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Le systZrr?e de c a r t e  d ' u t i l i s a t i o n  courament  employé en T u n k i e  depuis 

1957 est  du type c a r t e  th8matique ; el le  est réalisée dans le  bu t  précis 

d'une mise en va leur  ag r i co le  e t  comprend généralement une carte d 'ap t i tude  

des sols aux cu l tu re s  en s e c s  souvent accompagnée d'une c a r t e  d 'ap t i tude  

des s o l s  aux cu l tu re s  i r r iguées .  Ce  système universelleme.nt employé en Tunisie  

{.I!O-] depuis de nonbreuses années a l'avantage. d ' $ t r e  5 a u i l i e r  B tous les 

u t i l i s a t e u r s ,  agroécononistes en p a r t i c u l i e r ,  2 qu i  il présente  un document 

siryle ayant déj5 synthé t i sg  les ca rac t z r i s t i ques  du s o l  en une ou p lus ieurs  

ap t i tudes .  I1 o f f r e  ngannoins pa r fo i s  une so lu t ion  t rop  f a c i l e  aux pra t i c i ens  

q u ' i l  diopense du t r a v a i l  de t e r r a i n  l a i s s a n t  au pédologue la r e sponsab i l i t é  

des  opt ions e n t r e  l e s  d i f f g r e n t s  groupes de cu l tu re s  possibles  s u r  un Gme 
tyne de  s o l .  

ri 

Plus réce.ment ,  les pi5dologues ont  Fité menés 8 f a i r e  de l a  c a r t e  de 

mise en va leur  en Tunisie s ep ten t r iona le ,  dans Se domaine f o r e s t i e r  o Ù  il 
f a u t  l 'avouer  nous n'avions pas l a  même expgrience qu'en domsine purement 

agr ico le .  Seuls quelques t ravaux de. car tographie  f o r e s t i ê r e  avaient  6tB faits  
d6bouchant soit s u r  une c a r t e  d 'é ros ion  {12-15) s o i t  sur uneIlcarte des ap t i -  

tudes des s o l s  aux cu l tu re s  en sec e t  aux p lan ta t ions  fores t iè res ' '  1 1 4 ) .  Ce 

dern ie r  docurcent a v a i t  é t é  é t a b l i  conjointement par  le  pédologue, le fores- 

t i e r  e t  un phytOS0eiOlGgue e t  il é t a i t  t S s  engagé dans l e  choix des espèces 

f o r e s t i s r e s  proposEes s u r  l e s  d i f f é r e n t s  types de so ls .  C e  choix e s t  Gminem- 
ment e t  oblj.::stoirerent cri t iq;rable e t  de p l u s  I l  est rapidement s u j e t  Zí des 

modifications ou des amGliorations,non seulement au f u r  e t  à mesure des pro- 

gres  r g a l i s g s  .dans les techniques,  mais auss i  ea ícnctioil  des 

d 'o r i en ta t ion  6cononique. L e s  p l an i f i ca t eu r s  sont  e,? e f f e t  eccore très hési- 

t a n t s  dans l e  choix du type. de spécula t ion  poss ib le  s u r  ces milieux (sylvi-  

cu l tu re  - pastoralisme) e t  l e s  techniciens eux-m%nes dans l e  choix de l'es- 

pèce l a  mieux adapt&. 

changements 

Les cadres u t i l i s a t e u r s  TossZdent, n.G"Xxw m e  très bom& c o & . s ~ &  

de  ces mil ieux e t  p r é f è r m t  se. réserver .  l a  p o s s i b i l i t é  de f a i r e  e u x - m h s  

l eu r  choix au niveau du type de spécula t ion  e t  de l'espèce. 

Nous avons p ré fè ré9  -5 l a  luriière de cette expérience,  p résenter  aux 

pra t i c i ens  un document n.oins eng@ de type carte f a c t o r i e l l e  

accoqa.gn6e d'une c a r t e  pSdog6ngtique suivs.nt l e  systSme de dofibie carte 

u t i l i s 6  en Tvnisie pour les ca r t e s  d 'ap t i tudes .  

mais toujours  
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Le.système présenté ici est à.but agronomique, essentiellement 

sylvo-pastoral ; 2 la différence des cartes d'aptitudes, il ne résout pas 
le sol en une ou plusieurs aptitudes, nais en exprime les propriétss qu'elles. 
soient favorables ou défavorables, pour un type de mise en valeur. Si à 

priori ce type de carte peut paraitre ulze rétrogression par rapport au sys- 
tème thématique, il est néanmoins avantageux à certains Qgards : 

- Il est analytique et présente par rapport B la carte d'aptitude 
une plus grande souplesse d'utilisation. 

