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Introduction 

 

L’Algérie couvre une superficie de 2,388 millions de km² ce qui en fait, en étendue, le 

premier pays en Afrique. Les régions du Nord de l’Algérie où les conditions du climat et du 

milieu permettant le développement des formations forestières occupent 250 000 km² soit un 

peu plus de 10% de la superficie totale (FAO, 2000). 

 

La forêt comme toute terre, constituant un milieu dynamique et hétérogène, à l'exclusion 

des formations végétales résultant d'activités agricoles, d'une superficie minimale de 0,1 

hectare portant des arbres dont le houppier couvre au moins 30% de la surface et qui peuvent 

atteindre à maturité une hauteur minimale de5 mètres (Rival et Levang, 2013). 

 

Dans toute l'Algérie, depuis 50 ans, le couvert forestier est le théâtre d'un grand carnage. 

Sa superficie, estimée à 1,3 millions d'hectares de véritables forêts naturelles, a connu un 

déclin quasi exponentiel, et se trouve dans un état lamentable (DGF, 2007). Grâce au 

reboisement réalisé depuis l'indépendance, les forêts couvrent actuellement 4,1millions 

d'hectares (Madaoui, 2002 in Anonyme, 2017). 

 

De par sa situation géographique, sa végétation et son climat, la forêt algérienne a subi 

diverses dégradations au cours des siècles, suite aux invasions de l'Afrique du Nord. De plus, 

l'exploitation arbitraire et la reproduction anarchique sont sans aucun doute la cause de l'état 

actuel de dégradation des forêts algériennes. La guerre de libération nationale a entraîné la 

disparition de plus d'un million d'hectares (FAO, 2006). 

 

L'action conjuguée de ces différents facteurs (incendie, exploitation inconsidérée des 

pâturages, déforestation, utilisation irrationnelle, consommation chaotique de l'espace par 

l'urbanisation, l'agriculture) nuit aux forêts algériennes qui non seulement n'ont pas reculé, 

mais ce qui reste n'est plus représentatif de l'équilibre forêts naturelles du passé, en raison de 

la dégradation générale qui la caractérise (Meddour, 2008). 

 

Les efforts de la Direction générale des forêts pour étendre le couvert forestier ne 

parviennent même pas à compenser les pertes causées par les facteurs humains, les incendies, 

le surpâturage et l'exploitation chaotique des forêts (Mihi, 2012). 



INTRODUCTION       

II 

 2 

 

 

La forêt est importante pour les populations locales car elles fournissent des ressources 

telles que le bois de chauffage, les plantes médicinales, les fruits et pour une meilleure 

compréhension de la relation des populations locales avec la forêt peut aider à identifier les 

facteurs qui influencent cette relation et suggérer des stratégies pour améliorer la gestion 

durable des ressources forestières tout en répondant aux besoins des communautés locales.       

 

L’objectif de notre étude consiste à étudier la relation des riverains avec la forêt de 

Bendaoud à Bordj Bou Arreridj. 

Pour cela nous avons fait une enquête socio-économique des villages proches de la forêt 

et avons divisé ce travail en quatre chapitres respectivement dans  le premier chapitre nous 

abordons une  synthèse  bibliographique , le deuxième chapitre  concerne une présentation de 

la situation générale de la zone d’étude par une description du milieu biotique et abiotique , le 

troisième chapitre matériel et méthode portera sur les données concernent la commune de 

Bendaoud et la quatrième chapitre qui consiste à un travail de terrain qui sans les enquêtes 

questionnaire, enfin nous clôturons  par une conclusion. 
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1- Historique de la forêt Algérien  

1-1 Relation de l’homme avec la forêt 

 

L’homme et la nature combinent leurs effets pour fabriquer une histoire de la forêt 

(Rinaudo, 1988) ainsi l’impact des sociétés humaines sur les écosystèmes forestiers du bassin 

méditerranéen fut tels que certains auteurs, par exemple (Di Castri ,1981 in blondel, 2009). 

n’hésitèrent pas à affirmer qu’une sorte de coévolution a façonné les interactions entre ces 

écosystèmes et les humains à travers des pratiques constamment remises en cause de l’usage 

des terres (Blondel, 2009). 

Au Paléolithique, les activités humaines ont peu d'impact sur la végétation, la population 

n'étant plus sédentaire et l'utilisation du bois restant pour le chauffage. 

  La période néolithique est caractérisée par l'installation de la population et le 

développement ordonné de la forêt. 

Si l'évolution des pratiques agricoles et pastorales est incontestable, l'impact initial sur les 

forêts reste limité. La deuxième fois que les choses ont été différentes, nous avons remarqué de 

nouvelles pratiques sylvo-agropastorales.  

Après le Néolithique, les pratiques humaines se sont diversifiées et raffinées, et les 

cultures se sont intensifiées et diversifiées. L'urbanisation progresse également, au détriment 

des espaces verts à partir du moyen âge, l’anthracologie est confrontée dans ses investigations 

par l’étude des textes qui fournissent des éclaircissements sur la finalité des déforestations liées 

aux poussées démographiques. 

L’Algérie, comme dans toute la région méditerranéenne a connu des agressions humaines 

contre son milieu naturel et par conséquent une destruction de la flore et de la faune (Louni, 

1994). 

1-2Aperçu global sur la forêt algérienne 

L’Algérie couvre une superficie de 2.381.174.100 km
2
, ce qui en fait, en étendue, le 

premier pays africain après la division du Soudan. Le Sahara algérien est l’un des plus vastes 

déserts au monde en occupant plus de 2 millions de km
2 

soit 84% du territoire. 

