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RESUME

Les sols ferrallitiques ferritiques du Sud de la Nouvelle-Calédonie issus des formations de piedmonts

peuvent faire l'objet d'une mise en valeur. Cette étude décrit le modelé d'une de ces fonnations. Elle

précise l'état initial des types de sol présents, l'hétérogénéité de leurs différents caractères
morphologiques et physico-chimiques pour une future parcelle d'expérimentation.

Ces données constituent les premiers éléments d'un référentiel sur l'étude des conditions de mise en
valeur de ces sols et de ces type de modelés.

3



AVANT-PROPOS

Dans le cadre des recherches conjointes Territoire - ORSTOM pour "l'étude des effets des fumures
et des amendements sur les sols cultivables de Nouvelle-Calédonie", une enquête agropédologique a été

menée en 1988 dans le Sud du Territoire sur les sols ferrallitiques ferritiques. Dans un premier temps le
but de cette enquête était de trouver un site d'expérimentation représentatif du type ferrallitique ferritique

modal, dans un second de caractériser l'état initial du sol de la parcelle expérimentale.

Le site recherché ayant été trouvé fin 1989, les objectifs de la présente étude étaient ainsi les suivants :

- donner une image précise de la couverture pédologique de la parcelle d'expérimentation;

• - apprécier les variations latérales;

\ - caractériser finement l'état initial du sol.

La description et les levés de terrain ont été effectués en mai 1989 et février 1990 par E.BOUROON,

P.PODWOJEWSKI et W.NIGOTE.

Les analyses physico-chimiques des échantillons de terre ont été confiées au Laboratoire d'Analyse

du Centre ORSTOM de Nouméa (responsable J.PETARD).

Les figures accompagnant le texte ont été réalisées à l'aide des progiciels d'applications tels que

EXCEL et PAINT sous environnement WINDOWS (Microsoft). Le dessin final des figures a été

effectué par le Service Cartographique du Centre ORSTOM de Nouméa (Mmes M.LECORRE et
V.SERY; M.PENVERN, responsable du service).

Enfin le tirage du document a été réalisé par J.MERMOUD et N.GALAUD de l'Atelier de

Reprographie du Centre ORSTOM de Nouméa.
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1 - PRESENTATION DU MILIEU NATUREL

1.1 Situation géographique de la parcelle (fig. 1)

Le futur site d'expérimentation se trouve dans la vallée principale du bassin versant des rivières La

Coulée et Lembi. fi est situé sur le méridien 166° 36'de longitude Est et par le parallèle 22°14' de latitude

Sud. Le relief de commandement est caractérisé par un alignement de chaînons rocheux étroits et très

allongés dont les pentes sont très fortes (plus de 50%). L'altitude moyenne de ces massifs est comprise

entre 450 et 550 mètres.

Les piedmonts, associés au paysage des plaines, se raccordent aux chamons rocheux par des pentes
inférieures ou égales à 25 %. fis constituent des surfaces relativement importantes par rapport à la plaine

alluviale.

Le réseau hydrographique s'enfonce rapidement dans ce modelé en créant une vallée principale (La

Coulée) et une vallée secondaire (la Lembi). Très encaissées en amont, celles-ci s'élargissent en aval

pour former un petite plaine deltaïque. Au confluent des deux rivières se développe une zone de marais.

1.2 Choix de l'implantation du futur site d'expérimentation

Le choix du futur site expérimental a été dicté par le fait qu'il est, à première vue, représentatif des

zones de piedmonts du Sud Calédonien. fis représentent environ le tiers des wnes mécanisables. Pour le

reste, le paysage de cette région est constitué de plaines marécageuses, de plaines alluviales inondables

de faible extension, et de plateaux cuirassés.

Le futur site d'expérimentation est ainsi implanté en wne de piedmont, sur la rive droite de la rivière

La Coulée, dans les terrains domaniaux jouxtant la propriété de M. Cochard.

1.3 Description géomorphologique du futur site d'expérimentation (fig. 1)

Les piedmonts forment de longues bandes incisées par des ruisseaux temporaires ou permanents. Ils

sont convexes à leur partie supérieure et concaves à leur partie inférieure de sorte qu'ils se raccordent

progressivement avec le fond de la vallée.

La future parcelle d'expérimentation se situe au tiers inférieur de ce modelé à la rupture de pente entre

la forme à profil longitudinal convexe et celle à profil longitudinal concave. Les pentes moyennes du

modelé sont de l'ordre de Il% sur le profù longitudinal de la parcelle (dans la wne rectiligne concave).

Au milieu de la parcelle, le passage de la forme convexe à la forme concave est marqué par une rupture

de pente de 24 %. L'altitude moyenne est de 18 mètres dans le haut de la parcelle et la dénivelée est de

l'ordre de 15 mètres.
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Remarque:

Sur ces modelés, sans couven végétal, l'érosion s'exprime dans le paysage par des formations de

ravines qui en se ramifiant aboutissent aux lavakas.

1.4 La géologie

Le relief de commandement de la vallée principale (La Coulée) est un ensemble ultrabasique peu

différencié. Cette ensemble est constitué par des harzburgites, des niveaux dunitiques et une alternance

de dunites et de pyroxénites. Ces roches se caractérisent par leur richesse en magnésium et par une

déficience en aluminium et en calcium (annexe 1a).

Les péridotites observées dans la vallée de La Coulée sont constituées pour l'essentiel de

harzburgites. Celles-ci se caractérisent par l'absence, dans leur constitution minéralogique, de minéraux
:je

alumineux (feldspaths), ce qui ne permet pas la néoformation d'argile ( ).