- I1 est simple et.ne donne h l'utilisateur que les seuls facteurs, 
du milieu qui l'intéressent et non pas tous les facteurs, comme 

dans les cartes de caractëristiques des sols. 

- I1 ne préjuge ni de la spéculation finale souvent délicate B 

choisir en particulier dans les zones marginales et qui reste 

du ressort du planificateur, ni du choix de l'espèce au niveau 
de la réalisatioh qui reste du ressort du spécialiste. 

La carte d'aptitude eigage trop souvent le seul pédologue dans 
le choix d'un type de spéculation et ne tient pas compte des contraintes 
d'ordre social, Qconomique ou politique. Elle nécessite en outre de la part 
du pédologue une très bonne connaissance des exigences édaphiques des digfé- 
rentes cultures dans la région considérée, donc une grande expdrience locale 
ou sinon une démarche prgalable de type enquête agronomique. 

La carte des caractéristiques de s o l s  est aussi analytique, mais 
n'étant pas conçue dans un but déterminé, elle a tendance 2 représenter le 
plus grand nombre possible de caractères du sol et devient vite très chargée 

e t  difficilement lisible. 

La carte pédogénétique pure enfin, rebute souverrt les agronmes 
par sa complexité et son souci taxonomique. Elle reste n6anmoins le document: 
de base indispensable, source inépuisable de  renseignensnts riuí 2 1' av?.ritage 

de ne pas vieillir trop vite et d'être consult6 soit à pos.tériuri, s c ? t  im6- 

diatement s'il se pose un problème particulier, sans avoir rec3lirs -3 m.2 nou- 

velle prospection (à condition que l'échelle soit adaptée). 

. .  
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Le modGle expos5 i c i  pré-tend répondre 5 l a  demande du f o r e s t i e r  e t  

du p a s t o r a l i s t e  e t  s 'appl ique au domaine f o r e s t i e r  ou pa ra fo res t i e r  du 

Mord de la Tunisie.  Ce pos tu l a t  étarzt posé, l a  r é a l i s a t i o n  2 Zté f a i t e  e; 

deux temps : 

- Choix des  fac teurs  i n t é re s san t  l e  p r a t i c i e n  e t  h i é rz rch i sa t iun .  

- Representation cartographique. 

Le choix pu i s  l a  h i é ra rch i sa t ion  des fac teurs  ont Bté f a i t s  après 

discussions avec les demandeurs a f i n  d e  recenser les élEments impor tmts  du 

milieu physique q u ' i l s  so ien t  favorables ou défavorables 3 l a  f o r s t  ou au 

pâturage. Cette l i m i t a t i o n  à p r i o r i  dans l a  m i s e  en valeur nous a permis de 

ne pas r e t e n i r  tou tes  les ca rac t é r i s t i ques  du s o l ,  mais seulement les fac- 

teurs  r-t l a  gamme de pourcentage intéressznt l e  &mandeur. L'gchelle de 

cartographie venant ouvr i r  ou au con t ra i r e  r é t r é c i r  l a  game des valeurs ,  les 

f ac t eu r s  e s s e n t i e l s  re tenus 6 tan t  constants .  Actuellement, l e s  deux échel les  

u t i l i s g e s  pour ce type de c a r t e  sont : 

- le 1/50 O00 au niveau de l a  p l a n i f i c a t i o n  des act ions 3 

- l i  1/25 O00 au niveau de La r é a l i s a t i o n .  

Du point  de vue de  la représenta t ion  cartographique, c e t t e  l imi t a t ion  

du nombre des fac teurs  réFondait ?i not re  souci de r z a l i s e r  un documnt 

simple,  pas  ' t rop chargé e t  facilement u t i l i s e b l e ,  ne réclamant du prat ic ie .n  

qu'un minimum d ' e f f o r t  e t  de comprGhension. 

