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RESUMÉ

La perception du risque et les comportements d’adaptation sont deux éléments importants pour réduire les impacts 
négatifs des canicules. Le but de cette étude est d’évaluer le niveau de perception des canicules par la population 
humaine, dans la région de Taghit (province de Béchar), et d’inventorier les comportements ancestraux d'adaptation 
qui sont maintenus jusqu'à nos jours. L’étude s’est basée sur une enquête de terrain effectuée pendant la saison 
chaude de l’an 2018, où cent cinquante-quatre (154) maisons sur les neuf cent quatre (904) ont été l’objet de cette 
enquête. Les résultats ont révélé que la majorité de personnes enquêtées (86,4 %) sentaient le risque des canicules; 
néanmoins, seulement 08 % des ménages conservaient leurs modes de vie traditionnelles. Comparativement aux 
maisons traditionnelles (construites à base de terre). A préciser canicules ont augmenté de 5,39 fois dans les maisons 
hybrides (construites de matériaux locaux et industriels) et de 6,44 fois dans les maisons construites par des matériaux 
industriels. Malheureusement, ceci est dû à la perpétuelle mutation de mode de vie et de l’habitat, sans tenir compte 
de façon rigoureuse des fines spécificités du milieu; de ce fait, les caractéristiques environnementales de la région 
doivent être intégrées dans les plans et les stratégies de développement durable.

Mots-clés: Sahara, augmentation, vague de chaleur, adaptation, changement climatique.

RESUMO

A percepção de risco e os comportamentos de adaptação são dois elementos importantes na redução dos impactos 
negativos das ondas de calor. O objetivo deste estudo é avaliar o nível de percepção das ondas de calor pela população 
humana, na região de Taghit (província de Béchar), e inventariar os comportamentos ancestrais de adaptação que 
se mantêm até aos nossos dias. O estudo teve por base um levantamento de campo realizado durante a estação 
quente do ano de 2018, onde cento e cinquenta e quatro (154) habitações das novecentas e quatro (904) foram 
objeto deste levantamento. Os resultados revelaram que a maioria dos inquiridos (86,4 %) sentiu o risco de ondas 
de calor; no entanto, apenas 08 % dos domicílios mantiveram seus estilos de vida tradicionais. Em comparação 
com as casas tradicionais (construídas com terra). A especificar as ondas de calor aumentaram 5,39 vezes nas casas 
híbridas (construídas com materiais locais e industriais) e 6,44 vezes nas casas construídas com materiais industriais. 
Infelizmente, isso se deve à perpétua mudança de estilo de vida e habitat, sem levar em conta rigorosamente as finas 
especificidades do meio ambiente; portanto, as características ambientais da região devem ser integradas aos planos e 
estratégias de desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Sahara, aumento, onda de calor, adaptação, alterações climáticas.
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Introduction

Le quatrième rapport du Groupe d’experts intergouver-

nemental sur l’évolution du climat (GIEC) a déclaré que 

les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes au 

cours du dernier demi-siècle et prévoyait que la tempé-

rature de la surface mondiale continuerait d’augmenter 

avec des épisodes de chaleur extrême plus fréquents au 

cours des prochaines décennies.

Les canicules sont une autre forme de contraintes 

qui s’ajoute à l’aridité du climat au Sud algérien. 

Généralement, une canicule est une période de plus de 

deux journées chaudes consécutives, caractérisée par 

des températures élevées durant la nuit. Une journée 

caniculaire est une journée au cours de laquelle la 

température quotidienne maximale dépasse sa normale 

décadaire de 10°C pour l’ensemble des wilayas du pays. 

Pour les villes sahariennes, les seuils sont préétablis 

pour chaque mois calendaire de l’année. Une vague de 

chaleur est une période d’au moins 3jours consécutifs 

caniculaires (Sahabi-Abed  et al., 2017). Faci et al. 