L'altération des roches, associée à des variations climatiques et soumise à des mouvements

tectoniques durant le Plio-quaternaire, a joué un rôle déterminant dans l'évolution et la mise en place des

formations superficielles continentales et littorales présentes dans ce bassin versant. De l'aval vers

l'amont elles s'individualisent de la façon suivante (J.H Guillon et J.J Trescases, 1976) :

- les formations littorales actuelles sont représentées par des dépôts deltaïques alimentés par des

apports terrigènes provenant pour un part du massif de péridotite et pour l'autre part de la plaine alluviale

(grains de chromite, antigorite, grenailles ferrugineuses, nontronite);

-les formations fluviatiles récentes proviennent des formations de versant et elles sont remaniées par

des crues successives. Cela aboutit à des apports hétérogènes où se succèdent, en intercalation, des

matériaux fins et grossiers hérités de la roche mère (sables, graviers, galets, blocs) et des matériaux de

néoformation (hydroxydes de fer amorphes, antigorite, talc, nontronite);

- les formations de piedmont sont constituées par des matériaux provenant de l'altération des

péridotites (oxydes et hydroxydes de fer) auxquels s'ajoutent quelques rares blocs de roches, de "silice"

et de cuirasse.

Remarque:

:je

( ) Dans cenains cas, il faut noter que la présence d'oxyde d'aluminium est souvent associée aux

spinelles chromitères.
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1.5 Le climat

La Nouvelle-Calédonie est située entre 20 et 23° de latitude Sud et au Nord du tropique du

Capricorne. Son régime climatique est contrôlé par les variations annuelles de la ceinture anticyclonique

subtropicale au Sud. et par la zone intertropicale de convergence (Z.I.C) au Nord. Les mouvements de

ces hautes et basses pressions déterminent les variations climatiques saisonnières suivantes:

- de décembre à mars. l'été austral. période chaude et humide accompagnée de fortes dépressions

tropicales évoluant parfois en cyclones;

- d'avril à mai. une saison intermédiaire. plus fraîche et sèche; l'alizé est établi;

- de juin à aoat, l'hiver austral accompagné de précipitations modérées;

- de septembre à novembre. une saison sèche.

1.5.1 La pluviométrie (fig. 2)

Elle est comprise entre les isohyètes 1750 en amont et 1500 en aval du bassin versant de la rivière La

Coulée. Le maximum des précipitations se situe entre décembre et avril. A partir du mois de mai les

précipitations décroissent jusqu'au mois d'octobre. La période la plus sèche s'étend de septembre à
novembre.

La normale annuelle des précipitations est de 1594 mm. pour une décennale sèche de 1210 mm et

une décennale humide de 2275 mm. Ces données ont été calculées (loi de Goodrich) à partir d'un

échantillonnage statistique (pour la période 1952 à 1989) entre les postes météorologiques de Kouandji

et Plum (données hydrologiques de l'üRSTüM).

1.5.2 La température (fig. 3)

La température moyenne annuelle est de 24.8°C contre 23°C à Nouméa. Les températures moyennes

annuelles varient de 28.5°C. pour l'été austral. à 200 e pour la saison fraIche. Le maximum absolu

observé. sur une période de cinq ans (1985 - 1989), est de 39°C en janvier 1986 et le minimum absolu

de l3°C en aoat de la même année.

Ces variations de températures sont influencées d'une part par la proximité de la mer et pour l'autre

part par l'encaissement de la vallée diminuant l'influence des alizés. Ceux-ci. en fin de journée.

s'affaiblissent et une inversion diurne. en s'établissant, apporte un air plus froid des sommets.
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2 - CARACTERISATION DES SOLS DE LA PARCELLE

2.1 Classification

Dans le cadre de la classification des sols c.P.C.S (1967) qui a repris les principaux éléments de la
classification de G. AUBERT (1965), (G.AUBERT ; P.SEGALEN, 1966), pourles sols ferrallitiques,

et les travaux de cartographie des sols néo-calédoniens de M.LATHAM (1978), les sols de la future

parcelle d'expérimentation peuvent se rattacher à la nomenclature suivante:

2.1.1 Classe :

- des sols ferrallitiques

Ces sols, par leur composition minérale très riche en sesquioxydes de fer, peuvent être apparentés

dans la classification française avec les sols ferrallitiques.

2.1.2 Sous-classe :

- des sols ferrallitiques ferritiques ou sols oxydiques

La faiblesse ou l'absence de capacité d'échange cationique n'autorise pas la séparation classique au

niveau de la sous-classe en fonction du taux de désaturation. C'est pourquoi nous avons proposé de
créer une sous-classe des sols ferrallitiques "ferritiques" (M.LATHAM, 1978).

2.1.3 Groupe:

- des sols ferrallitiques ferritiques fortement désaturés remaniés rajeunis par érosion (SOLOX 1 NW
et 4 S ; fig 4 et annexes 1b, IV b);

- des sols ferrallitiques ferritiques fortement désaturés rajeunis par érosion (SOLOX 2 NE et 3 SE ;

fig 4 et annexes II b, III b).

2.2 Caractéristiques morphologiques des sols ferrallitiques ferritiques (fig. 4)

Les horizons Ap et les horizons sous-jacents B ont été définis selon la classification C.P.C.S (1967)

par la présence de matière organique, les changements de texture et l'apparition de la roche mère altérée.