Les régions du nord de l’Algérie où les conditions du climat et du milieu permettent le 

développement des formations forestières occupent 250000 km
2
 soit un peu plus de 10% de la 

superficie totale. 
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Le patrimoine forestier national couvre une superficie globale d’environ 4.1millions 

d’hectares qui serépartissent comme suit : 

 Forêts naturelles 1.3 millions d’hectares. 

 Maquis 1.8 millions d’hectares. 

 Reboisement près de1 million d’hectares. 

Ces chiffres confèrent un taux de boisement de 16,4 % pour le nord de l’Algérie et de 

1,7 % seulement si les régions sahariennes arides sont également prises en considération 

(Fosa, 2000 in Ikermoud, 2000) 

Ces taux de boisement sont évidemment très insuffisants pour assurer d’une part 

l’équilibre physique et biologique des écosystèmes naturels, et d’autre part ne permet pas de 

couvrir les besoins en matière de produits forestiers et d’assurer des recettes économiques 

pour le pays (Ikermoud, 2000). 

1-2-1 L’époque coloniale 

Selon Meddour (2008), la période coloniale a été fatale, pour notre patrimoine forestier. 

En effet, 3506 942 Ha ont été parcourus par le feu au total, sur une période de 87 ans (1876-

1962), soit une moyenne de 41 258 Ha/an. 

Durant cette époque, le feu a mis en péril notre patrimoine forestier, en certaine 

scirconstances, malheureusement trop répétés, les dégâts qu’il a causés sont pris la proportion 

de véritables désastres. 

 1-2-2 L’époque après l’indépendance 

A l'indépendance, l'Algérie a hérité d'une forêt dégradée, négligée et désorganisée dont 

le rôle économique et social a été négligé. 

A long terme, cette situation grave nécessite un redressement urgent du secteur forestier. 

En effet, l'Algérie a formulé des politiques forestières qui tiennent compte des multiples rôles 

que peuvent jouer les forêts : conservation, production et promotion sociale, en les intégrant 

dans des plans globaux de développement économique et social. 

Ses actions s'articulent autour de trois axes : 

a) Protéger et valoriser les forêts existantes et toutes les ressources forestières. 

b) Développer le patrimoine forestier par le reboisement. 

c) Combattre l'érosion (Kechebar, 2008) 
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1-3 Le rôle des forêts en Algérie 

Outre les fonctions écologiques, les forêts algériennes ont également des fonctions de 

production, de protection et sociales. Les forêts à vocation de conservation et d'usage social ont 

été quasiment classées ou créées dans les années 1980.  

Leur taille n'a pas changé de manière significative depuis lors et est donc considérée 

comme constante, Pour les forêts de production et les forêts refuges, il s'agit des ratios 

déterminés par l'INRF (40% et 60%). 

 

Les forêts algériennes jouent un rôle moindre dans la production de produits forestiers 

ligneux par rapport aux produits forestiers non ligneux. Les forêts de production ne 

représentent qu'un tiers du patrimoine forestier national. Ils sont composés de pin d'Alep, 

d'eucalyptus, de chêne liège, de chêne palissandre, de pin maritime et de cèdre. La forêt de pins 

d'Alep a la plus grande proportion de feuillus, l'eucalyptus et le chêne étant les plus importants 

(Bneder, 2009), les produits de la forêt algérienne sont essentiellement : le bois, le liège (FAO, 

2000). 

1-4 Principal les caractéristiques des forêts algériennes 

La gestion forestière actuelle est de type "conservateur", centrée sur la protection des 

forêts contre les incendies, les attaques de parasites et le stress des humains et du bétail. 

 L'état actuel de la forêt se caractérise ainsi par l'anarchie des peuplements, au gré des 

incendies et de la pression humaine, notamment à travers : 

 Hétérogénéité des peuplements forestiers, avec des endroits irréguliers ou clairsemés 

à certains endroits et des endroits trop denses à d'autres. 

 L’allure des arbres, qui demeurent mal conformés, sans intérêt particulier concernant 

la qualité du bois, vieillis Sant incendiés et donc sensibles aux attaques parasitaires.  

 

 La dominance du maquis qui empêche la régénération rend l’accès difficile et 

constitue un combustible de choix aux incendies. 

 La rareté voire l’absence totale de la sylviculture, de ce fait la productivité moyenne 

annuelle des peuplements reste très faible. 

 L'utilisation de toutes les formations forestières comme terrains de parcours avec 
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toutes les conséquences (biodiversité, sol, écosystème). (Anonyme 2017) 

1-5 Problèmes des écosystèmes forestiers en Algérie :  

Les écosystèmes forestiers sont essentiels à la stabilisation climatique ainsi qu’à la 

gestion des ressources en sol et en eau. Ils abritent des quantités innombrables de plantes, 

d’animaux et de microorganismes (Abdelguerfi, 2003). Selon (Boudy, 1955), il y a deux 

siècles, les forêts algériennes, couvraient encore 5 millions d’hectares. Les formations 

forestières en Algérie sont dans un état dégradé, d’où le plus souvent il est question de garrigue 

et maquis. Stipa tenascissima se trouve dans à peu près la majeure partie du patrimoine 

forestier. L’Algérie dispose d’un large potentiel alfatier, également dégradé, dont la production 

s’estimait à 30 000 t/an vers les années 90 (D.G.F, 2007). Sur les 4,1 millions d’hectares, 2 

millions sont constitués de forêts dégradées (maquis et garrigues) (F.A.O, 2006). 