(2018a) ont considéré une journée chaude sur la région 

de Bechar, si la somme de sa température maximale 

et minimale est supérieure à un seuil prédéfini de 70 

°C. L’apparition de ce phénomène météorologique 

est devenue de plus en plus récurrentes, avec une 

augmentation de 50 % de nombre des journées 

caniculaires, et un allongement spatiotemporel, où la 

durée s’étale entre juin et septembre; alors qu’elle 

été entre juin et août durant la période 1951-1980 

(Faci, 2018; Faci et al., 2018b). Leurs impacts se font 

sentir tant au niveau de la vie humaine que celle des 

écosystèmes (ressources en eau, faune et flore) (Oubadi 

et al., 2020). De nombreuses études à travers le monde 

ont signalé une association significative entre une 

température élevée et la mortalité (Thompson et al., 

2022; Ruiz-Páez et al., 2023). Par exemple, on estime 

que la canicule européenne sans précédent de l’été 

2003 a entraîné 22 000 à 35 000 décès prématurés (Schär 

et al., 2004) et les canicules entre 2012 et 2017 à Rio 

de Janeiro s›est également révélée liée à des risques 

de mortalité totale, cardiovasculaire et respiratoire 

plus élevés (Silveira et al., 2023). Pour un bon confort 

thermique de l’être humain durant la saison chaude, 

l’air conditionné est devenu indispensable au niveau des 

maisons, une solution qui pose de nombreux problèmes, 

parce qu’elle contribue à la dégradation du microclimat, 

à cause de l’impact des climatiseurs; ainsi que sur le plan 

de la consommation de l’électricité, car les bâtiments 

dans les villes sahariennes sont responsables de plus de 

70 % de l’augmentation de la consommation énergétique 

(Fezzioui et al., 2008). Auparavant, la population locale 

utilis des matériaux de construction à base de terre, 

appelé localement Toub, qui sont plus adaptés au climat 

rude des régions sahariennes.

La bonne perception des risques permettra une bonne 

adaptation et une réduction des impacts du changement 

climatique (Sjöberg et al., 2004; Adger et al., 2005). Par 

conséquent, il est nécessaire de mieux comprendre la 

perception de la population locale au risque des canicules 

et leurs comportements, dans la perspective qu’elles 

seront intégrées dans les politiques d’adaptation, ciblant 

les populations vulnérables.

L’objectif de ce travail est d’inventorier l’héritage du sa-

voir-faire traditionnel de la population locale en matière 

d’adaptation aux fortes températures de l’air et d’iden-

tifier la perception du risque des canicules, le type et 

l’étendue des comportements d’adaptation traditionnels 

vis-à-vis au climat et de ressortir la relation entre la per-

ception de l’exacerbation des canicules et les types de 

matériaux de construction. Cette modeste contribution 

est un point de départ important pour l’élaboration de 

stratégies de communication des risques fondées sur des 

données probantes concernant les canicules, notamment 

l’identification des populations cibles, la sensibilisation et 

la suggestion de comportements efficaces d’adaptation.

Données et méthodes

Collecte de données

Cette étude a été réalisée au niveau de la localité de 

Taghit, située dans la wilaya (province) de Béchar (fig. 1); 

c’est l’une des régions les plus chaudes en Algérie, qui a 

connu un accroissement de plus de 50 % de nombre des 

épisodes caniculaires durant les trente dernières années 

(Faci et al., 2018a). Elle est caractérisée par un climat 

désertique chaud (Classification de Köppen BWh), où 

de très fortes températures de l’air sont enregistrées 

pendant une période plus ou moins longue, sur la période 

1988-2013, la moyenne des maximales est de 40°C en 

mois de Juillet. Alors que les températures les plus basses 

sont enregistrées durant la période hivernale (1°C en 

mois de Janvier) (fig. 2). Une très forte irradiation solaire 

caractérise la région, avec une durée d›ensoleillement 

importante, varie entre 7,4 et 11,4 heures par jour. La 

sécheresse extrême marque toute l’année, avec des 

précipitations rares et faibles, où la plus grande partie 

de cumul annuel tombe durant la période allant du mois 

de Septembre au mois d’Avril, avec un maximum de 16,5 

mm en mois d’Octobre; ainsi qu›une très faible humidité, 

une grande siccité de l›atmosphère et des vents réguliers, 

calmes et rarement violents (Oubadi et al., 2020).

Pratiques ancestrales d’adaptation aux fortes tempéra-

tures de l’air  

En plus de l’utilisation des appareils modernes, 

principalement les climatiseurs et les réfrigérateurs, 

les habitants pratiquent encore ce qu’ils ont appris de 
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utilisent aussi la jarre, pot de poterie (photo 1). D’autres 
exploitent les récipients métalliques, en verre ou en 
plastique couverts de tissus mouillés.

leurs ancêtres. Pour le refroidissement de l’eau et la 
conservation des aliments, ils mettent de l’eau dans la 
Guerba, gourde en peau de chèvre, et elle est placée 
dans un endroit exposé au courant de l’air; comme ils 

Fig. 1 - Présentation de zone d’étude. Situation des types d’habitats

Fig. 1 - Apresentação da área de estudo.

