
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VGT Morettia canescens Boiss.
Chorologie

Tamesna P-0 N Ont S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ajalghoum (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, poussant en début de saison pluvieuse. Développement lent jusqu’en 
hiver voire jusqu’à la fin du printemps. Pousse généralement en mélange avec d’autres espèces (ou en 
peuplements paucispécifiques) constituant des pelouses tardives (d’hiver).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Colonise les épandages argilo-sableux à limono-sableux, bien arrosés. Dans tous les 
oueds de l’Aïr, surtout au Nord et au Centre.

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires, les chèvres, les moutons, les gazelles, principalement à l’état sec. 
Consommée en vert (novembre à mars), elle permet aux herbivores de tenir sans boire en saison froide. 
Préparée en tisanes pour calmer les effets du rhume et de la fièvre.
Constitue abri et nourriture pour les Criquets pèlerins solitaires et grégaires.



VGT
Morettia philaeana (Del.) DC.

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aslagh (tamacheck) Trad. fr. : qui gène la respiration

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

I
t

Morettia philaeana

100km

BIOLOGIE/PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, poussant en début de saison pluvieuse. Développement lent jusqu’en 
hiver voire jusqu’à la fin du printemps. Pousse généralement en mélange avec d’autres espèces (ou en 
peuplements paucispécifiques) constituant des pelouses tardives (d’hiver).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Colonise les épandages argilo-sableux à limono-sableux, bien arrosés. Dans tous les 
oueds de l’Aïr, surtout au Nord et au Centre.
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VGT
Schouwia thebaica W ebb

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Alwat (tamacheck) Trad. fr. : très tendre

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle pouvant pousser en début de saison des pluies, mais surtout en fin 
de saison (octobre). Les individus de début de saison des pluies dessèchent généralement en septembre. 
Les individus de fin de saison des pluies peuvent perdurer jusqu’en mars, voire, dans certaines situations, 
tenir une seconde année (Tiguidi, Aclan-Nebebou). Le développement est très dépendant des apports 
hydriques : quelques décimètres à près de 2,5 m de hauteur.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente, voire abondante dans de nombreuses vallées de l’Aïr, mais surtout au Tamesna.

UTILISATIONS : Très appétée par les dromadaires, surtout durant les nuits d’hiver et, à l’état sec, par tout le bétail. 
Les graines cuites à l’eau et écrasées sont utilisées contre la gale.
Excellent abri et nourriture pour le Criquet pèlerin.



VGT
Commiphora africana (A. Rich.) Engi.

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Adarass (tamacheck) Trad. fr. : le sahélien, symbolise la savane boisée

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit arbre ou arbuste à feuilles caduques des zones rocheuses de l’Aïr. Peut former 
de beaux arbres en zone sahélienne, au sud de Tiguidit.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Colonise les sols lessivés ou légèrement limoneux. Dans l’Aïr, on ne le rencontre que dans 
les éboulis, où il reste très sensible aux grandes sécheresses.

UTILISATIONS : Appété par les dromadaires. Produit une résine commercialisée et utilisée en parfumerie et en 
sorcellerie. Certains troncs, bien formés, sont travaillés par les forgerons pour confectionner divers objets : 
supports de lits, récipients, étuis pour verres à thé...



VGT
Chorologie

Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. Tamesna P -0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tadante (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Peut former des arbres (Farazakat, Toureyet : tronc d’un mètre de diamètre), plus 
souvent des arbustes ou des buissons. Peut persister longtemps sous forme de jeune pousse à larges 
feuilles. Plante supportant bien les grandes sécheresses.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Terrasses d’oueds et zones d’épandage limono-argileux, plus ou moins graveleux ou 
caillouteux. Se rencontre parfois en pied d’éboulis.

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires, les bovins, les caprins, les ovins mais aussi par les autruches et les 
gazelles.
Les fruits, très sucrés, sont utilisés pour préparer une confiture de bonne qualité. Le jus additionné d’eau 
sert à préparer des bouillies en mélange avec diverses céréales, constituant une nourriture très riche. Les 
graines, collectées sur des nattes, sont ensuite trempées durant une semaine dans une mare pour éliminer 
l’acidité. Cuites, elles ressemblent à du niébé, mais se consomment mieux cuisinées au beurre.
Les feuilles sont utilisées pour calmer la douleur des blessures et guérir les furoncles, mais aussi pour les 
bains de vapeur (trou dans lequel on jette des pierres brûlantes -  Abadardar -  pour purifier le corps par la 
transpiration).
Certaines branches sont utilisées par les forgerons pour fabriquer des cuillères en bois.
Bon abri et nourriture pour le Criquet pèlerin grégaire.



VGT
Cadaba farinosa Forsk.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

043
A B C D E F G H 1J K L VIN 0 P Q R S T U

AFTS C X X X X X X X X

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Abago (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste aux branches tortueuses. Supporte bien le surpâturage, ne constitue jamais 
d’arbre isolé.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Divers épandages.

UTILISATIONS : Appété par tous les animaux, même les ânes, qui raclent l’écorce du tronc, ce qui peut entraîner 
la mort de l’arbuste.
Les feuilles sont utilisées pour préparer des galettes de mil sucrées, autrefois objet de commerce entre l'Aïr 
et le Hoggar (Tchiidircaouen : pâte de mil séchée et pilée mélangée avec des feuilles de cadaba hachées 
et séchées, l'ensemble formant une galette dure mais douce à croquer).



VGT
Capparis sp.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tahounèq (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste épineux à ramure intriquée. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans l’oued Azourou (Greboun - 1 500m). 

UTILISATIONS : Appété par les dromadaires.



VGT
Cleome arabica L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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Cleome arabica

100km

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tidinimi (tamacheck) Trad. fr. : qui laisse du gras dans la bouche

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, à développement précoce se prolongeant durant la saison froide, 
voire davantage (jusqu’à une année). Plus ou moins visqueuse, fixant la poussière.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les lit d’oueds sablo-limoneux et les sables humides. Peut constituer 
d’importants peuplements dans les oueds du nord-ouest de l’Aïr et du versant méridional.

UTILISATIONS : Peu appétée par les gazelles, les chèvres et les dromadaires.
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VGT Cleo me gynandra L.
Chorologie

Tamesna P-O N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Plus ou moins rudérale, pousse dans les éboulis, à la périphérie des villages.

UTILISATIONS : Appétée par les ânes.



VGT
Cleome scaposa DC.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tchiroudimen (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, à développement précoce.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les axes de ruissellement sablo-caillouteux, souvent dispersée, parfois en 
petites colonies.

UTILISATIONS : Appétée par les chèvres, les moutons et les gazelles, fort peu par les dromadaires. Peut tuer les 
petits ruminants par gonflement de la panse. Peu consommée par le Criquet pèlerin (larves grégarisantes).
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VGT Cleome viscosa L.
Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tedinimi-N’ezezil (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e p B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, à développement tardif, voire pauci-annuel, dans les lits d’oueds 
humides : oueds Azourou, Tewart, Iférouane, Egloulaf.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Plus ou moins rudérale. Pousse dans les lits d'oueds sablo-graveleux. 

UTILISATIONS : Non appétée, sauf par les lézards (Uromastyx).



VGT
Maerua crassifolia Forsk.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Agar (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste ou arbre de taille moyenne à grande, très rameux, au bois mort, dur, cassant 
en projetant des éclats. Fleurit au printemps, fructifie en été, mais pas chaque année. Très résistant, arbuste 
ou buisson à l’état jeune, puis arbre par dominance d’un rameau.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présent dans tout l’Aïr (Ouraren, Zagado, Baghart, Toureyet), mais aussi au Tamesna.

UTILISATIONS : Appété par tous les animaux.
Feuilles et fruits sont consommés, c’est un recours en période de grande disette. Le bois est de mauvaise 
qualité pour la confectic d’objets ménagers, mais est très apprécié pour sa solidité, d’autant qu’il résiste 
aux intempéries et aux termites. Il ne s’imprégne pas d’eau, il est donc recherché pour le feux en période 
de pluie. Les fourches sont utilisées pour confectionner les supports de poulie et en charpenterie (anciennes 
mosquées). Les branches entrent dans la confection des pièges pour animaux puissants.
Les feuilles pilées ont un puissant effet coagulant sur les blessures ouvertes. Mâchées et avalées, elles 
soignent les dysenteries liées à une consommation excessive de viande. Le jus de feuilles inhalé soigne les 
débuts de rhume.
Très apprécié par le Criquet pèlerin grégaire, qui y trouve abri et nourriture.



VGT Chenopodium murale L.
Chorologie

Tamesna P-0 Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Nanafa (tamacheck)
Chénopode des murs (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Rudérale, se trouve dans les zones de maraîchage, comme aux abords des sources, ou 
dans les vallées irriguées (Taraoudji, Iférouane...). Rare dans les zones d’épandage.

UTILISATIONS : Appétée par les chèvres. Les feuilles sont consommées (brèdes). Très appréciée par le Criquet 
pèlerin grégaire, qui y trouve abri et nourriture.



VGT
Cornulaca monacantha Del.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazara (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante formant des buissons vivaces et épineux (2 mètres de diamètre : Timmeghsoï, 
Azan-Melal). De vert foncé, les rameaux (jeunes) deviennent blanchâtres en vieillissant.

ÉCOLOGIE / HABITAT : En touffes isolées, mais aussi en importants peuplements (oued Tin Amzi, El Maraya, 
Maharas...). Fréquente dans le nord et l’ouest du Tamesna nigérien, elle pousse en général sur les terrains 
légèrement salés et de texture limono-argileuse à sablo-graveleuse.

UTILISATIONS : Appétée surtout par les dromadaires. Plante salée, constituant des pâturages temporaires de 
saison froide.
Les tiges sèches sont utilisables comme bois de chauffe.
Les touffes constituent des refuges pour de nombreux animaux: araignées, scorpions, reptiles, mammifères. 
C'est un bon abri et une nourriture pour le Criquet pèlerin grégaire.
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VGT
Chorologie

Salsola baryosma (Roem. & Schult.) Dandy Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Echine (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante se présentant sous forme de buissons de moins de 1,5 m de haut et 2 m de 
diamètre. Reverdit et fleurit en saison chaude (mars-avril). Pauci-annuelle à vivace, elle peut former 
d’importants peuplements.

ÉCOLOGIE/HABITAT : Colonise les cuvettes où le sol est plus ou moins salé (Arabegou, Bouss...), et se rencontre 
assez souvent en mélange avec Cornulaca (plus xérophile). Surtout présente le long de la frontière 
algérienne.

UTILISATIONS : Faiblement appété par les dromadaires (habitués).
Peu consommée par les larves de Criquets pèlerins, cette espèce fournit abri et nourriture aux essaims qui 
traversent les déserts.



VGT
Combretum micranthum G. Don.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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Combretum micranthum
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Kinkeliba (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Un buisson vivace des savanes sahariennes, à feuilles caduques.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Il se développe sur sols rocailleux. Quelque peu relictuel aux pieds d’éboulis dans l’Aïr 
méridional.

UTILISATIONS : Sous forme de tisane, cette plante est considérée comme fébrifuge et hépato-stimulante.
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VGT
Chorologie

Convolvulus prostratus Forsk. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Gazaï-Tonfouk (tamacheck) Trad. fr. : qui regarde le soleil

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle ou pauci-annuelle sub-lianescente, se développant en début de saison 
pluvieuse, et poursuivant son cycle jusqu’en fin d’hiver.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les cuvettes limono-argileuses, avec plus ou moins de graviers et de 
cailloux.

UTILISATIONS : Très appétée par les dromadaires, les chèvres, les gazelles et les moutons. Consommée par le 
Criquet pèlerin, tous stades.

20°N



VGT
Ipomoea asarifoHa (Desr.) Roem. &  Schult.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tanala (tamacheck) Trad. fr. : qui asphyxie
Ipomée à feuilles d’Azaret (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Liane vivace, toujours verte.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Forme des taches sur les berges de certains grands oueds (Teloua, Tabelot, 
Tamazalagh...) bénéficiant d’un inféroflux sub-permanent.

UTILISATIONS : Plante toxique entraînant une mort rapide des dromadaires, qui parfois, la consomment.
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VGT
Chorologie

Ipomoea dichroa Choisy in DC. Tamesna P-0 h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Rhabinas (tamacheck) Trad. fr. : glauque
Ipomée à deux couleurs (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Liane vivace, à développement hivernal. Fortes racines ancrées dans les touffes 
d’autres végétaux, fleurs et fruits rares.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les sols sablonneux plus ou moins caillouteux (falaise de Techile, ouest de 
l’Aïr).

UTILISATIONS : Peu appétée par les dromadaires, faiblement par les chèvres et les moutons.

Ipomoea dichroa

20°N
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Safal (tamacheck) Trad. fr. : qui enveloppe
Ipomée pied-de-tigre (français

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Liane annuelle se développant en saison des pluies, plus ou moins sciaphile. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vallées argileuses et boisées de l’ouest de l’Aïr.

UTILISATIONS : Non appétée par le bétail, ni par le Criquet pèlerin.

f

VGT
Ipomoea pes-tlgridis L.

Chorologie
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VGT Ipomoea verticlllata Forsk.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amchekin (tamacheck)
Ipomée à fleurs verticillées (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle lianescente, se développant en début de saison des pluies et séchant 
dès septembre.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les plaines argileuses de l’Irazer et du versant méridional, mais aussi dans 
tout l’Aïr (en individus isolés).

UTILISATIONS : Très appétée par les dromadaires, les moutons et les chèvres. Serait lactifère.
Utilisée dans la préparation des sauces pour accompagner les céréales.
Appréciée du Criquet pèlerin (tous stades).



t :
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Les Touaregs distinguent deux formes de Citrullus colocynthis : sur cette 
forme fine à feuilles sub-disséquées et ciselées sur les bords, les tiges sont plus longues et les fruits sont 
plus gros, de couleur brun-clair, et rayés de bandes vert-clair.

NOMS VERNACULAIRES : Elagaze (tamacheck)
Coloquinte (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB \ AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement hivernal, puis se desséchant fin février.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cette forme délaisse les terrains argileux et se rencontre dans les lits d’oueds, ou parfois 
les épandages sablo-limoneux (nord de l’Aïr, versants sud et sud-ouest).

UTILISATIONS : Appétée surtout par les ânes et les chèvres, car les fruits sont plus durs.

f

VGT Citrullus colocynthis Schrad. subsp. 1 
(forme fine)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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VGT Citrullus colocynthis S c h ra d . subsp. 2 
( fo rm e  fo rte )

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
!i

1
TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Les Touaregs distinguent deux formes de Citrullus colocynthis : cette forme 

forte a des feuilles peu découpées ressemblant à celles de la pastèque, mais de couleur vert foncé.

NOMS VERNACULAIRES : Tagalat (tamacheck)
Coloquinte (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement rapide en saison des pluies, persiste durant toute 
la saison froide, où elle arrive à maturation.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cette forme forte peut former de vastes faciès de plusieurs centaines d’hectares, avec un 
fort recouvrement (80 à 100% : Alaoua, Irazer, Agal-Neklan...). Elle est présente dans tout l’Aïr et le 
Tamesna.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, sauf le dromadaire, elle leur permet de se passer d’eau d’octobre 
à avril, et offre des réserves stratégiques aux autruches, aux gazelles et aux mouflons dans le nord et l’est 
de l’Aïr. D’un goût très amer, elle peut être toxique pour l’homme (diarrhées et coliques). Cependant, les 
graines séchées et trempées durant plusieurs jours dans l’eau, puis de nouveau vannées et pilées, sont 
consommées en mélange avec des dattes ou des arachides par les Toubous (mais pas dans l’Aïr, ni dans 
l'Adrar des Iforas ou le Hoggar). Chez les nomades de l’Aïr, les graines sont grillées puis pilées pour en 
extraire une huile utilisée pour soigner la gale des dromadaires. Faiblement appétée par le Criquet pèlerin 
solitaire. Les essaims consomment les fruits déjà entamés pour satisfaire leurs besoins hydriques.



VGT
Citrullus lanatus Matsumarra &  Nakai

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Telagast (tamacheck)
Pastèque sauvage (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

a a a g v b  I h e p B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle se développant en début de saison pluvieuse et persitant jusqu’en 
saison froide, mais pouvant se dessécher dès septembre. Fruits assez gros et zébrés, avec marbrures 
noires.

ÉCOLOGIE/HABITAT : Pousse dans les zones sablo-limoneuses, rarement dans les zones argileuses. Fréquente 
au sud de l’Aïr (Tadress) et du Tamesna

UTILISATIONS : Appétée par les chèvres les ânes, les bovins, les moutons, les autruches et les gazelles. Les fruits 
sont consommés par l’homme à l’état frais (réserve d’eau), mais ils sont fades. Ils peuvent être cuits à l’eau 
et séchés pour assaisonner les sauces de céréales. Ils sont également consommés par le Criquet pèlerin 
(apports hydriques).
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VGT
Chorologie

Coccinia grandis (L.) Voigt Tamesna p-o r- Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aflough (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Liane ligneuse se développant en saison des pluies, sous les arbres qui peuvent être 
recouverts (Salvadora, Boscia, Balanites, Maerua, rarement des épineux).

ÉCOLOGIE I HABITAT : Présente dans toutes les grandes vallées du centre de l’Aïr.

UTILISATIONS : Non appétée par les animaux. Les fruits sont consommés par les oiseaux, et parfois par l’homme.



VGT
Cucumis melo L. var. agrestis Naud.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Emaman (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Liane annuelle de début de saison des pluies, terminant son cycle en septembre, se 
réfugie dans les branchages.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les épandages de l’Aïr, rare au Tamesna, tendance rudérale.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux. Les fruits sont consommés par l’homme lorsqu’ils sont très murs (ils 
sont alors très sucrés et portent le nom deTizitik). Ils peuvent être séchés et utilisés pour les sauces. 
Appréciée par le Criquet pèlerin, tous stades.
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VGT
Chorologie

Cucumis prophetarum L. Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Akojili (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Liane annuelle à développement rapide en saison des pluies, pouvant persister 
jusqu'après l’hiver sous les branchages épineux, où elle est à l’abri des herbivores.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans certains épandages de l’Aïr et du Tamesna, mais n’est jamais dominante.

UTILISATIONS : Appétée par les chèvres.



VGT
Mo mord ica charantia L.

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tikikarat (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Liane annuelle, voire pauciannuelle.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente sur les terrasses d’oueds de l’Aïr et dans les épandages arbustifs du versant 
occidental, jusque dans l’Irazer.

UTILISATIONS : Non appétée par les animaux. Fruits consommés par l’homme et surtout par les oiseaux.
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VGT
Cuscuta sp.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES i

i
TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Autant le genre Cuscuta est facile à reconnaître, autant l’identification des 

espèces est délicate et ne pouvait être tentée.

NOMS VERNACULAIRES : Mirir (tamacheck) Trad. fr. : l’intrus

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle sub-lianescente, apparaît en pleine saison des pluies (août). Parasite 
des annuelles (Tribulus, Cassia...), ou des vivaces (Maerua, Salvadora).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente sur les terrasses ou les litd d’oueds du versant occidental de l’Aïr.

UTILISATIONS : Non appétée par les animaux, ni par le Criquet pèlerin.



VGT
Cyperus bulbosus Vahl

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aghiji (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Herbe vivace et sociale.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Hygrophile des flaques des épandages, à développement précoce (sur les premières 
pluies significatives). Forme des peuplements denses sur sol argileux du versant occidental de l’Aïr jusqu’au 
Tadress.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux y compris les rongeurs. Les rhizomes forment de nombreux 
tubercules fort appréciés (nourriture de survie) de certains animaux (phacochères, écureuils...). Appétée 
par le Criquet pèlerin, tous stades.

Cvperus bulbosus
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VGT
Chorologie

Cyperus conglomeratus Rottb. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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A B C D E F G H 1JKLVI N0 P Q R S T U
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f

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Eghaf-Neshkou (tamacheck) Trad. fr. : tignasse de nègre

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Herbe vivace, cespiteuse, psammoplile, reverdit en saison des pluies, mais peut aussi 
se développer en hiver (Ténéré, Tassa Takorert).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce xérophile des dunes mortes, rare dans le centre de l’Aïr et dans les épandages.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, et constitue un pâturage assez résistant à la sécheresse et à la 
charge animale. Consommée par le Criquet pèlerin, tous stades.



VGT
Cyperus iría L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

Cyperus ¡ría

100km

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle de belle tenue (souvent plus de 50 centimètres de hauteur). 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Assez fréquente dans les vallées à écoulement sub-permanent, aux abords de l’eau.



VGT Cyperus rotundus L.
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Taghoda (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante géophyte ou annuelle, à développement précoce, fructification en septembre- 
octobre. Dessèchement rapide, supporte mal le surpâturage.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquente dans les épandages limono-argileux (Irazer, Talak, Sikerat...).

UTILISATIONS : Très appétée par tous les animaux, surtout en début de saison des pluies. Les bulbes sont 
consommés par l’homme, les pintades, les petits rongeurs. Appréciée par le Criquet pèlerin, tous stades.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aghÿi-Nadghagh (tamacheck) Trad. fr. : Cyperus de montagne

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Herbe annuelle à vivace, aux abords des points d’eau sub-permanents. 

ÉCOLOGIE I HABITAT : Hygrophyte sur sols lourds, aux abords des points d’eau.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux en période de soudure.

f

VGT
Chorologie

Mariscus aristatus (Rottb.) Cherm. Tamesna P-0 h Cnt S E Tén
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VGT
Chorologie

Scirpus roylei(Nees) Parker Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aghiji-Naman (tamacheck) Trad. fr. : Cyperus des eaux stagnantes
Scirpe de Royle (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Herbe vivace hygrophile, forme des pelouses rases sous l’effet du surpâturage. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Points d’eau permanents.

UTILISATIONS : Souvent surpâturée.



VGT
Chorologie

Chrozophora brocchiana Vis. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Afaraqhô (tamacheck) Trad. fr. : feuilles larges

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit buisson vivace, floraison selon les conditions hydriques.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présent dans les lits d’oueds sablo-limoneux plus ou moins caillouteux.

UTILISATIONS : Peu appété, les peuplements importants sont parfois exploités à sec, même rôle que Leptadenia 
pyrotechnica pour les animaux sauvages (eau et nourriture), au cours des grandes sécheresses. Perchoir 
et abri pour les larves de Criquet pèlerin, éventuellement nourriture pour les individus grégaires.

20°N



VGT Chrozophora plicata (Vahl) A. Juss. 

ex Spreng

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Teghatemt (tamacheck) Trad. fr. : plat comme une semelle

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

a a a g v b  1 h e p B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à tendance pauci-annuelle. Se développe en saison froide et se 
dessèche en début d’été. Constitue des faciès de décrue.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Occupe certaines cuvettes argileuses temporairement inondables.

UTILISATIONS : Faiblement appétée par les chèvres et les moutons durant la saison froide. Fort peu appréciée par 
le Criquet pèlerin.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Afaraqhô-Wassididen (tamacheck) Trad. fr. : forme fine

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit buisson se développant en fin de saison des pluies, surtout d’octobre à février.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquent dans les oueds et les épandages sablo-limoneux, y compris les cuvettes du 
versant oriental (Issaouan, Zagado, Chiriet, Barghot...). Présent dans toute la zone, sauf au Ténéré et au 
sud du Tamesna.

UTILISATIONS : Appété par les chèvres, les moutons, les gazelles, et particulièrement par les bovins et les 
dromadaires. Autrefois, les graines étaient utilisées pour teinter les tissus (camisoles des femmes touaregs). 
Abri et nourriture pour le Criquet pèlerin grégaire.

f

VGT Chrozophora senegalensis
(Lam b.) A. Juss. ex Spreng

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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VGT
Chorologie

Euphorbia granulata Forsk. Tamesna P-0 h Cnt S E Tén
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f

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tillarh (tamacheck) Trad. fr. : celle qui a du lait
Euphorbe à capsules granuleuses (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle ou pauci-annuelle, étroitement rampante, se développe en début de 
saison des pluies, perdure tout l’hiver, voire jusqu’au milieu de l’été.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les épandages et les oueds sur sol limono-argileux.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, surtout les gazelles et les chèvres, mais aussi les rongeurs. Peut 
être utilisée en pansement contre les piqûres de scorpion. Consommée par le Criquet pèlerin.



VGT
Euphorbia hirta L.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tillarh (tamacheck) Trad. fr. : celle qui a du lait

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Plus ou moins rudérale, souvent présente dans les zones irriguées, elle peut former des 
faciès post-culturaux.

UTILISATIONS : Appétée par certains lézards et par les gundis.
Réputée pour ses propriétés médicinales : anti-allergique.
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VGT
Ricinus communis L.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt s E Tén

078
A B C D E F G H 1JK L VI N 0P QR S T U

PanT C X X X XX X X X X X X X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Fini (tamacheck)
Ricin (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, mais aussi vivace. Elle peut former de grands buissons, voire des 
arbres au port tourmenté.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les grandes vallées de l’Aïr dotées d’inféroflux.

UTILISATIONS : Non appétée.
Les fruits et les feuilles permettent de préparer des poisons.
L’huile extraite des graines sert en applications locales à soigner la gale.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Eguirguir-Amaracha (tamacheck) Trad. fr. : qui s’ouvre après maturité
des fruits

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Se développe en début de saison des pluies puis perdure en saison froide, voire sur 
une ou quelques années.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les axes de ruissellement ou aux abord des villages (peuplements rabougris), 
mais aussi à l’état dispersé dans certains éboulis.

UTILISATIONS : Plante appétée par les dromadaires et les autruches, très peu par les gazelles.
Utilisée pour les lavements intestinaux et la purification du sang (bouillie de mil très légère additionnée de 
lait). La diète est observée durant tout le traitement, qui se prolonge en fonction de la nature des déchets 
évacués quotidiennement. Pour arrêter la purge, il suffit de consommer un aliment plus consistant (pâte de 
mil, ou riz et viande).

f

VGT
Chorologie

Cassia italica (Mill.) Lam. e x  F.W. Andr. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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VGT Cassia mimosoides L.
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Eguirguir (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle de saison des pluies, elle sèche vite en prenant la couleur 
caractéristique de la rouille.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Préfère les sols sableux ou sablo-limoneux. Souvent plus ou moins isolée dans l’Aïr, elle 
peut parfois former des faciès.

UTILISATIONS : Peu ou pas appétée, et réputée faire avorter les chèvres.



VGT
Cassia obtusi folia L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Abazaï (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, à développement très précoce, sur les premières pluies significatives. 
La taille est directement dépendante des apports hydriques (peut atteindre 2 mètres de haut : Solemi, Talak, 
Tamazalagh).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Peut former de vastes faciès paucispécifiques dans les épandages argileux et boisés du 
versant occidental de l’Aïr.

UTILISATIONS : Appétée par les ânes et les ovins en début de pousse. Le dromadaire peut la consommer à l’état 
sec. Les graines sont très nourrissantes pour les moutons et les chèvres. Les jeunes feuilles fraîches sont 
cuites à l’eau et mangées en salade. Séchées, elles sont utilisées pour préparer des sauces. Non 
consommée par le Criquet pèlerin, même en phase grégaire.
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VGT
Cassia occidentalis L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Kinkeliba (tamacheck) 
faux Kinleliba (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Grande plante annuelle sub-buissonneuse (plus de 2 mètres de haut), qui pousse en 
début de saison des pluies, et peut boucler son cycle en une saison ou végéter durant un à deux ans.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente sur les terrasses des grands oueds (Teloua, Azel-Dabaga...), tendance rudérale.

UTILISATIONS : Non appétée par le bétail à l’état vert (forte et désagréable odeur). Les feuilles sont utilisées en 
infusion contre la fièvre et la jaunisse.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Eguirguir-Nimnas (tamacheck) Trad. fr. : Cassia des chameaux

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Espèce pauci-annuelle à développement lent, se desséchant souvent en fin d’hiver 
(feuilles caduques sous l’effet du déficit hydrique). Peut former de grosses touffes (2 mètres de diamètre) 
dans certains axes de ruissellement ou cuvettes bien alimentés en eau.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquente dans tout l’Aïr, sauf dans la partie centrale. Peut former d’importants 
peuplements tant au Nord qu’au Sud.

UTILISATIONS : Appétée par les chèvres, les moutons et l’autruche. Les graines fraîches sont consommées par 
l’homme.

VGT
Cassia senna L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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VGT
Cassia sp.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Les touaregs de l’Aïr distinguent une forme particulière de Cassia très proche 
de C. senna, à laquelle ils attribuent un nom vernaculaire particulier. Faute d’échantillon complet, il n’a pas 
été possible de préciser le statut taxonomique de cette plante.

NOMS VERNACULAIRES : Eguirguir-Wan-Tijikout (tamacheck) Trad. fr. : Cassia en touffes

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle ou pauci-annuelle, à développement lent sur toute la saison fraîche, 
au cours de laquelle elle fleurit et fructifie. Elle dessèche en début de saison chaude (mars-avril), certains 
pieds peuvent passer une seconde saison des pluies. Elle se distingue de C. senna par un port particulier : 
un rameau ascendant, les autres plus ou moins rampants.

UTILISATIONS : Très appétée par les dromadaires, les autruches, les chèvres et le moutons. Les graines fraîches 
sont consommées par l’homme.



VGT
Parkinsonia aculeata L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Halinka (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste récemment introduit dans l’Aïr (années 1960), dans les vallées où se pratique 
le maraîchage. Il colonise progressivement certaines zones d’épandage (endozoochorie par petits 
ruminants).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Remonte jusqu’à Iférouane, Eroug et Arlit. Egalement présent dans l’Irazer (forages 
artésiens).

UTILISATIONS : Appété par les dromadaires et les chèvres. Fournit du bois de chauffe et des haies vives (coupe- 
vent). Effets secondaires indésirables : phénomènes de télétoxie, en particulier sur les tomates. Abri et 
éventuellement nourriture pour les imagos grégaires du Criquet pèlerin.



VGT
Chorologie

Astragalus pseudotrigonus Batt. Tamesna P-0 Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ekachaker (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit buisson épineux et dense, se développe avec les pluies, mais perdure pendant 
toute la saison fraîche. Pauci-annuel à vivace.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présent dans les cuvettes inondables de l’est et du nord de l’Aïr, mais aussi du nord et du 
centre du Tamesna. Il peut former des peuplements souvent surpâturés.

UTILISATIONS : Appété par les dromadaires, les gazelles et les chèvres, il n’est consommé qu’en période froide. 
Constitue abri et nourriture pour le Criquet pèlerin, surtout les stades larvaires.