De 1830 à 1955, la forêt algérienne a perdu 1,815 000 millions d’hectares et de 1955 à 

1997, elle en a perdu 1 215 000 ha. Les principaux facteurs de dégradation des forêts sont : les 

défrichements, le surpâturage et les incendies (Bensouiah, 2004). 

 

1-5-1 Incendies 

Comme dans toute la région méditerranéenne, l’incendie constitue en Algérie le plus 

grand facteur de dégradation des forêts. 

Les superficies de forêts brûlées en moyenne par an sont de l’ordre de 25.000 à 

30.000hectares. Les incendies provoquent une perte économique, et provoquent la 

dégradation de la végétation et des sols, l’installation de l’érosion pour aboutir à la longue à la 

perte de sur faces boisées, à steppisation et à la désertification (Bneder, 2009).  

    La sensibilité des forêts aux incendies diffère en fonction de la superficie forestière 

spécifique, car elle dépend de : 

 Le comportement des essences face au feu diffère selon qu'il s'agit de résineux ou de 

feuillus. 

 L'inflammabilité des peuplements peut être influencée par leur âge et leur type, les 

jeunes pins d'Alep étant plus sensibles au feu que les arbres matures. 
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 La densité et la composition du sous-bois, surtout s'il est riche en espèces 

inflammables et a tendance à se dessécher durant l'été, peut être un facteur contribuant 

au risque d'incendie. 
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 Les pentes exposées au sud connaissent un climat chaud et sec, ce qui les rend plus 

exposées par rapport aux autres versants. 

 La densité de la population et du cheptel est cruciale, la majorité des incendies étant 

provoqués intentionnellement ou non par l'homme, y compris les incendies déclenchés par les 

éleveurs pour étendre et régénérer les pâturages. (Bneder, 2009). 

 

1-5-2-Le Surpâturage 

Le fait de laisser le bétail paître de manière excessive, communément appelé 

surpâturage. 

Le pâturage est un phénomène courant dans les zones forestières et est même parfois 

encouragé en raison de l'effet bénéfique qu'il a sur le contrôle de la propagation des arbustes 

inflammables et des plantes herbacées Cependant, le surpâturage est un facteur important qui 

contribue à la dégradation des forêts.  

En effet, il entrave la croissance des jeunes pousses et semis forestiers, ce qui perturbe 

le processus de régénération et épuise les ressources disponibles, entraînant à terme l'érosion 

hydrique et éolienne des terres forestières. 

La détérioration des écosystèmes naturels est largement attribuée au surpâturage, 

comme l'affirme Le Houerou en 1968. En Algérie, les éleveurs de bétail adhèrent à une 

politique de libre pâturage en laissant leurs troupeaux se déplacer sans aucune restriction sur 

la densité de peuplement ou l'utilisation de clôtures, selon à Montero et Canellas en 1998. 

Cette pratique est soutenue par (Benabdeli en 1996.), nos forêts sont souvent sollicitées par 

les pasteurs comme source d’appoint pour l’alimentation du bétail. 
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2- Présentation de la zone d’étude 

2-1- Situation administrative de la wilaya de Bordj Bou Arreridj 

 La wilaya de Bordj Bou Arreridj s'étend sur une superficie de 3 920, 42km² 

 Géographiquement, elle est comprise entre les parallèles 36°4'60" de latitude Nord et entre les 

méridiens de longitude 4°45'0" à l’Est de Greenwich. 

Située sur les hauts plateaux Est du pays, elle s’étend sur l’axe Alger - Constantine et elle 

est limitée : 

• Au Nord, par la wilaya de Bejaia.        À l’Est par la wilaya de Sétif. 

• À l’Ouest, par la wilaya de Bouira.      Au Sud par la wilaya de M’sila 

Son classement au rang de wilaya a abouti à la configuration actuelle :   

 34 communes, 10 daïras Avec un taux d’encadrement moyen de trois communes par 

daïra. 

Les forêts représentent une superficie appréciable de l'ordre de 81.253 ha, soit près de 

21% de la superficie de la wilaya (CFBBA, 2023) (Figure01).

Figure 01 : Localisation géographique et administrative des forêts de la wilaya de Bordj Bou 

Arreridj  (CFBBA ,2023)
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2-2- Présentation de la commune de Bendaoud 

La commune de Bendaoud est une des communes de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, à 

caractère montagneux et au relief accidenté. Elle est située à l'ouest du chef-lieu du siège en 

wilaya de Bordj Bou Arreridj à une distance de 75 km, d’une superficie de 201 kilomètres 

carrés. Elle est bordée à l'ouest par la commune de Mezdour (wilaya de Bouira), et au sud par 

la forêt d'Ouennougha commune de Beni Yilman (wilaya de M'sila), et au nord par la 

commune de Harraza (wilaya de Bordj Bou Arreridj), quant à l'est, elle est bordée par la 

commune d'El Mehir (Wilaya de Bordj Bou Arreridj).  (Figure 03) 

 

Coordonnées Géographiques : 

                         X1= 596000 m                          Y1=3996000 m 

                         X2= 613000 m                          Y2=3996000 m 

        

 

  Figure 02 : Carte des limites administratives de la commune de Bendaoud (CF BBA, 2023) 
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2-3- Présentation de la forêt d'Ouennougha 

La forêt d'Ouennougha est de nature juridique domaniale couvre une superficie 

approximative de 17,799 ha et 143 ares, répartie sur 39 cantons. Elle est divisée en deux 

partie, l’une appartient à la wilaya de Bordj Bou Arreridj (16,777 ha 98 ares) et l’autre à la 

wilaya de M’sila (1022 ha, et 45 ares), elle est délimitée au Nord par la forêt de Beni Mansour 

(wilaya de Bouira), au Sud par la forêt de Dréat (wilaya de M’sila), à l’Est par la forêt 

domaniale des Bibans (wilaya de Bordj Bou Arreridj). Elle se localise à environ 40 km à 

l'Ouest du chef-lieu de la wilaya de Bordj Bou Arreridj (CF BBA, 2023). 