Fig. 2 - La moyenne des températures maximales du mois 
de juillet de quelques stations de l’office national de 

météorologie, période 1988-2013 
(Source de données: ONM, 2013).

Fig. 2 - A média das temperaturas máximas do mês de julho 
algumas estações do ONM, período 1988-2013 

(Fonte dos dados: ONM, 2013).
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Photo 1 - Refroidissement de l’eau: 
1. La jarre; 2. La Guerba) (Source: Oubadi, 2018).

Fot. 1 - Resfriamento a água; 
1. A jarra; 2. La Guerba) (Fonte: Oubadi, 2018).
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Les denrées alimentaires étaient la richesse qui assure 
la vie et pourvoit aux besoins de l’être humaine qui a 
peuplé le Sahara; pour conserver la nourriture, surtout 
durant la saison chaude, les populations locales l’ont 
emmagasiné dans des chambres au sous-sol, sèche et 
obscure appelées Dehliz. Également, elles ont enfoui 
les légumes périssables sous le sable humide. Alors que 
les viandes sont salées et séchées à l’ombre dans un 
endroit ventilé; ainsi, le séchage est appliqué à quelques 
légumes, tels que les navets et certains fruits comme les 
figues. Néanmoins, les dattes dénoyautées saupoudrées 
de poudre de romarin avec un peu de sel sont condensées 
dans des sacs souvent en tissus, mais ces dernières 
années elles ont mêmes en plastique (photo 2).

le corps aéré. Ainsi, elle permit de protéger son porteur 

des rayons de soleil. A Taghit, la couleur de la Gandoura 

est bleue, mais, généralement durant la période des 

fêtes, les hommes portent des vêtements en couleur 

blanche. Sous la Gandoura, les Sahraouis (habitants du 

Sahara) portent un Sirwal; c’est un pantalon ample, court 

et aéré. Il offre une grande aisance lors de mouvement.

Le turban, appelé localement Chèche, est un tissu en 

coton très large enroulé sur la tête. Il permet de se 

protéger contre les rayons du soleil et les tempêtes de 

sable. Le Chèche est généralement de couleur noire, 

souvent les personnes âgées portent la couleur blanche.

Le Medall, un chapeau en feuilles du palmier dattier, 

tressées à la main; il sert à protéger la tête contre les 

rayons solaires.

Méthodologie

Le recours à une enquête qualitative a été adopté, 

afin de recenser les caractéristiques et d’inventorier 

les savoir-faire appliqués par la population locale. Le 

questionnaire a été focalisé sur:

1. Les caractéristiques sociodémographiques, à travers 

quatre (04) questions ouvertes; le sexe, l’âge, le 

niveau d’instruction et la profession. Comme il a été 

demandé à chaque personne interrogée d’identifier 

la nature de sa maison, afin de ressortir les matériaux 

de construction utilisés;

2. La perception du risque Canicules (que vous représente 

les canicules ?), avec trois propositions de répons; 

a) risque faible (la canicule n’est qu’un phénomène 

naturel avec des impacts faibles), b) risque modéré 

(la canicule est une situation gérable) et c) risque 

élevé (la canicule entraine un risque potentiel);

3. Les astuces ancestrales appliquées pour atténuer 

les impacts des fortes températures (04 questions 

fermées), où il a été demandé à chaque interviewé de 

citer les comportements traditionnels d’adaptation, 

qui sont pratiqués actuellement pendant les 

séquences de forte chaleur durant la saison estivale;

4. La sensation de l’exacerbation des canicules (une 

question fermée); la question posée était «Est-ce 

que les canicules ont devenu plus fréquentes et plus 

intenses durant les dernières décennies?», avec trois 

propositions de réponse: a) «Je ne pense pas» c’est-

à-dire qu’il ne ressentait aucune exacerbation des 

impacts des canicules, b) «Je le pense», ceci veut 

dire le sentiment d’une exacerbation modérée, 

c) «Je le crois fortement», ceci est interprété par 

l’impression d’un forte accroissement.

La population de l’échantillon a été choisie 

aléatoirement, par des interviews directes avec les 

Photo 2 - Conservation des aliments: 
(1. Viande salée et séchée, 2. Dattes dénoyautées) 

(Source: Oubadi, 2018)

Fot. 2 - Conservação de alimentos: 
(1. Carne salgada e seca, 2. Tâmaras sem caroço) 

(Fonte: Oubadi, 2018).