VGT
Chorologie

Astragalus vogelii (Webb) Burm. Tamesna P-0 h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Adaraïlal (tamacheck)
Astragale de Vogel (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle se développant en saison des pluies et perdurant tout l’hiver. 
Sensible à la chaleur, elle ne persiste qu’en cas de pluies tardives (septembre-octobre).

ÉCOLOGIE I HABITAT : Présente dans certains épandages du nord et de l’est de l’Aïr, et au Tamesna occidental.

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires et les gazelles.
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VGT
Crotalaria saharae Coss.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Afarfar (tamacheck) Trad. fr. : qui laisse tomber ses fruits

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e p B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit buisson pauci-annuel (ou vivace), poussant en début de saison pluvieuse et 
persistant jusqu’au début de l’été. Présent par taches, mais ne constitue pas de vaste peuplements.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les épandages limono-argileux et les sables. Assez fréquent au Tamesna central, 
plus rare dans le nord de l’Aïr.

UTILISATIONS : Appété par tous les animaux, surtout par les moutons, les dromadaires et les gazelles, seulement 
en saison froide. Très nourrissant pour les moutons. Peu consommé par le Criquet pèlerin, même en phase 
grégaire.



VGT
Cyamopsis senegalensis Guill. &  Perr.

Chorologie

Tamesna P-O N Ont S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tchiroudimen-Zinkad (tamacheck) Trad. fr. : les gousses des gazelles

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Herbe annuelle à développement précoce limité à la saison pluvieuse.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans certains épandages ou oueds à faible ruissellement sur sols sablo- 
graveleux, sur les versants de l’Aïr. Rare au Tamesna et dans les zones argileuses.

UTILISATIONS : Appétée par les petits ruminants (chèvres, moutons, gazelles). Consommée avec excès, elle 
entraîne un gonflement de la panse et la mort.



VGT
Chorologie

Indigofera argentea Burm. f. Tamesna P-0 h Cnt 5 E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazewat (tamacheck) Trad. fr. : qui est gris clair

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

Indigofera araentea

20°N

0 ________ 100km

5°E = 6°E

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Sous-buisson pauci-annuel ou vivace à développement tardif (hivernal). 

UTILISATIONS : Très appété par les dromadaires, les gazelles, les autruches.



VGT
Indigofera astragalina DC.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amestedak-Waziwiran (tamacheck) Trad. fr. : le grand Indigofera

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle de saison pluvieuse persistant durant l’hiver.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les épandages de l’AIr, peut former d’importants peuplements en mélange 
avec Boerhavia repens, Tribulu spp., Aristida spp., Stipagrostis spp.

UTILISATIONS : Très appétée par les dromadaires et les petits ruminants, constitue un très bon pâturage, surtout 
exploité en fin de saison des pluies, mais peut provoquer des gonflements de la panse. Le contact avec la 
peau peut provoquer des allergies cutanées. Consommée par les larves cægaires du Criquet pèlerin.

V'



VGT Indigofera coerulea Roxb.
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amesledak-Wan-Baba (tamacheck) Trad. fr. : avec lequel on fait de la teinture

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Buisson vivace, généralement sous forme de touffes isolées.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présent dans certaines vallées de l’Aïr central.

UTILISATIONS : Non appété. Les graines sont utilisées pour teindre les tissus dans certaines régions du Sahel. 
Dans la zone d’étude, il ne vit qu’à l’état naturel et n’est plus utilisé pour la teinture.



VGT
Indigofera cordifolia Hayne ex Roth

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tedak (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement précoce, pouvant se prolonger en hiver sous l’effet 
de pluies tardives (septembre-octobre). Constitue des peuplements denses (Talak,centre de l’Aïr, Irazer).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les épandages argilo-limoneux (graveleux), rare en zone sablonneuse, en 
particulier dans l’est de Aïr.

UTILISATIONS : Très appétée par tous les animaux, mais provoque des gonflement mortels de la panse, sauf chez 
l’âne. Très nourrissante pour le bétail et très lactifère. Le contact direct avec la peau peut entraîner des 
réactions allergiques. Consommée par le Criquet pèlerin, principalement par les larves.

i « m i
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VGT
Chorologie

Indigofera disjuncta Gillett Tamesna P-0 N Cnt 5 E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Tchiroudimen-Zinkad (tamacheck) Trad. fr. : la gousse des gazelles

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petite plante annuelle à développement précoce.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les axes de ruissellement sablo-argileux plus ou moins caillouteux. Présente 
dans tout l’Aïr, rare dans les zones d’épandages et le Tamesna.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux y compris les rongeurs et certains lézards.



VGT
Indigofera hochstetteri Bak.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE / NOMENCLATURE : Cette espèce n’est traditionnellement pas distinguée d’ I. senegalensis Lam., 
également présente dans la zone d’étude (biotopes similaires, parmi les plus humides).

NOMS VERNACULAIRES : Amesledak Wan-Timircas (tamacheck) Trad. fr. : qui fait des nœuds

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petite plante annuelle rampante, à développement précoce et à cycle court.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages sablo-limoneux, principalement dans le piémont occidental 
de l’Aïr (Talak, Solemi, Anou Makaren...). Rare au Tamesna.

UTILISATIONS : Très appétée par le bétail.

i
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VGT
Chorologie

Indigofera sessiliflora DC. Tamesna P -0  h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
I

NOMS VERNACULAIRES : Amestedak-Wan guefan (tamacheck) Trad. fr. : qui pousse dans les zones
ensablées

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement rapide, mais se prolongeant tout l’hiver si les 
conditions sont favorables (pluies tardives).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Régions ensablées des piémonts de l’Aïr.

UTILISATIONS : Très appétée par tous les animaux, comme les autres petits Indigofera. Bien consommée par le 
Criquet pèlerin.



i

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amestedak (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit buisson vivace, à odeur très agréable quand on le froisse. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Sur le berges d’axes de ruissellement, ou aux pieds des éboulis. 

UTILISATIONS : Appété par les dromadaires, les moutons et les chèvres.

4
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VGT
Chorologie

Indigofera suaveolens Jaub. & Spach. Tamesna P-0 N Cnt s E Tén

097
B (;d eF GFi 1 J K . vir> OFD Q FÍS 1 U

SS RR

i



VGT
Psoralea plicata Del.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
_

NOMS VERNACULAIRES : Tarada (tamacheck) Trad. fr. : qui a des tiges en forme de tresses

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle ou pauci-annuelle à développement tardif, hivernal. Peut persister 
durant quelques années, même sans pluie importante.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Forme de vastes faciès dans l’Irazer, Sikerat, Tassadelt. Egalement abondante dans 
certaines cuvettes argileuses du nord de l’Aïr. Partout présente sauf au centre de l’Aïr.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, surtout en hiver. Constitue l'un des principaux fourrages après le 
dessèchement des ermes graminéennes (almoz). Très riche en protéines, engraisse rapidement les 
dromadaires et les moutons. Consommée par tous les stades du Criquet pèlerin.



I
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ghagoum (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante vivace à forte souche, émettant des pousses lianescentes. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Assez peu fréquente, sur les terrasses d’oueds des piémonts de l’Aïr. 

UTILISATIONS : Peu appétée par les animaux en raison de la présence d’araignées sous les feuilles.

f

VGT
Chorologie

Rhynchosia memnonia Del. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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VGT
Tephrosia nubica (Boiss.) Baker.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Assar-wan-Jofalen (tamacheck) Trad. fr. : poilu

Tephrosia nubica

2G"N

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle ou assez souvent pauci-annuelle.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse en pied d’éboulis ou dans les petits oueds de l’Aïr central. Rare en zone argileuse.

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires et les chèvres. Sert de perchoir et d’abri aux larves transiens et 
grégaires du Criquet pèlerin.

I



VGT Tephrosia purpurea (L.) subsp. 1 
(forme type)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCALTURE : Ce taxon très largement répandu est très polymorphe. Plusieurs formes 
pourraient être distinguées. Seule la forme type est ici cartographiée.

NOMS VERNACULAIRES : Assar N’ghezran wa sididen (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle ou pauci-annuelle. Se développe en début de saison des pluies et se 
maintient jusqu’en début de saison chaude (mars-avril), voire au delà, surtout quand elle est protégée par 
des branchages.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Pousse dans de petits oueds secondaires.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, souvent surpâturée. Prend un port en boule. Les racines sont 
utilisées contre le venin de scorpion. Consommée par le Criquet pèlerin, tous stades.

fr
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VGT
Acacia ehrenbergiana Hayne

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tamat (tamacheck)
Acacia d’Ehrenberg (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Arbuste moyen à grand, à fleurs jaunes.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Pousse dans les épandages sablo-limoneux (graveleux), même temporairement 
inondables. Il peut former des peuplements clairs au nord-ouest de l’Aïr, sur le piémont occidental, et au sud 
d’In-Abangarit.

UTILISATIONS : Très appété par les dromadaires (feuilles et jeunes rameaux), les chèvres et les gazelles dorcas 
(fleurs et fruits). Les branches servent à étayer les puits dans les zones pastorales. L’écorce sert à tanner 
les guerbas. Très mûre (rouge foncée), elle est utilisée en décoction pour donner de l’appétit et nettoyer 
l’estomac. La résine, parfois très sucrée, est très consommée par l’homme et les outardes.
Une fois sec, c’est un excellent bois de chauffe. Les branches fourchues sont utilisées à l’état frais pour 
confectionner des selles de dressage de dromadaire (Tafiouat). Les racines sont utilisées pour confectionner 
des cordes et surtout des entraves pour dromadaires.
Dans le Tamesna, l’observation de l’état de l’écorce (couleur et grain) permet d’évaluer la profondeur de la 
nappe. Perchoir, abri et nourriture pour le Criquet pèlerin grégaire.

Acacia ehrenberaiana

100km
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tiggart (tamacheck)
Acacia du Nil (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbre moyen à grand, tronc très foncé, fleurs jaunes.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse sur les terrasses argilo-limoneuses des grands oueds (nappe ou inféro-flux 
permanents), mais aussi en bordure des grandes mares dans le Tadress. Présent dans l’Aïr central, 
jusqu’au Tamgak. Rare au Tamesna (souvent sous forme de buissons). Espèce en régression, car 
surexploitée.

UTILISATIONS : Appété par tous les animaux, surtout par les dromadaires et les chèvres.
Très apprécié pour son ombre profonde et son bois (rouge) avec lequel les forgerons fabriquent des porte- 
bagages, les fonds des cases touaregs (Igaïden), ainsi que des pilons. Le bois sec est très résistant aux 
termites, il donne un excellent charbon de bois ou directement du bois de chauffe.
Les fruits mûrs servent à tanner les peaux. Sucés, ils soignent les aphtes et les douleurs dentaires. Le jus 
des fruits non murs soigne la jaunisse. L’écorce est utilisée pour tanner les guerbas.
Surtout attaqué par le Criquet arboricole, il peut aussi être la proie du Criquet pèlerin.

VGT Acacia nilotica (L.) Willd. ex Del. 
var. adansonii (Guill. & Perr.) 0 . Ktze.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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Acacia nilotica var. adansonii
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VGT
Chorologie

Acacia Senegal (L.) Willd. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazaït (tamacheck). Souvent confondu avec A. laeta (même nom vernaculaire).

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste petit à moyen fleurissant en saison des pluies. Fleurs blanc crème.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Surtout présent sur les dunes mortes du Tadress auquel il a donné son nom. Dans l’Aïr, 
on ne le rencontre qu’en périphérie de certains massifs méridionaux, mieux arrosés, mais également en 
altitude (Bagzan, Taraouadji et Timia), jusqu’au Tamgak.

UTILISATIONS : Les feuilles sont appréciées des dromadaires, des chèvres et des moutons.
Il produit la gomme arabique qui est collectée et commercialisée, surtout dans le sud-est du Niger (Diffa). 
Le tronc sert à fabriquer les armatures de lits touaregs et certains récipients. Son bois sec, très léger, brûle 
trop vite et ne donne pas de bon charbon.
Consommé par le Criquet pèlerin.



VGT
Acacia seyal Del.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ourouf (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbre moyen au tronc verdâtre ou orangé. Les fleurs sont jaunes.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Pousse le plus souvent en zone inondable, sur sols lourds et argileux (Tamesna, Irazer). 
Dans l’Aïr, il occupe les fonds de cratères, les pieds d’éboulis de certains grands massifs (Bagzan, 
Taraouadji, Agalagh).

UTILISATIONS : Très appété par les dromadaires, les chèvres et les moutons pour ses fleurs et ses fruits.



VGT Acacia tortilis (Forsk.) Hayne 
subsp. raddiana (Savi) Brenan

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Afagag (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbre de taille moyenne à grande, à fleurs blanchâtres. C’est l’arbre du Sahara.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Partout présent, il peut atteindre un fort développement en présence de nappe phréatique 
ou d’inféroflux permanents (Fachl, Iférouane, Téloua, Zilalet).

UTILISATIONS : Appété surtout par les dromadaires et les chèvres (les autres animaux ne trouvent à leur portée 
que les fruits ou les fleurs).
L’écorce est utilisée pour préparer des cordes solides. Les fruits peuvent être pilés et consommés en bouillie 
en période de disette.
Le bois sert à fabriquer des mortiers, des auges, des poulies.
Les racines, longues et régulières servent à fabriquer la charpente centrale des cases touaregs de l’Aïr.

Acacia tortilis subsp. raddiana



VGT
Chorologie

Faidherbia albida (Del.) A. Chev. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Atis (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Grand arbre dont le tronc peut atteindre plus de 2 mètres de diamètre. Perd ses 
feuilles en saison des pluies, reverdit en saison froide et durant l’été. En altitude, il a tendance à former de 
gros buissons étalés sur le sol.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans le lit des grands oueds de l’Aïr, parfois dans les zones d’épandage, jusqu’à 
l’oued Temet.

UTILISATIONS : Très appété par les chèvres et les dromadaires.
Les gousses sont très nourrissantes pour le bétail. Réduites en farine, elles sont consommées par l’homme 
en période de disette.
Le bois est utilisé pour fabriquer les mortiers, les auges, les poulies, divers récipients, des mesures à grains.
Il constitue également perchoir et nourriture pour le Criquet pèlerin grégaire.



VGT
Monsonia heliotropioides (Cav.) Boiss.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Espèce annuelle à tendance pluri-annuelle lorsque les conditions pluviométriques sont 
favorables.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce généralement psammophile, ou des rochers ensablés.



VGT
Monsonia nivea (Decne.) Decne. ex Webb

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Espèce annuelle à tendance pluri-annuelle lorsque les conditions pluviométriques sont 
favorables.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce généralement psammophile, ou des rochers ensablés.



V G T
Lavandula stricta Del.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Petit buisson pauci-annuel, fleurit en saison froide.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Petits oueds d’altitude ou éboulis des monts Gréboun, Goundaï, Aguergeur et de l’Aïr 
central.

UTILISATIONS : Appété par les mouflons et éventuellement par les dromadaires. Utilisé pour parfumer le thé ou 
comme tisane pour soigner la toux.



V G T
Ocimum basilicum L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Selmi (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle se développant en début de saison pluvieuse.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Assez fréquente dans les épandages argileux (Irazer), rare dans l’Aïr à l’état sauvage, 
cultivée dans les maraîchages et en pot en ville.

UTILISATIONS : Peu appétée par les animaux. Utilisée pour parfumer certaines sauces, mais surtout le thé et la 
viande. Graine fraîche servant à nettoyer les yeux.

Ocimum basilicum
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Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amriqhâ (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à tendance pauci-annuelle, susceptible de former de vastes faciès.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les cuvettes inondables, au sol argileux (Tassalat, ouest de Tassatakorat). 
Egalement présente dans tout l’Aïr et le Tamesna.

UTILISATIONS : Non appétée par le bétail. Non consommée par le Criquet pèlerin, sauf à l’état grégaire.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amriqhâ wan’adghagh (tamacheck) Trad. fr. : affilié aux rochers

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à pauci-annuelle.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Plus ou moins rudérale, pousse sur les terrasses de grands oueds, aux abords de villages, 
principalement au sud des Bagzan et dans l’Irazer.

VGT
Sida cord ¡folia L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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UTILISATIONS : Non appétée par les animaux domestiques.



VGT Cocculus pendulus
(J.R. & G. Forst.) Diels, in Engl.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

114
A B C D E F G H I J K LV!N 0 P QR S T U

SS I c X X X X X X X X X X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Emil (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Liane ligneuse, parfois de plusieurs centimètres de diamètre.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse sur les terrasses et les cuvettes sablo-limoneuses. Présente dans tout l’Aïr.

UTILISATIONS : Peu appétée.
Les fruits mûrs sont consommés par les oiseaux.
Odeur désagréable, plus ou moins fétide.



VGT
Ficus salicifolia Vahl

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Etifi (tamacheck)
Figuier à feuilles de saule (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste ou arbre moyen à grand.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse aux abords immédiats de l’eau (Timia, Tchin-Tajat). Rarement grand (Dabaga), 
il est souvent assez large (Bagzan, Ighababladen, Gréboun).

UTILISATIONS : Faiblement appété par les chèvres et les mouflons.



VGT Boerhavia repens L. subsp. 1 (forme fine)
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Chez cette espèce très polymorphe, les touaregs reconnaissent trois formes 
différentes : -  une forme fine, correspondant plus ou moins à B. vulvarifolia Poiret in Lam.,

-  une forme forte, correspondant au type de l’espèce,
-  une forme assez forte de couleur claire, qui partage les mêmes biotopes et la même 
répartition que la forme forte, avec laquelle elle cohabite souvent, sans pour autant former 
de peuplements aussi importants, et dont le statut taxonomique reste à préciser.

Chacune possède des caractéristiques écologiques particulières.

NOMS VERNACULAIRES : Tamassalt (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle rampante à développement précoce. Certains pieds subsistent sous 
forme de souche surpâturée jusqu’en hiver (nord de l’Aïr : Mammanet, Tassalat).

ÉCOLOGIE / HABITAT : La forme fine constitue souvent des faciès paucispécifiques sur sol sablo-limoneux à 
sablo-argileux.

UTILISATIONS : Bien appétée par tous les animaux, surtout à l’état sec. Les graines sont récoltées par balayage 
pour la consommation humaine. Souvent fortement attaqués par des chenilles de Sphingidés, ces faciès 
sont fréquentés par les prédateurs de chenilles et de larves de criquets (cigognes, corbeaux, busards...). 
Consommée par le Criquet pèlerin, à tous les stades.

20°N



VGT
Boerhavia repens L. subsp. 2 (forme forte)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Chez cette espèce très polymorphe, les touaregs reconnaissent trois formes 
différentes : -  une forme fine, correspondant plus ou moins à B. vulvarifolia,

-  une forme forte, correspondant au type de l'espèce,
-  une forme assez forte de couleur claire, dont le statut taxonomique reste à préciser. 

Chacune possède des caractéristiques écologiques particulières.

NOMS VERNACULAIRES : B’debid (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement tardif (octobre à février).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les cuvettes et les plaines sablo-limoneuses, voire limono-argileuses. Elle 
peut constituer d’importants peuplements dans tout le Tamesna, jusqu’auxfrontières algérienne et malienne. 
Elle est présente dans tout l’Aïr, mais en peuplements épars, et semble éviter les plaines argileuses 
fortement inondables.

UTILISATIONS : Très appétée par les dromadaires, les chèvres, les moutons et les bovins, elle leur permet de 
réduire la consommation d’eau durant tout l’hiver, surtout quand elle est associée à Tribulus et à Citrullus. 
Les graines sont récoltées et consommées par les nomades en bouillie, mélangées avec du lait. En période 
de disette, les graines sont récupérées en creusant les fourmilières. Peu appétée par le Criquet pèlerin, sauf 
s’il n’a pas d’autre choix.



VGT
Chorologie

Commicarpus verticillatus (Poir.) Standl. Tamesna P-O r- Cnt £ E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Tamasalt-Nadghagh (tamacheck) Trad. fr. : qui pousse dans les zones
rocheuses

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit buisson à souche vivace et tige annuelle. Développement précoce, 
dessèchement fin août-septembre. Plante envahissante des zones rocheuses du centre de l’Aïr et du 
versant sud-ouest, jusqu’à la falaise de Tiguidit.

UTILISATIONS : Peu appétée par le bétail, sauf en mauvaises conditions. Très appréciée par les chenilles et les 
larves grégaires du Criquet pèlerin.



VGT
Olea laperrinei Batt. & Trab.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Azetoun (tamacheck)
Olivier de Laperrine (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste ou arbre pouvant atteindre un âge très avancé.

ÉCOLOGIE /HABITAT : Au sommet des principaux massifs de l'Aïr (plus de 1 900 m : Bagzam.Tamgak, Gréboun). 

UTILISATIONS : Appété par les mouflons.



VGT
Chorologie

Cistanche phelypaea (L.) Cout. Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ahleou (tamacheck)
Cistanche à fleurs jaunes (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e p B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante parasite à fleurs jaunes, se développant en fin de saison des pluies (septembre 
à décembre), observée au pied de Salvadora et Ziziphus.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Signalée dans toutes les vallées de l’Aïr et dans certaines cuvettes du Tamesna.

UTILISATIONS : Récoltées en début de pousse, épluchées et séchées, les jeunes inflorescences sont 
consommables par l’homme (Hoggar). La plante ne semble appétée ni par le bétail ni par le Criquet pèlerin.



VGT
Cistanche sp.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Faute d’échantillon, cette espèce n’a pu être clairement identifiée. Il pourrait 
éventuellement s’agir de C. violacea (Desf.) Beck., mais ni la chorologie ni les plantes hôtes ne 
correspondent avec les indications de la Flore du Sahara d’OZENDA (1991).

NOMS VERNACULAIRES : Ahleou (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante parasite de : Panicum turgidum, Cornulaca, Schouwia, Aerva, Maerua. Fleurs 
violettes.

V'



VGT
Rogeria adenophylla J. Gay ex Del.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Enale M’Maoulen (tamacheck) Trad. fr. : le mil des bergers

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Grande plante annuelle (sur terrain fertile), à développement précoce. Se dessèche 
dès la fin de la saison pluvieuse et reste assez longtemps en place. Presque toujours en très petits 
peuplements dispersés.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Sur les terrasses d’oueds, mais aussi dans les éboulis et en altitude. Rare au Tamesna.

UTILISATIONS : Non appétée par le bétail.



VGT
Sesamum alatum Thonn.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

123
A B C D E F G H I J K L VIN 0 P Q RS T U

SL C XX X X X X X X X X

I

I

INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E aa

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, à développement plutôt précoce, elle sèche à la fin de la saison des 
pluies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce des sols sableux et sablo-limoneux, elle pousse dans les épandanges, le plus 
souvent sous forme de quelques pieds isolés.



VGT
Aristida adscensionis L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazmé-Tassididet (tamacheck) Trad. fr. : forme fine

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E aa

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement précoce, fructifie en septembre, dessèche en 
octobre, mais prolonge son cycle en cas de pluies tardives.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Epandages sablo-llmoneux à sablo-argileux. Peut former des peuplements 
paucispécifiques aux abords de l’Irazer et de Tassa-Takoret. Partout présente, de l’Aïr au Tamesna.

UTILISATIONS : Appétée en vert par les bovins, mais aussi par les ânes, les chèvres et les moutons. A l’état sec, 
il faut attendre qu’elle soit débarrassée de ses graines qui, sinon, blessent les lèvres des animaux, 
provocant de graves infections. Peu appétée par le Criquet pèlerin, sauf s’il n’a pas le choix, et à l’état 
grégaire.



VGT
Chorologie

Aristida funiculata Trin. & Rupr. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazmé-Tan-Idjane (tamacheck) Trad. fr. : celle qui est broutée par les ânes

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle précoce.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse le long des oueds et sur les pentes sablo-graveleuses, parfois sur les regs.

UTILISATIONS : Appétée en début de pousse par tous les animaux et principalement par les ânes. Il faut ensuite 
attendre qu’elle soit débarrassée de ses graines et de leurs arrêtes pour être consommables en sec pour 
éviter les blessures à la bouche, voire à la gorge des animaux. Consommée en début de pousse par le 
Criquet pèlerin.



VGT
Aristida hordeacea Kunth

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazmé-Tan-Idjane (tamacheck) Trad. fr. : celle qui est broutée par les ânes

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle précoce.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages argilo-limoneux ; participe à la formation de Palmoz dans les 
cuvettes où se développent les ermes graminéennes.

UTILISATIONS : Appétée en début de pousse par tous les animaux et principalement par les ânes. Il faut ensuite 
attendre qu’elle soit débarrassée de ses graines et de leurs arrêtes pour être consommables en sec pour 
éviter les blessures à la bouche, voire à la gorge des animaux. Consommée en début de pousse par le 
Criquet pèlerin.



VGT
Aristida long if lora Sch. &  Thon.

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Emargarana she (tamacheck) Trad. fr. : forme grossière

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Herbe vivace en touffes amples et diffuses. Pousse en début de saison des pluies, 
puis perdure en saison fraîche.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Assez fréquente en sol sableux voire sablo-limoneux, dans les dépressions dunaires ou 
les axes de ruissellement, même rocailleux (Tazerzaït, Tamaya, et Tamesna central). Présente dans tout 
l’Aïr, mais délaisse les zones argileuses.

UTILISATIONS : Appétée en début de repousse, avant la floraison. Les vieilles touffes sont souvent délaissées. Elle 
peut servir d’abri pour les larves solitaires du Criquet pèlerin.



V G T Aristida mutabi 
subsp. meccana Ho<

/ / c  T r i n  Â  R i  i n r
Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Afaca (tamacheck) Trad. fr. : touffe forte

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle poussant en début de saison des pluies, desséchant en septembre- 
octobre, sauf en cas de bonnes conditions hydriques, où elle perdure en vert durant tout l’hiver. La taille des 
touffes est directement dépendante des apports hydriques. Elle se conserve bien en pied après 
dessèchement. Elle peut former d’importants peuplements dans le nord de l’Aïr, et surtout aux confins du 
piémont occidental et du Tamesna, jusqu’au Tamesna central.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages sablo-limoneux.

UTILISATIONS : Appétée en début de pousse et surtout à l’état sec, après dissémination des graines.

Aristida mutabilis subsp. meccana



VGT
Cenchrus biflorus Roxb.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Wajag (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Herbe annuelle de pleine saison des pluies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Colonise les dunes mortes au sol plus ou moins épuisé. Eparse et dispersée dans l'Aïr 
ou le Tamesna méridional.

UTILISATIONS : Appétée en vert (avant maturité) par tous les animaux, intouchable tant que les diaspores sont en 
place, elle constitue ensuite un bon pâturage durant l’été et parfois durant plus d’une année. Les graines 
peuvent être (difficilement) récoltées et apprêtées pour fournir pâtes ou farines de très bonne qualité. 
Appétée par les larves grégaires du Criquet pèlerin.



VGT Cenchrus ci liaris L.
Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tawajagh (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante pauci-annuelle ou annuelle, dont l’ampleur du développement est fortement 
influencée par l’abondance des apports hydriques.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce psammophile des terrasses et des axes de ruissellement de la falaise de Tiguidit. 
Se rencontre dans tout l’Aïr central et le piémont occidental. Absente des épandages argileux.

UTILISATIONS : Très appétée par les animaux, surtout par les dromadaires.



VGT
Chorologie

Cenchrus prieurii (Kunth) Maire Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

131
A B C D E F G H I J K L MN 0P Q R S T U

SL CC X X X X X X X X X xX X

I

I
»¡

!

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Wajag (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement précoce et rapide.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Psammophile, surtout présente sur les dunes mortes, les cuvettes interdunaires du 
Tadress et aux abords de la falaise de Tiguidit.

UTILISATIONS : Bien appétée en vert comme en sec, mais délaissée lors de la fructification.



V G T
Centropodia spp.

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES
i

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Deux espèces cohabitent dans la zone d’étude :
-  C. forskalii (Val h) T.A. Cope ;
-  C. fragile (Guinet & Sauvage) T.A. Cope (ex Asthenatherum fragile (Guinet & Sauvage) Monod). 

Leurs chorologies respectives n’ont pu être distinguées, d'autant que ces deux taxons sont 
physionomiquement et écologiquement fort proches.

NOMS VERNACULAIRES : Amelouz-Ntanere (tamacheck) Trad. fr. : qui pousse au Ténéré

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plantes annuelles ou pauciannuelles.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Psammophiles strictes, elles prolifèrent sur les dunes de la bordure occidentale du Ténéré. 
Présentes dans le nord de l’Aïr et le nord-est du Tamesna.

UTILISATIONS : Très appétées par les dromadaires et les addax. Eventuellement appétées par les essaims de 
Criquets pèlerins.



VGT
Chloris virgata Sw.

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazbat-Nejemar (tamacheck) Trad. fr. : la queue de l’agneau

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement précoce et dessèchement rapide.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages aux sols plus ou moins lourds, principalement sur les 
piémonts occidental et méridional.

UTILISATIONS : Très appétée par le bétail, en vert comme en sec. Exploitée comme fourrage et commercialisée 
pour les villes d’Arlit et d’Agadez. Fort peu appétée par le Criquet pèlerin.



VGT
Chorologie

Chrysopogon plumulosus Hochst. Tamesna P-O h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amassa (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante vivace pouvant se comporter en annuelle à développement tardif (octobre à 
décembre)

ÉCOLOGIE / HABITAT : Caractéristique des groupements de petits oueds et axes de ruissellement de l’Aïr central. 

UTILISATIONS : Appétée par les bovins, les mouflons et, dans une moindre mesure, par les dromadaires.



VGT
Coelachyrum brevifolium Hochst. & Nees

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

135
A t C C E G ■i I J K VIN OF3 QFI S1 U

AFTS C «X » X X <

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tegabart-Nezezil (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante herbacée annuelle.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les lits d’oueds humides après les ruissellements pluvieux, aux abords de 
certaines mares ou gueltas à sables grossiers (Tabelot, Aouderas, Tiden, Zilalit, Takriza et Teour près 
d’Iférouâne).

UTILISATIONS : Peu appétée par le bétail.



VGT
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tebaremt (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante aromatique vivace, à touffes moyennes. Elle a l’odeur du cyclamen.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce des sols sablo-rocailleux, voire limono-graveleux. Présente dans tout l’Aïr et le 
Tamesna. Peut former des peuplements importants, mais rarement denses.

UTILISATIONS : Appétée en début de pousse mais très peu en sec, surtout par les ânes et les ovins. Utilisée en 
tisanes digestives, facilitant la circulation sanguine. Les inflorescences servent à bourrer les oreillers et les 
coussins de harnachement des ânes et des montures des femmes touaregs.



VGT
Chorologie

Cynodon dactylon (L.) Pers. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Essambe (tamacheck)
Chiendent (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante vivace à forte multiplication végétative, mais ayant aussi une reproduction 
sexuée. Souvent dominant, son développement est très rapide en bonnes conditions.