Sur les fonnes convexes de la parcelle - dans la partie NE et SE - les sols ferrallitiques ferritiques

sont profonds (supérieur à 120 cm) avec un horizon B bien développé. Latéralement, sur les fonnes

concaves - dans la partie NW et SW de la parcelle - la profondeur du sol diminue, les horizons sont bien
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SCHÉMA SYNTHÉTIQUE

\. Nomenclature
des Horizons

SCHEMA MORPHOLOGIQUE

Matière organique

~ Organique

1

SCHEMA DES
STRUCTURES

r::J Grumeleuse
~

2 2. Code des
cou leu rs

~
-ocm

ECHELLE

-20

DES PROFONDEURS

~ Peu organique

Texture

Itf:;gj Limono-sableuse

§ Limono-argileuse à
- _ Iimono - argileuse
- finement sableuse

Ë=1Argilo -limoneuse

§ Argileuse
finement
limoneuse

§ Polyédrique
moyenne
à fine

oMassive

"1 Lamellaire

Les Horizons sont limités par un trait horizontal continu (limite distincte) ou discontinu
(limite graduelle)

Figure 4 b - Ugende des profils

12



,. différenciés et de type ABC. L'horiwn B
3

et B
3

C apparaissent rapidement dans le profil (inférieur à 120

cm).

2.2.1 Les horizons de surface

Les travaux de défrichement ont modifié considérablement ces horizons généralement de type A

mais noté Ap (perturbés). fis sont rouge foncé (ID R 3(2) à rouge sombre (2.5 YR 3(2). Ces horiwns

contiennent entre 8 à 10% de sables grossiers. Leurs structures sont massives, probablement micro

agrégées, à l'exception de l'horiwn Ap de SOLOX 1 NW. La porosité de ces horizons est très forte: elle

est constituée de nombreux pores très fins tubulaires. Il faut noter, à titre indicatif, la présence de

nombreuses racines rmes à moyennes.

Remarque:

Dans le haut de la parcelle (SOLOX 3 NE) l'horiwn A ou Ap a totalement disparu. Il ne subsiste

qu'une pellicule de battance rouge foncé (ID R 3(3) à structure lamellaire.

2.2.2 Les horizons de profondeur

L'horizon B situé au-dessous de Ap se caractérise de la façon suivante:

- un horizon BIde "transition avec A, mais plus proche de B que de A". n est présent dans deux

profils, sa couleur est brun rougeâtre foncé (2,5 YR 3/4). Le pourcentage en sables grossiers de ces

horiwns varie de 4,7 à7 %. Sa structure est massive et probablement micro-agrégée. La porosité de ces

horizons est fone : elle est constituée de très nombreux pores très fins tubulaires;

- un horiwn B
2

"constituant la panie essentielle de B, correspond soit une accumulation principale,

soit au développement maximum de la différenciation". Cet horizon, présent dans l'ensemble des

profils, est de couleur brun rougeâtre foncé (2,5 YR 3/4). Le pourcentage en sables grossiers de ces

horizons varie de 1 à 14 %. Sa structure massive passe progressivement, en profondeur, à une structure

fragmentaire nette: polyédrique subanguleuse moyenne à rme. La porosité de cet horizon reste fone :

elle est constituée de très nombreux pores fins tubulaires;

- un horizon B
3

"de transition avec C, mais plus proche de B que de C." Cet horizon apparait dès 80

cm. Cet horizon, présent dans deux profils, est de couleur brun rougeâtre (5 YR 3/3). Le pourcentage en

sables grossiers de ces horiwns est compris entre 1,6 et 1,9 %. Du haut vers le bas de la parcelle, sa

structure est pour une pan fragmentaire (polyédrique subanguleuse moyenne), pour l'autre pan massive

(micro-agrégée). La porosité de cet horizon est moyenne: elle est constituée de pores très fins
tubulaires.
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Remarques:

.Les chiffres secondaires (B21' B23, ete...), affectés aux horizons B2, introduisent une subdivision.

.TI existe dans le profil SOLOX 4 SW un horizon intergrade avec l'horizon B et l'horizon C, noté

B
3
C.

2.3 Description des profils

Cas des sols ferrallitiques ferritiques fortement désaturés remaniés rajeunis par érosion :

-SOLOXINW:

0-16 cm :
2,5 YR 3/2, rouge sombre à reflets violacés; à matière organique non directement

décelable; éléments fenugineux de forme arrondie, peu indurés (structure pyrogénée ?)

; limona-argileux; structure fragmentaire nette : grumeleuse fine ; volume des vides très

imponant entre les agrégats; très meuble; très poreux; peu plastique; non collant; très

nombreuses racines fines et moyennes.

Transition nette et régulière.

16-42 cm:

2,5 YR 3/4, brun rougeâtre foncé; argilo-limoneux ; structure massive (micro-agrégée)

; volume des vides très faible; meuble à assez cohérent; très poreux, nombreux pores

fins tubulaires; peu plastique; non collant; quelques racines fmes.

Transition distincte et irrégulière.

42-85 cm:

2,5 YR 3/4, brun rougeâtre foncé; 5 Y 2,5/1, revêtements noirs à verts très foncés

associés aux faces structurales, occupant 10% du volume de l'horizon; limono-argileux

; structure fragmentaire assez nette: polyédrique subanguleuse moyenne à fine; volume

des vides faible entre les agrégats; cohérent; très poreux, nombreux pores fins et très

fins tubulaires; peu plastique; non collant; quelques racines fines.

Transition distincte et régulière.

85-100 cm:

5 YR 3/3, brun rougeâtre; 2,5 YR 3/2 à 3/4, volumes et ponctuations associés aux

racines ; argilo-limoneux ; structure massive ; volume des vides très faible ; assez

cohérent; poreux, pores fins tubulaires; peu plastique; non collant; quelques racines

fines.



-SOLOX4SW:

0-17 cm:
10 R 3(2 à 3/4, rouge foncé; limono-argileux ; structure massive (micro-agrégée) ;
volume des vides faible; assez cohérent; poreux, pores fins tubulaires; peu plastique;

non collant; racines fines d'orientation horizontales.