Pour diminuer les impacts négatifs des températures 
élevées, d’autres formes sont adoptées telles que 
la nature et la qualité des vêtements, qui sont larges 
et couvrent la majorité du corps. Dans la culture des 
habitants du Sahara, les vêtements sont caractérisés par 
des couleurs spécifiques; le bleu et le blanc sont portés 
par les hommes, alors que le noir et le bleu sont pour 
les femmes. Les tissus sont en fibres naturels, comme le 
coton, qui permettent l’absorption de la sueur, sachant 
que l’humidité qui reste sur la peau ne permet pas au 
corps humain de se rafraîchir et crée une sensation 
d’étouffement; ainsi, la qualité des tissus permet de 
protéger le corps contre les effets négatifs des rayons 
solaires et du sable. 

La Melhfa est un vêtement large pour les femmes, c’est 
une sorte de drap, qui est enroulé autour du corps et 
couvre les cheveux également. Ce n’est pas seulement 
une tenue pour sortir, c’est aussi une tenue portée à 
l’intérieur de la maison.

De leur part, les hommes portent la Gandoura, c’est un 
vêtement ample et ouvert sur les côtés, chose qui laisse 
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habitants de 154 maisons sur les 904 maisons habitées, 

où une personne de chaque ménage a été contactée. 

L’enquête a couverte tous les groupes d’âge, sans 

distinction de sexe, ni de niveau d’instruction et socio-

économique. L’enquête de terrain a été réalisée en mois 

de Juillet 2018.

Analyses statistiques 

L’analyse de données était organisée comme suit:

Premièrement, l’application d’une analyse statistique 

descriptive; les moyennes et les écarts types (α) ont 

été calculés pour des variables continues telles que 

l’âge. Les variables catégorielles ont été calculées en 

pourcentage de sujets avec l’attribut respectif. 

Deuxièmement, nous avons utilisé le test du χ 2 

pour examiner la perception des risques sur la 

santé (0 = impact faible, 1 = impact modéré et 2 = 

impact élevé), la perception de l’aggravation des 

canicules durant les dernières décennies (1 = je ne 

pense pas, 2 = je le pense, 3 = je le crois fortement) 

et évaluer leurs relations avec les caractéristiques 

sociodémographiques. L’impact des pratiques 

ancestrales en relation avec le type d’habitat (1 

= moderne, 2 = hybride, 3 = traditionnelle) a été 

examiné de la manière suivante; i) l’exploitation de 

la terrasse comme endroit de résidence et de cuisine 

(Terrasse): (1 = jamais exploitée, 2 = exploitation 

occasionnelle, 3 = fréquemment exploitée). ii) les 

pratiques traditionnelles de refroidissement des eaux 

potables (Eaux); (1 = pratiques abandonnées, 2 = 

encore utilisées), iii) porté des vêtements traditionnels 

(Vêtements): (1 = abandonnée, 2 = peu utilisé, 3 = 

usage fréquent) et iv) le changement d’habitudes 

alimentaires (Habitudes): (0 = non, 1 = oui).

Pour définir la relation entre l’accroissement des 

canicules et le confort thermiques des maisons, la 

fonction logit sur l’intervalle [0, 1] a était appliquée 

(Foulley et al. 2002):

 

On note Yi la variable qui vaut 1 si les impacts des 

canicules sont exacerbés et 0 sinon, Pi = P (Yi = 1) est la 

probabilité du citoyen i qui ressenti l’exacerbation des 

impacts des canicules.

Le modèle logistique ou logit correspond à la relation:

      

    X1, X2, X3 sont les types d’habitat (habitat moderne, 

habitat hybride, habitat traditionnel)

α0, α1, α2, α3 sont des paramètres à estimer, par la 
méthode du maximum de vraisemblance.

On définit le rapport de chances ou le rapport des cotes, 
plus souvent désigné par le terme anglais odds ratio, qui 
est directement lié au coefficient de régression α: 

        

Les analyses ont été effectuées avec le logiciel IBM SPSS 
Statistics26. Toutes les analyses statistiques étaient 
bilatérales et les valeurs de P < 0,05 étaient considérées 
comme statistiquement significatives. 

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques des participants

Un total de 154 personnes adultes a été enquêté lors de 
la réalisation de cette étude, dans laquelle 87,7 % des 
participants étaient des hommes; alors que l’âge moyen 
de l’échantillon était 54 ans, (l’écart type, σ = 18,16 
ans), dont 41 % étaient des personnes âgées (≥ 70 ans). 
Environ 52 % des personnes interrogées avaient un niveau 
d’instruction inférieur au collège et les participants qui 
habitent dans des maisons traditionnelles (anciennes) 
représentent 23 % de l’échantillon. Les caractéristiques 
socioéconomiques sont décrites dans le Tableau I.