Cette s impl i f i ca t ion  permet ta i t  en ou t r e  l a  r é a l i s a t i o n  du dessin de 

l a  carte à l a  main ( 3  couleurs de base + 3 trames - e t  s ignes ) ,  ce qui 

Q t a i t  impératif  au d,épart. 
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3.1 - CHOIX DES FACTEURS ET HIERARCHISATIOli 

La  p lupa r t  des f ac t eu r s  re tenus  son t  d e  na ture  Sdaphique, les f ac t eu r s  

du mi l ieu  te l s  que le  climat n 'apparaissant  que dans l a  not ice .  Une excep- 

t i o n  importante est l a  pente  que nous avons considérikaau ?lus  hatit niveau. 

La  p lupa r t  de ces f ac t eu r s  sont  en ou t r e  facilement i d e n t i f i a b l e s  sur l e ,  

t e r r a i n  par  simple observat ion ou tes t ,  exception f a i t e  de l a  sa lu re  clont 

l ' i n t ens i t é .  n ' es t  donnée q u ' q x è s  analyse.  La propos i t ion  qu i  e s t  f z i t e  ici 

r é s u l t e  d'échanges Oe vues mec d i f f z r e n t s  pgdologues de Tunisis (PIXo DELIXJ- 

MEAU - D E L H O M  - D I W C H E  - H A K A  - ROEDERER - SOUISSI) Les d i f fGres ts  

f ac t eu r s  re tenus  ont  é té  regroupï% en t r o i s  Iziveaux d'imporeance dgcroissaii te.  

3.1.1. - Facteurs  pr incipaux : - 
- Pente, 

- Matériau 

- Profondeur. 

L a  tendance 5 considérer  ce f a c t e u r  du mi l ieu  ax plus  haut niveeu 

n*est  pas admise p a r  tous les pédologues ; sa  connaissance es t  c q e n d a n t  

du plus  haut  i n t é r s t  pour l ' u t i l i s a t e u r .  Notre idée au dépar t  é t a i t  de 

l e  fa i re  appa ra î t r e  par les courbes de niveau du fond topographiquz, 

l 'absence de fond r é g u l i e r  aux éche l l e s  i n fé r i eu res  au 1/50 O00 n w s  a 

amenésà reconsidérer  cet te  pos i t i on .  

Trois  classes de pente  ont  été finalement proposEes, d é f i c i e s  Sans 

l e  p r inc ipa l  souc i  de conservat,ion du s o l  

elles sont  mesurées au clysimètre .  

O 9 10/12 2 - Pente f a i b l e  permettant des  travaux cul turaux sans r i sque  

l o r s  de l a  nise, en va leur  .; 

grave d 'ê ros ion  sous les condi t ions climatiques du Nord. 

10 ã 20/25 2 - Pente noyenne à f o r t e ,  pros.crivant des travaux culcuraux 

nmmaux e t  I imi tan t  l a  m i s e  en valeur  (reboisement - pre i -  

r ie permanente) en obl igeant  2 ce r t a ines  précaut ions.  . 

> 8 25 Z - Pente très f o r t e ,  i n t e r d i s a r t  g&nGralement t a u t e  intsrven-  

t i on .  



I -  . I  
l 

5 

L a  premisre p réc i s ion  apportée concerne d'une p a r t  I 'Gvolution du 

matériau géologique o r i g i n e l ,  t ransforné  ou non par  l a  psdogenèse, d ' au t re  

p a r t  l a  p o s s i b i l i t é  de pénét ra t ion  de ce na t é r i au  géologique par  les ra- 

c ines .  

La  seconde prQcis ion  concerne l a  tex ture  du matériau,  dé f in i e  à 

l ' a i d e  du diagramme t r i a n g u l a i r e  f igu ran t  en annexe, en re tenant  corne 

base t r o i s  tex tures  s impl i f iées  : 

- Texture f i n e  : très arg i leux ,  a rg i leux ,  argilo-linooneux, limono- 

a rg i l eux  ar gilo-sab leux. 

- Texture moyenne : limoneux, équ i l ib rg  o sablo-argileux. 

- Texture gross iè re  : limono-sableux, sablo-limoneux, sableux. 