Transition distincte et régulière.

17-57 cm:
10 R 3/4, rouge foncé; limono-argileux finement sableux; structure massive (micro

agrégée) ; volume des vides faible; meuble à assez cohérent; très poreux, pores fins

tubulaires; peu plastique; non collant.

Transition graduelle et régulière.

57-80 cm:
2,5 YR 3/4, brun rougeâtre foncé ; quelques taches noires associées aux racines ;
limono-argileux ; structure massive (micro-agrégée) ; volume des vides faible; assez

cohérent; très poreux, pores tubulaires très fins et fins ; peu plastique; non collant.

Transition distincte et régulière.

80-120 cm:
5 YR 313, brun rougeâtre; nombreuses taches noires occupant 10% du volume de

l'horizon; argilo-lirnoneux ; structure fragmentaire peu nette: polyédrique subanguleuse
moyenne ; volume des vides faible; assez cohérent; poreux, pores très fins tubulaires;

peu plastique ; non collant.

Latéralement passage graduel à la roche mère altérée (7,5 YR 5/6).

Cas des sols ferrallitique ferritique fortement désaturés rajeunis par érosion:

-SOL OX 2NE:

0-9 cm:

Horizon bariolé, rouge foncé à brun rougeâtre, 10 R 3(2 ; 2/5 YR 3/4, 5 YR 3/3 ;

limono-argileux ; structure massive (micro-agrégée) ; volume des vides très faible;

assez cohérent; poreux, pores fms tubulaires; peu plastique; non collant; nombreuses

racines moyennes à fines.

Transition nette et régulière.
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9-40 cm:
2,5 YR 3/4, brun rougeâtre foncé; limono-argileux; structure massive (micro-agrégée)

; volume des vides très faible; meuble à assez cohérent; très poreux, pores très fins

tubulaires; peu plastique, non collant; quelques racines fines

Transition diffuse.

40-60 cm :
Horizon de transition, 2.5 YR 3/4, brun rougeâtre foncé; limono-argileux ; structure

fragmentaire peu nette: polyédrique subanguleuse moyenne; volume des vides faible;

assez cohérent; poreux, pores fins tubulaires; peu plastique; non collant

Transition diffuse.

60-100 cm:

5 YR 3/3, brun rougeâtre; 5 Y 2/5, taches noires, en revêtements ou en volumes;

limono-argileux ; structure fragmentaire assez nette : polyédrique subanguleuse

moyenne à fine; volume des vides assez important entre les agrégats; assez cohérent ;

poreux, pores fins tubulaires; peu plastique; non collant

-SOLOX3SE:

Q-4 cm:

10 R 3(3, pellicule de battance, rouge foncé; limono-sableux ; structure lamellaire assez

nette ; volume des vides très faible ; assez cohérent ; peu poreux, quelques pores

tubulaires très fins ; peu plastique; non collant

transition nette et régulière.

4-40 cm:

10 R 3(3 à 3/4, rouge foncé; limono-argileux ; structure massive (micro-agrégée) ;

volume des vides très faible; assez cohérent; très poreux, nombreux pores fins et très

fins tubulaires; peu plastique; non collant; nombreuses racines fines et moyennes,

d'orientation horizontale.

Transition progressive et régulière.

40-80 cm:

2.5 YR 3(3, brun rougeâtre foncé; limono-argileux ; structure massive (micro-agrégée)

; volume des vides très faible; assez cohérent; poreux, pores très fins tubulaires; peu

plastique; non collant

Transition graduelle.
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Figure 5 - Caractérisation des squelettes granulométriques
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80-120 cm:
5 YR 3/4, brun rougeâtre ; limono-argileux ; structure fragmentaire peu nette :

polyédrique subanguleuse moyenne; volume des vides très faible; assez cohérent; peu

poreux; peu plastique; non collant.

2.4 Propriétés physico-chimiques

L'interprétation des résultats analytiques a été faite d'après les travaux de G. TERCINIER (1967),

B.DABIN (1968), M.LATHAM (1978), A.G BEAUDOU (1984), D.BAISE (1988).

2.4.1 La texture (fig. 5)

La texture dans les premiers horizons est limono-argileuse. Le taux d'argile granulométrique est

voisin de 38 %. Dans les horizons sous-jacents ce taux augmente progressivement pour atteindre des

pourcentages supérieurs à40 %. Cependant il existe une discontinuité texturale probablement due pour

une part à des apports latéraux, pour l'autre àun départ d'éléments fins par érosion.

Dans le premier cas, les profils observés se situent dans les formes concaves et de plus faibles pentes

- dans le haut de la parcelle la séquence texturale est alors masquée par une texture limono-argileuse

finement sableuse où le taux de sables fins et grossiers atteint 22% du squelette granulométrique;

- dans le bas de la parcelle la séquence texturale passe rapidement àune texture argilo-limoneuse où

le taux d'argile atteint brutalement 63% du squelette granulométrique.

Dans le second cas, les profils observés se situent dans les formes convexes et de plus fortes pentes:

- la séquence texturale présente un squelette granulométrique sensiblement identique sur l'ensemble

des deux profils. TI faut toutefois noter, dans le haut de la parcelle, un abaissement relatif du taux argile

granulométrique (30%).