Perception du risque des canicules

La moitié des enquêtés (50 %) ont déclaré que les 
canicules représentent une forte menace pour la 
santé humaine, alors que 36 % ont jugé que c’est un 
phénomène naturel qui provoque une menace modérée; 
par contre, la minorité restante (14 %) a considérée qu’il 
s’agit d’une faible menace (Tableau I).

Par variable, les faibles taux de perception de 
l’importance du risque des canicules sont enregistrés 
chez: i) les personnes âgées de moins de 50 ans (47 %), 
ii) les retraités, chômeurs ou femme au foyer (40 %), iii) 
les personnes à faible niveau d’instruction (primaire ou 
moins) (38 %), iv) les habitants des maisons traditionnelles 
(26 %) et en fin, v) les femmes (16 %). Par contre, la 
perception est plus élevée chez: i) les personnes ayant un 
niveau d’instruction universitaire (84 %), ii) les habitants 
des maisons construites par des matériaux modernes (61 
%) et iii) les agriculteurs et les éleveurs d’animaux (58 %), 
suivi par les commerçants (54 %).

L’accroissement de la sensation des impacts de 
ce risque augmente chez les catégories cultivées; 
passant du 38 % chez les personnes ayant un niveau 
primaire ou moins à 53 % pour ceux ayant un niveau 
d’enseignement moyenne ou secondaire, jusqu’à 
atteindre 84 % chez les universitaires.
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𝒑𝒑 (𝒑𝒑 − 𝟏𝟏)⁄ = 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐩𝐩(𝜶𝜶)          (3) 

 

 

𝐘𝐘𝐢𝐢 = 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐢𝐢𝐥𝐥(𝐩𝐩) = 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 (𝐏𝐏 (𝟏𝟏 − 𝐩𝐩⁄ ))       (1) 

 

 

𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐢𝐢𝐥𝐥(𝐏𝐏𝐢𝐢) = 𝛂𝛂𝟎𝟎 + 𝛂𝛂𝟏𝟏𝐗𝐗𝟏𝟏 + 𝛂𝛂𝟐𝟐𝐗𝐗𝟐𝟐 + 𝛂𝛂𝟑𝟑𝐗𝐗𝟑𝟑       (2) 

 

 

𝒑𝒑 (𝒑𝒑 − 𝟏𝟏)⁄ = 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐩𝐩(𝜶𝜶)          (3) 
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Les pratiques ancestrales d’adaptation avec les fortes 
températures de l’air sont abandonnées par la population 
locale de Taghit qui habite dans des maisons construites 
par des matériaux modernes, soit pour l’exploitation des 
terrasses supérieures de maisons pour cuisiner et dormir 
(98 %), le refroidissement traditionnel de l’eau potable 
(78 %), le porté des vêtements traditionnels (46 %) et 

la consommation des aliments conservés et préparés 
traditionnellement (47 %). Par contre, ces astuces 
sont encore pratiquées à nos jours par les familles 
qui occupent des maisons traditionnelles; néanmoins, 
seulement 8 % des familles appliquaient tous les savoirs 
faire hérités (mode de vie complètement traditionnel, à 
100 %) (Tableau II).

Variables
Perception du risque des canicules

χ 2 PImpact faible
n (%)

Impact modéré
n (%)

Impact élevé
n (%)

Sexe

13,53 0,001Masculin 19 (14) 42 (31) 74 (55)

Féminin 2 (11) 14 (74) 3 (16)

Tranches d’âge

20,69 0,000
20-49 13 (25) 15 (28) 25 (47)

50-69 8 (21) 10 (26) 20 (53)

≥ 70 0 (0) 31 (49) 32 (51)

Niveau d’instruction

32,16 0,000
Primaire ou moins 21 (26) 29 (36) 30 (38)

Moyen ou secondaire 0 (0) 23 (47) 26 (53)

Universitaire 0 (0) 4 (16) 21 (84)

Secteur d’activité

14,95 0,021

Agriculture et élevage 14 (15) 25 (27) 53 (58)

Commerce 0 (0) 6 (46) 7 (54)

Retraite, chômage, Femme au foyer 4 (10) 20 (50) 16 (40)

Autres 3 (33) 5 (56) 1 (11)

Nature d’habitat

26,65 0,000
Traditionnel 12 (34) 14 (40) 9 (26)

Hybride 8 (19) 13 (30) 22 (51)

Moderne 1 (1) 29 (38) 46 (61)

n = nombre de personnes (% = le taux)

Tableau I - Perception de risque des canicules chez la population de Taghit.