Ces t r o i s  tex tures  s impl i f i ée s  ont  Gt6 jugées su f f i s an te s  pour l a  

p l a n i f i c a t i o n  des ac t ions  aux moyennes éche l les  (1/50 000). Au niveau de 

l a  r g a l i s a t i o n  ( éche l l e  du 1/25 000) des préc is ions  correspondant aux d i x  

groupes de t ex tures  du diagramme sont  apportées Zi l ' i n t é r i e u r  des trois 

c la s ses  de base.  

ces tex.tures s o i t  appréciées su r  l e  terrain par  s imple tes t  t a c t i l e .  

C i  n.'est pas Za tex tu re  globale du s o l  qui  est  exprinGe m a i s  celle de d i f -  

f é ren te s  tranches du s o l  dont l a  gamme e s t  fonc t ion  de l ' é c h e l l e  (cf. c i -  

dessous).  

3.1.1.3.- L a  Profondeur ------------- 
- A l'échelle du 1/25 000, les ca tégor ies  suivantes  ont é t é  re tenues 

en  accord avec les f o r e s t i e r s  - Recouvrement 

- O - 40 cm 

- 40 - 80 cm 

- 80 - 120 cm 

- < 120 cm 

. Le recouvrement e t  l a  profondeur O - 40 cm pe rne t t en t  de noter  les cerac- 

t 6 r i s t i q u e s  de l ' ho r i zon  de sur face  au tc r i san t  ou non un t r a v a i l  normal du 

s o l  e t  concernent su r tou t  l e  p a s t o r a l i s t e .  

. Une profondeur de s o l  i n f é r i e u r e  B 80 cn e s t  considérée par l e  f o r z s t i z r  

comme l i m i t e  pour p l a n t e r ,  t ou t  a u t r e  caractère. Star,t mis  à par t .  

. Le niveau 120 cm est su r tou t  u t i l i &  pour p rzc i se r  les caractgxlsciques eu 

s u b s t r a t  ou de l a  roche mère du sol. 
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- A l ' é c h e l l e  du 1/50 O00 l a  tendance est  de ne considiker  qu.e 

deux niveaux : - o - SO clll 

- 80 cm 

- Dans les deux cas l e  s y s t h e  d e  représenta t ion  adopté permet de 

c a r a c t é r i s e r  chaque t ranche de s o l  re tenus ,  du poin t  de vue tex ture ,  

hydromorphie, c a l c a i r e  e t  au t r e s  f ac t eu r s  mineurs (nappe, s a l u r e ,  charge 

en éléments g ross i e r s  ...) 

3.1.2.  - Facteurs secondaires : 

- Calcaire 

- Eydromorphie 

- Caractères ver t iques .  

3.1.2.1.- Le Calcaire ----------- 
Seul l e  calcaire t o t a l  a ét5 p r i s  en considérat ion ; les c l a s ses  

re tenues son t  suffisamment l s r g e s  pour permettre  une a2gréc ia t ion  de 

t e r r a i n  par  l a  seu le  observat ion de l a  r éac t ion  5 BCle 

0 %  : Non cal-caíre (généralement légèrement ac ide ,  la- game  de pH 

descendant rarement en-dessous de 5 dans les s o l s  de Tunis ie) .  

1 5 15 2 : Peu calcaire, t o l é r a n t  des espèces peu sens ib l e s  au calcaire. 

15 h 50 Z : Nettement calcaire, 3 réserver à des espSces nettement cal- 

c i co le s .  

> à 50 % : Tri% fortement calcaire, ne convenant qui% des espSces résis- 

t an te s  très adaptées.  

C e  f a c t e u r  peut  s ' appl iquer ,  non seulement aux d i f f é r a t e s  tranches 

de profondeur du s o l ,  mais encore aux na té r i aux  ggologiques, permettant 

de d i f f é r e n c i e r  une marne d'une a r g i l e  ca l ca i r e ,  ou d'une a r g i l e  acide 

par  exenple,  ou b i en  un g r è s - a c i d e ,  d'un g r s s  calcaire. Précisons que l a  

l i t h o l o g i e  de l a  Tunis ie  qu i  ne conporte que de.s roches s 6 d i m n t e i r e s  

a permis cette s impl i f i ca t ion .  