2.4.2 La capacité de rétention en eau (fig. 6)

Les courbes de variations des pF 4,2 et 2,5 des profils observés semblent correspondre aux courbes

théoriques des textures limono-sableuses. En effet, le sol est saturé pour une humidité comprise entre

20 et 30% à pF 4,2. Cela indique probablement une faible capacité de rétention en eau mais un

rééssuyage rapide des horizons. La réserve utile en eau du sol se situe entre les courbes des pF 4,2 et

2,5. La mesure de la densité apparente permettrait de la calculer.
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Figure 6 - Variations des pF 4,2 et 2,5 en fontion de la profondeur
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2.4.3 Le pH (fig. 7)

Sur l'ensemble des profils la réaction du sol est acide (pH eau compris entre 5 et 5,5) dans les

horizons de type Ap, à très acide (pH eau inférieur ou égale à 5) dans les horizons de type Blet B
2

.

'L'acidité décroi't (pH eau égale à 6) dans Iborizon du type B
3

C.

2.4.4 La somme des bases échangeables

Dans les horizons A, la teneur en bases échangeables (Ca, Mg, K, Na) est très faible. Elle varie

entre 3,6 et 2,4 mé pour lOOg de terre sur les fonnes concaves de la parcelle (annexes 1 b et IV b). Sur

les fonnes convexes la teneur en bases varie de 1,1 à 0,24 mé (annexes II b et III b).

Dans ces horizons la teneur en Ca++ est légèrement supérieure à celle de Mg++ mais elle présente

un niveau de contrainte élevé dO aux teneurs très basses en ces éléments :

- dans le premier cas, les taux sont respectivement de 0,87 mé pour lOOg de terre en calcium et de

0,66 mé en magnésium (annexe 1 b);

- dans le second cas, les taux sont respectivement de 0,12 mé en calcium et de 0,01 mé en

magnésium (annexe III b).

Dans les horizons BI' B
2

et B
3

, la teneur en bases échangeables présente un niveau de contrainte

élevé. En effet, pour l'ensemble de ces horizons, la somme des bases est comprise entre 0,58 et 0,18

mé pour 100g de terre. Les teneurs sont extrêmement basses en calcium, magnésium, potassium et

sodium. Ces valeurs sont sensiblement identiques dans le haut et le bas de la parcelle.

Dans l'horizon BiC (annexe IV b), proche de la roche sous-jacente, la teneur totale en bases

échangeables est égale à 35 mé pour lOOg de terre. Panni les cations basiques le magnésium

échangeable représente 33.6 mé.

2.4.5 Le complexe d'échange

Le taux de saturation T(NH4) a été mesuré suivant la méthode de Tucker à pH 7. Elle indique que:

- les horizons A ont une très faible capacité de fixation cationique (de 3,6 à 2,4 mé), laquelle est
probablement liée à la matière organique;

- les horizons B ont probablement une capacité de fixation anionique qui varie dans ces horizons de

5,4 à 2,3 mé/lOOg de terre séchée par valeurs négatives. Pour l'ensemble des profils observés, ces

horizons sont très fortement désaturés en cations échangeables et ils présentent une capacité de fixation

cationique très faible.
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Figure 7 - Variation du pH H20 des quatre profùs en fonction de la profondeur
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2.4.6 Le phosphore total

La teneur en phosphore total (annexes 1b à IV b) sur l'ensemble des profils analysés est très faible et

n'excède guère 0,20 mé/1OQ g de sol sec (à 105°) pour les horizons de surface. Ce taux décroît

rapidement dans les horiwns de profondeur pour atteindre parfois des valeurs inférieures à 0,01

mé/100g.

2.4.7 La matière organique

Les travaux de défrichement ont précédé les observations des profils pédologiques et modifié les
horiwns de surface soit par un décapage (annexe II b) soit par une accumulation de matière organique

(annexe IV b). L'interprétation des résultats analytiques a été faite sur la tranche de sol comprise entre 15

et 40 cm et concerne les horizons Blet B2' Le taux de matière organique y est généralement médiocre à

faible (0,7 à 1 %) et le rapport C/N est élevé (8,4 à 16,3). Ceci semble indiquer que l'humification est

lente et la nitrification difficile dans ces horizons.

2.4.8 Eléments totaux (annexes 1 c à IV c)

La constitution des sols est exclusivement ferrugineuse. Le taux de Fe20
3

est compris entre 70 %

dans les horizons de surface et 74,8% dans les horizons de profondeur. Les valeurs en Cr
2

0
3

sont plus

élevées (2,7%) dans la partie supérieure des profils et elles décroissent en profondeur (1.1 %). A

l'inverse les valeurs en Ni02 suivent les mêmes variations que le fer: de 0,7% elles passent à 1,8%. Sur

les profils analysés, il semble que le manganèse (Mn02) se concentre à partir de 80 cm dans les

horizons B2 et B3.

Les réserves en bases totales sont extrêmement faibles. Certains éléments, tel que potassium, sont
présents à l'état de trace.

Les teneurs en ces différents éléments sont sensiblement identiques dans le haut et le bas de la

parcelle.

3 - HETEROGENEITE DES DIFFERENTES CARACTERES
MORPHOLOGIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES DES PROFILS OBSERVES

3.1 Variation des caractères morphologiques

L'hétérogénéité des caractères morphologiques des sols s'exprime par l'apparition et/ou la disparition

des horizons et la variation de leurs caractères intrinsèques tels que la profondeur, la couleur, la texture,
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,.. la structure, le volume des vides et la porosité (Cf: § 2.2 ; fig. 1 et 4). Elle s'exprime de la façon

suivante :

- dans le haut de la parcelle, sur la forme convexe, les horizons Ap et BI disparaissenL Sur la fonne
concave l'horizon Ap se maintient mais l'horizon BI n'est pas présent. Par contre, les horizons B3 et

B3/C apparaissent à partir de 80 cm;

- dans le bas de la parcelle les horizons Ap et BI sont présents mais sur la fonne concave l'horizon

B3 apparait à partir de 85 cm;

- sur l'ensemble de la parcelle l'horizon B2 est commun aux quatre profils observés mais il est plus

développé sur les formes convexes.