Coordonnées Géographiques : 

Longitude Est : 4°6'28.574784 

Longitude Est : 4°22'14. 824632 

Latitude Sud : 35°59'30.867756 

Latitude Nord : 36°15'11.336832 

D’après la carte d’état-major à 1/50.000feuillesdeBeni Mansour et Mansourah, le massif 

d'Ouennougha est situé entre les coordonnées Lambert suivantes : 

                  X1 : 627,2 km                          Y1 : 300,2 km 

                  X2 : 654 km                          Y2 : 329,6 km 

Du point de vue gestion, elle est gérée par la conservation des forêts de Bordj Bou 

Arreridj et territorialement dépendant de la circonscription des forêts de Mansourah (CF 

BBA ,2023) (Figure02).   

 

    Figure 03 : Situation géographique de la forêt d’Ouennougha (C F BBA, 2023) 
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2-4- Facteurs abiotiques   

2-4-1- Relief 

La forêt d’Ouennougha présente un relief très accidenté caractérisé par des lignes de 

crêtes et des versants à expositions variables, et une morphologie hétérogène dont le point 

culminant (Kef Zana1724m les pentes sont ravinées par l’érosion des eaux de ruissellement 

d'un réseau hydrographique bien organisé (CF BBA, 2023). 

Le relief est « aéré » bien que1'on rencontre parfois des talwegs très encaissés dans la 

zone centrale de la forêt d’Ouennougha et dans la partie Sud le relief est caractérisé par une 

morphologie hétérogène. A l’exception de quelques massifs, l’ensemble du relief est 

collinaire. 

L’altitude moyenne des montagnes varient entre1110m à Djebel Azrou et 799m à djebel 

Djidjaia. (CF BBA, 2023) (Figure 04). 

 

 

            

           Figure 04 : Carte des altitudes de la commune de Bendaoud (CF BBA, 2023). 
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2-4-2- Pédologie 

D’après l’étude d’aménagement réalisée par le bureau national des études forestières 

BNEF (1990) du massif forestier d’Ouennougha, on peut distinguer au sein de ces dernières 

04 grandes classes des sols : 

                  Classe des sols minéraux bruts 

                  Classe des sols peu évolués d’apport colluvial 

                  Classe des sols peu évolués 

                  Classe des sols iso-humiques 

2-4-3- Hydrographie 

Le principal cours d’eau est l’oued Chebba qui devient oued Azerou au niveau des 

portes de fer et se jette dans l'oued Soummam qui coule du sud vers le nord qui partage notre 

forêt en deux la forêt d’Ouennougha à l’Ouestet la forêt des Bibans à l’Est. Les cours d’eau 

les plus importants de la forêt d’Ouennougha est l’oued Aglas, Oued Safsaf, Oued Sidi Aïssa 

et oued Boutouil (CF BBA, 2023). 

2-4-4- Géologie  

L’examen de la carte géologique établie par Caire (1957 in Regoui, 2004 in Anonyme, 

2021) pour la région des Bibans montre ce qui suit : La forêt d’Ouennougha est constuituée 

essentiellement de   Substrats calcaire, Marno-calcaire, Grés-argileux et marneux. 

 

Figure05 : Carte géologique du massif forestier d'Ouennougha (Caire, 1957 in 

Regoui ,2004) 
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 2-5- Facteurs climatiques  

2-5-1- Caractéristiques climatiques 

     Selon Seigue (1985) in Saidani, (2002) la végétation est directement exposée à l’action du 

climat. La connaissance de toute forêt passe nécessairement par une bonne connaissance du 

climat. 

     D’une manière générale, le climat d’Algérie est un climat de type méditerranéen 

caractérisé par la concentration de la pluie durant la période froide de l’année et la 

coïncidence de la saison sèche avec la saison chaude (Kadik, 1987 in Anonyme, 2021). 

Seulement le climat méditerranéen n’est pas homogène sur toute l’étendue de son aire 

(Daget, 1977 in Regoui, 2004) (Anonyme, 2021). 

 

2-5-2- Pluviométrie 

 

 

 Figure 06 : Variation de la pluviométrie de BBA (1991-2020) (Anonyme, 2021) 

 

D’après la station météorologique de Bordj Bou Arreridj les quantités pluviométriques 

sont reparties d’une manière relativement assez homogène pour les périodes pluvieuses 

 C’est-à-dire du mois de septembre jusqu’au mois de Janvier, où nous remarquons que le mois 

qui a la plus forte pluviosité est septembre avec 50.2 mm tandis que celui qui a la plus faible 

pluviosité est juillet avec 11.4mm (Anonyme, 2021). 
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2-5-3- Températures 

D’après la figure 07, on remarque que la température minimale la plus basse est enregistrée au 

mois de janvier avec 2.4°C tandis que la température moyenne maximale la plus élevée est 

celle du mois de juillet avec 35.5°C 

 

      Figure 07: Variation des températures moyennes mensuelles de BBA (1991-2020)  

(Anonyme, 2021) 

                                     

 

2-5-4- Régime saisonnier 

Le régime saisonnier des pluies est une indication importante pour la végétation, car 

c’est lui qui détermine les besoins en eau. 