ÉCOLOGIE / HABITAT : A proximité de points d’eau ou des cultures irriguées.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux en début de saison et durant les périodes de soudure. Consommée 
par le Criquet pèlerin, à tous les stades, surtout en phase grégaire.



VGT
Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

138
AF5CC E G H 1 J K _ VIN OF3 Q F( S I U

PT CC K >CX>t x i «X » ( X » tx

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Terfillenk (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement précoce. Boucle son cycle avant octobre.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans les épandages sablo-limoneux, fréquente dans le piémont occidental.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, en vert comme en sec. En période de disette, les grains sont 
consommés par l’homme. Consommée par le Criquet pèlerin, à tous les stades.



VGT
Chorologie

Desmostachya bipinnata (L.) Stapf Tamesna P-O r* Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Effir (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Herbe vivace.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Espèce sub-hygrophile, inféodée aux nappes phréatiques sub-affleurantes. Se rencontre 
dans les vallées à inféroflux permanent de l’Aïr central.

UTILISATIONS : Appétée par les ânes, les ovins et les caprins. Indicateur de point d’eau potentiel.



VGT Dichanthium annulatum ( F o r s k . )  S t a p f

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tichilgué (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e p B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Vivace ou pauci-annuelle, formant parfois de grosses touffes.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse en sol argilo-limoneux plus ou moins humide. Fréquente dans tous les oueds 
importants du versant occidental de l’Aïr et dans l’Irazer, où elle peut coloniser d'importantes surfaces.

UTILISATIONS : Trés appétée par tous les animaux, surtout en début de saison des pluies, et en période de fin de 
soudure (avril-mai).



VGT
Echinochloa colona (L.) Link

Chorologie

Tamesna P-0 h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tegabarte (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle sociale, pouvant constituer de vastes faciès temporaires, en pleine 
saison des f lies.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Colonise certaines cuvettes limono-argileuses, formant un tapis dense et étendu (Irazer, 
Fagochia, Solemi, Baynabo). Présente dans tout l’Aïr central.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, surtout en vert. Les grains sont récoltés et consommés par 
l’homme, mais aussi par les oiseaux et en particulier les oiseaux grégaires. Consommée par les larves 
grégaires du Criquet pèlerin.



VGT
Chorologie

Eragiostis aegyptiaca (Wild.) Link Tamesna P-0 h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ezaïzé (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle mésophile de pleine saison des pluies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse sur sol limono-argileux plus ou moins humide (Toureyet, Irazer), mais aussi 
disséminée dans l’Aïr central (terrasse des grands oueds).

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, surtout en sec.



VGT Eragrostis namaquensis Nees  

var. diplachnoides (Steud.) W . D. Clayton

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ejir (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante pauci-annuelle se comportant en annuelle, mais aussi vivace. Reste verte 
jusqu’au cœur de l’hiver.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Espèce méso-hygrophile des épandages limono-argileux à sablo-limoneux bien alimentés 
en eau. Fréquente dans l’Irazer.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, en particulier les bovins et les ânes.

Eraarostis namaauensis var. diolachnoides

20°N



VGT Eragrostis tremula H o c h s t .  e x  S t e u d .

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tejit (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b 1 h e p B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement précoce. Se dessèche rapidement dès septembre. 
Forme de vastes faciès paucispécifiques (forme d’almoz).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les cuvette limono-argileuses en tapis dense (Talak, Anou-Makaren, 
Afoudaye). Se rencontre de façon dispersée dans tout l'Aïr central.

UTILISATIONS : Appétée surtout en début de développement, mais aussi en sec durant l’été (mars à mai, fourrage 
sur pied).
La paille sèche constitue l’un des meilleurs fourrages de saison sèche.
Les grains sont récoltés et consommés sous forme de pâte ou de farine.
La plante est également consommée par les larves grégaires du Criquet pèlerin.



VGT
Chorologie

Eremopogon foveolatus (Del.) Stapf Tamesna P-O h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Awikraz (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante pauci-annuelle.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquente dans les axes de ruissellement des zones montagneuses et rocailleuses (Air 
central et piémont occidental), très rare en zone d’épandage.

UTILISATIONS : Appétée par les mouflons, les chèvres, les moutons, les damans et les lièvres.

f

i
V



V G T
Lasiurus scindicus H e n r .

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Guirfis (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOG1E : Plante vivace, à fortes touffes, susceptible de former de vastes faciès plus ou moins 
denses.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Terrasses d’oueds et épandages plus ou moins sableux. La plante délaisse les zones 
inondables et par trop argileuses. Elle constitue de vastes peuplements (Ouraren, Aghalal-Nabebou, Tyout).

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, en début de saison pluvieuse et en été si plus ou moins sec. 
Constitue un pâturage de survie en période de sécheresse prolongée. Récoltée et mise en bottes pour 
constituer des réserves de fourrage sur les grands déplacements caravaniers à travers le Ténéré (Aïr- 
Algérie, Aïr-Bilma.
Abri et nourriture pour le Criquet pèlerin, solitaire comme grégaire.
Espèce menacée de surexploitation.



VGT
Panicum laetum K u n th

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Azghal (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a 9 V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante- annuelle méso-hygrophile de saison pluvieuse, susceptible de former de 
vastes faciès paucispécifiques (forme d’almoz).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les cuvettes d’épandage limono-argileuses bien alimentées en eau du 
piémont occidental (Talak, Tamazlak, Solemi, Tourayet) et de l’Irazer.

UTILISATIONS : Très appétée par tous les animaux en vert comme en sec. Les grains de très bonne qualité sont 
récoltés et consommés (fonio) sous plusieurs formes. Ils sont également une manne pour tous les oiseaux 
granivores désertiques.

Panicum laetum

100km
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VGT Panicum turgidm Forsk.
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Afazo (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante vivace à reverdissement rapide, sur les premières pluies. Fleurit et fructifie dès 
septembre, ne survit pas plus de 5 années sans pluie, sauf alimentation hydrique par nappe ou inféroflux.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Omniprésente, elle peut former de vastes steppes dans les épandages sableux.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, surtout en début de saison des pluies, quand les feuilles sont larges 
et vertes. Très résistante, elle constitue un fourrage de survie pour tous les animaux durant les années de 
sécheresse.
Elle fixe et protège les sols fragiles contre l’érosion. Les tiges sont utilisées en vannerie (nombreux objets 
et nattes) et pour confectionner des cases qui peuvent durer plusieurs années.
De tout temps, les grains sont consommés (écrasés en farine, d’où les nombreuses meules du Ténéré) par 
l’homme, si bien qu’il porte parfois le nom de "mil du pauvre". Les grains sont aussi consommés par les 
oiseaux, y compris les autruches, et par de nombreux autres granivores.
Les touffes pérennes sont des indicateurs de nappe phréatique peu profonde. En début de pousse, les tiges 
centrales, gorgées d’eau, sont un précieux recours pour le nomade affamé et assoiffé.
Enfin, elle procure perchoir, abri et nourriture au Criquet pèlerin, principalement pour les solitaires.

Panicum turaidum

20°N



VGT
Chorologie

Schoenefeldia gracilis Kunth Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Icardam-Alagh (tamacheck) Trad. fr. : les hardillons (fers de lances)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB j A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement rapide et dessèchement précoce (septembre). 
Susceptible de former des peuplements denses en mélange avec Eragrostis tremula ou Panicum laetum 
(forme d'almoz).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Colonise certaines cuvettes d'épandage limono-argileuses à limono-sableuses et 
graveleuses (Tassalat, Sikerat, Anou-Zagagaghen, tout le versant occidental), mais aussi au Tamesna 
(Tassa-Takorat).

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, surtout en sec. Constitue un très bon fourrage, parfois 
commercialisée en grosses bottes pour le bétail de case en ville (Agadez, Arlit). Consommée en début de 
pousse par le Criquet pèlerin, à tous les stades.

Schoenefeldia aracilis

20°N

f



VGT
Chorologie

Setaria verticillata (L.) P. Beauv. Tamesna P -0  h Cnt £ E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Wiridilem (tamacheck) Trad. fr. : qui ne plaisante pas

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement précoce.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dispersée et localisée, en terrasse d’oueds ou en bordure de cuvettes inondables, souvent 
protégée dans les branchages morts. Dans tout l’Aïr central et méridional, rare au Tamesna.

UTILISATIONS : Appétée par les animaux en début de pousse.

I



VGT
Sorghum aethiopicum (Hack.) ex Stapf

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Achaghor (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Herbe annuelle, à fort développement, dont l’ampleur est étroitement dépendante des 
apports hydriques (30 à 200 cm). Pousse en faciès denses et paucispécifiques. Cette espèce ne prolifère 
pas tous les ans aux mêmes endroits, même si les conditions pluviométriques sont équivalentes : 
phénomène de diapause nécessitant un lessivage des grains.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Colonise les cuvettes argileuses inondables (vallée de l’Irazer et de ses affluents).

UTILISATIONS : Peu appétée en vert, mais fort apprécié en sec. Considérée en début de pousse comme toxique, 
entraînant des troubles sanguins. Les grains sont récoltés et consommés par l’homme. Les belles tiges sont 
utilisées pour confectionner les toits des huttes sédentaires. Peu consommée par le Criquet pèlerin, sauf 
par les larves et imagos grégaires.

i
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VGT
Sporobolus helvolus (Trin.) Dur. & Schinz

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Efir (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante vivace, forme des peuplements restreints mais assez denses, souvent 
surpâturés. Chaque touffe forme une petite butte arrondie. Reverdit aux premières pluies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse en périphérie des points d’eau temporaires mais régulièrement inondés, sur sol 
limono-argileux (Solemi, Irazer).

UTILISATIONS : Très appétée par tous les animaux. Consommée par les essaims de Criquet pèlerin.



VGT
Chorologie

Sporobolus pellucidus Hochst. Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amassa (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante vivace.

ÉCOLOGIE/HABITAT : Pousse dans les axes de ruissellement, en pied d’éboulis dans tout le massif de l’Aïr, mais 
aussi dans les zones de relief de l’Irazer, formant parfois des peuplements importants en mélange avec 
Lasiurus ou Panicum turgidum.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, principalement les bovins, cette plante est très utilisée pour 
l’alimentation des animaux d’exhaure ou d’embouche.

20°N

100km Í 

5°E



VGT Stipagrostis acutiflora
(Trin. &  Rupr.) De Winter

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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20°N

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ematalé (tamacheck) Trad. fr. : qui s’entrelace

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante vivace formant des touffes moyennes. Fleurit en saison chaude.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Psammophile (sable fin), elle pousse le long des axes de ruissellement en bordure du 
Ténéré. Egalement au nord de l’Aïr et au nord du Tamesna, où elle peut constituer d’importants 
peuplements.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, surtout en repousse et en hiver, mais aussi en sec durant les 
grandes sécheresses. Peu appétée par le Criquet pèlerin, mais constitue un bon abri.



VGT
Stipagrostis ciliata (Desf.) De Winter

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ejouf (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

a a  a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, susceptible de former des peuplements.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse sur sables grossiers en bordure des massifs de l’Aïr central (Tanout-Samet, mont 
Guissat).

UTILISATIONS : Appétée par les mouflons, les bovins, légèrement par les caprins, les ovins et les camélins.



V G T
Stipagrostis spp.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE / NOMENCLATURE : Plusieurs espèces sont confondues : Stipagrostis hirtigluma (Steud. ex Trin. 
& Rupr.) De Winter, Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Anders, et Stipagrostis uniplumis (Licht.) De 
Winter. Il est donc plus correct de parler de Stipagrostis spp.

NOMS VERNACULAIRES : Taghoumout (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plantes annuelles ou pauci-annuelles, selon l’importance des pluies et la nature du 
biotope. Se développent tardivement et perdurent en hiver.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Psammophiles : Ténéré, est de l’Aïr, Tamesna central et septentrional.

UTILISATIONS : Très appétées par tous les animaux herbivores, pâturage fort apprécié des addax, des oryx et des 
moutons, qui peuvent se passer de boire lorsque les pâturages en vert sont abondants. Consommées par 
le Criquet pèlerin grégaire.



VGT Stipagrostis vulnerans
(Trin. &  Rupr.) De Winter

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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Stipaarostis vulnerans

100km

»
1 t

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Touloult (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante vivace à développement lent, floraison en saison chaude. Forme de grosses 
touffes.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse en bordure des lits d’oueds, de cuvette ou d’interdunes, entre le massif de l’Aïr 
et le Ténéré.

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, sauf en période d’abondar e d'espèces plus tendres. 
Commercialisée dans le Sud algérien (Tamanrasset, Djanet) comme luurrage de résistance pour 
l’embouche des dromadaires, des moutons et des chevaux. Plante de survie pour les addax et les oryx, qui 
y trouvent abri et nourriture.
Abri et éventuellement nourriture pour le Criquet pèlerin grégaire.

i j V'



VGT
Chorologie

Tragus racemosus (L.) Ail. Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE / NOMENCLATURE : La confusion est fréquente avec T. berteronianus. 

NOMS VERNACULAIRES : Kokimchi (tamacheck) Trad. fr. : trapu

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle de petite taille à développement précoce et rapide.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les zones d’épandage argilo-limoneux.

UTILISATIONS : Très appétée par les dromadaires, surtout en sec, mais use leurs dents, car les épis sont des 
pièges à sable.



VGT
Triraphis pumilio R . Br.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tazmé-Tan-Toubouk (tamacheck) Trad. fr. : qui se term ine par des
pinceaux

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle de très petite taille.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse en terrains lourds (Tassadelt, est de l’Irazer).

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires et les bovins, mais quelque peu insignifiante.



VGT
Polygala erioptera DC.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle. Fleurit à la saison des pluies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages herbeux.

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires, les gazelles et les moutons.



V G T
Portulaca oleracea L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Alogha (tamacheck)

Portu laca oleracea

20°N

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

ÉCOL OGIE / HABITAT : Plante rudérale formant parfois des faciès paucispécifiques.

UTILISATIONS : Provoque des diarrhées du bétail : utilisée comme purge.
Non consommée par l’homme dans la région.
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VGT
Chorologie

Caylusea hexagyna (Forsk.) Green Tamesna P-O h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tadalanfaït (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle rampante à développement lent et hivernal.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Pousse dans les épandages au sols lourds, bien arrosés, en peuplements clairsemés 
(vallées d’Iférouane, de Mamanet, et du nord de l’Aïr).

UTILISATIONS : Appétée par les dromadaires et les chèvres.



VGT
Reseda villosa Coss.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Abalengad (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle de grand taille à développement tardif. Fleurit en saison froide.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans certains épandages sablo-limoneux, dans des lits d’oueds ou certaines 
cuvettes (Temet, Issaouan, Barghot).

UTILISATIO NS : Non appétée par le bétail.



VGT
Ziziphus mauritiana Lam.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE /NOMENCLATURE: Quelques confusions sont éventuellement possibles avec Ziziphus spina-christi 
(L.) Desf, qui lui peut former de beaux et grands arbres en bordure du lit des grands oueds de l'Aïr.

NOMS VERNACULAIRES : Abaka (tamacheck)
Jujubier (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste souvent social, phénologie liée aux apports hydriques.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Terrasses des oueds de l’Aïr central et méridional, présent au Tadress et dans l’Irazer.

UTILISATIONS : Appété par les dromadaires et les chèvres. Les fruits (jujubes) sont comestibles et particulièrement 
appréciés dans la région de Tahoua. On en fait des galettes (Oufour). Perchoir abri et nourriture pour le 
Criquet pèlerin, mais aussi pour le Criquet arboricole.



VGT
Chorologie

N eu rada procumbens L. Tamesna P-0 N Cnt £ E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement tardif (fin de saison pluvieuse et durant tout l’hiver, 
jusqu’en mars).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente voire fréquente sur tout le versant oriental et le nord de l’Aïr, sur la bordure de 
l’erg du Ténéré. Elle peut couvrir de vastes surfaces (est du Gréboun, llekan, ouest de la vallée du Zagado).

UTILISATIONS : Très appétée par les dromadaires, elle peut éventuellement remplacer Schouwia en pâturages 
hivernaux.



VGT
Salvadora pérsica L.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ebizguin (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a 9 V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste, rarement arbre.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présent dans toutes les terrasses d’oueds. Remonte jusqu’au 21e parallèle nord. 
Egalement présent dans la vallée de l’Irazer.

UTILISATIONS : Appété par tous les animaux.
Les fruits sont comestibles et utilisés en médecine traditionnelle (anti-inflammatoire, hémorroïdes...).
Les rameaux et les racines sont utilisés comme brosse à dents.
Le bois sert à fabriquer les grosses poulies pour l’exhaure maraîchère.
La cendre est salée, elle est localement utilisée pour préparer du natron.
C’est également un abri et éventuellement de la nourriture pour le Criquet pèlerin grégaire.

Salvadora pérsica



VGT
Chorologie

Vahlia dichotoma (Murr.) 0 . Ktze. Tamesna P-0 r Cnt E Tén

167
\B C ; d e FC H J L \/INC)P QFÎS 1 U

AFS ME R X»t X >ex>ex X»

!

!

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tadrint-Nézézil (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle qui perdure jusqu’en hiver.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse sur sables humides, dans le lit des oueds.

UTILISATIONS : Non appétée.



J*

VGT
Chorologie

Anticharis linearis (Benth.) Hochst. ex Asch. Tamesna P-O h Cnt S E Tén
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NOMS

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement tardif.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse en pied d'éboulis ou dans le lit de certains oueds. Fréquente dans tous les grands 
oueds de l’Aïr.

UTILISATIONS : Non appétée.

INFORMATIONS DIVERSES

VERNACULAIRES : Tedenimi-Nadghagh (tamacheck)

Anticharis linearis

I



VGT
Datura stramonium L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ikouan (tamacheck)
Datura (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a 1 ! g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle ou pauci-annuelle de grande taille.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Tendance rudérale et sciaphile. Se rencontre sur les terrasses d'oued et à proxi nité des 
cultures (Téloua, Tabelot, Afasass, Timia, Zilalet, Tamazalagh) dans tout l’Aïr central.

UTILISATIONS : Plante toxique, non appétée.



VGT
Hyoscyamus muticus L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Afalazlaz (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle ou pauci-annuelle. Forme souvent des peuplements.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Localisée autour des points d’eau (forages artésiens) du nord du Tamesna (Tassan- 
Kolo.Tchiraouin).

UTILISATIONS : Appétée par les chèvres et les gazelles, mais toxique à forte dose. Consommée par le criquet 
pèlerin grégaire.



VGT
Solanum incanum L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Gaouta (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNO LO GIE : Plante annuelle, toujours en pieds isolés.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce à tendance rudérale, pousse sur les terrasses des oueds de l’Aïr.

UTILISATIONS : Non appétée par le bétail.



VGT
Chorologie

Withania somnifera (L.) Dunal Tamesna P-0  h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tchighidad-Nogour (tamacheck) Trad. fr. : les boules du chacal

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante pauci-annuelle à floraison puis fructification tardives.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Terrasses de quelques oueds de l’Aïr central et du piémont occidental.

UTILISATIONS : Plante toxique, faiblement appétée par les chèvres. Les fruits sont consommés par les oiseaux.



VGT
Melhania denhami R. Br.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Buisson bas.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Eboulis et axrs de ruissellement rocailleux. 

UTILISATIONS : Non appété.
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VGT
Tamarix a phy lia (L.) K a r s t .

Chorologie

Tamesna P-0 h Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amyaou (tamacheck)
Tamaris aphylle (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a 9 V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbuste, voire grand arbre des grandes vallées de l’Aïr.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Terrasses des grands oueds de l’Aïr, également présent dans l’Irazer.

UTILISATIONS : Faiblement appété par les dromadaires (trop salé). Très peu appété par le Criquet pèlerin 
essaimant.

Tamarix aphvlla

20°N



VGT
Tamarix canariensis Willd.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : L’identification des tamaris arbustifs est extrêmement délicate. Deux taxons 
ont été retenus : T. canariensis Willd. et T. gallica L. subsp. nilotica (Ehrenb.) Maire var. longibracteata 
Maire, auxquels sont attribuées des écologies fort contrastées. Des prélèvements d’échantillons sont 
indispensables pour confirmer ou infirm r la chorologie des taxons cités.

NOMS VERNACULAIRES : Azaoua (tamacheck)
Tamaris commun (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Arbuste petit à moyen.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages ou les lits d’oueds au sol salé et sables grossiers (Tiden, In- 
Azaoua, Tabaria) du centre et du nord de l’Aïr.

UTILISATIONS : Appété par les dromadaires. Consommé par le Criquet pèlerin essaimant.



VGT Tamarix gallica L. subsp. nilotica (Ehrenb.) 

Maire var. longibracteata Maire

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE / NOMENCLATURE : L’identification des tamaris arbustifs est extrêmement délicate. Deux taxons 
ont été retenus : T. canariensis Willd. et T. gallica L. subsp. nilotica (Ehrenb.) Maire var. longibracteata 
Maire, auxquels sont attribuées des écologies fort contrastées. Des prélèvements d’échantillons sont 
indispensables pour confirmer ou infirmer la chorologie des taxons cités.

NOMS VERNACULAIRES : Amiaou-Naman (tamacheck)
Tamaris du Nil (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Très petit arbuste.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les sites humides sableux et caillouteux des vallées de l’Aïr central et 
septentrional (Bagzan, Timia, Touar, Azaoua et Temet).

UTILISATIONS : Non appété.



VGT
Chorologie

Corchorus depressus (L.) Stocks Tamesna P O Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amadghos (tamacheck) Trad. fr. : caché, discret

Corchorus depressus

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petite plante annuelle rampante, voire pauci-annuelle.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquente dans les épandages sablo-limoneux ou limono-argileux, principalement dans 
les piémonts occidentaux, et le Tamesna.

UTILISATIONS : Très appétée par les moutons, les chèvres et les gazelles. Utilisée pour réimperméabiliser les 
vieilles guerbas. Consommée par le Criquet pèlerin, à tous les stades.

fr
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VGT
Corchorus olitorius L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Malohya (tamacheck) Trad. fr. : gluant

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : plante annuelle mésophile, cultivée dans les jardins du centre de l’Aïr (Tabelot, 
Iférouane.Timia).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse sur sols lourds bien approvisionnés en eau, où elle peut former des peuplements 
importants, parfois en mélange avec Sorghum aethiopicum.

UTILISATIONS : Appétée par le bétail. Rentre dans la préparation de certaines sauces (gluantes). Consommée par
le Criquet pèlerin grégaire.



VGT
Corchorus tridens L.

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Confusion possible avec Corchorus trilocularis L., espèce très afine tant sur 
le plan morphologique qu’écologique.

NOMS VERNACULAIRES : Amiris (tamacheck) Trad. fr. : saisonnier

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : plante annuelle sub-rampante.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les épandages limono-argileux à sablo-limoneux. Présente sur tout le versant 
occidental et dans le Tamesna, y compris l’Irazer, où elle peut former des faciès (Aougessis, Tassadelt, 
Tidikelt).

UTILISATIONS : Appétée par tous les animaux, surtout par les dromadaires et les moutons. Egalement utilisée pour
les sauces. Consommée par le Criquet pèlerin.
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VGT
Chorologie

Typha australis Schum. & Thonn. Tamesna P-O N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tahlé (tamacheck) Trad. fr. : la feuille

Tvpha australis

100km

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante hygrophyte des eaux stagnantes.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Points d’eau permanents (Téloua, Tchiwilmass et étangs d’Arlit). 

UTILISATIONS : Appétée par les chèvres. Utilisée pour la construction des huttes.

1



VGT
Forsskaolea tenacissima L.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Maddagh (tamacheck) Trad. fr. : collant

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle voire pauci-annuelle à développement lent.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les racailles, voire dans les anfractuosités des rochers, mais aussi sur les 
terrasses de certains oueds (pourtour du Gréboun et abords des principaux massifs de l’Aïr).

UTILISATIONS : Non appétée.



VGT Bouchea marrubiifolia
(Fenzl ex Walp.) Schau

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amazara (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit buisson, parfois annuel, à floraison tardive (fin de saison des pluies).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les axes de ruissellement et les terrasses sablo-limoneuses et rocailleuses 
de l’Aïr central et du piémont occidental.

UTILISATIONS : Appété par les dromadaires et les gazelles.



VGT
Chorologie

Phyla nodiflora (L.) Greene Tamesna P-0 H Cnt S E Tén

183
¡\BCÎDE F GFi I J K _ VIN OF3 Q F. S I U

PT Le >( X X X X

4
t

. }

INFORMATIONS DIVERSES

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle, voire pauci-annuelle, rampante, à floraison tardive (flore de décrue).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse en périphérie des zones inondables, éventuellement sur sol salé (Air central, 
Solémi, Irazer).

UTILISATIONS : Non appétée.
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VGT Balanites aegyptiaca (L.) Del.

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aboragh (tamacheck) Trad. fr. : faux dattier

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

a a a g v b  I h e p B B B BBB A AA AAA AAAA

CLLU_l

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Arbre petit ou moyen. Les germinations massives se produisent après les grandes 
crues. Les jeunes plants sont munis de larges feuilles.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquent dans tout l'Aïr, l’Irazer et le Tamesna méridional. Pousse dans les épandages 
bien alimentés en eau, formant parfois des peuplements plus ou moins denses (Anou Makaren).

UTILISATIONS : Appété par les petits ruminants et les dromadaires. En période de sécheresse, épines et écorces 
séchées constituent un précieux fourrage.
Des fruits mûrs, les nomades extraient de l’huile et un jus laxatif. Les noix sont bouillies pour extraire les 
amandes, consommées en période de disette. L’écorce des jeunes arbustes permet de préparer un savon 
après pilage et compactage. Les grandes épines sont utilisées pour confectionner des pièges pour le petit 
gibier. Le bois entre dans la fabrication des selles de dromadaire (Aroki, Tahyast et Tamgak) et divers 
ustensiles : manches d’outils, cuillères, louches, poulies, armatures des lits et des cases (Tchingataouen, 
Isgars), ustensiles de mesure (Azaka, Mouda). Les racines moyennes et fourchues servent au transport des 
lourdes guerbas (60-80 litres). Le bois sert également de bois de chauffe car il brûle sans fumée, dégageant 
une agréable odeur.
Abri et éventuellement nourriture pour le Criquet pèlerin grégaire.



VGT
Fagonia arabica L.

Chorologie
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NOMS VERNACULAIRES : Amchinan (tamacheck) Trad. fr. : hérissé, épineux, agressif

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Plante annuelle ou pauci-annuelle.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Regs et axes de ruissellement (nord du Tamesna, est de l’Aïr). 

UTILISATIONS : Peu appétée.



V G T Fagonia bruguieri D C .

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Albarogue (tamacheck) Trad. fr. : brun

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante pauci-annuelle pouvant se comporter en annuelle. Développement hivernal.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Colonise les axes de ruissellement sablo-caillouteux en périphérie de l'Aïr (sauf ouest et 
sud-ouest) ainsi qu’au nord du Tamesna, sans constituer de peuplement dense.

UTILISATIONS : Seulement appétée par les dromadaires (goût très amer) durant les nuits d’hiver. Les gazelles 
consomment les fleurs et les jeunes pousses, ce qui réduit considérablement leurs besoins en eau. Les 
grosses touffes offrent abri et nourriture aux larves de Criquet pèlerin, et peuvent jouer un rôle déterminant 
pour la grégarisation des solitaires.

20°N i - ............



VGT
Fagonia flamandi B a t t .

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amchinam wan’adghagh (tamacheck) Trad. fr. : qui pousse dans les zones
rocheuses

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à développement tardif, sèche avec l’été.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Pousse dans les éboulis des massifs de l’Aïr, du Gréboun, au Taraouadji.

UTILISATIONS : C ’est le “blé des mouflons” durant la saison froide.



V G T
Fagonia indica Burm. f.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Amohínan wasididen (tamacheck) Trad. fr. : forme fine

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b 1 h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante annuelle à cycle court (dessèche en septembre, sauf en cas de pluies tardives).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente dans tous les épandages sablo-limoneux à limono-graveleux, où elle pousse en 
mélange avec d’autres espèces telles qu'Aristida mutabilis subsp. meccana, Boerhavia, Citrullus. Surtout 
présente au Tamesna septentrional, sous forme de vastes pelouses annuelles, et dans l’Aïr.

UTILISATIONS : Très appétée par tous les animaux, elle constitue un bon pâturage en vert comme en sec.



VGT Tribulus mollis Ehrenb. ex Schweinf. 
Tribulus pentandrus Forsk. var. pentandrus

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : La taxonomie des Tribulus sahariens est fort complexe et fluctuante. 
Classiquement, on reconnaît deux espèces pour la zone : Tribulus mollis Ehrenb. ex Schweinf. (à fruits 
ailés) et Tribulus pentandrus Forsk. var. pentandrus (à fruits non ailés), mais force est de reconnaître qu’il 
existe bien des intermédiaires et que les appareils végétatifs sont fort semblables de même que les 
autécologies des deux taxons. Dans ces conditions, distinguer, a posterio ri, la part de chaque taxon eut 
été illusoire.

NOMS VERNACULAIRES : Eglaz (tamacheck)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g v b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E aa

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plantes annuelles à développement opportuniste en fonction de la répartition et de 
l’abondance des pluies : cycle court de saison des pluies ou cycle long pouvant être tardif et se prolonger 
durant l’hiver. Le port est variable : petites rosettes appliquées sur le sol (diamètre de 20 à 30 cm) en saison 
des pluies parcimonieuse, grosses touffes (diamètre supérieur à 1 m, hauteur de 20 à 25 cm) formant un 
tapis dense et continu, en saison fraîche après des pluies tardives abondantes.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Psammophiles, elles poussent dans les interdunes et les cuvettes d’épandage sableuses. 
Le meilleur développement est obtenu sur les sols argileux à fentes d’absorption sableuses.

UTILISATIONS : Très appétées par tous les animaux, les Tribulus constituent l’un des meilleurs pâturages 
sahariens, surtout en fin de saison des pluies et en saison sèche. Excellents abris et nourriture pour le 
Criquet pèlerin, les faciès à Tribulus peuvent constituer de redoutables foyers de grégarisation.
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VGT
Tribulus sp.

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Forme particulière de Tribulus, traditionnellement distingué par les touaregs ; 
son statut taxonomique reste à préciser, sur la base de récolte d’échantillons.

NOMS VERNACULAIRES : Jobar (tamacheck) Trad. fr. : élancé, dressé

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E aa

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Plante à port dressé, à fleurs blanc crème. Feuilles fines et petits fruits. Pas d’épine.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Se développe en bordure est de l’Aïr, sur les sables du Ténéré. Souvent éparse, mais en 
touffes bien constituées.