Tabela I - Percepção de risco de ondas de calor na população de Taghit.

Variables
Type d’habitat

χ 2 PTraditionnel
n (35)

Hybride
n (43)

Moderne
n (76)

Exploitation de la terrasse de la maison

165,627 0,000
Jamais exploitée 1 (2) 0 (0) 58 (98)

Exploitation occasionnelle 9 (14) 43 (0) 11 (18)

Fréquemment exploitée 25 (78) 0 (0) 7 (22)

Refroidissement traditionnel de l’eau potable

67,168 0,000Pratique abandonnée 3 (4) 16 (19) 66 (78)

Encore utilisée (32) 46 (27) 39 (10) 15

Porté de vêtements traditionnels

32,438 0,000
Abandonné 6 (14) 17 (39) 21 (46)

Peu utilisé 9 (13) 16 (22) 47 (65)

Usage fréquent 20 (53) 10 (26) 8 (21)

Habitudes alimentaires traditionnelles

2,682 0,261Oui 33 (24) 39 (219) 64 (47)

Non 2 (11) 4 (22) 12 (67)

Tableau II - Les pratiques ancestrales d’adaptation aux fortes températures adoptées par la population de Taghit.

Tabela II – As práticas ancestrais de adaptação às altas temperaturas do ar adotadas pela população de Taghit.
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Perception de l’impact des canicules par la population 
locale 

Parmi la population enquêtée, 32 % des personnes 
contactées pensaient que les canicules ne sont pas 
fréquentes et intenses, 29 % pensaient qu’elles sont 
devenues fréquentes, alors que 39 % ont jugeaient 
qu’elles sont fortement enregistrées (Tableau III). La 
perception de l’accroissement des canicules était faible 
chez les femmes, les personnes âgées (≥ 70 ans), les 
retraités, les personnes à faibles niveau d’instruction 
(primaire ou inferieur), les chômeurs et les personnes 
qui habitaient des maisons traditionnelles.

Relation entre l’exacerbation des impacts des canicules 
et les types d’habitat

Afin de faire ressortir la relation entre l’habitat et le 
confort thermique durant la période de surchauffe, trois 
types      de maisons ont été considérés: i) la maison 
construite par des matériaux de construction locaux 
(Toub -matériau à base d’argile des fleuves-, troncs 

et feuilles de palmier) est qualifiée de traditionnelle, 
ii) une maison hybride est construite en utilisant des 
matériaux locaux (Toub) et industriels (ciment, béton, 
etc.) et iii) une maison dite moderne si elle est construite 
seulement de matériaux industriels.

En termes de confort thermique, l’habitat traditionnel 
est meilleur par rapport aux autres types d’habitat; les 
impacts des canicules sont plus accentués de 6,44 et de 
5,39, respectivement, au niveau des maisons modernes 
et des maisons hybrides (Tableau IV).

Les effets des canicules sont exacerbés ces dernières 
années et leurs conséquences les plus visibles sur 
l’Homme sont les délestages électriques, à cause des 
pointes d’utilisation des climatiseurs, et l’augmentation 
de la demande en eau. Ceci, parce que les canicules 
sont devenues longues, fréquentes et plus intenses (Faci 
et al., 2018a; Oubadi et al. 2021). Malheureusement, 
le réchauffement du climat n’a pas été accompagné 
par des mesures d’urbanisme adaptées au niveau de la 
région de Taghit, suite à la situation socioéconomique 
défavorable de la population.

Variables
Exacerbation des canicules

χ 2 PJe ne pense pas
n (%)

Je le pense
n (%)

Je le crois 
fortement n (%)

Sexe

4,537 0,103Masculin 40 (30) 39 (29) 56 (41)

Féminin 10 (53) 5 (26) 4 (21)

Tranches d’âge (ans)

2,75 0,600
20-49 17 (32) 18 (34) 18 (34)

50-69 18 (29) 18 (29) 27 (43)

≥ 70 15 (39) 8 (21) 15 (39)

Niveau d’instruction

19,598 0,010
Primaire ou moins 32 (40) 23 (29) 25 (31)

Moyen ou secondaire 15 (31) 7 (14) 27 (55)