La figure 08 permet de caractériser le régime pluviométrique en fonction des saisons. 
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               Figure 08 : Variation saisonnière de la pluviométrie de BBA (1991-2020)          

                                                 (Anonyme, 2021) 

 

Selon cette figure 08 le régime saisonnier de Bordj Bou Arreridj est du type PAHE. 

Les quantités pluviométriques sont réparties d’une manière relativement assez 

homogène pour les périodes pluvieuses. 
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3 Démarche méthodologique  

3-1 Déroulement des enquêtes 

Les données primaires ont été collectées à travers une enquête approfondie auprès d’un 

échantillon de riverains. Il s’agit, de 03 villages H'nana ,Kassabia et Ain Noug. 70 personnes 

ont été interrogés en face à face, Le questionnaire est composé de questions sur les 

caractéristiques socio-économiques des ménages il s’agit du genre, de l’âge, de la situation 

matrimoniale, du niveau d’instruction et de l’activité principale.  En plus de questions sur les 

facteurs de production, les productions agricole et animale. 

     Concernant la méthode de collecte des données, nous avons interrogé 80 personnes dont, 

10 personnes n'ont pas répondu. L'âge des personnes interrogées varie de 30 à 65 ans. 

(Tableau I) 

        

        Le tableau suivant montre les villages dans lesquels l'enquête a été menée et la distance 

de chaque village à la forêt en (km). On a questionné 25 individus de H'nana sur une 

population de 2193, 21 personnes à Kassabia sur une population de 934, et 24 à Ain Noug sur 

une population de 3193, où l'on note qui Ain Noug est la plus proche de la forêt, elle n'est qu'à 

1 km, Kassabia est à 2 km, et enfin H'nana est à 4 km de la forêt (APC Bendaoud,2023). 

 

Tableau I: Présentation des localités enquêtées 

 

 

 

3-2 Collecte des données 

Nous nous sommes déplacées vers L'APC de Bendaoud pour recueillir les informations 

socio-économiques nécessaires pour notre travail et déplacées vers la conservation des forêts 

afin de nous fournir des informations sur la forêt. 

 

 

 

Localités 

Distance par rapport à 

la forêt en (km) 

Nombre d'habitants Nombre de personnes  

enquêtées 

H'nana          4Km          2193                        25 

Kassabia          2Km          934                        21 

Ain Noug          1Km          3193                        24 
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3-3 Analyse et traitement des données 

3-3-1 Population : 

 La commune de Bendaoud se caractérise par une population totale de 13914, ou l’on 

note que la population de l’agglomération secondaire est de 8290 habitants.Tandis que la 

population de l’agglomération chef-lieu est de 2193, habitants et la population totale des zone 

séparses s’élève à 3431habitants . (Tableau II) 

 

Tableau II: Répartition de la population totale de la commune  ) APC Bendaoud ,2023 ) 

 

3-3-2 Cheptel 

Le tableau suivant nous montre que l’élevage Ovin prédomine dans la commune de 

Bendaoud, suivi de l’élevage Bovin, tandis que l’élevage caprin est le plus faible, alors que 

l’on note que l'élevage de poules est très faible. (Tableau III) 

 

Tableau III : Nombre du cheptel au niveau de Bendaoud ) APC Bendaoud, 2023) 

Cheptel Nombre en tête 

Bovins 1300 

Ovins 9000 

Caprins 1000 

 

3-3-3 Agriculture  

Pour mieux présenter notre zone d’étude, on a jugé nécessaire de rajouter quelques 

renseignements sur le secteur de l’agriculture, Nous notons que la culture du céréales et la 

plus répandu suivie de la culture de olives tandis que les produits maraichers et les fruits 

arboricoles sont faibles. (Tableau IV). 

     

Appréciation de la population en agglomeration chef-lieu 2193 habitants 

Appréciation de la population dans les agglomerations           

secondaires 

8290 habitants 

Appréciation de la population en zone séparses 3431 habitants 

Appréciation de la population totale de la commune 13914 habitants 
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 Tableau IV: Activités Agricoles de la commune  de Bendaoud (APC Bendaoud ,2023) 

 

 
3-3-4 Incendie    

 A Bendaoud la forêt a été incendiée 15 fois en 2020 et a marqué la plus grande 

superficie incendiée (176,765 HA), suivie de l'année 2019 avec une superficie incendiée égale 

à (43,275 HA) (Tableau V). 

Tableau V: Les brûlés des années à partir de 2018/2022 (CF, 2023) 

 

Années 

         

Nombres des brûlées 

 

          Zonebrûlée 

2018 04          4,115 Hectare 

2019 07       43,275 Hectare 

2020 15 176,765 Hectare 

  2021 04      16,85 Hectare     

2022 01  02 Hectare 

 

 

 

 

 

Activités agricoles                 Total 

Céréales                 25000 

 Produits maraichers                  260 

Olives                  350 
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4- Analyse et interprétation des résultats de l’enquête 
 

4-1 Situation socio-professionnelle  

 4-1-1 Sexe 

 

                        Figure 09 : Répartition des personnes sondées selon le sexe 

 

Il ressort que la majorité des personnes sondées est de sexe masculin, soit près de 97 %, 

vu que lors de notre entretien avec les femmes, elles nous orientaient vers les hommes en 

disant que ce sont eux qui fréquentent la forêt. D'après Ouédraogo et al (2013), dans son 