UTILISATIONS : Peu appétée par les animaux à l’état vert. Davantage consommée en sec.



V G T
Chorologie

Adiantum capillus-veneris L. Tamesna P-0 N Cnt s E Tén
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Teltagh-Nadghagh (tamacheck) Trad. fr. : cérumen des rochers
Capillaire de Montpellier (français)

TYPES BIO-MORPHO-VÉGÉTAUX

aa a g V b I h e P B BB BBB A AA AAA AAAA L E P

ÉCOLOGIE / HABITAT : Se développe sur les rochers suintants, permanents ou sub-permanents, principalement 
dans le massif de l’Aïr.

UTILISATIONS : Appétée par les chèvres, les mouflons, les goundis et les damans des rochers, cette plante ne 
couvre que des surfaces insignifiantes.
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LES ACRIDIENS

Sur les 72 acridiens cités en annexe IV, 22 taxons ont pu être cartographiés.

LISTE DES ACRIDIENS CARTOGRAPHIÉS

ACR

N* Famille Sous-famille Genre espèce Nom français

1 PYRGOMORPHIDAE PYRGOMORPHINAE Chrotogonus senegalensis Krauss, 1877

2 PYRGOMORPHIDAE PYRGOMORPHINAE Pyrgomorpha cognata Krauss, 1877

3 PYRGOMORPHIDAE PYRGOMORPHINAE Poekilocerus bufonius hieroglyphicus (Klug, 1832)

4 ACRIDIDAE HEMIACRIDINAE Hieroglyphus daganensis Krauss, 1877

5 ACRIDIDAE EYPREPOCNEMIDINAE Heteracris harterti (I.Bolivar, 1913)

6 ACRIDIDAE EYPREPOCNEMIDINAE Cataloipus cymbiferus (Krauss, 1877)

7 ACRIDIDAE CATANTOPINAE Diabolocatantops axillaris (Thunberg, 1815)

8 ACRIDIDAE CYRTACANTHACRIDINAE
Anacridium melanorhodon melanorhodon 
(Walker, 1870)

Criquet arboricole

9 ACRIDIDAE CYRTACANTHACRIDINAE Schistocerca gregaria (Forskâl, 1775) Criquet pèlerin

10 ACRIDIDAE CYRTACANTHACRIDINAE Omithacris cavroisi (Finot, 1907)

11 ACRIDIDAE ACRIDINAE Acrida spp.

12 ACRIDIDAE OEDIPODINAE Acrotylus blondeli Saussure, 1884

13 ACRIDIDAE OEDIPODINAE Acrotylus longipes (Charpentier, 1843)

14 ACRIDIDAE OEDIPODINAE Pseudosphingonotus canariensis (Saussure, 1884)

15 ACRIDIDAE OEDIPODINAE Sphingonotus airensis Chopard, 1950

16 ACRIDIDAE OEDIPODINAE Scintharista zolotarevskyi Uvarov, 1941

17 ACRIDIDAE OEDIPODINAE Oedaleus senegalensis (Krauss, 1877)
Criquet
sénégalais

18 ACRIDIDAE OEDIPODINAE Oedaleus johnstoni Uvarov, 1941

19 ACRIDIDAE TRUXALINAE Truxalis spp.

20 ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Mesopsis laticornis (Krauss, 1877)

21 ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE OchriHdia spp.

22 ACRIDIDAE GOMPHOCERINAE Kraussella amabile (Krauss, 1877)





ACR
Chrotogonus senegalensis Krauss, 1877

Chorologie
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NOMS VERNACULAIRES : Afataka (targui) Trad. fr. : le gros (tombant)

ÉCOLOGIE / HABITAT : C'est une espèce terricole, on la retrouve dans les jardins et les villages de l’Aïr. Fréquente 
dans la périphérie des zones habitées et surpâturées.



ACR Pyrgomorpha cognata Krauss, 1877
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NOMS VERNACULAIRES : Afartakum (targui) Trad. fr. : pyrgomorphe

ÉCOLOGIE / HABITAT : Insecte très commun dans tous les biotopes de l’Aïr et du Tamesna.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Espèce à reproduction continue, lorsque les conditions écologiques sont 
favorables.



ACR Poekilocerus bufonius hieroglyphicus
(Klug, 1832)

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ajoual N’Terza (targui) Trad. fr. : Criquet du Calotropis

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cet insecte se retrouve souvent sur Calotropis procera dans les vallées de l’Aïr, et sur 
Pergularia tomentosa dans les cuvettes du Tamesna, où il peut pulluler en saison chaude (mars-avril) dans 
le Timersoï...



ACR Hieroglyphus daganensis K ra u s s ,  1 8 7 7
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NOMS VERNACULAIRES : Emazlag (targui) Trad. fr. : qui a les flancs rayés

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce fréquente dans les zones d’épandage du versant occidental de l’Aïr. Elle vit dans 
les zones humides à hautes herbes denses, aux environs des mares temporaires. Elle peut parfois pulluler 
dans certaines stations : Solimi, Tamzlagh et Talak.



ACR
Heteracris harterti (I. Bolivar, 1913)
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ÉCOLOGIE I HABITAT : Fréquent dans les zones d’épandages du versant ouest de l’Aïr et dans certaines cuvettes 
du Tamesna.

Heteracris harterti

100km



ACR
Cataloipus cymbiferus (Krauss, 1877)

Chorologie
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NOMS VERNACULAIRES : Ajoual Nakassa (targui) Trad. fr. : Criquet de bonne saison

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquent dans les vallées et cuvettes inondables à hautes herbes du versant occidental 
de l'Aïr, ainsi qu’au Tamesna.



ACR
Chorologie

Diabolocatantops axillaris (Thunberg, 1815) Tamesna P-0 N Cnt S E Tén
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NOMS VERNACULAIRES : Ajoual Wan’Emadadaï (targui) Trad. fr. : bien musclé

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présent dans toutes les cuvettes et zones d'épandage de l’Aïr et du Tamesna. Cette 
espèce fréquente les peuplements herbeux à Panicum turgidum et Lasiurus.
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ACR Anacridium melanorhodon melanorhodon
(Walker, 1870)

Chorologie
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NOMS VERNACULAIRES : Abarog-wan ich-kan (targui) Trad. fr. : le criquet des arbres
Criquet arboricole (français)

ÉCOLOGIE I HABITAT : Vallées de l’Aïr et cuvettes du Tamesna. Arboricole, il peut constituer des essaims qui se 
déplacent de nuit, et peuvent occasionner des dégâts sur les arbres. On peut le rencontrer également dans 
les Schouwia.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : La ponte a lieu en saison des pluies.



ACR
Schistocerca gregaria (Forskâl, 1775)
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ajoual wan Amaouezli (targui) Trad. fr. : le Criquet voyageur
Criquet pèlerin (français)

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Espèce pouvant se présenter sous deux phases principales : une solitaire et une 
grégaire.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vit en phase solitaire dans les oueds et cuvettes à végétation clairsemée constituée de 
touffes herbeuses. En phase grégaire, il n’a pas de territoire précis, mais peut former d’importants essaims 
qui se déplacent de jour et envahissent de grandes étendues, et commettre d’importants dégâts sur les 
cultures et les pâturages.

UTILISATIONS : Capturé en nombre, il est consommé par plusieurs communautés des zones sahéliennes et 
sahariennes, bouilli puis séché et pilé avec des dattes ou des arachides, ou encore en soupe.



ACR Ornithacris cavroisi ( Finot, 1907)
Chorologie
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NOMS VERNACULAIRES : Ajoual (targui)

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquent dans les oueds à Penicetum et à sorgho de la bordure occidentale de l’Irazer 
et le long de la falaise de Tiguidit, durant la fin de la saison des pluies (août-septembre).



ACR
Acrida spp.
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Acrída spp.

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Azgar-N’naden (targui) Trad. fr. : bœuf des forgerons

ÉCOLOGIE / HABITAT : Ces espèces se trouvent dans les zones d’épandages à hautes herbes du versant 
occidental de l’Aïr et du sud-ouest du Tamesna.



ACR
Acrotylus blondeli Saussure, 1884

Chorologie
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NOMS VERNACULAIRES : Afartakum (targui) Trad. fr. : qui fait des bonds

ÉCOLOGIE I HABITAT : Commun dans tout l’Aïr et le Tamesna.
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Chorologie
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NOMS VERNACULAIRES : Afartakum (targui) Trad. fr. : qui fait des bonds

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce présente dans l'ensemble des biotopes de l’Aïr et du Tamesna.



ACR Pseudosphingonotus canariensis
(Saussure, 1884)
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Pseudosphingonotus canariensis

NOMS VERNACULAIRES : Afartakum (targui) Trad. fr. : qui fait des bonds

ÉCOLOGIE / HABITAT : Commun dans tout l’Aïr et le Tamesna, dans les vallées ouvertes et les regs.



ACR
Sphingonotus airensis C hopard , 1950
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NOMS VERNACULAIRES : Afartakum (targui) Trad. fr. : qui fait des bonds

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Regs à végétation clairsemée.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Versant occidentaux de l’Aïr et zone intermédiaire entre l’Aïr et le Tamesna.
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NOMS VERNACULAIRES : Afartakum-Nadghagh (targui) Trad. fr. : le Criquet des rochers

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquent dans tout les affleurements de rochers du versant occidental et du centre de l'Aïr.

Scintharista zolotarevskvi
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NOMS VERNACULAIRES : Tafartakomt (targui)
Criquet sénégalais (français)

Oedaleus senegalensis

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquent dans les plaines à graminées et dans les grandes vallées où se pratique le 
maraîchage. Peut être très abondant et causer des dégâts sur le fourrage et les cultures maraîchères dans 
les oasis de l’Aïr.
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NOMS VERNACULAIRES : Tafartakum (targui)

ÉCOLOGIE / HABITAT : Versants occidentaux de l’Aïr et du Tamesna.



ACR
Truxalis spp.
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TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Les observations se réfèrent à deux espèces morphologiquement très proches : 
Truxalis longicornis (Krauss, 1902) et Truxalis procera Klug, 1830.

NOMS VERNACULAIRES : Azgar N'naden (targui) Trad. fr. : Taureau des forgerons

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les vallées et les zones d'épandage herbeuses de l’Aïr et du Tamesna.
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NOMS VERNACULAIRES : Assalambaou (targui) Trad. fr. : le cylindrique

ÉCOLOGIE I HABITAT : Se tient sur les tiges de graminées dans les petites cuvettes et les oueds à Panicum 
turgidum du nord-ouest de l’Aïr et du Tamesna.
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : On préférera parler de Ochrilidia spp. plutôt que séparer O. geniculata 
(I. Bolívar, 1913), O. gracilis (Krauss, 1902) et O. tibialis (Feber, 1853), trois espèces très semblables et 
sources de confusions.

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Dans les touffes de Panicum turgidum. Les mâles sont attirés par la lumière. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Très fréquents dans toutes les stations herbeuses des versants de l’Aïr et du Tamesna. 

RÉGIME ALIMENTAIRE : Criquets graminivores.
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INFORMATIONS DIVERSES

ÉCOLOGIE I HABITAT : Espèce fréquente dans les cuvettes et les berges des oueds bien arrosés et à végétation 
herbeuse bien développée.
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LES AMPHIBIENS

En milieu touarègue, les amphibiens sont méconnus et méprisés ; tous les taxons sont 
traditionnellement confondus. Les grenouilles portent toutes le même nom vernaculaire (Egourou) ; il en va 
de même pour les crapauds (Aftizen : la galette). Les informations communiquées constituent des indications 
qu’il serait souhaitable de pouvoir confirmer ou infirmer par des observations de terrain.

LISTE DES AMPHIBIENS CARTOGRAPHIÉS

AMP

N" Ordre Famille Genre espèce Nom français

1 ANOURES BUFONIDAE Bufo mauritanicus Schlegel,1841 Crapaud de Maurétanie

2 ANOURES BUFONIDAE Bufo pentoni Anderson, 1893 Crapaud de Penton

3 ANOURES BUFONIDAE Bufo regularis Reuss, 1834 Crapaud panthérin

4 ANOURES BUFONIDAE Bufo xeros Tandy & al., 1976 Crapaud de savane

5 ANOURES RANIDAE Tomopterna delalandii (Tschudi, 1839)

6 ANOURES RANIDAE Dicroglossus occipitalis (Günther,1858) Grenouille tigrée africaine

i
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NOMS VERNACULAIRES : Aftizen (tamacheck) Trad. fr. : la galette
Crapaud de Maurétanie (français)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Espèce nocturne de grande taille (une dizaine de centimètres). Peau mate, pustules 
très apparentes. Chasse en marchant, mais peut faire des bonds spectaculaires.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vallées de l’Aïr. S’abrite sous des pierres durant la journée.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aftizen (tamacheck) Trad. fr. : la galette
Crapaud de Penton (français)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Crapaud de taille moyenne (moins de 10 centimètres de longueur). Présence de petits 
tubercules épineux sur le dos. Au moment de la reproduction, les mâles ont une activité sonore puissante 
pour se signaler aux femelles.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les zones sub-désertiques, près des mares temporaires où il peut s’accoupler et 
déposer ses œufs.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.

Bufo pentoni

100km
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Bufo regularis Reuss, 1834
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NOMS VERNACULAIRES : Aftizen (tamacheck) Trad. fr. : la galette
Crapaud panthérin (français)

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : C’est un crapaud de taille moyenne, nocturne. Il passe la journée dans un abri (terrier 
emprunté, pierre...). Il présente de larges bandes sombres sur les pattes, d'où son nom.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les jardins d’Agadez, dans les vallées et les alentours des gueltas.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectes (fourmis...) et petits arthropodes, capturés avec la langue.

Bufo reaularis

100km
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NOMS VERNACULAIRES : Aftizen (tamacheck) Trad. fr. : la galette
Crapaud de savane (français)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Très semblable à B. regularis. On le distingue essentiellement par ses cris différents, 
émis lors de la période de reproduction. Il ne présente pas de bande sombre sur les pattes.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Aux abords des points d’eau temporaires ou permanents.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.
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NOMS VERNACULAIRES : Egourou (tamacheck)
Grenouille tigrée africaine (français)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Grenouille de grande taille, de presque dix centimètres de longueur. Couleur grise, 
le dos présente de petits plis cutanés.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les gueltas permanentes de l’Air : El Mekki, Timia. Elle ne sort de l’eau que pour 
chasser sur les berges.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Petits insectes terrestres.
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NOMS VERNACULAIRES : Egourou (tamacheck)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Grenouille de taille moyenne, fouisseuse. Peau rugueuse, légèrement verruqueuse. 
Le dos est brun-vert, avec de petites taches sombres. Le mâle émet des cris mélodieux pour se signaler lors 
de la reproduction. Elle se gonfle lorsqu’elle est dérangée.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vit dans des terriers creusés dans le sol sablonneux. N’en sort que pour s’alimenter 
lorsqu’il fait humide, ou après les pluies, lorsque les proies sont nombreuses, ou encore lors des 
accouplements.

Tomopterna delalandii

100km

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.



LES REPTILES

Sur les 45 taxons cités en annexe VI, 36 sont cartographiés. Traditionnellement, les confusions sont 
fréquentes entre les espèces appartenant à un même genre, voire à des genres voisins. Par contre, certaines 
formes observées n’ont pas pu être identifiées ; c’est en particulier le cas d’un lézard proche des Eumeces, 
observé à plusieurs reprises dans la vallée du Téloua, et qui reste indéterminé. L’herpétofaune de l’Aïr et des 
régions adjacentes présente encore des zones d’ombre ; une étude approfondie semble susceptible de 
réserver des surprises.

LISTE DES REPTILES CARTOGRAPHIÉS

REP

N' Ordre Famille Genre espèce Nom français

1 CHELONIENS TESTUDINIDAE Geochelone sulcata (Miller, 1780) Tortue de Savane

2 CHELONIENS EMYLIDAE Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) Emmyde lépreuse

3 CHELONIENS TESTUDINIDAE Pelomedusa subrufa (Lacepède,1788) Péloméduse roussâtre

4 SAURIENS AGAMIDAE Agama agama Linné, 1758 Margouillat

,5 SAURIENS AGAMIDAE Agama boueti Chabanaud, 1917 Agame de Bouet

6 SAURIENS AGAMIDAE Agama boulengeri Lataste, 1886 Agame de Boulenger

7 SAURIENS AGAMIDAE Agama impalearis Boettger, 1874 Agame de Bibron

8 SAURIENS AGAMIDAE Trapelus mutabilis (Merrem, 1820) Agame changeant

9 SAURIENS AGAMIDAE Uromastix acanthinura geyri Müller, 1922 Fouette-queue de Geyr

10 SAURIENS CHAMELEONTIDAE Chamaeleo africanus Laurenti ,1768 Caméléon africain

11 SAURIENS GECKONIDAE Hemidactylus brookii Gray, 1845 Hémidactyle de Brook

12 SAURIENS GECKONIDAE Ptyodactylus hasselquistii (Donndorf, 1789) Gecko d'Hasselquist

13 SAURIENS GECKONIDAE Stenodactylus petrii Anderson, 1896 Gecko de Pétrie

14 SAURIENS GECKONIDAE Tarentola ephippiata O’Shaughnessy, 1875 Tarente du Hoggar

15 SAURIENS GECKONIDAE Tropiocolotes tripolitanus Peters, 1880 Tropiocolote de Tripolitaine

16 SAURIENS LACERTIDAE Acanthodactylus boskianus (Daudin, 1802) Acanthodactyle rugueux

17 SAURIENS LACERTIDAE Acanthodactylus scutellatus (Audouin, 1829) Acanthodactyle pommelé

18 SAURIENS LACERTIDAE Mesalina sp. Erémias

19 SAURIENS SCINCIDAE Chalcides ocellatus (Forskàl, 1775) Seps ocellé

20 SAURIENS SCINCIDAE Eumeces sp. indet

21 SAURIENS SCINCIDAE Scincopus fasciatus Peters, 1864 Scinque fascié

22 SAURIENS SCINCIDAE Scincus albifasciatus albifasciatus (Linné, 1758) Poisson des sables

23 SAURIENS SCINCIDAE Sphenops delislii (Lataste, 1876) Sphénops de de l'isle

24 SAURIENS VARANIDAE Varanus ghseus (Daudin, 1803) Varan du désert

25 OPHIDIENS LEPTOTYPHLOPIDAE Leptotyphlops macrorhynchus (Jan, 1861 ) Serpent minute

26 OPHIDIENS BOIDAE Eryx colubrinus (Linné, 1758) Boa brun

27 OPHIDIENS BOIDAE Eryx muelleri ( Boulenger, 1892) Boa de Müller
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N" Ordre Famille Genre espèce Nom français

28 OPHIDIENS ELAPIDAE Naja haje (Linné, 1758) Cobra d'Egypte

29 OPHIDIENS ELAPIDAE Naja nigricollis Reinhardt, 1843 Cobra à cou noir, cobra cracheur

30 OPHIDIENS COLUBRIDAE Malpolon moilensis (Reuss, 1834) Couleuvre de Mo'fla

31 OPHIDIENS COLUBRIDAE Psammophis spp.
Couleuvre sifflante 
Serpent des sables

32 OPHIDIENS COLUBRIDAE Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837) Couleuvre diadème

33 OPHIDIENS COLUBRIDAE Telescopus obtusus (Reuss, 1834) Serpent-chat de Tripolitaine

34 OPHIDIENS VIPERIDAE Bitis arietans (Merrem, 1820) Vipère heurtante

35 OPHIDIENS VIPERIDAE Cerastes cerastes (Linné, 1758) Vipère à cornes

36 OPHIDIENS VIPERIDAE Cerastes vipera (Linné, 1758) Vipère de l'erg
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NOMS VERNACULAIRES : Efarghas (targui) Trad. fr. : qui a une coquille

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Les accouplements ont lieu en saison pluvieuse et peuvent durer plusieurs 
minutes. Ils sont accompagnés du bruit des carapaces qui s’entrechoquent et des cris sourds du mâle. Les 
œufs sont pondus au fond d’un terrier et enterrés à moitié.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cette espèce se rencontre dans les zones d’épandages situées de part et d’autre de la 
falaise du Tachilé, et dans la majorité des vallées et plaines constituant la zone intermédiaire (Air - 
Tamesna). On peut aussi la rencontrer dans les petits et hauts plateaux de la bordure orientale du Timersoï, 
se prolongeant sur les deux rives de l’Azaouak, et plus au sud jusqu’au bassin de Tassa-Takorat. Sa 
présence a été également signalée jusque dans les oueds de Farazakat et Edroumen, au nord-ouest du 
massif de l’Aïr, ainsi que dans le Sud algérien.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Plantes fines du type : Tephrosia, Euphorbia, Heliotropium, Gisekia, jeunes pousses de 
Panicum turgidum et de Lasiurus.

UTILISATIONS : Très recherchée dans le Nord par les ménagères qui l’utilisent comme tabouret. Consommée par 
les nomades. Sa carapace est utilisée comme abreuvoir pour les petits ruminants et le tannage des peaux. 
Les fémurs servent à la confection d’amulettes pour les dromadaires de course.

LÉGENDE : La tortue serait un grand marabout qui, surpris par des voyageurs au moment du repas, se cacha 
derrière le couvercle de son plat et fit dire par sa femme qu’il était absent. Une malédiction s’abattit sur lui, 
l’obligeant définitivement à rester entre le couvercle et le plat. Depuis ce jour, il pleure tout le temps.
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NOMS VERNACULAIRES : Tecdoudboubt (targui) Trad. fr. : qui tambourine

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Tortue de la taille de la main (longueur : 25 cm maximum). Les membres antérieurs 
sont plus longs et plus puissants que les postérieurs. Très vive, elle émet une odeur répulsive. Elle plonge 
à la moindre alerte. Elle s’enterre en fin de saison des pluies pour hiverner dans les bordures des mares 
et des gueltas.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les gueltas de l’Aïr (Tamgak, Timia, Taraouadji), ainsi que dans la vallée de Telloua 
et dans la mare de Tafadek. Ces populations de l’Aïr sont quelque peu isolées, en limite sud de la 
distribution du taxon.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.
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BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Tortue aquatique, de taille moyenne. Ses pattes postérieures sont palmées.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les mares temporaires. Elle hiverne dans la boue et estive sur les berges lors de la 
saison sèche. Elle cohabite avec Mauremys leprosa dans la mare de Tafadek.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Espèce essentiellement carnivore, consomme de petites proies (poissons, grenouilles...).
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NOMS VERNACULAIRES : Eghaf-araghan (targui) Trad. fr. : tête jaune

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Ce lézard vit en couple. Les mâles, nettement plus grands que les femelles, ont la 
tête et le cou jaunes ou rouges, le corps souvent bleu ciel à gris pâle. Les femelles sont pointillées de taches 
rouges formant des anneaux sur le dos et le ventre.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Sédentaire, on le trouve le long des vallées de l’Aïr, dans les éboulis, au pied des gros 
rochers, ou sur des troncs d’arbres morts. On peut aussi l’observer à proximité des villes, où il approche 
l’homme qui lui jette de la nourriture.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Omnivore, le margouillat consomme aussi bien des végétaux que de petites proies telles 
des insectes ou des petits vertébrés.
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Agama boueti Chabanaud, 1917
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NOMS VERNACULAIRES : Eghaf-araghan (targui) Trad. fr. : tête jaune

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Espèce solitaire. Les femelles sont plus claires et plus petites que les mâles.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les zones rocheuses et sablo-limoneuses, et le long des oueds et des zones 
d’épandage de l’Aïr. Ce lézard se réfugie sous les acacias et les touffes de graminées. Il peut aussi grimper 
aux arbres.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Petits insectes, dont termites et fourmis. Grand consommateur de larves de Criquet 
pèlerin.
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NOMS VERNACULAIRES : Eghaf-araghan (targui) Trad. fr. : tête jaune

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Lézard de taille moyenne, c'est le moins vif de tous les agames. D’une posture 
souvent immobile, il peut effectuer des déplacements très rapides lorsqu’il est dérangé.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le long des vallées de l'Aïr, dans les éboulis, au pied des gros rochers, dans des zones 
sans végétation. Il vit en groupe. On peut le trouver jusqu’à Arlit, dans les derniers escarpements délimitant 
les affleurements de l’Aïr.
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Agama impalearis Boettger, 1874
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Eghaf-araghan (targui) Trad. fr. : tête jaune

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Tous les agames portent le même nom en targui, même si celui-ci n’a pas la tête 
jaune. Cette coloration temporaire concerne le mâle de certaines espèces en période nuptiale.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le long des vallées de l’Aïr, dans les éboulis, au pied des gros rochers. Ce lézard diurne 
est globalement plus septentrional qu'Agama agama. Il creuse des terriers profonds.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore, il capture ses proies en projetant sa langue.

Aaama impalearis

100km



REP Trapelus mutabilis (Merrem, 1820)
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

008
A C E G H I J K M 0P C3R 3 T U

Agame changeant SA CC t x X )t KX> t

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Tamkirwila (targui) Trad. fr. : qui se cache et qui se sauve

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Ses mouvements sont saccadés et rapides. Il mord pour se défendre, mais ne fuit pas, 
et s’aplatit au sol.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Regs et zones dégagées du centre du Tamesna et de l’Aïr. Lézard diurne. Aux heures les 
plus chaudes, il peut se percher sur les tiges desséchées de Cornulaca ou d’Aerva.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore. Il capture ses proies par projection de la langue.

UTILISATIONS : Considéré à tort comme venimeux et comme l’espèce la plus agressive de tous les lézards vivant 
dans le désert.

LÉGENDE : On raconte qu’au moment où Dieu distribua les pouvoirs entre toutes les créatures vivantes, le lézard, 
mécontent, s’en prit à l’homme et le mordit aux yeux. Dieu a donc ordonné au lézard de se figer à l’approche 
de l’homme, afin que ce dernier puisse bien le voir avant une éventuelle attaque.
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TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Deux espèces pourraient cohabiter dans la zone :
-  U. acanthinura geyri Müller, formellement identifié sur photographie par Philippe Geniez, présent dans les

secteurs plus ou moins montagneux ;
-  U. maliensis Joger & Lambert 1996, vraisemblablement présent dans les stations du Tamesna central

(Tazerzaït, Tamaya ...), où ce taxon reste à identifier formellement (P. Geniez corn. pers.).

NOMS VERNACULAIRES : Emakachaou (targui) Trad. fr. : à la queue épineuse

BIOLOGIE/PHÉNOLOGIE : Ce lézard de grande taille est diurne. Il niche dans des failles naturelles ou des terriers 
la nuit, voire durant la journée si la température est trop élevée. Il présente principalement trois types de 
coloration : gris, rouge et jaune verdâtre. La tradition voit dans cette coloration un indice de la qualité de la 
saison des pluies.
Le nom de fouette-queue lui vient des combats que se livrent les mâles (morsures et coups de queue) pour 
défendre les alentours du terrier, car cette espèce est sédentaire et a un comportement territorial.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Actif toute l’année, Uromastyx est présent à travers tout le massif de l’Aïr et le long de la 
falaise de Tiguidit. On peut le trouver dans tous les affleurements pierreux du Tamesna central, jusqu’à 
l’Adrar des Iforas.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Les jeunes sont insectivores, puis deviennent herbivores à l’age adulte.

UTILISATIONS : La graisse est utilisée contre le venin des serpents. Consommée par les nomades en période de 
disette, la viande est recherchée en médecine traditionnelle pour la purification du sang chez l’homme ou 
le dromadaire souffrant d’un amaigrissement chronique.
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Chamaeleo africanus Laurenti, 1768
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NOMS VERNACULAIRES : Tawout (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Se tient sur les arbustes et les palmiers.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Les œufs sont pondus dans un terrier sur les berges des oueds grands et 
moyens (Kori).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les oasis et les grandes vallées de l’Aïr central et occidental.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectes attrapés avec la langue.

UTILISATIONS : Réputé en médecine traditionnelle pour soigner le dartre : on mord le caméléon vivant au milieu 
du corps jusqu’à ce qu’il change plusieurs fois de couleur et qu'il régurgite un liquide. Ce liquide est ensuite 
appliqué sur la partie du corps à traiter, puis en frottant fortement avec le caméléon jusqu’à disparition des 
macuiatures. Celles-ci sont sensées être transmises au caméléon, qui aurait un grand pouvoir d’absorption.
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NOMS VERNACULAIRES : Agaraya (targui) Trad. fr. : l’immobile, le figé

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Espèce nocturne. Ses doigts sont terminés par des griffes. De couleur gris foncé, ses 
écailles sont marquées, lui donnant l’aspect d’un vieux tronc d’arbre. Il porte souvent les restes d’une mue 
accrochés à ses écailles.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Lézard arboricole et rupicole. S’abrite volontiers sous les écorces, ou dans fissures des 
rochers.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.
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NOMS VERNACULAIRES : Azounarez (targui) Trad. fr. : qui crie beaucoup

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : D’assez grande taille, ce gecko possède des ventouses au bout des doigts, et vit dans 
les zones rocheuses, où il peut se déplacer sur les parois verticales ou en surplomb. Son corps gris-brun 
est zébré de bandes plus foncées, de la tête à la queue. C’est une espèce nocturne, que l’on peut aussi 
apercevoir en début et en fin de journée. Il émet des cris très sonores pour se signaler.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Dépose ses œufs en les collant au fond des parois rocheuses.

RÉGIME ALIMENTAIRE : De petits insectes, et quelques fruits de Ziziphus.
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Stenodactylus petrii Anderson, 1896
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NOMS VERNACULAIRES : Temakwert (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Espèce nocturne de taille moyenne, de guère plus de 10 cm de longueur. Fortement 
liée aux bancs de sable et aux ergs. Son corps est beige clair, parsemé de taches plus foncées, se 
terminant en anneaux autour de la queue. Ses mouvements son très lents, et, dressé sur ses pattes, il 
donne l’impression de se contorsionner lorsqu’il avance.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Toute la zone centrale de l’Aïr, ainsi que les zones d’épandages de l’Irazer et les environs 
de Tiguidit. Egalement dans l’Adrar des Iforas.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Ce gecko consomme de petits insectes (fourmis, termites...).
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Tarentola ephippiata O ’Shaughnessy, 1875
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Tarentola ephippiata
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NOMS VERNACULAIRES : Agaraya (targui) Trad. fr. : immobile

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Ce lézard de couleur grise ou beige claire présente de petites taches brunes sur le 
dos. Il vit sous l’écorce des arbres morts et dans les trous des vieux troncs. Nocture, il s'active dès le 
crépuscule.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.
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Tropiocolotes tripolitanus Peters, 1880
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NOMS VERNACULAIRES : Tefantankart (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Lézard nocturne, de petite taille (moins de 10 cm), à la stature élancée, avec de 
longues pattes et une longue queue. Ses yeux proéminents sont surmontés d’une petite crête écailleuse 
noire. Il est sensiblement plus actif à la saison des pluies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les zones sableuses et rocheuses du versant occidental de l'Aïr (Talak, Teznat) et 
du Tamesna (In Ahaghart).