C'est un f ac t eu r  important de l a  m i s e  en vele.ur des s o l s  f o r e s t i e r s  ; 

il a été considGr6 responsable de nombreux Gchecs des reboisements du Nord 

du pays e t  les f o r e s t i e r s  a t t achen t  beaucoup d'iimportûme 5 Ir; connsissan- 

ce de l ' i n t e n s i t é  de ses manifestat ions e t  c!e l e u r  profondeur d'apparition. 
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Seules sont considérées ici les manifestations mrphologiques dues 
B une mise en mouvement du fer estimé indicateur suffisant de h'hydro- 

morphie des sols (231 .  Une mtre forme d'engorgement de  surface se mani- 
festant ?ar lrappariticn de caractères vertiques (Vertisols - PGlosols) 
es t  traitGe séparément car elle influe diffgrement et de façon plus 
temporaire sur l'enracimement des arbres. Les trois niveaux distinguGs 

Hydromorphic forte : caractérisge p a r  des taches de gley dominan- 
t e s  dans un horizon bariolé. C'est un facteur nettement d6favora- 
ble à l'enracinement par son caractère asphyxiarit quasi permenent. 

Gydronorphie moyenne : CaractGrisGe par des taches d'oxydation 
dominantes dans un horizon bariolé. C'est un factertr plutôt dGfavo- 
rable sous ce type de climat, devant permettre cependant l'enraci- 
nement de  certaines espèces rustiques tri% adaptses 4 un mgorge- 
ment saisonnier de type pseudopley. 

Hydromorphie fai'ule : Caractérisée par des taches d'oxydation de 
faible intensitg, ou par des concrgtions noires ferrlnangzniques 
ou remise en nouvement des sels de calcium. Ces manifestations 
sont ici le signe d'une bonne alimentation en eau sans engorgement 
ou d'une circulation d'eau dans un milieu aér6, poreux, souvent 

graveleux. C'est un caractère plut8t favorable sous ce type de 
climat 

3 . 1 . 2 . 3 . -  CaractSres .vertiques 
-------u-------- --- 

Ils correspondent 3. des conditions d'hydromrphie particulières se 

manifestant dans un matSriau trBs argileux, trSs comFact qu i  subit me 

phase d'engorgement capillaire due 5 une imperméabilitg totale dSs l a  

surface et une phase de dessication &tense diffgrenciant une structur2 
large, par fragmentation. Dans ces deux phases saisonnières, les propri.5- 

tés physiques des sols sont très mauvaises pour 1'enracinei;lent des arbres. 
Seuls les horizons de surface humifèreasont susceptibles d'une bonne 
explcitation racinaire par 12 prairie, qui souffre cependmt de la sèche- 

resse estivale. Nous avons distingué deux deZr& dans ces manifestations 
vertiques : 

- Caractères vertiques moyenneEent dEve.lopp6s 
- Caractères vertiques fortement développis 
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3 .1 .3 .  - Facteurs mineurs 

Un c e r t a i n  nombre de f ac t eu r s  i n t z r e s s e n t  plus  directenezlt l a  nise 

en va leur  au niveau de l ' exécut ion  e t p c o m e  t e l s , s o n t  s u r t o u t  p r i s  ei1 

cons idéra t ion  2 I ' é c h e l l e  du 1/25 000. Les p lus  impor tmts  peuvent nEan.- 

moins être p r i s  en considérat ion au 1/50 000. Leur l i s t e  n ' e s t  pas exhaus- 

tive e t  d ' au t r e s  pourront ctre représentgs  en fonct ion des conditions 

loca l e s  e t  des exigences du demandeur. La p lupa r t  concernent I r  s o l  l u i -  

&me aux d i f f é r e n t e s  classes be profondeur retenues ; d ' au t r e s  donnent 

des renseignements quant à son occupation. Dans l e  cadre des p r o j e t s  

sylvo-pastoraux, nous avons re tenu  : 

- Présence d'une nappe : En p réc i san t  l a  profondeur de s o l  in tgres -  

sée p a r  les battements sz i sonniers  e t  en s igna lan t  les r i sques  de 

submersion. 

- Charge en  éléments g ross i e r s  : C7est-.3-dire en éléments qu i  pa r  

l e u r  t a i l l e  e t /ou  l e u r  charge peuvent in f luencer  les façons cultu- 

rales ou l ' en rac inemnt  des a rbres .  M i  l a  forme, n i  l a  na ture  de 

ces éléments n ' é t a n t  généralement p r i s  en  considikat ion.  