étude dépendance économique aux produits forestiers non ligneux cas des ménages riverains 

des forêts de Boulon et de Koflandé, ont trouvé que ce sont les hommes enquêtés qui sont 

chefs de ménages les statistiques descriptives montrent que la quasi-totalité des ménages de 

l’échantillon 98,8% est dirigé par des hommes. Les chefs de ménage de sexe féminin ne 

représentent que 1,2%. La faible représentation des femmes s’explique par l’organisation 

sociale en milieu rural qui ne permet pas aux femmes de rester seules et d’être chef de 

ménage, sauf dans des situations extrêmes de veuvage. (Figure 09) 
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4-1-2 Âge 

                  

             Figure 10 : Répartition des personnes sondées selon les classes d’âge 

 

D’après la figure 10, le sondage réalisé auprès des villageois touche les différentes 

classes d’âge, dont la plus dominante est celle de 30-45 ans avec un taux de 30%, suivie de 

28% pour la classe de 46-55 ensuite 19 % est plus de 65 ans, et 17% pour la classe de 56-65. 

Tandis que la plus faible classe est celle de 30 ans de 6%. Dans leur étude socio-économique 

à Burkina Faso région de Boulon et de Koflandé Ouédraogo et al (2013), ont trouvé que 

l’âge moyen des chefs de ménage est de 44,3 ans le plus jeune chef de ménage a 18 ans tandis 

que le plus vieux a 90 ans. Environ 86% des chefs de ménages ont moins de 60 et 62,0% ont 

entre 30 et 50 ans. 

    

4-1-3 Occupation  

 

               Figure 11 : Répartition des personnes sondées selon leur profession  
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Selon la figure 11, on trouve toute sorte d’occupations, mais qui ont tous une relation 

avec la forêt, ainsi on a 29 des chômeurs suivis par 20 retraités et les ouvriers ou employers 

sont de 11, les éleveurs 7, les femmes au foyer 2, et enfin 1commerçant. D'après Beldjilali 

(2018), dans son étude sur perturbations anthropiques dans la forêt domaniale d’Amraoua 

wilaya de Tizi-Ouzou a trouvé que 22% des personnes interviewées exercent des fonctions 

libérales, suivis par les fonctionnaires avec 21% et les femmes au foyer avec 20%, 16% des 

retraités, 7% d’éleveurs, 7% de chômeurs 5% d’étudiants et enfin 2% de salariés.  

 

4-1-4  Niveau d’instruction         

 

Figure 12 : Répartition des personnes sondées selon leur niveau d’instruction 

 

D'après la figure 12 il ressort que 36% des personnes sondées ont un niveau 

d’instruction moyen, suivie par 26% d'illettrés, 21% ont le niveau primaire et 13% avec un 

niveau secondaire alors que le niveau universitaire n’est représenté que par 4% de personnes 

sondées. 

D'après Beldjilali (2018), a trouvé que 30% des personnes sondées ont un niveau 

d’instruction moyen, suivie par 23% avec un niveau secondaire, 20 % primaire et 18% sont 

des illettrés, alors que le niveau universitaire n’est représenté que par 9% de personnes 

sondées. Durant notre enquête on a constaté que le niveau d’instruction ne reflété pas 

exactement le niveau de connaissance du domaine forestier.                    
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  4-1-5 Résidence  

            

Figure 13 : Répartition des personnes sondées selon la proximité de la forêt 

Pour la répartition des personnes sondées selon la proximité, 86%des personnes sondées 

habitent en périphérie de la forêt et seulement 6% réside directement à l’intérieur de la forêt, 

tandis que 8% résidents en dehors de la forêt. D'après Beldjilali (2018), à Tizi-Ouzou, elle a 

trouvé 83% des personnes sondées habitent en périphérie de la forêt et11% résident 

directement à l’intérieur de la forêt, tandis que seulement 6% résident en dehors de la forêt, 

mais qui sont toujours en contact avec le milieu naturel. (Figure 13)  

4-2 Activités Agricoles 

          

                 Figure 14 : Activités Agricoles de personnes enquêtées 



 

Chapitre III                                                                   Résultats et discussions 
 

 

23 

On remarque que le maraichage est très pratiqué dans les villages enquêtés, avec un 

taux de 32%, suivie par l'oléiculture avec un taux de 20%. L'élevage est pratiqué par 16 % des 

personnes sondées et d'apiculture par 15%, et pour cultures des céréales est 12%, tandis que la 

plantation d'arbres fruitiers est représentée par seulement 5% des personnes sondées. 

Ouédraogo et al (2013), ont trouvé dans région de Boulon et de Koflandé que l'activité des 

chefs de ménage demeure l’agriculture qui occupe 86,1% de l’échantillon, suivie de l’élevage 

qui est pratiqué en activité principale par 7,9% des ménages. (Figure 14)  

4-2-1 Produits agricoles durant les dernières années 

 

 

 

 

 

 

    

           Figure 15: Etat de la  production agricole durant les dernières années 

Durant notre enquête, 60% des personnes rencontreés pensent que la production agricole 

durant ces dernières années est en déclin et 35% ont dit qu’elle est en croissance et environ 

5% avouent qu’elle est stable. (Figure 15)   

 

4-2-2  Destination des produits agricoles 

 

 
                                 Figure 16: Destination des produits Agricoles
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Ce sont 67% des personnes sondées qui ont répondu que les produits issus des activités 

agricoles sont destinés à l'usage personnel, contre seulement 33% pour la vente, D'après 

Beldjlali (2018), dans son étude à Tizi-Ouzou 71% des personnes sondées ont répondus que 

les produits issus des activités agricoles destinés à la consommation familiale, contre 

seulement 29% pour la vente. (Figure 16)   