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.

i
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REP Acanthodactylus boskianus (Daudin, 1802)
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NOMS VERNACULAIRES : Silahr (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Ce lézard diurne est très actif le matin. Il possède une longue queue (le double de la 
longueur de celle de son corps), renflée à la base. Lorsqu’il court, il relève la queue en demi-cercle. Le 
museau est très court, et les pattes postérieures sont plus longues que les antérieures. Le dos est beige, 
avec des bandes brunes qui courent sur toute la longueur. Le ventre est blanc.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les steppes à Panicum turgidum, le long des oueds et dans les palmeraies.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore, agile et rapide avec ses proies.
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Acanthodactylus scutellatus (Audouin, 1829)
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NOMS VERNACULAIRES : Tachaman (targui) Trad. fr. : qui boit de l’eau

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Diurne, actif toute l’année. Le mâle est plus grand que la femelle. Il traîne le ventre 
et la queue sur le sol lorsqu’il se déplace, et laisse des traces caractéristiques.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Désertique, l’espèce se rencontre dans les oueds sableux des versants de l’Aïr et dans 
les cuvettes et les dunes du Tamesna.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore, très actif à la chasse.
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REP Mesalina sp.
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Mesalina so.
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TAXONOMIE / NOMENCLATURE : Cette espèce, morphologiquement proche de M. guttulata (Lichtenstein, 1823) 
n’a pu être formellement identifiée. Le doute ne sera levé que par un prélèvement d’échantillon.

NOMS VERNACULAIRES : Temacalcalt (targui) Trad. fr. : lézard tacheté

ÉCOLOGIE / HABITAT : Tamesna central et zones intermédiaires entre l’Aïr et le Tamesna. Zones de végétation 
clairsemée, sur sol sableux parsemé de cailloux (ergs et regs).

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectes et petits arthropodes.
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Chalcides ocellatus (Forskâl, 1775)
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tarzamadal (targui) Trad. fr. : qui fissure la terre

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Lézard diurne. Il possède de courtes pattes et un corps allongé et cylindrique. Sa 
démarche est peu agile.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Vallées et cuvettes de l’Aïr, dans les zones touffues à Salvadora pérsica et Hyphaene 
thebaica, ou aux abords des points d'eau. Cette espèce d’affinités paléarctiques est ici en situation 
relictuelle, et en limite méridionale de distribution.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Petits insectes.
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Eumeces sp. in d e t.
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TAXONOMIE / NOMENCLATURE : Une espèce rare, observée une seule fois dans la vallée du Teloua, mais qui 
serait présente dans quelques secteurs adjacents. Le statut de ce taxon ne peut être précisé que par des 
observations complémentaires et une éventuelle prise d’échantillon.

Eum eces so. indet.

100km

NOMS VERNACULAIRES : Tarzamadal (targui) Trad. fr. : qui fissure la terre
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NOMS VERNACULAIRES : Tasselamoït (targui) Trad. fr. : le souple

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : C’est un lézard de taille importante, au corps épais, jusqu’à deux fois la longueur de 
la queue. Le ventre est blanc à jaune, le dos est jaune à orange, coupé de larges bandes noires.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les zones à sable fin et aux abords des dunes. Il s’enfouit rapidement à la moindre 
alerte, ce qui lui vaut parfois le surnom de poisson des sables.

UTILISATIONS : Chassé et consommé par les touaregs du Hoggar et du nord du Niger.
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REP Scincus albifasciatus albifasciatus
(Linné, 1758)
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE / NOMENCLATURE : Un mâle du complexe de Scincus scincus provenant de l’oued Ifelnaren a été 
identifié [n° MNHN.00.501] comme appartenant à S. albifasciatus albifasciatus par Arnold et Levitón (1977). 
Nos observations, la description faite par Philippe Geniez des scinques de la zone d’étude ainsi qu’un 
exemplaire récolté par Antoine Foucart confirment la présence de S. albifasciatus albifasciatus dans la zone 
d’étude (P. Geniez com.pers.).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Ce scinque est présent dans les grands ensablements de l’est de l’Aïr et du Ténéré.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Omnivore.
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Sphenops delislii ( L a t a s t e ,  1 8 7 6 )
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NOMS VERNACULAIRES : Tarzamadal (targui) Trad. fr. : qui fissure la terre

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Petit lézard de couleur jaune dorée. Le dos est sillonné de petites lignes longitudinales 
d’écailles foncées, de la tête à la queue. Les pattes sont très courtes, atrophiées.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Grandes vallées de l’Aïr : Dabaga, Tamazlagh, Tabelot et Teloua, dans les bans de sable.

Sphenops delislii
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NOMS VERNACULAIRES : Aghata (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : C’est le plus grand lézard du Sahara. Il est diurne, de forme élancée, et possède une 
longue queue très fine. Lorsqu’il se sent menacé, il se gonfle, souffle violemment afin de décourager 
l’adversaire, et cherche à mordre ou a donner des coups de queue plutôt que de s’enfuir.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans Tamesna et les vallées de l’Aïr. Il affectionne les zones rocheuses, caillouteuses et 
sableuses, ainsi que les cuvettes à Panicum turgidum et Aerva.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Gros insectes, dont des criquets, petits reptiles et œufs d’oiseaux, voire de petits 
mammifères (gerbilles).

UTILISATIONS : Il est chassée pour sa chair et sa peau (artisanat local). Toutefois certains nomades de l’Aïr le 
considèrent traditionnellement comme un animal tabou.

LÉGENDE : Un varan aurait sauvé d’une mort certaine une tribu touareg égarée en plein désert, fuyant les grandes 
razzias, et à la recherche désespérée d’un point d’eau. Les nomades, ayant aperçu le gros lézard, et 
remarqué que la queue qu'il agitait en signe de défense était humide, n’ont eu qu’à le suivre pour découvrir 
le point d’eau enfoui où celui-ci allait se rafraîchir. En signe de reconnaissance, les touaregs ne 
consommèrent plus jamais de varan.
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Leptotyphlops macrorhynchus ( J a n ,  1 8 6 1 )
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NOMS VERNACULAIRES : Birana (targui) Trad. fr. : qui circule aux heures chaudes

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Serpent de petite taille (30 cm maximum), ressemble à un grand vers. La tête est 
ovale. La couleur est brun-rose. Il est totalement inoffensif pour l’homme.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Grandes vallées boisées et dans les éboulis rocheux des environs des massifs 
montagneux (Baguezan, Timia et Tamgak). Il préfère les zones à Salvadora pérsica et Hyphaene thebaica.



REP Eryx colubrinus (Linné, 1758)
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NOMS VERNACULAIRES : Tanaghouat (targui) Trad. fr. : qui s’enroule

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Serpent gros et court, la tête ne se distingue pas du corps. Ce petit boa mesure moins 
d’un mètre de long. La couleur du dos est brune, avec des zones plus jaunes çà et là. De mœurs nocturnes, 
ce serpent fouisseur se cache à l’affût pour guetter ses proies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Grandes vallées du versant occidental de l’Aïr (Dabaga, Tamaglagh et Solémi). Sur les 
berges et dans les éboulis aux abords des gueltas. Il trouve abri et nourriture dans les zones à Salvadora 
et à palmiers touffus. Il n’est pas venimeux pour l’homme, mais peut cependant mordre pour se défendre.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Surtout des lézards, tués par constriction. Après l’ingestion d’une grosse proie, il peut 
rester longtemps inactif pendant la digestion.
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Eryx muelleri (B oulenger, 1 8 9 2 )
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NOMS VERNACULAIRES : Tanaghouat (targui) Trad. fr. : qui s’enroule

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Serpent fouisseur, à corps court (environ 50 cm de long) et massif, et tête 
indifférenciée. Il fuit peu à l’approche de l’homme. La couleur va du jaune au brun, avec des taches brunes. 
Il chasse la nuit, et passe la journée enfoui.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Versant occidental de l'Aïr (Ekirkiwi, Solemei), dans les zones d’épandage à Boscia 
senegalensis et à Acacia tortilis subsp. raddiana. De préférence dans les buttes sablo-limoneuses. Il circule 
plus volontiers après les pluies, lorsque ses proies sont plus nombreuses.
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NOMS VERNACULAIRES : Safaltas (targui) Trad. fr. : qui aplatit son cou

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Le cobra de la couronne des pharaons (uraeus). Il est de couleur brune à grise. Le 
ventre est plus clair que le dos. C’est le plus grand serpent de l’Aïr (jusqu’à 2 m, voire 2,50 m de longueur). 
Il possède la faculté d’écarter ses côtes cervicales lorsqu’il est menacé, ce qui forme le capuchon si 
caractéristique, et qui lui donne un air impressionnant. Lors de l’attaque, il se dresse sur son corps enroulé, 
sur une hauteur de 50 à 60 cm, et se laisse tomber pour mordre.
C’est un serpent nocturne pendant la saison chaude, diurne le reste de l'année.
Sa morsure est mortelle pour l’homme en l'absence de traitement immédiat : le venin est puissamment 
neurotoxique.

ÉCOLOGIE / HABITAT : On le retrouve dans tout l’Aïr, depuis les grands massifs jusqu’aux plaines du Tamesna.
Il fréquente surtout les zones de dunes et les savanes sèches, ou il peut trouver des terriers abandonnés 
à occuper lors des périodes de repos.

RÉGIME ALIMENTAIRE : A dominante carnivore : rongeurs, oiseaux, autres reptiles, amphibiens, œufs.
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Naja nigricollis Reinhardt, 1843
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NOMS VERNACULAIRES : Kemertchou (targui) Trad. Fr. : le cracheur

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : L’autre cobra, tout aussi mortel que Naja haje. Il en diffère par un corps un peu moins 
long (jusqu'à 2 m). Son dos est gris sombre, tandis que sa tête est noire.
Il possède la faculté de cracher son venin jusqu’à une distance de 2,50 m, dans la direction des yeux de 
celui qui le dérange, provoquant des brûlures pouvant aller jusqu’à la cécité temporaire voire définitive. Cette 
réaction est purement défensive, et ne sert pas à la chasse.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Nocturne. On le rencontre aux environs des gueltas dans les zones montagneuses de l’Aïr, 
et près des mares dans les plaines boisées (Talak). Il se réfugie dans des grottes ou des trous d’arbres.

RÉGIME ALIMENTAIRE : A dominante carnivore : rongeurs, oiseaux, autres reptiles, amphibiens, œufs.
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Malpolon moilensis (R e u s s , 18 3 4 )
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NOMS VERNACULAIRES : Achel (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Un serpent de taille moyenne (pas plus de 1,30 m de long), diurne en saison froide 
et nocturne en saison chaude. On peut confondre cette couleuvre avec le cobra d’Egypte en raison de sa 
couleur approchante et surtout de sa capacité à déployer également un capuchon. Cette couleuvre est 
cependant plus claire, et ses taches dorsales plus marquées. Sa tête est particulière, de forme bombée, 
avec des oculaires nettement développées.
La morsure est venimeuse pour l’homme.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Plaines sablo-limoneuses de l’Aïr et oueds du Tamesna central. Se réfugie dans des 
terriers abandonnés.

Maloolon moilensis

RÉGIME ALIMENTAIRE : Lézards et rongeurs.
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Psammophis spp.
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TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Théoriquement, deux espèces de Psammophis sont présentes dans la région : 
P. schokari(Forskâl, 1775) et P. sibilans (L., 1758). N’ayant pas distingué ces deux espèces depuis le début 
de notre enquête chorologique, nous avons jugé préférable de réunir ces deux taxons sur une même carte, 
sans chercher à les séparer.

NOMS VERNACULAIRES : Achel (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Serpents de taille moyenne (1,50 m environ), très fins, à la queue longue. Le cou est 
marqué, la tête ovale. Les déplacements sont très rapides.
Non venimeux.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Diurnes. Dans tout l’Aïr et le Tamesna. P. schokari circule souvent d’arbre en arbre. 
S’abritent dans des terriers.

RÉGIME ALIMENTAIRE : De petites proies (oiseaux et rongeurs) tués par constriction.

fr
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REP Spalerosophis diadema (Schlegel, 1 8 3 7 )
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NOMS VERNACULAIRES : Tachelt (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Un serpent de grande taille (jusqu’à 1,80 m). Le corps est brun clair, avec de 
nombreuses taches brunes arrondies sur le dos. Diurne en saison fraîche, nocturne en saison chaude.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquente les zones boisées des vallées de l’Aïr. S’abrite dans des terriers de rongeurs.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Oiseaux, lézards, petites proies. C’est aux cris que poussent les oiseaux lorsque cette 
couleuvre s’en approche que les nomades la repèrent.

UTILISATIONS : Comme le cobra, ce serpent est utilisé par les charmeurs de serpents.
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Telescopus obtusus (Reuss, 1834)
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NOMS VERNACULAIRES : Keltetouf (targui) Trad. fr. : vipère mince

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Serpent colubridé de taille moyenne. Le cou est étroit, séparant bien la tête du corps. 
Le corps est brun, avec des taches hexagonales ocres sur le dos. Le ventre est blanc-jaune. La pupille est 
ovale comme les couleuvres, mais aussi nettement verticale, ce qui peut amener à la confondre avec une 
vipère.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le long de tous les grands oueds du versant occidental de l’Aïr (Amanad, Takriza, Anou 
makaren, etc...), et dans les jardins.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Se nourrit de petits oiseaux.



REP Bitis arietans (Merrem, 1820)
Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Kassa (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Serpent très trappu, au corps lourd et épais (1,20 m de longueur, souvent plus de 5 
kg), de section presque triangulaire. La tête est très nettement triangulaire, le museau très court et large. 
La couleur est brune avec des chevrons noirs et blancs sur le dos.
Les déplacements sont lents, mais l’attaque violente. Du fait de son poids et d’une forte détente, ce serpent, 
très venimeux, voire mortel pour l’homme, qui se projette en avant et bouscule littéralement sa victime, 
mérite bien son nom de vipère heurtante.
Le venin est nécrosant, et provoque un début de digestion externe de la proie. En posture de dissuasion, 
cette vipère gonfle son corps et souffle très fort.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vallées de l’ouest de l’Aïr, dans des zones à végétation ouverte, steppiques.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Criquets, amphibiens, rongeurs.



REP
Cerastes cerastes (Linné, 1758)

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tachelt tchin iskaouen (targui) Trad. fr. : serpent à cornes

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Vipère de taille moyenne, au corps trapu et à la queue très courte. La tête est 
triangulaire, les orbites sont surmontées d’écailles en forme de corne qui lui valent son nom. Le dos est 
jaune sable, la queue noire.
Elle se déplace par de lents mouvements de reptation latérale, laissant sur le sable des traces 
caractéristiques en “S” parallèles et allongés. Le petit crochet au bout de la trace indique le sens du 
déplacement.
C’est un serpent très agressif et venimeux, la morsure est mortelle en quelques heures pour l’homme laissé 
sans soins appropriés. Elle souffle très fort pour se signaler aux intrus.

ÉCOLOGIE / HABITAT : On le trouve dans les endroits sablo-rocailleux, où elle peut aisément s’ensabler à l’affût 
d’une proie, et se confondre avec le sable. De préférence dans les vallées, au pied des falaises rocheuses. 
Chasse de nuit.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Petits vertébrés, foudroyés par la puissance de son venin.



REP
Cerastes vipera (Linné, 1758)

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Tachelt taourak (targui) Trad. fr. : serpent jaune

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : De petite taille, moins de 50 cm. La tête est très marquée, et se rétrécit très 
rapidement vers le cou. La couleur est plus claire que celle de la vipère à cornes, ce qui la fait se confondre 
parfaitement avec le sable. Contrairement à C. cerastes, elle ne porte pas de “corne”, mais présente le 
même mode de reptation et la même agilité à s’ensabler. C’est un serpent nocturne.
La morsure est mortelle pour l'homme, le serpent ne lâchant sa proie qu’après avoir totalement vidé ses 
poches à venin, et attendu que sa proie ne bouge plus. C’est la vipère avec laquelle Cléopâtre mit fin à ses 
jours.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Uniquement dans les zones sableuses et arides.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Lézards, petits vertébrés.



LES OISEAUX

Sur les 209 taxons figurant dans l’annexe VII, 77 ont été cartographiés. De nombreux taxons signalés 
dans la région ne sont en fait que des migrateurs de passage. Certains sites apparaissent comme des havres 
pour des migrateurs exténués, qui y trouvent provisoirement refuge et souvent y périssent. A plusieurs 
reprises, il n’a pas été possible de distinguer les espèces appartenant au même genre.

L’autruche, encore abondante il y a une vingtaine d’année, est maintenant en voie d’extinction. Ce 
triste sort préfigure vraisemblablement celui des outardes, abusivement chassées par les princes arabes.

LISTE DES OISEAUX CARTOGRAPHIÉS

OIS

N' Ordre Famille Genre espèce Nom français

1 STRUTHIONIFORMES STRUTHIONIDAE Struthio camelus camelus Linné, 1758 Autruche

2 CICONIIFORMES ARDEIDAE Bubulcus ibis ibis (Linné, 1758) Héron garde-boeufs

3 CICONIIFORMES ARDEIDAE Ardea melanocephala Vigors & Children, 1826 Héron mélanocéphale

4 CICONIIFORMES CICONIIDAE Ciconia abdimii Lichtenstein, 1823 Cigogne d’Abdim

5 CICONIIFORMES CICONIIDAE Ciconia ciconia ciconia (Linné, 1758) Cigogne blanche

6 CICONIIFORMES THRESKIORNITIDAE Plegadis falcinellus falcinellus (Linné, 1766) Ibis falcinelle

7 ANSERIFORMES ANATIDAE Anas acuta acuta Linné, 1758 Canard pilet

8 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Aegyptius tracheiiotus tracheliotus 
(Forster, 1791)

Vautour oricou

9 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir

10 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Neophron percnopterus percnopterus 
(Linné, 1758)

Percnoptère d’Egypte

11 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE
Neocrosyrtes monachus monachus 
(Temminck, 1823)

Néophron moine

12 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Melierax metabates neumanni Hartert Autour chanteur sombre

13 FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Aquila rapax belisarius (Levaillant, 1849) Aigle ravisseur

14 GALLIFORMES PHASIANIDAE Coturnix coturnix Linné, 1758 Caille des blés

15 GALLIFORMES PHASIANIDAE Numida meleagris galeata Pallas, 1767 Pintade commune

16 GRUIFORMES RALLIDAE Porphyrio alieni Thomson, 1842 Talève d’Allen

17 GRUIFORMES OTIDIDAE Neotis nuba (Cretzschmar, 1826) Outarde de Nubie

18 GRUIFORMES OTIDIDAE Ardeotis arabs stieberi (Neumann, 1907) Outarde arabe

19 GRUIFORMES TURNICIDAE Turnix sylvatica lepurana (Smith, 1836) Turnix d’Afrique

20 CHARADRIIFORMES BURHINIDAE Bu rh i nus capensis maculosus (Temminck) Oedicnème du Cap

21 CHARADRIIFORMES GLAREOLIDAE Cursorius cursor cursor (Latham, 1787) Courvite isabelle

22 CHARADRIIFORMES CHARADRIIDAE Vanellus tectus tectus (Boddaert, 1783) Vanneau à tête noire

23 PTEROCLIFORMES PTEROCUDIDAE
Pterocles exustus exustus 
Temminck & Laugier, 1825

Ganga à ventre châtain

24 PTEROCLIFORMES PTEROCLIDIDAE Pterocles lichtensteinii targius Geyr Ganga de Lichtenstein

25 PTEROCLIFORMES PTEROCUDIDAE Pterocles senegallus (Linné, 1771 ) Ganga tacheté



OIS

N" Ordre Famille Genre espèce Nom français

26 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columba //'Wa targia Geyr Pigeon biset

27 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Oena capensis (Linné, 1766) Tourterelle masquée

28 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE
Streptopelia roseogrisea roseogrisea 
(Sundevall, 1857)

Tourterelle rieuse

19 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE
Streptopelia senegalensis senegalensis 
(Linné, 1766)

Tourterelle maillée

30 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Streptopelia turtur hoggara L., 1766 Tourterelle des bois

31 CUCULIFORMES CUCULIDAE Clamator glandarius (Linné, 1758) Coucou geai

32 CUCULIFORMES CUCUUDAE
Oxylophus jacobinus pica 
(Hemprich & Ehrenberg)

Coucou jacobin

33 STRIGIFORMES STRIGIDAE Bubo bubo desertorum Erlanger
Hibou grand-duc du 
désert

34 STRIGIFORMES STRIGIDAE Athene noctua solitudinis Hartert Chouette chevêche

35 CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE Caprimulgus spp. Engoulevents

36 APODIFORMES APODIDAE Apus affinis aerobates Brooke Martinet à croupion blanc

37 COLIIFORMES COUIDAE Colius macrourus laeneni (L.)
Coliou huppé, à nuque 
bleue

38 CORACIIFORMES MEROPIDAE Merops spp. Guêpiers

39 CORACIIFORMES UPUPIDAE Upupa epops senegalensis Swainson Huppe fasciée

40 CORACIIFORMES BUCEROTIDAE
Tockus erythrorhynchus erythrorhynchus 
(Temminck, 1823)

Petit calao à bec rouge

41 CORACIIFORMES BUCEROTIDAE Tockus nasutus nasutus (Linné, 1766) Petit calao à bec noir

42 PICIFORMES CAPITONIDAE Lybius vieilloti buchanani Hartert Barbu de Vieillot

43 PICIFORMES CAPITONIDAE
Trachyphonus margaritatus margaritatus 
(Cretzschmar, 1826)

Barbu perlé

44 PICIFORMES PICIDAE Jynx torquilla Linné, 1758 Torcol fourmilier

45 PICIFORMES PICIDAE Dendropicos spp. Pics

46 PASSERIFORMES ALAUDIDAE Eremopterix nigriceps albifrons (Sundevall)
Alouette-moineau à front 
blanc

47 PASSERIFORMES ALAUDIDAE Ammomanes deserti mya Hartert Ammomane du désert

48 PASSERIFORMES ALAUDIDAE
Alaemon alaudipes alaudipes 
(Desfontaines, 1789)

Sirli du désert

49 PASSERIFORMES ALAUDIDAE Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) Alouette calandrelle

50 PASSERIFORMES ALAUDIDAE Galerida cristata jordansi Neumann Cochevís huppé

51 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE
Ptyonoprogone fuligula buchanani 
(Hartert, 1921)

Hirondelle isabeline (du 
désert)

52 PASSERIFORMES MOTACILLIDAE Motacilla spp. Bergeronnettes

53 PASSERIFORMES PYCNONOTIDAE Pycnonotus barbatus goodi (Lichtenstein) Bulbul commun

54 PASSERIFORMES TURDIDAE Cercotrichas galactotes minor (Cabanis, 1850) Agrobate roux

55 PASSERIFORMES TURDIDAE Cercotrichas podobe podobe (Millier, 1776) Agrobate podobé

56 PASSERIFORMES TURDIDAE Cercomela melanura airensis (Hartert)
Traquetde roche 
à queue noire

57 PASSERIFORMES TURDIDAE Oenanthe leucopyga leucopyga (Brehm, 1855) Traquet à tête blanche

58 PASSERIFORMES TIMALIDAE Turdoides fulvus buchanani (Hartert, 1921) Cratérope fauve

59 PASSERIFORMES SYLVIIDAE Spiloptila clamans (Temminck, 1828) Prima grillon



OIS

N- Ordre Famille Genre espèce Nom français

60 PASSERIFORMES NECTARINIIDAE Anthreptes & Nectarinia Souimangas

61 PASSERIFORMES ORIOLIDAE Oriolus oriolus ( Linné, 1758) Loriot d'Europe

62 PASSERIFORMES LANIIDAE
Lanius meridionalis leucopygus 
Hemprich & Ehrenberg, 1833 Pie-grièche méridionale

63 PASSERIFORMES LANIIDAE Lanius senator Linné, 1758 Pie-grièche à tête rousse

64 PASSERIFORMES CORVIDAE Corvus albus statius Müller, 1776 Corbeau pie

65 PASSERIFORMES CORVIDAE Corvus rhipidurus Hartert, 1918 Corbeau à queue courte

66 PASSERIFORMES CORVIDAE Corvus ruficollis ruficollis Lesson, 1831 Corbeau brun

67 PASSERIFORMES STURNIDAE
Lamprotornis chalybaeus chalybaeus 
(Hemprich & Ehrenberg)

Etourneau métallique 
commun

68 PASSERIFORMES STURNIDAE Spreo pulcher pulcher (Müller) Etourneau à ventre roux

69 PASSERIFORMES ESTRILDIDAE Lagonosticta senegala senegala (Linné, 1776) Amarante commun

70 PASSERIFORMES PLOCEIDAE Vidua chalybeata neumanni Alexander Combassou du Sénégal

71 PASSERIFORMES PLOCEIDAE Vidua orientalis acupum Heuglin Veuve à collier d'or

72 PASSERIFORMES PLOCEIDAE Passer griseus griseus (Vieillot) Moineau gris

73 PASSERIFORMES PLOCEIDAE Passer simplex simplex (Lichtenstein, 1823) Moineau blanc

74 PASSERIFORMES PLOCEIDAE Auripasser luteus (Lichtenstein, 1823) Moineau doré

75 PASSERIFORMES PLOCEIDAE Ploceus spp. Tisserins

;76 PASSERIFORMES FRINGILLIDAE
Rhodopechys githaginea zedlitzi 
(Neumann, 1907)

Bouvreuil githagine

77 PASSERIFORMES EMBERIZIDAE Emberiza striolata sahari Levaillant, 1850 Bruant striolé



OIS
Struthio camelus Linné, 1758

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Enil (targui) Trad. fr. : noir et blanc (pie)

REPRODUCTION / NIDIFICATION : L’autruche peut pondre jusqu'à 32 œufs comme dans un nid trouvé en 1976 
dans un bras de l’oued Baouet, sur le versant sud-est de l’Aïr.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présente autrefois dans une grande partie du département d’Agadès, et même plus au 
sud. A été très chassée et même exterminée dans certaines régions. Il reste quelques troupeaux au centre 
de l’Aïr où ils trouvent protection et nourriture. Cette espèce est en voie d’extinction au Niger.

RÉGIME ALIMENTAIRE : L’autruche se nourrit particulièrement de Colocynthis, de Cassia italica et d’épis de 
Panicum turgidum.

UTILISATIONS : La viande de l’autruche est abondante et sa réserve de graisse (40 litres de graisse liquide) très 
recherchée pour soigner les rhumatismes et autres faiblesses de l’organisme. Les plumes et le cuir sont 
utilisés pour la confection de sacs à main, sacs à thé, éventails et chapeaux.



OIS Bubulcus Ibis ibis (Linné, 1758)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

002
A I C D F G H I K o 3 Q F S U

Héron garde-bœufs M AFS OP De xX X>t X X

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Bachar malen (targui) Trad. fr. : qui annonce la bonne nouvelle

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Se déplace souvent en groupes qui accompagnent les troupeaux de bœufs.

ÉCOLOGIE / HABITAT : En saison des pluies uniquement, dans toutes les zones d’épandage peuplées de bétail 
près duquel il se nourrit d'insectes.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.



OIS Ardea melanocephala
Vigors & Children, 1826

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aghérétoum (targui) Trad. fr. : cou grand, mince et tordu

ÉCOLOGIE / HABITAT : Se rencontre dans la partie occidentale de l’Aïr de fin août à mars, au bord de certains 
plans d’eau artificiels ou périodiques (Tchiraouine, Arlit, Irazer, Solimi). Un cadavre a été trouvé en 
septembre 1988 à côté d’In Abangharit, au centre du Tamesna.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectes, vers, batraciens.

Ardea m elanocephala
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OIS
Ciconia abdimii Lichtenstein, 1823

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES
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NOMS VERNACULAIRES : Aghérétoum wa kaoualen (targui) Trad. fr. : grand, mince, tordu et noir

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Rare au nord du 18e parallèle. Disparaît dès fin septembre.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche en juillet-août près des grandes mares du Sahel.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Préfère les plaines parsemées de mares.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectes (grosses chenilles)...

!
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OIS
Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aghérétoum wamalan (targui) Trad. fr. : grand, mince, tordu et blanc

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Surtout observée de septembre à février, mais arrive parfois en juillet et peut persister 
après l'hiver, près des puits artésiens et certains lacs (Djado). Les retardataires meurent souvent en saison 
chaude : il est fréquent de trouver des cadavres dans le Ténéré.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Surtout observée dans le Tamesna, parfois en groupes importants.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Grande consommatrice de criquets, mais subit souvent les effets néfastes des 
traitements chimiques.

Ciconia ciconia ciconia

100km
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V



OIS Plegadis falcinellus falcinellus ( L i n n é ,  1 7 6 6 )

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aghérétoum wa kaoualen (targui) Trad. fr. : grand, mince, tordu et noir

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : S'observe en couple pendant la saison des pluies jusqu’en septembre-octobre dans 
l’Aïr et le sud du Tamesna. Peut remonter jusqu’à Arlit, et fréquente même le centre du Ténéré où un oiseau 
bagué a été trouvé mort à 70 km à l’est de l’Adrar Bous en 1998.

Pleaadis falcinellus falcinellus



OIS
Anas acuta acuta Linné, 1758

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tchin fikal (targui) Trad. fr. : celle qui a les pieds plats

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Se rencontre par couples, parfois en petits groupes. Plus abondant en fin de saison 
des pluies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Sur les gueltas de l’Aïr, parfois dans les plaines en saison des pluies.

UTILISATIONS : Les nomades le chassent difficilement.



OIS Aegyptius tracheliotus tracheliotus
(Forster, 1791)
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NOMS VERNACULAIRES : Ajij (targui) Trad. fr. : qui plane haut dans le ciel

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Domine les autres vautours près des charognes. Reste souvent près des cadavres 
après avoir beaucoup mangé car il a du mal à voler. On peut alors le capturer en le poursuivant pour le 
fatiguer. Selon les croyances, il atteindrait l’âge de 100 ans et, une fois très vieux, resterait dans un grand 
nid où les plus jeunes le nourriraient.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche sur de gros arbres (Maerua, Acacia tortilis raddiana, A. ehrenbergiana), 
exceptionnellement à terre. Pond un seul oeuf.

Aeavotius tracheliotus tracheliotus



OIS
Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tikirmidé (targui) Trad. fr. : qui a un bec court

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Observé en groupes en fin de saison des pluies (septembre-octobre), souvent 
mélangés à ceux des cigognes.