3.2 variation des caractères physico-chimiques

La comparaison des profils, en fonction de leur situation topographique sur la parcelle, montre une

hétérogénéité et/ou une homogénéité des caractères physico-chimiques suivants :

- entre les formes concaves et convexes de la parcelle la texture indique latéralement une

discontinuité important des granulométries (fig. 5 et 6; annexes 1b à IV b). Mais les variations des pF
4.2 et 2.5 en fonction de la profondeur semblent montrer que la capacité de rétention en eau varie peu

Gusqu'à 100 cm) sur l'ensemble de la parcelle;

- dans les premiers 40 cm de sol les variations des teneurs en cations échangeables, en réserve en
bases et en éléments totaux sont remarquables. Elles sont intimement liées à la présence (annexes 1 b. II

b et IV b) ou l'absence (annexe III b) de matière organique;

- au-delà de ces 40 cm et jusqu'à 100 cm les teneurs en ces différents éléments sont sensiblement

identiques.
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4 - CONCLUSION

Cette description de la m~IJJhologie et des caractères physico-chimiques des sols de la future parcelle
d'expérimentation montre qu'il faudra, soit adapter soigneusement le dispositif expérimental aux deux
types de sols reconnus, soit utiliser en permanence la covariance pour l'analyse statistique des résultats.

Des expérimentations, sur vase de végétation avec de la terre provenant du site, ont déjà été

entreprises par le Centre de Recherche et d'Expérimentation Agronomique de Nessadiou (CREA) en

collaboration avec le Laboratoire d'Agropédologie de l'ORSTOM (UR 3D/A). Elles ont eu pour
objectifs:

- de définir les doses optimales des fumures phospho-potassiques et des amendements calciques et
silicatés pour une plante-test (le maïs);

- de tester l'influence d'apports de matière organique sur l'amélioration de la capacité d'échange

cationique, de la réserve en eau ete...

Elles devront être complétées par une étude des seuils acceptables des teneurs en chrome, nickel et
manganèse.

Enfin, les données de cette caractérisation des sols, associés à un modelé typique de la vallée de La

Coulée, constituent les premiers éléments d'un référentiel sur l'étude des conditions de mise en valeur
des sols ferrallitiques ferritiques sur pente. Mais, cette étude devra être complétée afin de préciser les

variations latérales, à l'échelle du Sud, des différents horizons observés par types de sol.
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Annexe I a

Composition chimique des péridotites d'après J.H GUILLON, 1975

Echantillon n° l, Dunite (région de ûuenarou)

Echantillons n02et3 prélevés par forage,Harzburgite<erobouchure de la Ouinné)

Exprimée en %

N° 1 W 2 N° 3
Si02 35,60 36,50 41,10

Al 203 0,00 0,09 0,10
FeO 4,95 4,02 5,55

Fe203 2,75 3,56 1,70
MgO 45,50 45,95 44,33
MnO 0,10 0,09 0,10
cao 0,07 0,96 0,20

Na20 0,09 0,04 0,09
K20 0,00 0,27 0,00

Ti02 0,12 0,00 1 0,10
Nio 0,32 0,27 0,32

Cr203 0,20 0,35 0,27
H20 9,30 8,83 4,70

'IDTAL 99,00 100,93 98,56
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Annexe l b
(,

ANALYSE PHYSICü-œIMIQUE

Wprofil :SOIDX 1 NW
N° ECHANTILLON 1 1 2 1 3 l 4 l
PROFONDEUR( cm 8 1 30 1 60 l 90 l

TEXTURE %
Argile 38,40 63,60 45,20 66,80
Linon fin 31,70 21,20 39,60 23,90
Linon grossier 12,20 7,10 15,00 5,60
sable fin 7,10 3,60 1,50 1,60
sable grossier 8,80 4,70 1,00 1,90
Element grossier
M.O totale 3,20 1,00
Totale 101,40 101,20 102,30 99,80

pF
pF 4.2 20,00 22,80 29,90 28,20
pF 3 26,90 28,90 35,60 33,10
IpF 2.5 29,40 31,80 37,90 35,70

pH1: (H20) 5,5 5,4 5,9 5,6
(KCI) 5,6 6,3 6,9 6,7

<n1PLEXE D'ECHANG (rnéIlOO)

MATIERE ORGANIQUE (m::J/g)
carbone 18,70 5,53 < 0.1 0,15
Azote 0,95 0,40 0,06 0,06
C/N 19,70 13,80 2,50

E Jq

calcium

1
0,87 0,08 0,10 0,08

Magnésium 0,66 0,08 0,01 0,02
Potassium 0,06 0,07 0,05 0,03
sodium 0,14 0,14 0,19 0,09
SoItne des bases 1 1,73 0,37 0,35 0,22

BASES TOTALES (mé/100g)
cao 1,29 0,67 0,10 0,03
MgO 6,14 5,33 11,88 11,75
K20 0,07 0,17 0,19 0,08
Na20 0,05 0,03 0,18 0,05
SClIlIne 7,55 6,20 12,35 11,91

capacité d'échange 3,60 -2,40 -4,80 -4,30
Taux de saturation
Aluminium

]Total
Ass:uru.lable

PHOSPORE (rré/=-10.:...0:..;;9!..:..)__-.-- _

0,2 1 0, 03 1__
0
_'0_8_.--L-_

0
_'_01_1
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Annexe l c

ELEMENTS TOTAUX

exprirrés en %

N°profil:SOLOX lNW
N° ECHANTILLON 1 1 2 1 3 1 4 1

PROFONDEUR (cm) 8 1 37 1 63 1 100 1

[Perte au feu

Résidu insoluble
Si02 sil icates

13,25

1,17
2,84

12,95

0,90
1,86

12,78

0,28
2,05

12,78

0,34
1,80

A1203 6,76 6,61 5,03 5,39
Fe203 70,08 73,06 74,47 74,63
Ti02 0,14 0,10 0,05 0,05
Mn02 0,44 0,47 1,15 1,23
Ni02 0,68