  

       4-2-3 Données sur le cheptel 
 

 
                                             

                        Figure 17 : Distribution du cheptel en classe d’effectif  

 

Selon la figure 17 durant notre enquête des personnes sondées 40% élèvent des bovins, 

suivies par 20% qui élèvent des ovins et 16 % font de d'apiculture et 14% l’élevage de caprins 

et enfin seulement 10% pratiquent l’élevage de poules.  Par contre d'après les données de 

l'APC de Bendaoud (2023), on a trouvé que l’élevage ovin prédomine suivi de l’élevage 

bovin, tandis que l’élevage caprin est le plus faible, alors que l’on note que l'élevage de poules 

est très faible (tableau 2).  
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4-3 Pression anthropique sur la forêt  

4-3-1 Opinion des personnes sondées sur leur visite à la forêt : 

 

 

     Figure 18 : Opinion des personnes sondées sur leur visite à la forêt 

     

Parmi les pressons enquêtes 37% affirment que la présence de la forêt dans leur région 

représente un avantage pour eux par la fraîcheur que la forêt leur fournit le beau paysage, le 

calme et la détente et 25% ont dit qu'elle est le meilleur endroit pour le tourisme en plein air et 

23% des personnes sondées nous ont répondu que la forêt est un lieu pour exercer l'apiculture, 

et 15% des personnes rencontrées ont dit qu'ils viennent dans la forêt pour récolter les glands 

de chêne. (Figure 18) 
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4-3-2 Nature des projets fournis par le service des forêts  

 

 

           Figure 19 : Nature des projets fournis par le service des forêts. 

 

Le taux des enquêtés qui ont bénéficié de projets de la part du service des forêts sont 

95% des personnes sondées. 

Nous avons présenté dans la figure 19 la nature des projets dont, 70% des  enquêtés ont 

bénéficié d'oliviers, 30% d'Apiculture. 

 

4-3-3 Saison de visite de la forêt 

 

            

                                 Figure 20 : Saison de visite de la forêt  
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Les personnes sondées, soit 40%, déclarent qu'elles visitent la forêt au printemps contre 

30% qui la visitent en été et 20% en automne. (Figure 20) 

 

4-3-4 Opinion sur l'ouverture de la forêt aux touristes 

 

                  Figure 21 : Opinion sur l'ouverture de la forêt aux touristes  

  

Un taux de 85% déclarent l'importance du tourisme, car la forêt crée des emplois 

saisonniers comme l'hébergement, la restauration, le transport et, les activités de loisirs.  

D'après Gerest (2009), le tourisme évite ou stabilise l'émigration de la population locale 

et est considéré comme une aide à la lutte contre l'exode rural car il permet de créer des 

emplois et de nouvelles entreprises là où il s'implante et ce notamment dans les pays les moins 

riches, et les plus touchés par la désertification des zones non urbaines. Et malgré la crise 

économique mondiale le tourisme reste une branche de l'économie créatrice d'emplois. 

(Figure 21)  
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      4-3-5 Les manques enregistrés dans la zone d'étude. 

 

 

 

       

 

              Figure 22 : Les manques enregistrés dans la zone d'étude. 

 

Dans notre enquête auprès des personnes que nous avons interrogées, la majorité qui 

sout de 60 % ont déclaré que la pénurie dont elles souffrent est le manque de travail, 30% 

d'entre elles souffrent du manque d'eau, et 10% d'entre elles ont déclaré que la qualité de la 

route est mauvaise. 

Les populations rurales sont souvent confrontées à des obstacles tels que l'accès limité à 

l'eau potable et à l'irrigation, les infrastructures de transport mal adaptées, les opportunités 

d'emploi limitées. Tout cela peut entraîner des problèmes de santé, des pertes de récoltes pour 

les agriculteurs et une qualité de vie inférieure à celle des populations urbaines. (Figure 22) 
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Conclusion  

    

La forêt est une ressource naturelle vitale pour la survie de l'homme. Elle fournit des 

services écosystémiques tels que la régulation du climat, la conservation de la biodiversité, la 

protection des sols, la production de bois et d'autres ressources forestières. 

   Notre objectif est la contribution à l'étude de la relation des riverains avec la forêt, à 

travers notre enquête sur la relation des riverains avec la forêt dans la commune de Bendaoud, 

et après avoir interrogé les habitants des villages de H'nana, Kassabia et Ain Noug Nous 

avons conclu qu'il y a toujours une relation entre les habitants des villages et la forêt, et qu'ils 

sont attachés à leur région. Ils affirment que la présence de la forêt dans leur région représente 

un avantage pour eux par la fraîcheur que la forêt leur procure, les paysages pittoresques, le 

calme et la détente, et ils disent que c'est le meilleur endroit pour le tourisme et c'est aussi un 

lieu d'apiculture et de récolte de glands, le tourisme est considéré comme une aide à la lutte 

contre l'exode rural car il permet de créer des emplois et de nouvelles entreprises. 

Cependant, les habitants, n'ont plus besoin de bois de chauffage comme avant pour leur 

vie quotidienne parce que l'électricité et le gaz sont maintenant disponibles dans leur région.  

De plus la majorité des habitants des villages ne peuvent pas exploiter leurs terres 

agricoles situées dans ou en dehors de la forêt en raison du manque d'eau pour l'irrigation de 

leurs cultures, les habitants des villages se sont plaints de la difficulté à élever des poules et du 

bétail en raison du coût élevé de l'alimentation et du manque d'eau. 