Nous avons p r i s  c o m e  limites de t a i l l e  les éléments compris e n t r e  

2 cm et 50 c m  (c 'es t -à-dire  ca i l l oux  et p i e r r e s ) ,  e t  nous signalons 

l e u r  présence s i  l e u r  charge dépasse : 25 Z en  sur face  

25 X en profondeur. 

- L a  Salure  : En ce qu i  concerae les f o r e s t i e r s ,  l ' i n t e n s i t é  de l a  

s a l u r e  semble moins importante à considiker  que l e  se.uil de s a l u r e  

B p a r t i r  duquel les a rb res  sou f f r en t .  C e  s e u i l  est  semble-t-il 

assez bas, de l ' o rd re  de 4 " h o s .  

Néanmoins, nous proposons pour plus  de p réc i s ion  e t  au 1/25 O00 

d'adopter l ' é c h e l l e  de conduct ivi tg  courament  employ6e s u r  les 
cart& pédologiques en Tunisie  e t  fami l iè re  aux u t i l i s a t e u r s  : 

2 < C < 4 mmhos/cm 

4 < c < 1 0  

10 < c < 20 

20 < c < 80 

8 0 < C '  

La présence de sodia) .  s u r  l e  complexe d 'adsorpt ion Stant not8:. 

Au 1/50 O00 l a  s a l u r e  e s t  indiqu6e Z p a r t i r  du s e u i l  de 4 d i c s / c m  

sans p réc i s ion  d ' i n t e n s i t é .  

a 
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- Gypse : Sa présence est seulement s igna lée  (&entuellement 2 d i f -  

f é ren te s  profondeurs) sans éche l l e  de pourcentage. 

- L a  présence d'un horizon très humifère est indiquée aux grandes 

éche l l e s  s i  c e l u i - c i . e s t  nettement p lus  épa is  que l a  normale (cae 

de c e r t a i n s  sols f o r e s t i e r s ) .  

- La  présence d'un horizon continu induré (empêchant l e  passage des  

rac ines)  est  s igna lée  dans les classes de  profondeur re tenues.  La  

na ture  de ce.t horizon est indiquée ; il p u t  s ' a g i r  i c i  : 

s o i t  d'un a l i o s  ferrugineux,  

. s o i t  d'une croûte  calcaire. 

- Classe de f e r t i l i t é  : C e  f ac t eu r  est u t i l i s é  pa r  l a  Compagnie 

d'Aménagement des Coteaux d e  Gascogne. Nous l 'avons employ6 i c i  

sous une forme un peu d i f f é r e n t e ,  combinant les caractères de 

s t r u c t u r e ,  de t e x t u r e  e t  de pH des horizons de sur face .  C'est. en  

f a i t  une appréc ia t ion  sub jec t ive  donnge par  le  pédologue. s u r  l a  

va leur  agronomique du s o l .  Trois classes sont  proposées : 

Bon ( 1 )  

. Médiocre (2) 

. Tqauvais. (3)  

ex : un horizon nettement appauvri p a r  less ivage  e t  chimiquement 

pauvre se s i t u e  d a n s . l a  classe 3. 

- Occupation du s o l  : Des renseignements permettent aux agro-écono- 

mistes de connaî t re  les cont ra in tes  dues à l 'occupat ion du s o l  

avant d ' i n t e rven i r  : 

. reboisement a r t i f i c i e l  

. f o r ê t  n a t u r e l l e  
. .  

, maquis de dégradation 

.. p lan ta t ions  f r u i t i g r e s  

. cu l tu re s  annuelles e t  p r a i r i e s  permanentes. 

- L'Brosion : C e  f ac t eu r  est u t i l i s é  dans deux sens : 

'. S o i t  pour indiquer  un é t a t  érodé des terres, sans ind ica t ion  p lus  

p a r t i c u l i è r e  s u r  l a  forme de l ' é ros ion  ; ultér ieurement  une amé- 

l i o r a t i o n  pourra  S t re  envisagée pour p réc i se r  ces -différentes  

manifestat ions.  