1

0,97
1

1,05 1,02
Cr203 2,78 2,30

1

1,85 1,71
CoQ 0,07 1 0,08 0,14 0,17

cao 0,04 <0,01 <0,01 <0,01
MgO 0,56 0,31 0,45 0,44
K20 <0,01 <0,01 <0 ,01 <0,01

Na20 <0, 01 <0,01 <0,01 <0, 01

•

Isomœ
Si02/R203

Si02/A1203

98,81

0,10
0,70

99,61

0,10
0,50

99,30

0,10
0,70

99,56

0,10
0,60
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Annexe II b

ANALYSE PHYSI<X>-CHIMIQUE

N°profil:SOLOX 2 NE
W ECHANTIIJ..ON 1 1 2 l 3 T 4 l
PROFONDEUR (cm) 5 1 20 T 50 l 80 l

TEXTURE (%)

Argile 37,70 40,20 48,30 46,40
Limon fin 27,30 34,20 32,30 26,40
Limon grossier 16,50 16,70 15,40 22,40
sable fin 7,50 3,80 2,40 3,20
sable grossier 9,60 7,00 3,60 1,10
Element grossier
M.O totale 2,20 0,90 0,30 0,10
Totale 100,80 100,80 102,30 99,60

pF
pF 4.2 20,20 22,00 23,60 25,90
pF 3.0 25,90 27,90 29,00 29,10
pF 2.5 28,60 31,20 31,30 30,60

5,1
6

mé/100 )

pH

5,3 4,8 1 5
5,7 1 5,5 5,7

MATIERE ORGANIQUE (ng/g)
carbone 13,03 5,30 1,97 0,42
Azote 0,54 0,31 0,13 0,05
C/N 24,10 17,10 15,20 8,40

CCt1PLEXE D ECHANGE ( Jq

calcium 0,35 0,11 0,02 0,07
Magnésium 0,29 0,01 0,01 0,01
Potassium 0,09 0,04 0,02 0,02
sodium 0,28 0,16 0,10 0,06
Somne des bases 1,01 0,32 0,15 0,17

jpH
pH <H20)
. (Kcl)

BASES 'lUl'ALES (mé/1OOg )
cao 0,55 0,08 0,10 0,10
MgO 9,86 6,52 8,75 16,21
K20 0,13 0,02 0,05 0,02
Na20 0,11 0,10 0,01 0,12
Sorcme 10,65 6,72 8,91 16,41

capacité d'échange 1 0,70 -2,50

1

-4,30 -5,30
Taux de saturation 1

Aluminium

1Total
Assimilable

POOSPHORE (mé/100 -"lg~) ...,..- _

0,17 1 0, 14 1__

0
_'_13_---L...-_

0
_,_11__
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Annexe II c

ELEMENTS 'lUrAUX

exprimés en %

W profil: SOI.DX 2 NE
W ECHANTILLON 1 1 2

1
3

1
4

1

PROFONDEUR (cm) 5 1 20 1 50 1 80 1

1Perte au feu

Résidu insoluble
Si02 silicates

16,23

0,48
1,70

13,31

0,34
1,40

12,88

0,26
1,40

11,94

0,26
1,50

Al203 6,69 7,23 7,11 6,02
Fe203 72,15 73,60 73,90 74,81
Ti02 0,14 0,15 0,15 0,09
Mn02 0,51 0,33 0,36 0,61
Ni02 0,85 0,72 0,77 0,91
Cr203 2,81 2,04

1

1,83 2,27
CoQ 0,07 0,06 0,07 0,10

cao 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
MgO 0,53 0,26 0,30 0,60
K20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 0,01 <0,01 <0,01 <0,01

ISC>I11œ

Si02/R203
Si02/A1203

98,18

0,10
0,40

99,44

<0,10
0,30

99,03

<0,10
0,30

99,11

<0,10
0,40
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Annexe III b

ANALYSE PHYSICO-cHIMIQUE

N°profil:SOLOX 3 SE
N° ECHANTILLON 1 1 2 1 3 1 4

1

PROFONDEUR (cm) 2 1 22 1 60 1 100 1

TEXTURE (%)

Argile 31,40 40,40 48,60 44,20
Lliron fin 27,70 29,50 30,40 26,90
Lliron grossier 22,00 17,90 13,90 23,40
sable fin 10,90 5,70 2,60 1,90
sable grossier 10,00 8,70 4,80 1,60
Element grossier
M.O totale 0,60 0,40 0,20
Total 102,60 102,60 100,50 98,00

pF
pF 4.2 17,90 20,80 23,00 25,60
pF3 24,60 24,40 27,50 29,20
pF 2.5 27,20 27,40 29,50 30,70

(820)
(KCl)

MATIERE ORG\NIQUE

5,1
6,1

(ng/g)

5
6

CXXvlPLEXE D' ECHAN3E (né/100 )

Carbone 3,37 2,26 1,37 0,10
Azote 0,25 0,18 0,08 0,03
C/N 13,50 12,60 17,10 3,30

Ig
Calcium 0,12 0,04 0,02 0,03
Magnésium 0,01 0,01 0,01 0,01
Potassium 0,01 0,04 0,04 0,04
Sodium 0,10 0,12 0,11 0,10
Somne des bases 0,24 0,21 0,19 0,18