RÉGIME ALIMENTAIRE : C'est un grand consommateur de grosses chenilles et de larves de Criquet pèlerin, et 
il est souvent victime des traitements chimiques.



OIS Neophron percnopterus percnopterus
(Linné, 1 7 5 8 )

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES
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NOMS VERNACULAIRES : Taghalgué (targui)

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Pond deux œufs.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Niche sur des falaises. Fréquente beaucoup la périphérie des villes et les abords des 
campements, où la nourriture abonde.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Destructeur d'œufs d’autruche non couvés, qu’il casse en faisant tomber des pierres 
dessus (observation confirmée).

UTILISATIONS : Selon une croyance des touaregs de l’Aïr, le percnoptère serait capable de trouver dans un lieu 
saint une substance qui lui permet de réparer la coquille de ses oeufs, et de les préserver ainsi jusqu’à 
l’éclosion. Cette substance permettrait de guérir les fractures et certaines maladies humaines pour qui est 
capable de la trouver.



OIS Necrosyries monachus monachus
Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Egoulou (targui) Trad. fr. : celui qui surveille

ÉCOLOGIE/HABITAT : Fréquente les villes et les villages du sud du Niger, et peut remonter jusqu’au 18eparallèle 
en saison des pluies.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Se nourrit, entre autres, des déchets des abattoirs d’Arlit et d’Agadès.
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OIS
Melierax metabates neumanni Harter

Chorologie
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Bachar abher (targui) Trad. fr. : qui apporte la paix (porte-bonheur)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Se rencontre dans tout l’Aïr et le Ténéré.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Reptiles.

UTILISATIONS : Les touaregs le considèrent comme un oiseau béni. Le rencontrer dans le désert induit la réussite 
de la mission.

Melierax meta bates neu manni



OIS
Aquila rapax belisarius (Levaillant, 1849)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

013
A C E G H 1 J K M N o 3 Q F S u

Aigle ravisseur R SL SD Z Lc <X>( * X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tïnagmart (targui) Trad. fr. : celui qui chasse

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche sur des arbres dans le nord-ouest de l’Aïr.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Petits cabris, agneaux, gazelles dorcas (jeunes ou adultes). Il occasionne beaucoup de 
dégâts sur le petit bétail. Les nomades le détruisent.
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OIS Coturnix coturnix Linné, 1758
Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

014
A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U

Caille des blés Mp SD SL OP Z R X xX X X K X X X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tebertitemt (targui) Trad. fr. : qui vibre au sol

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Passe la saison des pluies au sol.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vit en couples isolés.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Oiseau granivore.

UTILISATIONS : Consommé par l’homme.



OIS
Chorologie

Numida meleagris galeata Pallas, 1767 Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

015
\  B D F GtH I J K Mt\ O 3Q R 3 T U

Pintade commune R SD SL Z De X X X X ) ( X K X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Taïlalt (targui) Trad. fr. : pigmentée

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Une seule couvée par an.

ÉCOLOGIE / HABITAT : En bordure des oueds et des prairies boisées.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Oiseau granivore (bulbes de Cyperus), insectivore (coléoptères, criquets). Consomme 
également des petits lézards, et même des scorpions.

UTILISATIONS : Facilement domestiquée, pour sa viande et ses œufs.
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OIS
Porphyrio alieni Thomson, 1842

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E j Tén

016
A C E G H I J K L 1013 Q F S u

Talève d’Allen Ma AFS R * X X X>

f

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Tekijit naman (targui) Trad. fr. : poule d’eau

ÉCOLOGIE / HABITAT : Observée en saison des pluies dans les gueltas de certains massifs de l’Aïr, et dans 
certaines mares plus ou moins permanentes à l’ouest de l’Aïr.
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OIS
Neotis nubia (C retzschm ar, 1 8 2 6 )

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén

017
A C D E F G H I JK L Mîs o p Oh ÎS T U

Outarde de Nubie R SA SL CC X )< x X X X X < X ít x X X t x X x > t x

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Agüéis (takréout) (targui) Trad. fr. : petite outarde

ÉCOLOGIE / HABITAT : Se raréfie dans l’Aïr et le Tamesna où elle est chassée. Egalement victime des traitements 
antiacridiens (au fénitrothion).

UTILISATIONS : Piégée sur son nid. Sa viande est réputée soigner les rhumatismes.
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OIS
Chorologie

Ardeotis arabs stieberi (Neumann, 1907) Tamesna P-0 h Cnt S E Tén

018
HBC D F C H J L /INC)PC R 5 T U

Outarde arabe R SL De <JO «X ><x

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Ajougher (targui) Trad. fr. : la grande

BIOLOGIE / PHENOLOGIE : Plus sensible à la sécheresse que Neotis nubia.

ÉCOLOGIE / HABITAT : L’outarde arabe remonte jusqu’au 18e parallèle dans le Tamesna et sur le versant 
occidental de l’Aïr. Elle habite surtout les vallées à hautes herbes (sorgho), souvent denses (aristidées). Elle 
niche au milieu de la saison des pluies (juillet-août).

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectes et gomme arabique.

UTILISATIONS : Très chassée. La viande des outardes est réputée soigner les rhumatismes.
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OIS
Turnix sylvatica lepurana (Smith, 1836)

Chorologie

Tamesna P -0  h Cnt £ E Tén

019
A C E G H J L 1 N C)PC R 3 T U

Turnix d ’Afrique Ra SD S L Z Le < X Î<X>«X X>e x X XJt

!

i

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tebirtitemt (targui) Trad. fr. : qui vole en faisant du bruit

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Oiseau très discret, se cache dans l'herbe. Vol très rapide et sifflant.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Ne se reproduit qu’en bonne saison des pluies. Pond deux œufs.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Se rencontre dans les zones herbeuses, surtout les plaines d’épandage avec sorgho 
sauvage (Talak, Sikerat, Anoumakarene, et Tiden jusqu’à la vallée de l’Irhazer).
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OIS
Chorologie

Burhinus capensis maculosus (Temminck) Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

020
A B C D E F G H 1 J K L WN 0 P QR S T U

Œdicnème du Cap Ma SD SLZ CC X K X X X X X X H X X x

f

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Efayanfaï (targui) Trad. fr. : celui qui siffle

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Oiseau nocturne très discret. Court plus qu’il ne vole. Siffle la nuit, surtout en saison 
des pluies. Vit souvent en petits groupes.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Il pond deux ou trois œufs au pied des arbustes, en saison des pluies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Il peut se rencontrer dans les plaines à couvert végétal important, mais aussi dans le 
Tamesna en hiver (octobre à février), en groupes très réduits.

UTILISATIONS : Son arrivée annonce les pluies prochaines (vent du Sud).



O IS
Chorologie

Cursorius cursor cursor (L a th a m , 1 7 8 7 ) Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

021
A B C D E F G H 1JKL MN0 pQ R S T U

Courvite isabelle Rp SR SL M CC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

I

<¡

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Takaraoukaraout (targui) Trad. fr. : qui court par à coups

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche à découvert. Pond en saison des pluies. Le nid est un petit trou dans 
le sol entouré de morceaux de croûte argilo-limoneuse, et garni de duvet végétal (Aristida plumosa, 
Perguiaria, Calotropis procera).

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cet oiseau fréquente toutes les plaines plus ou moins peuplées par des graminées. Plus 
nombreux dans le Tamesna et le versant occidental de l’Aïr qu’au centre du massif.

RÉGIME ALIMENTAIRE : En saison des pluies, se rassemble pour manger les larves de Criquet pèlerin.

UTILISATIONS : Espèce habile à se rendre invisible, surtout pour la protection de son nid, dont la découverte est 
considérée comme un vœu susceptible d’être exaucé. Les œufs ou le fond du nid peuvent servir à la 
confection de gris-gris d’invisibilité pour qui connaît le secret.

Cursorius cursor cursor

20°N
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OIS
Vanellus tectus tectus (Boddaert, 1783)

Chorologie

Tamesna ¡P-O N Cnt S E Tén

022
A C C E G H I J K M N013 Q F S U

Vanneau à tête noire R SD SL Z CC J<XJ«X X»t X

1 '

I 
¥

INFORMATIONS DIVERSES H

I
NOMS VERNACULAIRES : Tikinjinount (targui) Trad. fr. : qui a une belle voix

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Vit en petits groupes, souvent sous les buissons. Se déplace très peu le jour. Court 
assez vite et s’envole en criant.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche en septembre au pied des arbustes.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans toutes les vallées du versant occidental de l’Aïr et au sud d’Agadès.
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OIS P t e r o c l e s  e x u s t u s  e x u s t u s

Temminck &  Laugier, 1825

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

023
A C E GtH I J K wrv 0 D Q FÎS 1 u

Ganga à ventre châtain R AR SLZ CC X>(X )<XJt X KX» <x>tX jK >t X

I
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tagdouk tantidis kaoualet (targui) Trad. fr. : qui a le ventre noir

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Espèce très nombreuse sur tout le versant occidental de l'Aïr, où elle trouve une 
nourriture abondante et de l’eau dans les gueltas. Grégaire la plupart du temps.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Pond 2 à 4 œufs (souvent 3), ressemblant à des galets.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines et graminées.

UTILISATIONS : Les gangas sont chassés au piège traditionnel près des points d’eau, ou capturés à la main la nuit 
dans la lueur des phares. Leur cervelle est très recherchée pour la confection des gris-gris musulmans pour 
développer ou protéger le sens de l'orientation en zones désertiques. Leur chair est bonne, mais assez dure, 
donc elle doit être bien cuite. Les déplacements des gangas peuvent guider un voyageur averti vers un point 
d'eau.

Pterocles exustus exustus

100km



OIS Pterocles lichtensteinil targlus Geyr
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

024
A C E G H I JK M Of3 Q FS u

Ganga de Lichtenstein R SSalt CC i * X » t K X > I X ! * >t

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Tagdouk tabanet (targui) Trad. Ir. : tacheté

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Peu mobile de jour, se rassemble le soir aux points d’eau. Vit en groupes de 5 à 
10 individus. Descend parfois au fond des puits pour boire et y reste piégé.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Oueds rocailleux en zones montagneuses. Niche rarement dans les pâturages.



OIS
Pterocles senegallus (Linné, 1771)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

025
A C E G •I I JK .  Mh>0 3 Q F.S U

Ganga tacheté R SS CC X)( «X» X

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tagdouk tabirdighat (targui) Trad. fr. : qui a la couleur du sable

ÉCOLOGIE I HABITAT : Steppes à Cymbopogon parsemées d 'Acacia ehrenbergiana. Niche dans les zones 
rocailleuses, et se déplace très peu dans la journée. Plus mobile le soir, et ne fréquente les points d’eau que 
la nuit.
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OIS
Columba llvia targia G eyr

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

026
A B C D E F G H i j K LMNOPQRS T U

Pigeon biset R OP SAalt commun nnX X X X HX K

f

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Edouloukoum (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Se nourrit matin et soir.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : 2 œufs pondus dans des trous de rochers, en saison des pluies. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vit en groupe aux alentours des principaux massifs de l’Aïr, à proximité des gueltas. 

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines (Panicum laetum, Schouwia, etc...).

UTILISATIONS : Consommé par l’homme.



OIS
Oena capensis (Linné, 1766)

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

027
A B C D E F G H I j K L M N 0 P Q R S T U

Tourterelle masquée R AFS AR CC X X n H x« X xX X X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Talkindaout (targui) Trad. fr. : la forgeronne

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquente le long de tous les oueds de l’Aïr et dans la zone intermédiaire entre l’Aïr et le 
Tamesna.

UTILISATIONS : Piégée et consommée par les enfants.
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OIS

028

Streptopelia roseogrísea roseogrisea
(Sundevall, 1857)

Chorologie

Tamesna P-0 Cnt Tén

Tourterelle rieuse AR SL CC X X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tedabert (targui) Trad. fr. : celle qui est blanc-mauve

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Peut se regrouper sur les sources de nourriture (fonio) et aux points d’eau. 

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche en saison des pluies.

Streptopelia roseoarisea roseoarisea

20°N



OIS Streptopelia senegalensis senegalensis
(Linné, 1766)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

029
A C C E G -\ I K MN 0 3QF S U

Tourterelle maillée R SA SD SL Z CC t x X* t t x * K < >

I

Streptopelia senegalensis senegalensis

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tenat (targui) Trad. fr. : la forgeronne



O I S Streptopelia turtur hogarra L . ,  1 7 6 6

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

0 3 0

A B C D E F G H i j K L M N O P Q R S T U

Tourterelle des bols R OP SAalt CC X X X x x X n n K X X X X X X X X X X X

! ,

» J

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Tedilkit (targui) Trad. fr. : trapue

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : De nombreux migrateurs d’origine paléarctique s’ajoutent de septembre à mars aux 
tourterelles sédentaires qui nichent dans certaines vallées de l’Aïr. Les migrateurs s’observent surtout dans 
le Tamesna central, mélangés à des bergeronnettes et d’autres petits oiseaux.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche en février-mars.

I
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OIS
Clamator glandarius (Linné, 1758)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

031
A C E G H I J K L N 0 5QFs u

Coucou geai M OP SD SL Z Le E < X

I

Clamator glandarius

100km

5°E

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Konak (targui) Trad. fr. : l’oiseau de la pluie

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : S’observe après les pluies, en octobre et novembre, dans certaines vallées boisées.



OIS Oxylophus jacobinus pica
(Hemprich & Ehrenberg)

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

032
A C [ E G 1 J K Of3 Q FvS u

Coucou jacobin Ra AFS C C *>£>( #K>,X1* »

f ,

» ¡

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Tedigdougout (targui)

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Le coucou jacobin ne fait pas de nid, mais parasite la pie-grièche méridionale 
qu’il surveille dès qu’elle fait son nid. Il la devance pour pondre et profite de ses moments d’absence pour 
couver. Il pond 2 œufs blancs. Après avoir pondu, il reste aux environs du nid jusqu’à ce que les oisillons 
commencent à se tenir hot s du nid et entraîne ses jeunes (souvent un seul) sur d’autres arbres et les nourrit. 
La pie-grièche n’arrive pas à couver tous les œufs du nid et certains n’éclosent pas.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquente les oueds de l’Aïr jusqu’au 20e parallèle. Peut remonter la vallée de l’Azaouak 
en début de saison froide (In Abangharit).
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OIS
Bubo bubo desertorum Erlanger

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

033
A C E G H 1 J K 0 3 Q R 3 T U

Hibou grand-duc du désert R OP SA CC H)t x  Jtx > tx sK X>tx X X « X

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Bouen (targui) Trad. fr. : qui pleure de solitude

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans des trous de rochers. Pond deux ou trois œufs. Jeunes observés 
en février.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Manifeste une préférence pour les secteurs rocheux, mais on le rencontre aussi à l’ombre 
des buissons ou des touffes de Panicum turgidum dans le Tamesna. Il se cache parfois dans des terriers 
de renard.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Gerboises et autres petits rongeurs, hérissons, oiseaux. Tue les hérissons en les laissant 
tomber à terre, puis les mange en ne laissant que la peau.
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OIS
Athene noctua solitudinis Hartert

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

034
A B C D E F G H i JKLMN 0PQRST U

Chouette chevêche R OP SA CC K K X HnK H»HX X V

i'

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Achaoua (targui) Trad. fr. : qui a un cri strident

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Facilement visible de jour.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans des trous de rochers.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Préfère les endroits rocheux.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Petits rongeurs, insectes.

Athene noctua solitudinis
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OIS
Caprimulgus spp.

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt s E Tén

035
A B C D E F G H 1 J K L U N 0 P Q R S T U

Engoulevents Mp /  Ra /  R  / Ma CC X X X X X X X X X X X X X

I

INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE/NOMENCLATURE : Trois espèces d’engoulevents sont présentes dans la zone d’étude : C. eximius 
simplicior Hartert, C. inornatus inornatus Heuglin et C. climacurus Vieillot. Elles n’ont pu être distinguées de 
façon certaine, et la carte proposée fournit une indication de leur répartition collective.

NOMS VERNACULAIRES : Toulouqh (targui) Trad. fr. : qui a la couleur de l’eau boueuse

ÉCOLOGIE / HABITAT : Les engoulevents sont fréquents aux abords des biotopes rocheux des plaines. Ils sont 
actifs au crépuscule, et peu visibles le jour.

UTILISATIONS : La tête des engoulevents est utilisée pour la fabrication des gris-gris qui transmettraient une 
somnolence permanente aux individus sous le charme.

Caprimulgus spp.

20°N
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OIS Apus affinis aerobates Brooke
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén

036
A C D F G H 1 J K L NdN0PC3R.3 T U

Martinet à croupion blanc R AFS ME Lc HJOt tn

i'

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Loumet aman (targui) Trad. fr. : qui caresse l’eau

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Peu fréquent en saison chaude.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche en saison des pluies sur les maisons et les parois rocheuses, aux 
environs des gueltas et de certains sommets de l’Aïr.



OIS
Colius macrourus laeneni (L.)

Chorologie

Tam esna P -0 N Cnt S E Tén

037
A C E G H 1 J K .  MN O l3 Q F S T U

Coliou huppé R SD S L Z CC t K m t Jti1C >t

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Eratchaou (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Vit n groupe.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Fait son nid parmi les branchages serrés d'Acacia tortilis raddiana, de Ziziphus 
et de palmiers dattiers.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Fréquente les vallées boisées pourvues de points d’eau permanents du centre et du sud 
de l’Aïr.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Fruits d'arbres sauvages, parfois fruits cultivés (dattes, figues, tomates).



OIS Merops spp.
Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt s E Tén

038
A B C D E F G H I J K L M N o p Q R S T U

Guêpiers M a / M p / R CC K K X X K n n H

f

INFORMATIONS DIVERSES
r

TAXONOMIE / NOMENCLATURE : Trois guêpiers sont signalés dans la zone d’étude : M. albicollis (Vieillot), 
M. orientalis viridissimus Swainson et M. apiaster L. Le plus fréquent est le guêpier vert (M. orientalis 
viridissimus).

NOMS VERNACULAIRES : Kellelou (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Vivent en couple, mais forment en début de saison des pluies des groupes importants 
qui tourbillonnent et crient.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Nichent dans des terriers creusés dans des parois limoneuses. 6 à 10 œufs 
blancs.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquents dans les vallées de l’Aïr.

UTILISATIONS : Les rassemblements en début de saison des pluies sont considérés comme annonciateurs de 
pluies importantes.



OIS
Upupa epops senegalensis S w a i n s o n

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

0 3 9
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Huppe fasciée R /M AFS OP CC X X X X XJ< x X X K t ÎX J X

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Alhoudhoud (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Un des oiseaux les plus résistants à la soif et endurant en vol. Echappe aux éperviers 
en volant verticalement.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans des trous d’arbre ou de rocher dans l'Aïr.

ÉCOLOGIE / HABITAT : De septembre à mars. Se rencontre dans les parties les plus désertiques.

UTILISATIONS : Considéré comme l’oiseau le plus savant par les nomades de l’Aïr. Le rencontrer au début d'un 
voyage est un présage de réussite.
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OIS Tockus erythrorhynchus erythrorhynchus
Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt s E Tén
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Petit calao à bec rouge | R | SD SL Z R X X K n X X K n X X X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ikeghâte (targui) Trad. fr. : je vais chez elle

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans des trous d’arbre ou dans des puits.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Peu nombreux, mais présent dans la majorité des vallées importantes de l’Aïr. 

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines.



OIS
Chorologie

Tockus nasutus nasutus (Linné, 1766) Tam esna P -0  h Cnt S E Tén

041
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Petit calao à bec noir Ra SD  SL Z  R X>( X (X)(X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ikeghâte wa kazaouen (targui) Trad. fr. : le gris

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Fouille le sol avec son bec.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans des trous d’arbre ou dans des puits.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Fréquente les vallées bien boisées du versant sud-ouest de l’Aïr.
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OIS Lybius vieilloti buchanani Hartert
Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

042
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Barbu de Vieillot R SD SL GC CC >t X SSX

I

INFORMATIONS DIVERSES
i

REPRODUCTION I NIDIFICATION : Niche dans des trous d’arbre {A. tortilis raddiana, Ziziphus), ou dans des puits.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Très fréquent dans les vallées de Dabaga, Solimi et Tamazlak. Assez rapide et toujours 
dans le feuillage de Salvadora en fruits et de palmiers doum.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Fruits de Salvadora pérsica et Cucumis.



OIS Trachyphonus margaritatus marc
(Crtezschmar, 1826)

Chorologie

Tamesna P-0 1' Cnt S E Tén

043
\ B C D F H J L /INC) P C R 3 T U

Barbu perlé R SL CC X J U ) *

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tchiritchaou (targui)

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans des trous d'arbre ou dans des puits.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Assez fréquent dans la vallée d’Iférouane-Zilalet-Takriza, jusqu’au Teloua à côté d’Agadès.



«

I

OIS
Jynx torquilla Linné, 1758

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

044
A B C D E F G H I J KLMNoP QRs T U

Torcol fourmilier Mp OP R Xx X X X X X X X X

l'

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Aguijid kazaoun (targui) Trad. fr. : l’oiseau gris

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : De passage de septembre à février.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Zones boisées, parfois sur les buissons des zones désertiques. Les individus exténués 
se réfugient dans les carcasses de voitures où l’on trouve de nombreux cadavres.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.

i
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OIS
Dendropicos spp.

Chorologie

Tamesna P-O N Cnt S E Tén

045
A B C D E F G H I J K L M N o P Q R S T U

Pics R CC X X X X X

INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE / NOMENCLATURE : Deux espèces de pics sont présentes dans l’Aïr : D. elachus Oberholser et D. 
goertae koenigi Neumann. Elles n’ont pu être distingues, ayant des écologies et des comportements 
similaires.

NOMS VERNACULAIRES : Caou caou ichcan (targui) Trad. fr. : celui qui frappe les arbres

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : De passage de septembre à février.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans des trous qu’il creuse dans les arbres.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Zones bien boisées de l’Aïr.

RÉGIME ALIMENTAIRE : larves d’insectes.

f

Dendropicos spp.

100km
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OIS
Chorologie

Eremopterix nigriceps albifrons ( S u n d e v a l l ) Tamesna P-0 h Cnt £ E Tén

046
\  B C D F C H J L N,1 N C P c R 3 T U

Alouette-moineau à front blanc R SS CC K X ) < )« »tx> CX) t X ) ( X ) Î X ) ( X X

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Tchoyan-tchoyan (targui) Trad. fr. : le protégé

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Cet oiseau niche au sol, à l’abri des rochers ou des grosses touffes de 
graminées.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Peu farouche, il est surtout présent dans les plaines à Panicum turgidum de l’ouest de 
l’Aïr.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Prédateur de larves de Criquet pèlerin.



OIS
Ammomanes deserti mya H artert

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

047
A B C D E F G H i j K L MNoPQRST U

Ammomane du désert R ME SS CC X X X X X X X xnHX X X X X X X X X X X

I

}

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Silil bararen (targui) Trad. fr. : l’entraîne-gamin

REPRODUCTION I NIDIFICATION : Nid d’herbe entouré de petits cailloux. Utilise fréquemment plusieurs fois le 
même nid où deux ou trois œufs sont pondus.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Dans une partie de l’Aïr, et dans les zones rocheuses du Tamesna.

UTILISATIONS : Dégâts dans les jardins, en déterrant les semis et en arrachant les jeunes pousses. Esquive tous 
les objets qu’on lui lance, fait semblant de ne pas savoir voler et attire sur de longues distances les gamins 
pour les éloigner de son nid et de sa nourriture, qu’elle revient exploiter bien avant leur retour.



OIS

048

Alaemon alaudipes alaudipes
(Desfontaines, 1789)

Chorologie

Tamesna P-0 Cnt Tén

Sirli du désert SS CC t X K î

Alaemon alaudipes alaudipes

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Eghaf ourtoulamen (targui) Trad. fr. : démuni

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : S’élève à plusieurs mètres au-dessus du sol pour chanter, redescend en piqué, puis 
écarte les ailes avant de se poser.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Fait son nid au centre des touffes de Cornulaca ou d'Aerva desséchées, et 
parfois entre quelques cailloux plus ou moins étalés. Pond deux œufs.

LÉGENDE : Mouvements et sifflements traduisent une légende des touaregs du Niger. En volant haut, il dit qu’une 
tête démunie de tout ne sert à rien et par conséquent doit s’écraser par terre et disparaître. Au dernier 
instant, il dit que celui qui vit dans les grands espaces, et jouit de la totale liberté, n’a besoin de rien de plus 
important que sa tête et doit donc la préserver.



OIS
Chorologie

Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) Tam esna P -0 N Cnt S E Tén

049
A B C D E F G H I J K L M N 0 p Q R S T U

Alouette calandrelle Mp OP CC X X « « X X K X K X it X X X X X X X

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tassaraghraght (targui) Trad. fr. : qui a un cri rauque

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Présente de septembre à février.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vit dans toutes les plaines et cuvettes à végétation clairsemée du Tamesna jusqu'à 
l’Azaouak, et au sud de l’Aïr jusqu’au delà de la falaise de Tiguidit. Souvent dans les touffes de Schouwia, 
Aerva ou Panicum turgidum.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Grande consommatrice de Criquets pèlerins.

UTILISATIONS : La présence d’un grand nombre d’alouettes indique souvent un site infesté par le Criquet pèlerin.



OIS Galerida cristata jordansi Neumann
Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

050
A [ C E GfH 1 J K . WIN O f3 Q FÎS U

Cochevís huppé Ra SS CC Xi<x><X)(X)«X» tx Xi<«> «

f'

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Aboucorar (targui) Trad. fr. : qui a une crête

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les régions sablo-limoneuses avec Panicum turgidum.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Criquets et graines qui sont autour des fourmilières.



OIS Ptyonoprogone fuligula buchanani
(Hartert, 1921)

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

051
A C E G -I I K 0 3 Q r >S u

Hirondelle Isabeline (du désert) R M E S A CC K X » t X » : x i K »t

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Loumet aman (targui) Trad. fr. : qui caresse l’eau

ÉCOLOGIE / HABITAT : A proximité des gueltas.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.

f-
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OIS
Motacilla spp.

Chorologie

Tamesna P - 0 N Cnt S E Tén

052
A B C D E F GH 1 J K L M N 0 P Q R S T U

Bergeronnettes Mp OP CC X K X X X X « K n X

INFORMATIONS DIVERSES
r

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Deux espèces sont présentes dans l’Aïr, Motacilla alba L. et Motacilla flava L. 
N’ayant pu les différencier dès le début cette l’étude, il a paru préférable de les cartographier ensemble.

NOMS VERNACULAIRES : Tawiléharé (targui) Trad. fr. : la bergère

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Les bergeronnettes suivent le bétail pour profiter des insectes qu’il attire et qu'elles 
prélèvent au vol. Dans le Ténéré, il n’est pas rare de trouver des cadavres dans les épaves de voitures. En 
période chaude, elles n’hésitent pas à s’abriter à l’ombre des voyageurs, jusqu'à les toucher. La 
bergeronnette grise {M. alba) est observée d’août à février, la bergeronnette printanière (M. flava) d’août 
à novembre-décembre.

ÉCOLOGIE / HABITAT : De préférence dans les zones dégagées et occupées par le bétail.

I



OIS
Pycnonotus barbatus goodi (Lichtenstein)

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt s E Tén

053
A E C E G H 1 J K Mix0 5 Q F s u

Bulbul commun R Afr CC X» XXtx

I

INFORMATIONS DIVERSES

ÉCOLOGIE I HABITAT : Dans le lit des grands oueds de l’Aïr.

c
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OIS Cercotrichas galactotes minor
(Cabanis, 1850)

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt s E Tén

054
A C E G H I J K m r* 0  f3 QP>S1 U

Agrobate roux Rp SA CC * * > t i! *

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Bagana tazagaghat (targui) Trad. fr. : hoche-queue roux

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Dans les amas de bois mort, souvent en prise avec les serpents qu’il signale par un 
bruit particulier. Ces cris attirent d’autres oiseaux près du serpent qui reste aux aguets.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans les trous de rocher, dans les buissons ou sur les vieux troncs.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Zones boisées des vallées de l’Aïr.



OIS
Cercotrichas podobe podobe (Müller, 1776)

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt s E Tén

055
A C E G ■) I K VIN01 s u

Agrobate podobé R SA C C X n*e t  JO X« >

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Bagana takaoualet (targui) Trad. fr. : hoche-queue noir

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Dans les branchages denses et bas. Signale les serpents en les alarmant.

Cercotrichas podobe podobe

20°N



OIS
Cercomela melanura airensis (Hartert)

Chorologie

Tamesna P -0 N Cnt S E Tén

056
A C E G i t j K MN0 3 Q F. S U

Traquet de roche à queue noire R M E S A CC X)* 1tx:<*>( X I«x» X « X ?

i'

Cercomela melanura airensis

100km

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Taguijit nadghagh (targui) Trad. fr. : oiseau de rocher

ÉCOLOGIE / HABITAT : Exclusivement en zone rocheuse.



O I S Oenanthe leucopyga leucopyga 
( B r e h m ,  1 8 5 5 )

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

057
A f C E G -I I J K MN 0 3 Q FÎS U

Traquet à tête blanche R SAalt SAc CC X ) « t u K X  S" X * X > t X ] K KÏt X

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Sini sini, mola mola (targui) Trad. fr. : qui éclaire

BIOLOGIE I PHÉNOLOGIE : Oiseau assez familier.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans les trous de rocher. Un à trois oisillons.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Zones rocheuses.

LÉGENDE : Si l’oiseau chante en vous regardant, il faut faire un vœu. S’il s’envole, le vœu est exaucé.

4
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OIS
Chorologie

Turdoides fulvus buchanani (H arte rt, 1921) Tamesna P-0 N Cnt s e Tén

058
A B C D E F G H I J KLMNo pQRST U

Cratérope fauve R SS CC XXX>5HX X XX X HX X XX X X X

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Assyssy (targui) Trad. fr. : le trotteur

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Souvent en groupe.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans les buissons denses et épineux, souvent envahis par des touffes 
de Panicum turgidum ou de Lasiurus. Pond quatre à six œufs bleus.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Présent dans la plupart des oueds de l’Aïr et quelques cuvettes du Tamesna.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Termites et autres insectes.

UTILISATIONS : Pille les réserves de fromage et de viande.



OIS
Spiloptila damans (Temminck, 1828)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

059
A C C E G H 1 J K o 3 Q F S U

Prinia grillon R SS CC H i t <XJ t X X

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tigdounfoust (targui) Trad. fr. : la pointillée

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Nid en forme de jabot, dans une touffe d’herbe. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vallées avec buissons ou Panicum turgidum.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectivore.

f
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OIS
Anthreptes &  Nectarinia

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

060
A B C D E F G H 1J K LM N 0 PQRST U

Souimangas R AFS CC X H X HK X

INFORMATIONS DIVERSES
i

TAXONOMIE / NOMENCLATURE : Ces deux souimangas, Anthrepes piatura platura (Vieillot) et Nectarinia 
pulchella aegra (L.) ont été confondus.