. S o i t  pour s i g n a l e r  un r i sque  d 'érosion par  i n t e rven t ion  hiamaine. 
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3.2 - REPRESENTATION CARTQGRAPBIQUE 

Le système adopté est simple et rend possible une représentation manuelle. 

3.2.1. - Facteurs DrinciDaux 
La Pente : est représentée par une des 3 couleurs de base : 

O ?i 10 Z Bleu 
10 à 25 Z  vert 

> 25 2 Rouge 

Les Matériaux 
---------I--- 

a 7 S'ils ne sont pas évolués pédologiquement (matériaux gGologiques) 

. sont en Blanc s'ils sont pénétrables aux racines, et affectés 

d'une initiale majuscule dont la couleur est fonction de la 

pente: A Argile 
S Sable 
L Limon IV aire 

. sont en Gris s'ils sont impénétrables aux racines et affectés 
d'une initiale majuscule dont la couleur est fonction de la 

G GrZs pente : 

C Calcaire ... 
b - S'ils sont évolués pédologiquement, ils sont affectés de la cou- 

leur correspondant 2 la classe de pente à laquelle i l s  appartien- 

nent et dont l'intensité est fonction de leur texture simplifiée 
(cf. diagramme) 

Foncé : Texture. fine 
Hoyen Texture uoyenne 
Clair : Texture grossière 

Ce qui fait au total 3 couleurs avec 3 intensités gour chacune. 

La ---------U--- Profondeur : est matérialisée par des cartouches : 
- Si l'unité cartographique est sans cartouche, les caractgristi- 

q.ues du sol sont homogsnes au moins jusqu'z '120 cm et représentées 
par la couleur, les trames et les signes compris dafis l'unit6 car- 
tographique e 

- Si l'unité cartographique comprend en plus un cartouche, celui-ci 



II. 

reprtkente-3.2apparitn d'une ou plusieurs caractéristiques 

différelztes : 

i-1 entre 40 et 80 cm 

1- - - 7 

- -j entre 80 et I20 COI 

[-I au-delà de I20 cm 

Dew calato.iz@hes peuvent Btre Bventuelleaent superposés pour faire 

apparaitre deo vsriations à différentes classes de profondeur (aux 

grandes Qche!.les) . 

3.2.2. - Facteurs secondaires. 

Sent rzpr6sEnt6.s par des trames &entuellement superposables, dans 

l a  zone et/ou dans Les cartouches. 

\\\ Iqoyenne 

42 Accentués 

I 
I 
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. au 1/25.000 : 2 < Conductivité < 4 mhos/cm 

m 4 <  C < IO 
tñ I O  c C < 20 

20 < c < 80 

c 80 C 

L ' o l c a l i s a t i o n  est  indiqude p a r  une p o i n t e  s u r  l e  ca r r6  & 

El6ments g r o s s i e r s  : ------------------ 
Presence d'6léments g r o s s i e r s  en sur face  et  dans l e  sol sans 

p r6c i s ion ,  au I/50.000 : d 

BU I/25.000 dans l e  s o l  uniquement e t  

profondeurs : i)r 

d i f f é r e n t e s  

Recouvrement de sur face  : ....................... 
Est indiqué seulement au 1/25.000 p a r  une le t t re  minuscule : 

recouvrement sableux : s  

a r g i l e u x  : a  

II  c a i l l ou teux  : c 

II 

Nappe : ----- 
. Presence d'une nappe (avec i n d i c a t i o n  

de profondeur au 1/25.000) : * 
. Risque de submersion 3 

Gypse :v  ----- 
Horizon aontinu indur6 : Croate  c a l c a i r e  ...................... 

a l i o s  ferrugineux - 

'\ . . ,  

Risque d'Qrosion 
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4- Occupation du Sal : 

@ Fore t  n a t u r e l l e  bien cnnservge 

Reboise,dent a r t i f i c i e l  

@ Maquis secondaire de degradation 

@ Plan ta t ion  f r u i t i è r e  

0 Cul tu re s  annuel les .  

COFJCLUS ~ -.._--__II ION 
La conception de ce type de carte n ' e s t  pas  nouvelle,  sa 

forme un peu p a r t i c u l i è r e  repond aux problèmes locaux a c t u e l s  

e t  d o i t  permettre  aux u t i l i s a t e u r s  de f a i r e  un choix r a t ionne l  

en ayant  connaissance de tous les f ac t eu r s  importants t a n t  du 

mi l ieu  que du s o l .  