Universitaire 3 (12) 14 (56) 8 (32)

Type d’activité

4,053 0,669

Agriculture et élevage 25 (27) 29 (32) 38 (41)

Commerce 2 (15) 5 (38) 6 (46)

Retraite, chômage, Femme au foyer 16 (40) 11 (28) 13 (32)

Autres 4 (44) 2 (22) 3 (33)

Nature d’habitat

26,044 0,000
Traditionnel 21 (60) 11 (31) 3 (9)

Hybride 8 (19) 17 (40) 18 (42)

Moderne 21 (28) 16 (21) 39 (51)

Tableau III - Perception de l’exacerbation des canicules chez la population de Taghit.

Tabela III - Percepção da exacerbação das ondas de calor entre a população de Taghit.

Type d’habitat Odds-ratio Intervalle de confiance à 95% Degré de signification

Moderne 6,44 (2,68-2,22) P<10-3

Hybride 5,39 (14,52-13,07) P<10-3

Type référentiel: Traditionnel

Tableau IV - Odds-Ratio entre l’exacerbation des impacts des canicules et les type d’habitat.

Tabela IV - Odds-Ratio entre a exacerbação dos impactos das ondas de calor e o tipo d’habitat.
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Discussion

Bien que les canicules (températures extrêmement 
élevées) aient été reconnues comme un risque majeur sur 
la santé humaine (Kan et al., 2007; Huynen et al., 2001), 
néanmoins, peu d’études ont examiné la perception de 
ce risque par les populations locales. La perception du 
risque Canicules par le public peut fondamentalement 
contraindre ou restreindre les actions politiques, 
économiques et sociales à faire face (Alhakami et 
Slovic, 1994). De ce fait, il est crucial de comprendre 
la perception du risque Canicules par les populations 
locales du Sahara algérien, puisque la perception du 
risque pourrait être un indicateur important des futures 
politiques d’adaptation (Ban et al., 2019).

La présente étude a ressortie que la majorité de la 
population (86,4 %) de la localité de Taghit pensaient 
que les canicules constituaient une menace modérée 
ou élevée pour leur santé, ce qui est semblable aux 
résultats d’autres études (Kalkstein et Sheridan, 2007; 
Liu et al., 2013; Li et al., 2019). Ces études qui ont 
évalué la perception du risque Canicules par le public 
ont présentaient que plus de 90 % des populations 
ont déclaré que la chaleur était dangereuse ou très 
dangereuse pour eux. A Taghit, une faible perception 
du risque Canicules a été enregistrée chez les femmes, 
les jeunes, les personnes ayant un faible niveau 
d’instruction, les retraités, les chômeurs et les habitants 
des maisons traditionnelles. Ces résultats sont similaires 
aux observations enregistrées par des études antérieures 
(Byrnes et al., 1999). Bien que le manque de connaissances 
soit considéré comme une raison de la faible perception 
des risques des événements météorologiques extrêmes 
(Kellens et al., 2013), d’autres raisons pourraient 
également l’expliquer à partir de ces résultats; comme 
le genre, puisque à Taghit s’installe une communauté 
rurale conservatrice où les femmes passaient la majorité 
de leurs temps à l’intérieur des maisons, de sorte 
qu’elles sont moins exposées aux effets des canicules. La 
même perception est constatée chez les chômeurs et les 
retraités, parce que leurs déplacements durant la saison 
chaude et pendant la période de fortes températures 
(entre 11 heures et 17 heures) sont limités. Les jeunes 
pensaient généralement qu’ils étaient assez forts pour 
résister aux canicules et ne prenaient donc pas les 
mesures d’adaptation appropriées (Sheridan, 2007).  De 
ce fait, l’amélioration et la diffusion des connaissances 
sur ce risque sont nécessaires pour augmenter l’esprit de 
résilience chez la population locale.

L’adaptation est un autre élément important de 
l’évaluation de la vulnérabilité, perce que l’amélioration 
de la capacité d’adaptation pourrait réduire la 
vulnérabilité aux effets néfastes du réchauffement 
climatique et, par conséquent, minimiser les charges 
économiques associées (Grothmann et Patt, 2005). 

Aussi, il y a possibilité de réexploité les savoir-faire 
ancestraux d’adaptation. Dans les régions chaudes, 
les gens avaient inventé des pratiques pour s’adapter 
à leur environnement rude. Ces pratiques étaient 
fondamentales, non coûteuses et écologiques. Le cumul 
de ces connaissances été transmis et développé d’une 
génération à l’autre; mais malheureusement, avec le 
développement technologique ces pratiques se sont 
écartées progressivement.