NOMS VERNACULAIRES : Taguijit nakaouat (targui) Trad. fr. : l’oiseau du gui

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Le nid est en forme de sac tissé, suspendu aux branches.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les vallées de l’Aïr ayant conservé un fort couvert ligneux. Palmeraies à Hyphaene 
thebaica couverts de lianes, Faidherbia albida et Acacia tortilis raddiana en fleurs.



OIS
Chorologie

Oriolus oriolus ( L i n n é ,  1 7 5 8 ) Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

0 6 1
\  B C E G H J K L M N 0 PC R s T U

Loriot d'Europe Mp OP R X X X X )( C

%

O riolus oriolus

100km

INFORMATIONS DIVERSES

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Souvent seul ou en compagnie d’autres oiseaux sédentaires. Meurt parfois 
d’épuisement dans les zones arides.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Centre du Tamesna et certaines vallées de l'Aïr.

i
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OIS Lanius meridionalis leucopygus
Hemprich & Ehrenberg,1833

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

062
A ÏC E G H I JK O 3 Q FiS U

Pie-grièche méridionale R Afr CC KJO U *X » X K X

i ’

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Guijidaren (targui)

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Le nid est utilisé plusieurs années successives. La pie grièche méridionale peut 
couver les œufs que le coucou jacobin pond dans son nid. Souvent les jeunes coucous dominent les jeunes 
pies-grièches qui, condamnées, meurent alors.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Centre du Tamesna et certaines vallées boisées de l’Aïr.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Criquets, lézards, petits mammifères. Accroche ses proies à des épines.

Lanius meridionalis leucoovaus



OIS
Lanius senator Linné, 1758

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

063
A B C D E F G H I JKLM N0PQRS T U

Pie-grièche à tête rousse Mp OP R Hx X X X X X

I

Lanius senator

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Guijidaren (targui)

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans le Tamesna et l’ouest de l’Aïr de septembre à février.



OIS Corvus albus statius M ü lle r , 1 7 76

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

064
A B C D E F G H I j KLMN0 P QR ST U

Corbeau pie R SA CC XX X X X XnHX X X HKX X X a

Corvus albus statius

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Aghrout (targui) Trad. fr. : celui qui crie

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Ce corbeau niche isolément mais forme parfois des groupes vers la fin de la saison 
des pluies.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Le nid est confectionné dans des Maruea crassifolia et des Acacia tortilis 
raddiana.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Plaines à l’ouest de l'Aïr et le Tamesna.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Petits rongeurs et œufs d’autres oiseaux, insectes, graines ...

UTILISATIONS : Enlève les tiques des dromadaires. Annonce les orages par des cris particuliers que les nomades 
traduisent par : “les mares seront remplies". Prend les fromages qui sont mis à sécher sur les buissons près 
des campements touaregs.



OIS
Chorologie

Corvus rhipidurus Hartert, 1 9 18 Tamesna P-0 N Cnt s E Tén

065
\ B C D E G H I J K L N/I N 0 PC3Rs u

Corbeau à queue courte R ME SA Le K X x : «X X X î<x

I

I

i
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tajiaft nadghagh (targui) Trad. fr. : le noir des montagnes

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Nids dans les rochers.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Massifs de l’Aïr, et parfois versants occidentaux et méridionaux jusqu’aux palmeraies 
d’ln Gall, à l’ouest d’Agadès.

i « M l-
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O I S
C o r v u s  r u f i c o l l i s  r u f i c o l l i s  L e s s o n ,  1 8 3 1

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

0 6 6
A B C D E F G H I J K L MN 0 P Q R S T U

Corbeau brun R SS CC X X X X K X K X n K « X X X

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Tajlaft (targui) Trad. fr. : le noir

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Le nid est confectionné dans les branches supérieures des grands arbres 
isolés. Il est utilisé plusieurs fois.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Plaines sablo-limoneuses du Tamesna et quelques vallées de l’ouest de l’Aïr.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Tubercules sucrés qui se développent sur les racines de Boerhavia, Tribulus et Aristida 
plumosa.

UTILISATIONS : Le corbeau brun accompagne souvent les voyageurs et essaie d’éventrer les sacs de provisions 
et les guerbas d’eau. Il prélève les tiques des dromadaires, mais en les blessant parfois.



OIS Lamprotornis chalybaeus chalybaeus
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

067
i c i i i ¡j i i o i i  ex L i M c i i u c i y ;

A B C D E F G H 1 J K L VI N 0 P Q R S T U

Etourneau métallique commun | R | SA CC X X X X X X X X X X

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Essagag (targui) Trad. fr. : bleu luisant

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Nid d’herbes très épais dans buissons épineux. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vallées et plaines boisées.
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OIS
Spreo pulcher pulcher (M üller)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

068
A B C D E F G H 1JKLM N0pQ R S T U

Etourneau à ventre roux R Afr CC X XX XXXK X

{’

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Essagag (targui)

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Dans les arbustes et les arbres épineux (Balanites). 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Ravines et vallées boisées de l’ouest de l'Aïr.



OIS Lagonosticta senegala senegala
(Linné, 1776)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

069
A l C E GfH I J K . M h 0 D Q r S u

Amarante commun R SA CC <X X»t X> X «

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tchimagadazen (targui) Trad. fr. : la visiteuse

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche dans les toits des maisons. Parfois dans les voitures. Peut nicher toute 
l’année.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Surtout dans les villes et villages, près des maisons.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines.



OIS
Chorologie

Vidua chalybeata neumanni Alexander Tamesna P-0 Cnt S E Tén

070
\  B C D F C H J L ANC)PC R 3 T U

Combassou du Sénégal R SA CC X K t «X < J(

l'

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tchimagadazen (targui) Trad. fr. : la visiteuse

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Se mêle souvent à d’autres espèces de la même famille. 

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vallées des versants méridionaux et occidentaux de l’Aïr.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines.

Vidua chalvbeata neumanni



OIS
Chorologie

Vidua orientalis acupum  Heuglin Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

071
A B C D E F G H I j KLM N0PQR ST U

Veuve à collier d’or Ra SA De X 5«y.X X X X

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tejat nigdade (targui) Trad. fr. : l’âne des oiseaux

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Se mêle souvent à d’autres espèces de la même famille.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche en août-septembre.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Zones d’épandage, avec acacias assez denses. Peu fréquent dans le centre de l’Aïr. 

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines.

f
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OIS Passer griseus griseus (Vieillot)
Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

072
A C C E G 4 1 K Ot3 Q F S U

Moineau gris R SA CC Jt <X! *X > t KX»t » ) *

í

INFORMATIONS DIVERSES
r

NOMS VERNACULAIRES : Tenate (targui) Trad. fr. : la forgeronne

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche en petites colonies. Fait son nid dans des trous d'arbre, des trous de 
rocher, des gouttières de maison.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Les moineaux gris sont communs dans toutes les vallées de l’Aïr. De plus en plus 
nombreux dans les jardins et les villages. Très fréquents là où le mil est pilé.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines.

UTILISATIONS : Dégâts dans les cultures. Piégés et consommés par les gamins.



OIS
Chorologie

Passer simplex simplex (Lichtenstein, 1823) Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

073
A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S I U

Moineau blanc | R SS CC X X X X X X X X X

I

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Taguijit ntanéré (targui) Trad. fr. : l’oiseau du désert

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Vit en couple, parfois en groupe. Se déplace quotidiennement à la recherche d'eau 
et de nourriture.

REPRODUCTION I NIDIFICATION : Nids d’herbes isolés dans les arbres, parfois dans les trous de rocher ou les 
margelles des puits abandonnés.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Typiquement déserticole, avec une préférence pour les zones sablonneuses parsemées 
d’arbres. Dans tout le Tamesna et les versants occidentaux de l’Aïr, rarement dans les villages.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines et insectes.
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NOMS VERNACULAIRES : Taguijit naféï (targui) Trad. fr. : l’oiseau de la forêt

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : En groupes assez denses. S'approche peu des villages.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Niche en colonies importantes en août-septembre dans les épineux.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans toutes les cuvettes à épineux (Acacia ehrenbergiana et A. tortilis raddiana, 
Balanites).

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectes et graines de Panicum laetum et P. turgidum.

UTILISATIONS : S’attaque au mil et au blé. Moyens de lutte traditionnels : bruit, feu, coupe des arbres qui servent 
de dortoir.

Auripasser luteus
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Ploceus spp.
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TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Ces deux tisserins, P. luteolus luteolus (Lichtenstein) et P. vitellinus vitellinus 
(Lichtenstein) sont confondus d’autant plus fréquemment qu’ils ont des comportements similaires et 
ravagent les cultures.

NOMS VERNACULAIRES : Taguijit ntalok (targui) Trad. fr. : l'oiseau à nid suspendu

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Nid d’herbe en forme de sac suspendu à l’extrémité des branches. 
Reproduction en colonies en juillet-août.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Généralement dans les arbres situés près des points d’eau, et dans les jardins.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines.

UTILISATIONS : Beaucoup de dégâts sur les cultures de mil.

f
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OIS Rhodopechys githagineus zedi
(Neumann, 1907)
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NOMS VERNACULAIRES : Teguirmacht (targui) Trad. fr. : qui a le bec émoussé

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : S’abreuve plusieurs fois par jour.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Zones rocheuses, aux environs des gueltas de l’Aïr.

UTILISATIONS : Peu nuisible aux cultures.

Rhodopechvs aithaaineus zedlitzi

100km
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Emberiza striolata sahari Levaillant, 1850

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

077
A B C D E F GH1JKLMN 0P Q R S T u

Bruant striolé R SS R X X X X X X X X X X X X

!

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tourayette (targui)

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Abondant d’août à octobre. Se maintient toute l’année, mélé à d’autres espèces. 

ÉCOLOGIE I HABITAT : Zones rocheuses, aux environs des gueltas de l’Aïr. S’approche beaucoup des maisons.

i



LES MAMMIFÈRES

Sur les 65 mammifères cités en annexe VIII, 36 ont pu être cartographiés. Les principales difficultés 
d’identification concernent les petits mammifères.

En un demi-siècle, trois espèces ont disparu : le lion, la hyène tachetée, et le lycaon. Quatre autres 
sont plus ou moins sévèrement menacées : le phacochère, l’addax, l’oryx, le guépard. Pour ces taxons, des 
cartes chorologiques diachroniques ont été dressées.

LISTE DES MAMMIFÈRES CARTOGRAPHIÉS

MAM

N‘ Ordre Famille Genre espèce Nom français

1 INSECTIVORES ERINACEIDAE
Aethechinus albiventris (Wagner, 1841) & 
Paraechinus aethiopicus (Hempnch & Ehrenberg, 
1833)

Hérissons

2 INSECTIVORES SORICIDAE Crocidura lusitania (Dollmann, 1915) Petite musaraigne

3 CHIROPTERES PTEROPODIDAE Eidolon helvum (Kerr, 1792) Roussette paillée

4 CHIROPTERES RHINOPOMA TIDAE Rhinopoma hardwickei Gray, 1831 Petit rhinopome

5 PRIMATES CERCOPITHECIDAE Papio cynocephalus (Linné, 1758) Babouin doguera

6 PRIMATES CERCOPITHECIDAE Erythrocebus patas (Schreber, 1775) Patas, singe rouge

7 CARNIVORES CANIDAE Canis aureus Linné, 1758 Chacal doré

8 CARNIVORES CANIDAE Vulpes pallida (Cretzschmar, 1826) Renard pâle

9 CARNIVORES CANIDAE Vulpes rueppelli (Schinz, 1825) Renard famélique

10 CARNIVORES CANIDAE Fennecus zerda (Zimmerman, 1780) Fennec

11 CARNIVORES MUSTEUDAE Poecilictis libyca (Hemprich & Ehrenberg, 1833) Zorille de Libye

12 CARNIVORES MUSTEUDAE Mellivora capensis (Schreber, 1776) Ratel du Cap

13 CARNIVORES HERPESTIDAE Herpestes spp. Mangoustes

14 CARNIVORES HYAENIDAE Hyaena hyaena (Linné, 1758) Hyène rayée

15 CARNIVORES FEUDAE Caracal caracal (Schreber, 1776) Caracal

16 CARNIVORES FELIDAE Felis margarita Loche, 1858 Chat des sables

17 CARNIVORES FEUDAE Felis silvestris Schreber, 1777 Chat sauvage / domestique

18 CARNIVORES FEUDAE Acinonyx jubatus (Schreber, 1776) Guépard

19 PERISSODACTYLES EQUIDAE Equus asinus Linné, 1758 Ane

20 HYRACOIDES PROCAVIIDAE Procavia capensis (Pallas, 1766) Daman de rocher

21 TUBULIDENTES ORYCTEROPODIDAE Orycteropus afer Pallas, 1766 Oryctérope

22 ARTIODACTYLES SUIDAE Phacochoerus aethiopicus (Pallas, 1766) Phacochère

23 ARTIODACTYLES BOVIDAE Bos indicus (Linné, 1758) Zébu

24 ARTIODACTYLES BOVIDAE Oryx dammah (Cretzsmar, 1826) Oryx algazelle

25 ARTIODACTYLES BOVIDAE Addax nasomaculatus (Blainville, 1816) Addax

26 ARTIODACTYLES BOVIDAE Gazella dama (Pallas, 1766) Gazelle dama
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N' Ordre Famille Genre espèce Nom français

27 ARTIODACTYLES BOVIDAE Gazella dorcas (Linné, 1758) Gazelle dorcas

28 ARTIODACTYLES BOVIDAE Ammotragus lervia (Pallas, 1777) Moufflon à manchettes

29 TYLOPODES CAMEUDAE Camelus dromedarius Linné,1758 Dromadaire

30 RONGEURS SCIURIDAE Xerus erythropus ( E.Geoffroy, 1803) Rat palmiste

31 RONGEURS GERBILLIDAE Gerbillus pyramidum (I. Geoffroy, 1825) Grande gerbille

32 RONGEURS MURIDAE Arvivanthis niloticus (Desmarest, 1822) Rat roussard du Nil

33 RONGEURS DIPODIDAE Jaculus jaculus ( Linné, 1758) Petite gerboise

34 RONGEURS HYSTRICIDAE Hystrix cristata Linné, 1758 Porc-épic

35 RONGEURS CTENODACTYLIDAE Massoutiera mzabi (Lataste, 1881) Goundi du Mzab

36 LAGOMORPHES LEPORIDAE Lepus spp. Lièvres



MAM Aethechinus albiventris (W ag ne r, 1841) & 

Paraechinus aethiopicus (Hemp. & Ehrenb., 1833)
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE / NOMENCLATURE : Deux espèces de hérissons appartenant à deux genres différents sont 
présentes dans la zone d’étude et n’ont pu être distinguées.

NOMS VERNACULAIRES : Tikonichit (targui) Trad. fr. : boule d’épines

BIOLOGIE / PHÉNOLOGIE : Nocturnes, les hérissons constituent une des proies préférées du hibou grand duc.

REPRODUCTION / NIDIFICATION : Une portée de 2 à 4 jeunes, qu’ils déposent dans un terrier.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèces présentes dans toutes les vallées de l'Aïr, et plus particulièrement près des 
jardins. On les trouve également dans les régions semi-désertiques du Tamesna.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Ils peuvent manger des fruits dans les jardins, et il leur arrive de consommer les déchets 
près des villages.

UTILISATIONS : Ils sont parfois consommés par les nomades. Leur graisse et leurs piquants cuits et broyés sont 
réputés pour soigner les mammites des petits ruminants.



MAM
Crocidura lusitania ( D o l l m a n ,  1 9 1 5 )
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NOMS VERNACULAIRES : Tirghichilalt (targui) Trad. fr. : la bête frêle

MORPHOLOGIE : Très petite musaraigne, fréquente et diurne.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Vit dans les vieux troncs d’arbres et parfois dans les peuplements de Salvadora et de 
Ziziphus.

Crocidura lusitania



MAM
Eidolon helvum (Kerr, 1792)
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NOMS VERNACULAIRES : Jimague (targui) Trad. fr. : grande chauve souris

MORPHOLOGIE : C’est la plus grande chauve-souris de l'Aïr. Sa fourrure est fauve, les ailes brun foncé, voire 
noires.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cette chauve-souris, nocturne, vit en colonies et dort le jour suspendue la tête en bas à 
une branche d’arbre. On la trouve dans les montagnes à proximité des palmeraies. Elle peut effectuer des 
grands déplacements, en volant en file indienne, pour se nourrir : un individu a été observé dans un hangar 
en octobre 1980 à In Abangharit.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Frugivore.

UTILISATIONS : La tête est utilisée comme gris-gris par les lutteurs pour prévenir des chutes provoquées par 
l’adversaire, mais il faut que la roussette capturée n’ait pas touché le sol.
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MAM
Rhinopoma hardwickei Gray, 1831
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NOMS VERNACULAIRES : Afartata (targui) Trad. fr. : ailes fines qui bougent beaucoup

MORPHOLOGIE : C’est une chauve-souris de taille moyenne, avec de grandes oreilles triangulaires. Sa fourrure 
est grise, ses ailes sont plus sombres. Elle possède une longue queue, très fine, indépendante des ailes.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Espèce résidente, nocturne, qui vit en petites colonies dans les failles des rochers, les 
grottes et les puits abandonnés. Passe la journée accrochée aux voûtes ou aux parois.

il

tí
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NOMS VERNACULAIRES : Ewirkid-Wakawalen (targui) Trad. fr. : singe noir

MORPHOLOGIE : Un singe massif, qui peut atteindre 50 kilogrammes chez les mâles. Les femelles sont deux fois 
plus menues. Le dos est incliné vers l’arriére. Le poil, brun-vert, est plus développé sur les épaules que sur 
le reste du corps. Sa queue est en forme de “7", d’abord dressée puis retombant vers le sol. Ses mâchoires 
allongées lui valent son nom de cynocéphale (à tête de chien).
Il peut s'attaquer à l’homme.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Il vit en petites colonies dans les montagnes du sud et du centre de l'Aïr (Bagzan, Timia, 
Elmeki...) et dans les vallées environnantes où l’on trouve des points d’eau permanents liés aux pratiques 
du maraîchage.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Végétarien la plupart du temps, mais peut également consommer de petites proies 
(lézards ou lièvres). Il fait régulièrement des dégâts dans les jardins potagers et dans les dattiers, et mange 
la gomme des acacias.



MAM Erythrocebus patas (Schreber, 1775)
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NOMS VERNACULAIRES : Ewirkid-wazagaghen (targui) Trad. fr. : singe rouge

MORPHOLOGIE : C'est un singe de taille moyenne, de taille élancée, avec de longues pattes et une longue queue. 
Son pelage fauve à roux sur le dos lui vaut son nom. Le ventre est blanc. Le museau est court, le front 
présente une bande noire. Lors de la locomotion quadrupède, son dos est à l’horizontale.

ÉCOLOGIE / HABITAT : On le rencontre à travers toutes les vallées des grands massifs montagneux du centre de 
l’Aïr (vallée d’Eroug, versant oriental du Takouloukouzet et de Tiguidet. Il vit en petits groupes de 10 à 20 
individus, parfois mélangé avec des babouins doguera. Ces groupes sont souvent des harems dirigés par 
un mâle dominant. Cette espèce s'approche plus facilement des zones habitées que le babouin. Il lui arrive 
de fréquenter des zones assez arides, notamment au printemps et en hiver.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Le patas est principalement végétarien, et se nourrit de fruits, de la gomme des arbres 
et parfois de légumes pris dans les jardins. Mais il peut aussi se satisfaire d’insectes, de petits oiseaux ou 
d’œufs.



MAM
Canis aureus Linné, 1758
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NOMS VERNACULAIRES : Egour (targui) Trad. fr. : rusé

MORPHOLOGIE : C’est un canidé avec de longues pattes, une queue courte et de grandes oreilles pointues. Le 
pelage est gris fauve, l’extrémité de la queue noire. Il possède un aboiement sonore.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Il se rencontre partout dans l’Aïr et le Tamesna, mais reste généralement proche des 
campements et des points d’eau. Il fréquente surtout les milieux ouverts. Il a un comportement territorial 
(marquage à l’urine et aux excréments). Il creuse des terriers et vit en petits groupes familiaux hiérarchisés.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Essentiellement carnivore. Régime composé de petits animaux, voire de cadavres. Le 
chacal est parfois mis en cause dans des dégâts sur les tomates, les dattes et d’autres fruits et légumes, 
dans certaines vallées où l’on pratique le maraîchage.

UTILISATIONS : Chassé et consommé par certaines tribus de l’Aïr et du Hoggar. Sa peau sert à confectionner des 
sacs, le bout de sa queue est considéré comme porte-bonheur et est souvent accroché aux clés de voitures. 
Sa verge est utilisée comme un complément essentiel pour la confection de gris-gris destinés à améliorer 
la virilité.

Canis aureus

100km



MAM Vulpes pallida (Cretzschmar, 1826)
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NOMS VERNACULAIRES : Tibaouat (targui) Trad. fr. : Celui qui crie.

MORPHOLOGIE : Un petit renard avec un museau pointu, des oreilles arrondies à l’extrémité et un queue touffue. 
Son pelage est fauve très clair, la queue est terminée de noire. Le ventre est blanc.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Se rencontre dans tout l’Aïr, dans des paysages ouverts avec de petits buissons, et 
également en périphérie des villages. Fréquent aussi au sud et au centre du Tamesna. Il creuse de grands 
terriers avec plusieurs issues où il vit en petits groupes familiaux hiérarchisés.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Petites proies (rongeurs, oiseaux), ainsi que des insectes (larves de Criquet pèlerin). Peut 
prélever aussi quelques fruits.



MAM
Vulpes rueppelli (Schinz, 1825)
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NOMS VERNACULAIRES : Herchi tazbat-malat (targui) Trad. fr. : renard à queue blanche

MORPHOLOGIE : Petit renard d'aspect famélique, aux oreilles longues et larges. Pelage fauve clair, avec un bande 
dorsale rousse de la tête à la queue. Le museau, le front et les membres sont également roux. L’extrémité 
de la queue est blanche, ainsi que le ventre. Les yeux sont soulignés de noir, jusqu’au museau.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Ce renard est présent partout dans les régions caillouteuses ou sableuses du Tamesna 
et du massif de l’Aïr, où il vit seul ou en petite communauté. Il creuse un terrier ou s’installe dans une cavité 
naturelle.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Petits rongeurs, lézards, oiseaux, et aussi quelques fruits. Il s’attaque également parfois 
aux agneaux et aux cabris, ainsi qu’aux volailles. Son régime est plus varié que celui de V. pallida, et il 
semble bien mieux se satisfaire de ce que lui procure le milieu dans lequel il se trouve.
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MAM Fennecus zerda (Zimmerman, 1780)
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Fennecus zerda

100km

NOMS VERNACULAIRES : Ezagaz (targui) Trad. fr. : inquiet

MORPHOLOGIE : Très petit renard, moins grand qu’un chat domestique. Ses oreilles sont très grandes et pointues. 
Son pelage est très clair, chamois sur le dos et blanc sur le ventre. Seule sa queue présente une extrémité 
noire.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans les zones sableuses peu accidentées du Tamesna et du Ténéré. Il vit généralement 
en petits groupes familiaux, dans des terriers creusés à un endroit où l’humidité du sol est abondante en 
profondeur. C'est une espèce nocturne.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Gerboises, lézards et insectes.

UTILISATIONS : Les nomades considèrent le fennec comme un excellent indicateur pour creuser des puisards 
semi-permanents et permanents. Les terriers constituent un piège dangereux pour le bétail, en raison du 
risque d’effondrement entraînant une chute et des fractures des pattes.

\ \
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MAM Poecilictis libyca
(Hemprich &  Ehrenberg, 1833)
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NOMS VERNACULAIRES : Erham (targui) Trad. fr. : celui qui défèque

MORPHOLOGIE : Un tout petit mammifère nocturne au corps souple et allongé, avec de très courtes pattes, et de 
petites oreilles de forme arrondie. La queue est longue et touffue, blanche mêlée de poils noirs. Le pelage 
du ventre et des pattes est noir, la face dorsale est blanche avec des raies noires longitudinales. La tête est 
noire, entourée d’un cerclage blanc entre les yeux et les oreilles. Le menton est blanc.
Son nom lui vient de sa capacité à dégager des sécrétions anales répulsives lorsqu’il se sent inquiété.
La nuit, sur les pistes, du fait de sa lenteur à se déplacer, il se fait fréquemment écraser par les véhicules.

ÉCOLOGIE / HABITAT : On trouve le zorille dans les vallées de l’Aïr à fort peuplement de Salvadora pérsica. Il 
creuse un terrier sous de grandes dalles rocheuses. Il vit généralement en solitaire.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Insectes, rongeurs, lézards et quelques œufs.



MAM Mellivora capensis (Schreber, 1776)
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NOMS VERNACULAIRES : Zitten (targui) Trad. fr. : jaloux

MORPHOLOGIE : Un animal trapu, au pelage ras, avec de courtes pattes. Petites oreilles arrondies, queue courte 
et ébouriffée. L’ensemble de la fourrure est noir, la face dorsale est blanchâtre.
Production de sécrétions nauséabondes par les glandes anales.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cet animal, répandu dans une grande partie du Massif de l’Aïr, jusqu’à la falaise de 
Tiguidit, vit et chasse souvent en couple. Il creuse des terriers dans les lits des oueds. Il est agile à grimper 
aux arbres.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Varié, c’est un omnivore. C’est aussi un chasseur habile qui s’attaque parfois aux chèvres 
et aux moutons. Il adore le miel, ce qui lui vaut son nom.

UTILISATIONS : Le ratel est considéré comme invulnérable aux coups portés par les lances et les sabres sur son 
dos. Le cuir est utilisé pour faire des gris-gris qui ont le pouvoir de résister au métal des armes blanches.

Mellivora capensis



MAM
Herpestes spp.
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TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Deux espèces de mangoustes sont présentes dans l’Aïr : la mangouste 
ichneumon, H. ichneumon (Linné, 1758), et la mangouste rouge, H. sanguineus (Rüppel, 1835). Il a été 
difficile de les distinguer sur le terrain, c’est pourquoi elles ont été représentées ici sur une seule et même 
carte.

NOMS VERNACULAIRES : Teldat (targui)

MORPHOLOGIE : Animaux au corps allongé, à courtes pattes et longue queue. Leur tête est effilée et terminée par 
un museau pointu. Petites oreilles arrondies.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Les mangoustes sont présentes dans le centre de l’Aïr, dans les grandes vallées (Solémi, 
Tamzlak, Teloua, Zilalet, Amarrad, Eroug et certains affluents du Talak) et les gueltas. Elles vivent dans les 
éboulis rocheux. Elles ont un comportement territorial (marquage avec sécrétions anales). Elles creusent 
des terriers dans des buttes couvertes de Salvadora pérsica.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Carnivore mais varié, constitué d’insectes, d’amphibiens, de reptiles et cadavres 
d’oiseaux. Les mangoustes sont considérées comme des fauves : elles s’attaquent parfois aux chevreaux 
nouveau-nés. Elles sont également connues pour triompher des cobras.

UTILISATIONS : Dans le sud du Sahara, on capture les mangoustes pour en extraire une matière concentrée 
(musc ?) entrant dans la composition de parfums. Cette matière est également utilisée comme médicament 
contre les piqûres de scorpion.
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Hyaena hyaena (Linné, 1758)
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Eridal (targui) Trad. fr. : qui surprend la nuit

MORPHOLOGIE : La hyène est un animal de grande taille, au dos voûté et aux membres postérieurs de taille 
inférieure à celle des membres antérieurs, ce qui lui donne une impression de faiblesse du train arrière. Le 
pelage est irrégulier, gris avec des bandes noires, et une crinière qui court de la tête à l’extrémité de la 
queue. La face, le museau et la gorge sont noirs. La tête est large, les oreilles pointues.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Elle vit seule ou en petits groupes familiaux, dans des grottes, sous des éboulis rocheux, 
ou sur les plateaux tabulaires du Tamesna (Tamaya, In Ougouren, In Eridal), parfois dans des terriers 
creusés sous les grosses touffes de Panicum turgidum le long de l’Azaouak. Elle est active de nuit, et limite 
ses déplacements aux abords des points d’eau. On la retrouve souvent non loin des campements ou des 
agglomérations.
Cette espèce a été pratiquement exterminée du nord et de l’ouest de l’Aïr à la suite d’une campagne 
d’empoisonnement à la strychnine.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Carnivore, elle se nourrit essentiellement de cadavres, mais cause aussi des dégâts aux 
troupeaux sur les individus nouvellement nés (jeunes moutons, chèvres et ânes), ce qui lui a valu d’être 
âprement combattue par l'homme.

UTILISATIONS : Chassée et consommée par les nomades du Hoggar et du sud de l'Aïr. Sa peau est recherchée 
et est utilisée comme couvre siège porte-bonheur.
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Caracal caracal (Schreber, 1776)
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Ourey (targui)

MORPHOLOGIE : Très grand “chat”, à la stature robuste. Les oreilles sont terminées par de longs poils. Les pattes 
sont très allongées, la queue est courte. Le pelage, de teinte uniforme, est roux clair, sauf le ventre qui est 
blanc. L’extrémité de la queue et des oreilles sont noires. Présence également de deux bandes noires qui 
soulignent les yeux jusqu'au nez.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cette espèce nocturne très discrète vit dans les grandes vallées délimitées par des parois 
rocheuses. Elle gîte dans des crevasses ou des anfractuosités naturelles.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Habile chasseur et exclusivement carnivore, le caracal ne consomme que des proies 
vivantes (petits mammifères, oiseaux, reptiles), chasse à l’affût, et se laisse très souvent tomber sur sa 
victime qu’il étouffe. Il cause aussi quelques dégâts aux troupeaux de chèvres.
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Felis margarita Loche, 1858
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Abewin (targui)

MORPHOLOGIE : C’est un chat de petite taille, avec de grandes oreilles, une longue queue et de courtes pattes. 
Son pelage est gris doré, ses pattes et sa queue portent des anneaux de poils noirs. Sa tête a des marques 
rousses orangées, ses oreilles sont rousses et bordées de noir. La queue est terminée par un pinceau noir.

ÉCOLOGIE / HABITAT : C’est une espèce solitaire, diurne l’hiver et nocturne l’été. Le chat des sables fréquente 
les cuvettes du Tamesna (dunes, regs). On peut aussi le rencontrer dans certaines vallées de l’Aïr, mélangé 
à des fennecs sédentaires. Il utilise pour s’abriter d’anciens terriers, ou gîte dans des touffes (Cornulaca...).