BASES 'IDI'ALES (né/100g)
Cao , 0,07 0,08 0,12 0,05
MgO 4,01 3,64 3,26 5,99
K20 0,03 0,04 0,02 0,20
Na20 0,06 0,42 0,36 0,23
Sorrme 4,17 4,18 3,76 6,47

Capacité d'échange -3,40 -4,00 -4,80 -5,40
Taux de saturation
Aluminium

PHOSroRE (né/100j)

l
'-T_ota_l -'--_O_,_1_1_--'"I__0_,0_3_ ~' 03
~similable ._"

0,13

..
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Annexe III c

ELEMENTS IDrAUX

exprimés en %

N° profil:SOLOX 3 SE
W ECHANTILLON 1 i 2 1 3

1
4

1

PROFONDEUR (cm) 2 1 22 1 60 1 100 1

I-=-P-=-ert::....::..::e:.......=.au=--=f:.::e;;::u ------'-----=1=2~, .::....96=-- ---=1:=2..:....,7.:....:3:....-..JL-....:1=2~, .:....:93=-- 12,20

Résidu insoluble
Si02 silicates

0,46 0,40
1,18 1,24

0,30
1,27

0,32
1,45

0,220,050,05 0,05

Al203 9,13 8,85 9,32

1

7,91
Fe203 71,96 72,85 72,48 73,78
Ti02 0,21 0,20 0,17 0,10
Mn02 0,34 0,28 0,36 1,13

1
Ni02

1
0,68 0,69 0,75 1,01

Cr203
1

2,06 1 1,91 1,62 1,60
leoo
cao <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
MgO 0,25 0,21 0,18 0,25
K20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

1Na20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

ISonrne 99,28 99,41 99,43 99,97

Si02/R203
Si02/A1203

<0,10 1 <0,10
0,20 0,20

<0,10
0,20

<0,10
0,30
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Annexe IV b

ANALYSE PHYSICX)-cHIMIQUE

N°profil:SOLOX 4 SW
N° ECHANTILIDN 1 1 2 1 3 1 4 1 5 i
PROFONDEUR (cm) 8 1 37

1
63 1 100 1 120

TEXTURE (%)

Argile 38,50 39,00 37,60 34,50 55,00
Linon fin 28,80 26,20 25,00 38,00 34,00
Linon grossier 14,90 13,80 15,30 23,90 7,30
sable fin 7,90 7,60 S,50 2,70 8,00
sable grossier 9,90 14,80 14,20 1,60 8,30
Elémént grossier
M.O Total 2,80 0,70 l,50
Total 102,80 102,10 99,10 100,70 100,00

( /)

pF
pP 4.2 19,20 17,10 20,20 28,20 38,90
pP 3 25,70 23,20 26,70 35,80 59,60
pP 2.5 28,30 25,00 29,00 37,50 69,20

pH1: (H20) 5,1 5 5,2 5,2 6
(KCI) 5,5 6 5,8 6,2 5,3

TIERE ORGANIQUE Ilg'q
Carlxme 16,20 4,24 8,60 0,10 1,83
Azote 0,81 0,26 0,45 0,07 0,25
C/N 20,00 16,30 19,10 7,30

CXMPLEXE D'EeHAN:;E (rré/100q)
Calcium 0,63 0,08 0,27 0,05 0,52
Magnésium 0,34 0,01 0,09 0,01 33,66
Potassium 0,05 0,03 0,12 0,02 0,09
Sodium 0,14 0,13 0,10 0,17 0,75
Sorcroe des bases 1,16 0,25 0,58 0,25 35,02

•

BASES TOTALES ( rré / 100g)
Cao 0,79 0,03 0,40 0,11 0,63
MgO 6,71 3,69 6,38 6,42 389,90
K20 0,17 0,04 0,16 0,03 0,16
NA20 0,28 0,19 0,24 0,28 0,87
Sorcroe 7,97 3,94 7,18 6,84 385,60

Capacité d'échange 2,40 -2,30 -l,DO -3,80 40,50
Taux de saturation
Aluminium

PHOSPHORE (rré/100 )r=-;--;-------..........,.,.,...-.,...----=-~---=g-_=_~--~~--~~-

1

Total 0,23 0,15 1 0,29 0,17 0,17
Assimilable'------------_..1....-_--------------
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...
Annexe IV c

ELEMENTS TOTAUX

exprimés en %

W profil: SOLOX 4 SW
ND ECHANTILLON 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1

PROFONDEUR (cm) 8 , 37 / 63 1 100 , 120 i

IPerte au feu

Résidu insoluble
si02 silicates

13,72

0,52
1,67

14,07

0,52
1,42

13,20

0,49
1,53

12,99

0,77
1,25

Il,22

1,76
26,81

•

Al203 6,95 8,51 7,02 5,82 6,78
Fe203 71,32 71,50 72,38 72,89 39,52
Ti02 0,16 0,19 0,14 0,05 0,05
Mn02 0,54 0,28 0,67 1,45 1,03
Ni02 0,84 0,67 0,87 1,24 1,79
Cr203 2,79 3,13 2,50 2,24 1,12
CoO 0,07 0,05 0,09 0,20 0,21

cao 0,03 0,00 0,01 0,00 0,03
Mc.P 0,42 0,32 0,39 0,32 8,02
K20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02

ISoorne

Si02/R203
Si02/A1203

99,03

0,10
0,40

100,66

<0,10
0,30

99,29

<0,10
0,40

99,22

<0,10
0,40

98,36

1,30
6,70
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