 Enfin, des solutions ont été proposées pour améliorer la vie des riverains telles que : 

     •   Promouvoir une agriculture durable : Encourager l'agriculture biologique  durable 

est essentiel pour les populations locales. Cela peut être accompli en offrant des formations et 

des ressources pour les pratiques agricoles. 

    •   L'accès à l'eau potable est crucial pour améliorer la vie des populations dans les 

régions forestières. Il est important de mettre en place des systèmes de collecte d'eau de pluie 

et des projets de forage des puits. 

    •   L'écotourisme peut aider les populations locales à bénéficier économiquement des 

richesses de leur environnement naturel grâce au développement des logements touristiques, 

des guides locaux et des activités d'excursion. 

    •  Favoriser la création de coopératives : Les coopératives peuvent aider les 

communautés locales à commercialiser les produits forestiers. 
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•   Favoriser l'éducation : Investir dans l'éducation des populations locales peut 

également contribuer à améliorer le niveau d'instruction des riverains.  

    •    Et enfin, fournir un accès aux soins : Les populations locales doivent avoir accès à 

des soins de qualité. Il est important de mettre en place des cliniques mobiles ou des 

dispensaires de proximité.  
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Résumé   

L'objectif de notre étude consiste à étudier la relation des riverains avec la forêt de Bendaoud à Bordj 

Bou Arreridj. Pour comprendre cette relation nous avons mené une enquête auprès de 70 personnes de trois 

villages de la commune de Bendaoud (Kassabia, H'nana et Ain Noug), en interrogeant les habitants locaux 

et en recueillant des données sur chaque personne interrogée selon les catégories professionnelles, d'âge, de 

sexe et de lieu de résidence. Nous avons conclu que les habitants locaux considèrent la forêt comme un 

avantage en terme de fraîcheur, de beauté naturelle, de calme et de détente. Les communautés locales 

estiment que la forêt est un endroit idéal pour la récolte de glands et d'apiculture, aussi pour le tourisme ce 

qui peut aider à lutter contre l'exode rural. Cependant, la population n'a plus besoin de bois de chauffage en 

raison de la disponibilité de l'électricité et du gaz dans leurs villages, Les habitants se sont plaints de la 

difficulté d'irriguer leurs terres agricoles à cause du manque d'eau et aussi de la difficulté à élever des poules 

et du bétail en raison du coût élevé de leur alimentation. 

Mots clés : Enquête socio-économique, Riverains, Forêt Bendaoud, relation homme-forêt. 

   

Summary 

The objective of our study is to study the relationship of residents with the forest of Bendaoud in Bordj 

Bou Arreridj. To understand this relationship, we conducted a survey of 70 people from three villages in 

the municipality of Bendaoud (Kassabia, H'nana and Ain Noug), interviewing local inhabitants and 

collecting data on each person interviewed according to professional categories, age, sex and place of 

residence. We concluded that the local inhabitants consider the presence of the forest as an advantage in 

terms of freshness, natural beauty, calm and relaxation. Local communities believe that the forest is an 

ideal place for harvesting acorns and beekeeping, as well as for tourism, which can help combat rural 

exodus. However, the population no longer needs firewood due to the availability of electricity and gas in 

their villages. Residents have complained about the difficulty of irrigating their agricultural land due to 

lack of water. and also, the difficulty in raising chickens and cattle due to the high cost of food. 

 

Keywords: Socio-economic survey, local people, Bendaoud Forest, man and forest relationship. 

 

 

 

 ملخص

 07ػهٗ  يسحابزد بٕػزٚزٚذ. نفٓى ْذِ انؼلاقت، أرزُٚا فٙ ٔد اد بغابت بٍ انًحهٍٛٛانٓذف يٍ دراستُا ْٕ دراست ػلاقت انسكاٌ 

 انبٛاَاث ػٍ كم ُأيقابلاث يغ انسكاٌ انًحهٍٛٛ ٔرًؼ (،قبٛت، حُاَّ، ٔػٍٛ َٕا)قص ٔداد بٍشخصًا يٍ حلاث قزٖ فٙ بهذٚت 

ارة ظأٌ انسكاٌ انًحهٍٛٛ ٚؼتبزٌٔ ٔرٕد انغابت يٛشة يٍ حٛج انُخهصُا انٗ . يزٛب حسب انًُٓت ٔانسٍ ٔانزُس ٔيكاٌ الإقايت

انبهٕط ٔتزبٛت انُحم، ٔكذنك نهسٛاحت زُٙ يكاٌ يخانٙ نٔانزًال انطبٛؼٙ ٔانٓذٔء ٔالاستزخاء. تؼتقذ انًزتًؼاث انًحهٛت أٌ انغابت 

انتٙ ًٚكٍ أٌ تساػذ فٙ يكافحت انٓززة انزٚفٛت. إلا أٌ انسكاٌ نى ٚؼٕدٔا بحارت إنٗ حطب بسبب تٕفز انكٓزباء ٔانغاس فٙ قزاْى، 

فاع تكهفت ًاشٛت بسبب ارتيٍ صؼٕبت ر٘ أراضٛٓى انشراػٛت بسبب َقص انًٛاِ، ٔصؼٕبت تزبٛت انذراد ٔان سكاٌاشتكٗ انكًا 

 .انؼهف

 

 د، انؼلاقت بٍٛ الإَساٌ ٔانغاباث.أانًحهٍٛٛ، غابت بٍ دالاقتصاد٘، انسكاٌ -انًسح الارتًاػٙ الكلمات المفتاحية: 

 

 

 



  

 

 