RÉGIME ALIMENTAIRE : Chasse essentiellement de petits mammifères : souris et gerboises.
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Felis silvestris Schreber, 1777
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Moucha (targui)

MORPHOLOGIE : C'est un chat mince, d’allure élancée, avec de grandes pattes. La queue est longue. La couleur 
du pelage est gris brun, plus foncée sur le dos, avec parfois des taches ou des bandes. La queue présente 
des anneaux noirs dans sa seconde moitié, et est terminée par un pinceau noir.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Il fréquente des zones ouvertes, peu accidentées, et le lit des oueds. Il s’abrite sous des 
buissons ou dans des anfractuosités naturelles.

RÉGIME ALIMENTAIRE : C’est un carnivore comme le chat domestique. Il consomme de petits mammifères qu’il 
chasse à l’aube ou au crépuscule. Il ajoute à son régime quelques fruits, mais peut s’attaquer parfois aux 
petits ruminants.

UTILISATIONS : C ’est l’ancêtre du chat domestique. Il est difficile de l’en différencier morphologiquement.
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Acinonyx jubatus (Schreber, 1776)
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NOMS VERNACULAIRES : Adal-amaïas (targui)
Trad. fr. : qui chasse à l’affût

MORPHOLOGIE : Un félin de grande taille, très élancé, avec de longues pattes, une longue queue et un dos 
incurvé. Les oreilles sont petites et rondes. La démarche est très souple. La fourrure est jaune clair, 
parsemée de taches noires. Ces taches s’assemblent vers l’extrémité de la queue pour forme des anneaux.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le guépard, animal diurne, est présent dans le nord et le versant oriental de l’AÏ'r, dans 
des milieux ouverts (steppes). Il vit, seul ou en petits groupes, dans des zones peu fréquentées par 
l’homme. L’espèce est en voie de disparition dans l’Aïr, suite aux grandes sécheresses et aux chasses 
successives qui amenuisent le gibier.

RÉGIME ALIMENTAIRE : C’est un redoutable chasseur, très rapide à la course (pointes à 110 km/h). Gazelles, 
mouflons et lièvres constituent son ordinaire. Il s’attaque rarement au bétail, sauf aux jeunes chamelons nés 
en brousse.

UTILISATIONS : Le guépard est chassé pour sa viande et la beauté de sa fourrure.
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Equus asinus L i n n é ,  1 7 5 8
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Dans certaines parties montagneuses du Massif de l’Aïr réside une variété 
d’ânes à museau noir (Efougan en targui), dont le statut taxonomique reste à préciser.

NOMS VERNACULAIRES : Ejad (targui)

MORPHOLOGIE : C’est un équidé de grande taille, au pelage gris clair et ras. La face ventrale, ainsi que le museau 
sont blancs. Les oreilles sont longues et droites. Une courte crinière noire orne le cou, les pattes sont 
terminées de sabots. La tête est plus courte et moins fine que celle du cheval.
C’est un animal diurne, qui vit parfois à l’état sauvage en petits troupeaux.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Dans quelques massifs montagneux, on trouve des populations d’ânes sauvages (Tewar, 
Egloulaf).

RÉGIME ALIMENTAIRE : C'est un herbivore très rustique. Il consomme toutes les espèces végétales et joue un 
rôle important dans la déforestation, car il mange les écorces des arbres qui se dessèchent ensuite et 
déterre les racines de certaines graminées vivaces (Panicum, Lasiurus...).

UTILISATIONS : Domestiqué, l’âne est utilisé comme animal de bât : corvée de bois, de paille et d’eau. Il est utile 
également pour les déménagements et devient un animal d’apparat pour les femmes lors des fêtes 
religieuses et des grandes transhumances entre Tadress et Azaouak pour les cures salées.
Son lait est utilisé pour soigner la coqueluche. Sa viande n’est pas consommée par les tribus touaregs de 
l’Aïr.

Equus asinus

100km
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Procavia capensis ( P a l l a s ,  1 7 6 6 )
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Kaouka (targui) Trad. fr. : qui aboie

MORPHOLOGIE : C’est un tout petit mammifère diurne, de la taille d’un lièvre, court et trappu, avec une queue très 
réduite et des petites oreilles arrondies. Son poil est uniformément gris-brun. Il présente une touffe de poils 
érectiles au milieu du dos, qu’il redresse lorsqu’il est apeuré.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le daman vit en toutes petites colonies dans les fissures ou dans les éboulis de rochers, 
en bordure des vallées du massif de l’Aïr. C'est un sédentaire (marquage olfactif de son territoire).
Animal social, il reste très méfiant. Des individus jouent le rôle de guetteurs, et avertissent aussitôt le reste 
de la colonie d’un dérangement, en lançant une vaste gamme de cris d’alarme, ce qui lui a valu son nom. 
Les colonies de damans sont en outre capables de changer de site en cas de perturbation.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Il se nourrit de végétaux (feuilles, baies, écorces...), et semble apprécier particulièrement 
les feuilles et les fleurs d'Acacia tortilis raddiana tombées au sol. Il boit fréquemment, ce qui semble lui 
interdire de beaucoup s’éloigner des points d’eau. Son urine est à ce point concentrée qu’elle tache les 
rochers.

UTILISATIONS : Cette espèce n’est pas consommée par les nomades de l’Aïr, mais sa peau sert à faire des sacs 
à thé.
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Orycteropus afer Pallas, 1766
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NOMS VERNACULAIRES : Edboug (targui) Trad. fr. : l’esprit de la terre

MORPHOLOGIE : Un animal lourd, de la taille d’un cochon, et d’une physionomie très particulière. La tête est 
allongée, surmontée de deux immenses oreilles en cornet, et terminée par un épais museau cylindrique. 
La langue est extensible. Le dos est arqué, prolongé d’un longue queue en forme de cône. Les membres 
sont puissants. La peau est presque nue, de couleur gris rosé.

ÉCOLOGIE / HABITAT : L’oryctérope est strictement nocturne. On le rencontre dans les vallées occidentales du 
massif de l’Aïr. Grâce à ses griffes puissantes, il creuse des terriers profonds, qu’il occupe seul ou en 
couple, dans les berges des oueds ou dans les dunes mortes. Il rebouche l’entrée derrière lui.

RÉGIME ALIMENTAIRE : C’est un insectivore (fourmis et termites). Après avoir ouvert les fourmilières ou les 
termitières à coup de griffes, il utilise sa queue qu’il a enduite de salive et glissée à l’intérieur, pour récolter 
les insectes qui s’y accrochent.

UTILISATIONS : L’oryctérope est chassé et piégé pour sa viande et pour sa peau. L’espèce est menacée de 
disparition.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Azoubara (targui)

MORPHOLOGIE : Le phacochère est un mammifère 
d’allure porcine, avec une très grosse tête 
aplatie, et un corps massif supporté par de 
minces pattes. La peau, grise, est presque 
nue, à l’exception d’un crinière plus foncée 
formées de poils longs et drus. La queue, très 
mince, est terminée par une touffe de poils. 
L’animal possède une paire de canines 
impressionantes, relevées à la manière des 
défenses des éléphants.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Grégaire, il vit en groupe dans des grottes ou des terriers abandonnées et peu profonds 
en saison chaude. On le rencontre dans des zones où eau et végétation sont présentes. L'activité est diurne. 
Cette espèce était abondante sur tout le versant occidental de l'Aïr, jusqu’à l’Azaouak. Depuis les années 
1970, et plus particulièrement de 1973 à 1983, la sécheresse et le braconnage ont considérablement réduit 
les populations, jusqu’à n’en laisser que quelques îlots. A partir de 1984, la sécheresse et la chasse pour 
la commercialisation auprès des expatriés des usines minières ont pratiquement fait disparaître l’espèce de 
la zone.

RÉGIME ALIMENTAIRE : C'est un herbivore. Son régime se compose de bulbes, de racines de Cypéracées et 
autres végétaux, trouvés en creusant dans le fond des oueds. L’espèce est réputée suivre les troupeaux 
de chèvres et de moutons pour en manger des excréments.

UTILISATIONS : Le phacochère n'est pas consommé par les nomades qui le tolèrent, car il n’occasionne pas de 
dégâts importants.
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Bos indicus (L in n é , 1 7 5 8 )
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Tassé (targui), tessout dans le Hoggar

MORPHOLOGIE : Gros bovidé domestique. La tête porte une paire de cornes très écartées, et le garrot une bosse, 
qui est une réserve énergétique constituée de graisses, destinée aux périodes de disette. La queue est 
longue, et terminée par une pinceau de poils foncés. La couleur de la robe est variable. Le ventre est 
toujours plus clair.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le zébu était présent dans tout le nord du Niger, jusqu'aux grandes sécheresses qui l’ont 
pratiquement éliminé au delà du 17e parallèle. L’espèce se limite actuellement à quelques têtes utilisées 
pour le maraîchage.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Herbivore.

UTILISATIONS : Le zébu est avant tout un animal de bât. Attelé, il tirera l’eau des puits.
Mais il est également élevé pour son lait qui sert à faire du fromage et du beurre, et pour sa viande, très 
appréciée lors des grandes cérémonies (mariage, fêtes...). La peau est utilisée pour faire des sandales, des 
tentes, des cordes et des puisettes.
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NOMS VERNACULAIRES : Ezam (targui) Trad. fr. : cou taché

MORPHOLOGIE : Une grande antilope, à l’allure lourde. Elle peut peser jusqu’à 200 kg. Elle porte deux longues 
cornes, presque parallèles, recourbées vers l'arrière en arc de cercle. La queue est terminée par un pinceau 
de poils noirs. La robe est beige claire, le cou et le poitrail sont roux.

ÉCOLOGIE / HABITAT : L’oryx algazelle vit en troupeaux d’une dizaine d’individus. Seuls les vieux mâles sont 
solitaires. L’animal a un mode de vie erratique : ses déplacements se sont au gré du renouvellement des 
pâturages après les pluies.
L'espèce disparaît progressivement de l’Aïr. Le dernier troupeau (17 têtes) été observé le 12 février 1969 
dans l’oued Tazizilet sur le versant sud-ouest. Un mâle a été vu le 20 mai 1972 dans l’oued In Dakatau Sud- 
est. Depuis la grande sécheresse de 1973, l’espèce s’est déplacée plus au Sud-est, dans la région de 
Termit. Elle est considérée en voie d’extinction rapide dans la zone.

RÉGIME ALIMENTAIRE : C’est un grand herbivore : graminées, légumineuses et quelques fruits d'Acacia.

UTILISATIONS : Il a été chassé massivement pour son cuir (boucliers et cordages) et sa viande. Ses cornes étaient 
utilisées comme piège à gazelles.
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NOMS VERNACULAIRES : Emilal (targui)
Trad. fr. : antilope blanche

MORPHOLOGIE : Une antilope de grande taille, aux 
formes lourdes. Elle porte de très longues cornes 
spiralées. La tête est le cou sont gris fauve, la 
croupe et les membres blancs.

ÉCOLOGIE / HABITAT : L’addax vit en petits groupes (jusqu'à 50 têtes), dans des zones éloignées de toute 
présence humaine : vallée de Timmeghdoi et de Touaret (octobre 1967), Azal-nemilal (1970). Il explore ses 
biotopes en fonction des saisons, et est une des espèces le plus adaptées au climat saharien. Il peut résider 
dans certaines vallées de l’Aïr ou cuvettes des grands ergs du Ténéré durant les grandes chaleurs, afin de 
trouver nourriture et ombre. Pour cette dernière, il creuse des loges sous les rochers ou sous les touffes de 
divers végétaux (Aristida, Cornulaca...).
L'espèce est menacée d’extinction. De 1965 à 1977, on pouvait la rencontrer dans la partie septentrionale 
et sur tout le versant oriental de l’Aïr, jusqu’à la limite méridionale du massif. Les populations entre l’Algérie 
et le nord du Niger ont fait l’objet d’un braconnage intense dans les zones faciles d’accès. L’addax se 
maintient aujourd'hui difficilement sur le versant oriental de l’Aïr, entre les grands ensembles dunaires de 
la bordure occidentale du Ténéré, jusqu’au massif de Termit (12 individus aperçus dans les montagnes 
Bleues le 15/12/1977, 7 individus à l’est de Temet le 07/01/1987).

RÉGIME ALIMENTAIRE : Herbivore (Stipagrostis, Boerhavia, Cornulaca), il se déplace en suivant les pâturages.
Il n’a pas besoin de s’abreuver, son alimentation lui assure l’apport hydrique suffisant. Il peut donc rester 
éloigné des points d’eau. Il est réputé pour consommer des vipères (plusieurs chasseurs en auraient trouvé 
dans sa panse).

UTILISATIONS : L’addax est chassé. Sa peau et sa viande sont très recherchées. Sa graisse est utilisée pour 
soigner les morsures de vipères (Cerastes).



MAM
Gazella damma (Pallas, 1766)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt S E Tén

026
A C D E G 4 I J K L M ho p O FS T U

Gazelle dama SA X X X *X XXX)CXXx>CXX X

I

INFORMATIONS DIVERSES
i

NOMS VERNACULAIRES : Ener (targui) Trad. fr. : à l’encolure rouge
Biche-Robert (français)

MORPHOLOGIE : C’est une grande gazelle, à grand cou et à pattes longues et fines, avec des cornes courtes et 
épaisses, annelées, en forme de “S” dirigé vers l’arrière. Elle possède une toute petite queue. Sa robe est 
blanche, avec une grande zone rousse sur le cou et le dos. La croupe est toujours blanche. Le cou présente 
un tache blanche circulaire très nette sur la face antérieure.

ÉCOLOGIE / HABITAT : C’est un animal grégaire : les troupeaux comptent jusqu’à 15 têtes, et sont organisés en 
harems autour d’un mâle dominant. Zones sableuses et regs constituent l’habitat de prédilection. 
L’espèce est en voie de disparition dans la région. Elle a disparu du Tamesna, et ne subsiste que dans des 
zones éloignées de toute fréquentation humaine.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Des graminées et des feuilles, prélevés à l’aube ou au crépuscule. Acacia, Colocynthis, 
Crozophora, Leptadenia.

UTILISATIONS : Cette gazelle est chassée bien que sa viande soit considérée comme de qualité inférieure (fade 
et souvent maigre). Les tendons sont utilisés comme ressort de rappel pour les pièges à gazelles.
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Gazella dorcas (Linné, 1758)
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INFORMATIONS DIVERSES

TAXONOMIE I NOMENCLATURE : La gazelle leptocère, Gazella leptoceros (Cuvier, 1842), est également 
présente dans la zone d’étude, mais beaucoup plus rare que G. dorcas. Les touaregs ne distinguent pas 
ces espèces l’une de l’autre. La cartographie chorologique de G. leptoceros reste à faire.

NOMS VERNACULAIRES : Azinkid (targui) Trad. fr. : jaune clair

MORPHOLOGIE : C’est une petite gazelle, avec des cornes annelées, en forme de lyre et dirigées vers l’arrière. 
La robe est uniformément fauve, le ventre et l’intérieur des membres restant blancs. La queue est courtes, 
fine et noire. La zone frontale est foncée des cornes au museau, tandis qu’une bande blanche soulignée 
de brun va des yeux à la bouche.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cette gazelle vit en petits troupeaux de moins de dix individus. Elle se mêle parfois à la 
gazelle dama. Elle recherche systématiquement l’ombre aux heures les plus chaudes de la journée et fait 
une pause méridienne. Elle était répandue partout, en plaine, dans les zones rocheuses et dans les vallées, 
et est encore assez nombreuse. Elle se fait plus rare aux abords des grandes routes et des agglomérations. 
Elle peut parfois être très abondante dans certains biotopes : In Aghouenat, In Oufdoughen, Zagado, et 
autrefois Ouaren.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Herbivore : feuilles d'acacias, graminées et plantes succulentes, ce qui lui permet de 
s'affranchir davantage de la proximité de points d’eau que G. dama.

UTILISATIONS : Cette gazelle est chassée pour sa viande, et parfois élevée avec les chèvres pour être engraissée.
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Efital (targui)

MORPHOLOGIE : C’est un animal de taille moyenne, aux cornes épaisses et bien développées en demi-cercle. Il 
présente de longues touffes de poils sous le cou et la poitrine. La couleur de son pelage est uniformément 
fauve.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le mouflon est un excellent grimpeur et vit exclusivement dans les escarpements rocheux 
des hautes montagnes de l’Aïr, renfermant des gueltas ou des sources permanentes : monts Gréboun, 
Tamgak, Takolokozet, Baguezan et Taraouadji, ainsi que sur le versant occidental, où plusieurs points d’eau 
sont permanents. C’est un sédentaire, qui vit en petits groupes familiaux de 3 à 5 individus. Il commence 
à brouter dès le coucher du soleil, et parfois jusqu'au lever du soleil. Il reste en observation en début de 
matinée, et se met à l’abri du soleil dans la journée, souvent dans une grotte. Bien que très chassé, il reste 
assez abondant.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Herbivore très opportuniste, il se satisfait de ce qu’il trouve : feuilles et fruits. Il s’abreuve 
tous les jours, mais peut rester plusieurs jours sans boire si son alimentation lui apporte suffisamment d’eau.

UTILISATIONS : Il est chassé avec des chiens ou des pièges autour des points d’eau. Sa viande est consommée 
et se conserve très bien une fois séchée. Sa peau, très solide, sert à confectionner des puisettes, des sacs 
à grain et des tentes.



MAM
Camelus dromedarius Linné, 1758
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Alam, amnes, amadjour (targui)

MORPHOLOGIE : C’est un ruminant de grande taille, domestique. Ses pattes sont fines et très allongées, ce qui 
lui permet de maintenir ses organes vitaux à une température sensiblement inférieure à celle du niveau du 
sol. Il est caractérisé également par son long cou et surtout la bosse qu’il porte sur le dos. La robe est unie 
ou pie, allant du blanc au brun foncé. Les individus à robe pie sont réputés sourds. Le pelage est ras ou 
épais en fonction de la saison. La queue est longue, terminée par une touffe de poils.
La bosse dorsale est une réserve d’eau et de graisse, qui peut s’affaisser sur le côté lorsque celles-ci sont 
épuisées. La perte de poids résultante peut aller jusqu’à 30 %.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le dromadaire est représenté dans tout l’Aïr et le Tamesna, où il se tient en petit 
troupeaux, en fonction de l’abondance des pâturages. On le rencontre peu dans les zones escarpées où 
il a des difficultés à se déplacer. Il possède une grande endurance à l’effort et une grande résistance à la 
soif, ce qui lui permet d’exploiter des pâturages très éloignés des points d’eau.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Le trait caractéristique du dromadaire est de pouvoir se priver de boire pendant quelques 
jours, ce manque étant suppléé par les réserves qu’il a accumulées dans sa bosse. Une bonne réhydratation 
peut nécessiter une centaine de litres d’eau.
C’est un grand herbivore, qui consomme des herbes annuelles, des plantes riches en sel (Chenopodiaceae) 
qui lui permettent de supporter le manque d’eau, des feuilles et des petits rameaux (Acacia, Maerua...).

UTILISATIONS : C’est le vaisseau du désert. On utilise le dromadaire pour les transports et les déplacements 
régionaux, main aussi pour sa viande et pour son lait et, dans une moindre mesure, pour son cuir. Certaines 
parties de sa graisse (bosse et flancs) sont utilisées pour soigner la grippe et la méningite.



MAM Xerus erythropus (E. Geoffroy, 1803)
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NOMS VERNACULAIRES : Akolan (targui)

MORPHOLOGIE : C’est un gros écureuil terrestre, à longue queue, presqu’autant que le corps. Le pelage est brun 
roux, la queue, touffue, est parsemée de poils noirs et blancs. Une mince ligne blanc courre le long des 
flancs.

ÉCOLOGIE / HABITAT : On le rencontre dans des milieux variés, dans les vallées de l’Aïr, où il vit dans un terrier 
creusé sous des buissons, avec plusieurs issues qu'il referme derrière lui. Il est très sociable.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Graines, noix de jujubier, de Balanites et de Boscia. Il consomme également des 
tubercules et des racines.

UTILISATIONS : Sa morsure, très douloureuse, est réputée pour rendre malade ou fou (peut-être est-il un vecteur 
de la rage ?).

Xerus ervthropus

100km
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Gerbillus pyramidum (I. Geoffroy, 1825)
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NOMS VERNACULAIRES : Akotaï (targui)

MORPHOLOGIE : C’est une gerbille de grande taille (10-12 cm de longueur pour le corps, et 15 cm pour la queue). 
Son pied très long lui permet d’effectuer de grands bonds. La couleur du dos est fauve pâle, la face ventrale 
et les pattes sont blanches.

ÉCOLOGIE I HABITAT : Elle est fréquente dans les cuvettes du Tamesna et les vallées de l’Aïr, où elle creuse des 
terriers compartimentés, avec des réserves de nourriture, et dont les orifices sont bouchés lorsqu’elle se 
tient à l’intérieur. Nocturne et sédentaire, elle ne s’ éloigne jamais du terrier qu'elle regagne à la moindre 
alerte.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Granivore et insectivore. Quelques fruits (dattes).
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A r v i c a n t h i s  n i l o t i c u s  ( D e s m a r e t ,  1 8 2 2 )
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Koussou (targui)

MORPHOLOGIE : C’est un rat gris, de taille moyenne, avec une queue moins longue que le corps, et de petites 
mouchetures fauve et jaune dans le pelage, qui lui ont valu son nom de “rat gris”.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le rat roussard est présent dans les cuvettes et les bordures des vallées boisées de l’Aïr 
et du Tamesna, dans des biotopes souvent humides. On le trouve parfois jusque dans les zones 
d’épandage fortement argileuses et à sorgho sauvage. Il vit en petits groupes dans des terriers creusés dans 
les failles d’argile et sous d’épais buissons. Plusieurs colonie peuvent établir leur terrier à peu de distance 
les unes des autres.
Il prolifère certaines années et devient nuisible à la végétation naturelle ainsi qu’aux cultures. En période 
de sécheresse, il grimpe sur les arbres et ronge les fines branches et les écorces, ce qui peut provoquer 
la mort par dessèchement d’importants peuplements d’arbres (Sikerat, Afoudaye, Solemi, Afara, ...).

RÉGIME ALIMENTAIRE : Son régime comporte divers végétaux : graminées, légumes, céréales, fruits et graines.

UTILISATIONS : Les colonies de rats roussards sont l’objet d’une prédation intense de la part des cobras, des 
mangoustes ou des rapaces. L’animal est donc extrêmement prolifique : 3 à 4 portées de 5 à 6 petits par

Arvicanthis niloticus

100km
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INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Edoui (targui)

MORPHOLOGIE : C’est un tout petit mammifère, caractérisé par ses longues pattes, qui lui assurent une détente 
remarquable pour ses déplacements par bonds.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Elle est présente dans tout l’Aïr et surtout dans le Tamesna, où elle affectionne 
particulièrement les terrains aux sols sablo-limoneux (fesch-fesch). Elle se tient à distance des zones de 
présence humaine. Elle vit dans un terrier à plusieurs issues, dont elle rebouche toujours l’entrée, et y passe 
la journée. Elle n’en sort que la nuit. C’est un animal solitaire.

RÉGIME ALIMENTAIRE : La gerboise est un granivore (graines de Tribulus), et consomme également des insectes 
morts et des excréments de chameau.

UTILISATIONS : L’espèce est utilisée pour dresser les chiens de chasse (slouguis) des nomades de l’Aïr et de 
l’Adrar des Iforas. Elle est chassée et consommée par les Touaregs du Hoggar.



MAM
Hystrix cristata (Linné, 1758)

Chorologie

Tamesna P-0 N Cnt s E Tén

034
A B C D E F G H 1J K L M N0P QR S T U

Porc-épic AFS ME SAalt SAc CC X X X X X X X tx X

i'

INFORMATIONS DIVERSES

NOMS VERNACULAIRES : Emaghaï, akachan (targui) Trad. fr. : bête pointillée, épineuse

MORPHOLOGIE : C’est un animal de taille moyenne, trapu et court sur pattes. Il possède de très longs poils 
indurés, transformés en piquants, qui recouvrent son dos, ses flancs et sa queue. Les piquants du dos 
atteignent 40 centimètres de longueur. Leur couleur est grise et blanche, en anneaux, et l’extrémité est 
toujours blanche.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Cette espèce est présente dans les zones rocailleuses des vallées de l'Aïr et dans la 
plaine de l’Irazer. Le porc-épic vit en petits groupes dans un terrier situé dans les failles des rochers, et 
occupe parfois les trous d’oryctérope. Nocturne, il parcourt plusieurs kilomètres à la recherche de nourriture.
Il revient toujours à son terrier même après plusieurs jours d’absence. Il peut dresser ses piquants lorsqu’il 
est inquiété.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Racines, bulbes et tubercules. Il consomme la base des branches de Calotropisprocera, 
et de diverses plantes (Cystanche) ainsi que les fruits de Colocynthis. Il peut parfois causer des dégâts 
minimes dans les jardins (maïs, pastèques et autres légumes).

UTILISATIONS : Bien fourni en viande, le porc-épic est consommé par une grande partie des habitants de l’Aïr. Il 
peut être consommé sous forme de bouillon pour soigner l’asthme.

Hystrix cristata



MAM
Massoutiera mzabi (Lataste, 1881)

Chorologie

Tamesna P-0 Cnt S E Tén

035
A B C D E F G H I J H( L M N 0 P Q R S T U

Goundi du Mzab SAalt CC

I
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NOMS VERNACULAIRES : Teghalamt (targui)

MORPHOLOGIE : C’est un rongeur de petite taille, avec des oreilles en forme de bulbe très développées. Sa 
physionomie rappelle celle du cobaye. La couleur du pelage est chamois, pouvant tirer sur le beige.

ÉCOLOGIE / HABITAT : Le goundi est présent dans une grande parie du massif de l’Aïr, ainsi que le long de la 
falaise de Tiguidit. Il vit en solitaire dans les éboulis rocheux, à proximité de la végétation. Le mode de vie 
est diurne, sauf à la saison chaude où il s’inverse.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Végétaux (bourgeons et feuilles).

UTILISATIONS : Capturé avec des pièges placés au raz de la végétation.



MAM
Lepus spp.
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TAXONOMIE I NOMENCLATURE : Il existe dans l’Aïr deux espèces de lièvres, L. capensis Linné, 1758 et 
L. saxatilis Cuvier 1823, mais, ces animaux très vifs sont difficiles à distinguer sur le terrain. Par crainte de 
confusion, ils sont représentés ici sur une seule et même carte.

NOMS VERNACULAIRES : Tekarhalt (targui)

MORPHOLOGIE : Deux mammifères à allure de lapin, avec toutefois de bien plus longues oreilles, inclinées vers 
l’avant de la tête. Ils possèdent de longues pattes, et ont une allure plus élancée. Le pelage va du chamois 
au gris, le ventre est blanc.
Lepus saxatilis est plus petit que L. capensis, sa robe est plus claire et ses oreilles moins longues.

ÉCOLOGIE I HABITAT : On trouve les lièvres un peu partout : dans les vallées de l’Aïr, ouest et centre du 
Tamesna, est du Ténéré. Ils semblent plus fréquents dans les zones d’épandage steppiques. Ce sont des 
solitaires. Ils se déplacent rapidement par bonds.
L. saxatilis creuse des terriers, L.capensis s’abrite dans des cavités naturelles.

RÉGIME ALIMENTAIRE : Herbivores, ils se nourrissent de plantes herbacées, d’écorces, de racines, de fruits et 
de bourgeons.

UTILISATIONS : Les lièvres sont chassés et consommés par certaines tribus nomades de l’Aïr et du Hoggar.
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Mohamed Aoutchiki KRISKA est né dans le Talak en 1949, où il a 
grandi et assimilé la vie en milieu saharien. En 1965, à l'âge de 16 ans, il 
est recruté par George B. POPOV dans le cadre du projet de recherche 
re latif au Criquet pèlerin. Depuis lors, devenu chef prospecteur anti
acridien pour le compte de l'Organisation commune de Lutte anti- 
acridienne et de Lutte anti-aviaire (OCLALAV), il arpente le Tamesna, l'Aïr 
et le Ténéré, en toutes saisons, année après année. Doué d'un sens aigu 
de l'observation et en contact permanent avec les nomades et les 
sédentaires des oasis mais aussi avec tous les acridologues internationaux 
ayant prospecté le Nord-Niger, M. A. KRISKA a vécu la 
mutation socio-économique ayant affecté la région et a 
suivi l'évolution dynamique de la faune et de la flore locales 
au cours des 35 dernières années du 20e siècle. C'est une 
bonne part de cette expérience qui nous est restituée dans 
son mémoire publié par l'EPHE et le CIRAD/Prifas.

Mohamed Aoutchiki KRISKA a présenté son mémoire le 30 novembre 1999 à 
Montpellier, en vue d'obtenir le diplôme de l'École Pratique des Hautes-Études.

Cette contribution au bilan naturaliste qu'il était indispensable de dresser pour 
entreprendre et soutenir en toute connaissance de cause le développement durable 
au profit des populations locales, est limitée à quelques groupes taxinomiques 
(plantes vasculaires, acridiens, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères). La 
préservation et la valorisation de ce qui reste du patrimoine naturel deviennent une 
nécessité vitale pour le devenir des populations de la région, soumise à une brutale 
mutation socio-économique en cette fin du 20e siècle.

Après avoir très brièvement rappelé le contexte géographique (chapitre 1), le 
matériel et les méthodes d'investigation sont examinés (chapitre 2), puis les unités 
territoriales écologiquement homogènes identifiées sont présentées (chapitre 3), 
avant d'aborder les inventaires taxinomiques (chapitre 4). Une brève discussion suivie 
de la conclusion précèdent les annexes (liste des espèces signalées). Enfin, un atlas 
constitué d'une carte et d'une fiche signalétique par taxon observé et identifié termine 
cet ouvrage.

Dans cette région qui constitue un important foyer de multiplication et de 
grégarisation pour le Criquet pèlerin, nous disposons maintenant d'un référentiel éco- 
géographique susceptible de faciliter grandement l'organisation des prospections anti- 
acridiennes. L'archivage géoréférencé des informations devient possible et permettra 
d'accéder à l'analyse fréquentielle des signalisations acridiennes dans le Nord-Niger.

Les inventaires taxinomiques ont confirmé la richesse du patrimoine naturel de 
cette région du Sahara méridional mais, sous l'effet des sécheresses successives et 
d'une anthropisation dévastatrice, ce patrimoine naturel s'est significativement 
dégradé au cours des trente dernières années.
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