De nos jours, il est indispensable de les recenser, de les 
écrire et de les intégrer dans les plans et les stratégies de 
développement durable, en parallèle avec les nouvelles 
technologies. La présente étude a ressorti que parmi 
les 49 % des ménages qui ont complètement abandonné 
le style traditionnel de construction des maisons, 
environ 98 %, 78 %, 46 % et 47 %, respectivement, ont 
abandonné les pratiques traditionnelles d’utilisation 
des terrasses, du refroidissement de l’eau, le porté des 
vêtements traditionnels et les habitudes alimentaires. 
Selon Kouzmine (2007), l’espace saharien Algérien a 
reconfiguré de manière profonde les structures sociales 
et économiques portaient en héritage depuis des siècles.

La sensation de l’accroissement des impacts négatifs 
des canicules est plus élevée de six fois chez les 
habitants des maisons construites de matériaux 
industriels et de cinq fois de plus chez les habitants 
des maisons hybrides, comparativement aux habitants 
des maisons traditionnelles. Les habitants des 
maisons construites de matériaux à base de terre 
(Toub), sentaient que la température de l’air n’a pas 
augmentée durant les dernières années, surtout ceux 
qui utilisent des climatiseurs, parce que ces matériaux 
gardaient une certaine fraicheur par rapport à l’air 
de l’extérieur de ces bâtis. Ceci correspond avec 
la modélisation des conditions du confort dans un 
bâtiment traditionnel à l’aide du logiciel CoDyBa, 
Fezzai et al. (2012), où les résultats obtenus ont 
montré que le comportement énergétique de ces 
bâtiments est mieux adapté aux climats chauds et 
arides, permettant la diminution de la consommation 
de l’énergie et l’émission des gaz à effet de serre. 
D’une autre part, Fezzioui et al. (2008) ont obtenu 
les mêmes résultats en se basant sur la simulation 
numérique du bâtiment à l’aide du logiciel TRNSYS. De 
ce fait, les solutions traditionnelles forment un bon 
support pour l’étude de développement d’un modèle 
d’habitat moderne mieux adapté aux conditions 
climatiques dures dans les régions arides.

Conclusion

Il ressort des enquêtes de terrain une mutation dans le 
mode de vie et de l’habitat dans la localité de Taghit, 
qui peut être généralisée, où la construction des villes 
au Sud de l’Algérie a été faite à l’instar des villes du 
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Nord; sans tenir compte de façon rigoureuse des fines 

spécificités du milieu. Les maisons sont construites avec 

des orientations arbitraires et des façades comprenant 

des baies vitrées n’importe comment, avec l’introduction 

des matériaux de construction étrangers à la région et 

le non utilisation des brises soleil, où la plupart des 

gens construisent leurs propres maisons à leur manière. 

Ceci, aura une incidence négative sur le processus de 

résilience avec les fortes températures de l’air.

De nos jours, certaines pratiques ancestrales d’adaptation 

avec les températures élevées sont appliquées 

individuellement, comme le refroidissement de l’eau, le 

conditionnement des aliments et le porté des vêtements 

traditionnels. Malheureusement, ces pratiques sont en 

voie de disparition; surtout l’urbanisme traditionnel, 

composé de matériaux à base de terre, qui a montré 

un bon confort thermique par rapport aux matériaux de 

construction utilisés durant les 30 dernières années.

Bien que la majorité des enquêtés a déclaré sa 

perception de l’augmentation du nombre des canicules, 

néanmoins, un grand nombre d’entre eux ne donne pas 

une grande importance aux impacts négatifs qui peuvent 

provoquer les canicules; surtout parmi les personnes qui 

ne se déplacent pas en dehors de leurs maisons durant 

la période de pointe, tels que les femmes au foyer, les 

retraités et les chômeurs. Ainsi, la négligence du risque 

des canicules est enregistrée chez les personnes à faible 

niveau d’instruction.

Au terme de cette étude, le développement des 

connaissances et des outils de vulgarisation sur les 

effets néfastes des canicules est une nécessité, afin 

d’améliorer les possibilités de résilience contre ce 

phénomène naturel. Aussi, l’utilisation des matériaux 

de construction à base de terre (argile), le recours à 

des types d’urbanisme ancestraux et l’installation des 

espaces verts sont une exigence pour minimiser les 

impacts des fortes températures de l’air.
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