La l i s t e  proposge ne pretend pas etre exhaustive e t  des 

r h j u s t e m e n t s  in te rv iendront  à l ' u sage  au fur e t  à mesure d ' i n fo r -  

mations nouvel les  ; no t re  p r i n c i p a l  souci cependant e s t  de rendre 

un docunent s imple ,  pas trop chargé, f a c i l e  à u t i l i s e r  e t  répon- 

dant à la denanda. D e s  renseignements complémentaires sont  dispo- 

n i b l e s  au niveau de l a  c a r t e  pédolog&&tique qu i  d o i t  toujours  

accompagner l a  c a r t e  f a c t o r i e l l e .  

D'autre p a r t ,  un document p lus  engage de type thgmatique 

pourra atre elabore B p a r t i r  de ces dew.documents de base en vue 

d'une sp6culat ion déterminee, mais en c o m n  p a r  l e  pedologue e t  

l ' u t i l i s a t e u r  concerné, à condi t ion que les exigences Qdaphiques 

de l a  c u l t u r e  en question so ien t  h ien  pr6cis6es .  

-/- 
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- /TL "ES II : L/- ICHI DESCRIPTIVE A 

- PerimPltre - no Profil  - Ob serva teur - Date : 

I .  - FACTEXRS PRINCIPAUX : 

- Pente : 0-12 % - I2  ?I 25 - > 25 % 
PROFONDEURS. 

ter: Lux non Evolues tendres : Argile ........ 
Sable ......... 
Limon ......... 

: Calcaire ...... 
Grss .......... durs 

Texture 

I- - ! --- 

Ij=/ --- - 
: Fine .......... 

Moyenne ....... 
Grossière ..... 

It&&aux EvoluBs - 

II. - FACTEURS SECONDAIRES : 

- Hydromorphie For te ......... 
Moyenne ....... 
Faible ........ 
Forts ......... 
Moyens ........ - Caractares Vertiques 

- Calcaire o % ........... 
0-15 % ........ 
15-50 % ........ 

> 50 % ........ 
III. - FACTEURS MZNEURS : 

Salure ........ 
c-aillowc ...... 

Gypse ........ 
Horiz. 
Horiz. 
Nappe ......... --- 
- Fer t i l i t6  (bon-moyen-mauvais) 
- Erode - Risque d'brosion - Foret lature l le  bien conserv& - Reboisement a r t i f i c i e l  - &quis secondaire de degradation - Plantation fruit iere - Cultures annuelles. 



L i G E N D E 

1. - FACTEURS PRINCI PAUX . 
-------------------

+- PENTE 0-12 Î~ 12- 25 ~ · > 25 ., 

+ M~TER:AUX NO~ EVOLUES : 

m -Durs peu pénétrables aux racines 

Dune consolidée et Grès G 

D -Tendres pénétrables aux racines 

Sables s s 

Argile A 

~ MATERIAUX ! VOLUES 

- Texture ? ine -
- Texture Moyenne 

- Texture Grossière DD 
~ PilOFONDE R 

8 Recouvrement grè seux < 40 cm 

D 
Matériau di fférent apparaissant 

entre 40 et 80 cm 

r--, 
1 1 

Matériau di ff érent apparaissant .._ _ _, 
entre 30 et I2C cm 

D ~ ~tériau différent appa raissant 

au delà de 120 cm. 

ltEPUBLIQJ.6 1l -.1SIEl"/'lf 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

Directio n des Re.uourcf~ en P.au et e n Sol 

DIV I SION OIES SOLS 

,, 
(, ... 

' .. , -... 
' ' ''.... ,, 

' .... 

F F. R 

' ... 
.... 

E P E R R l N ( C A P S E R R A T) 

ll . R.O. d e SEDJEN/\ N E 

CARTE FACTORIELLE. 

dressée par J-Y LOYER Pédologue O.R .S . T. O. M. 

et H. KNANI Prospecteur Pédologue (O. S . ) 1972. OFFICE DE LA RE(;Hi: 'CHE SCIEN TIFIQU E 

ET TECHNIQUE OUTRE M ER , 

Echelle : 1/25.000 
M I SSIO N • TUNI SI E 

5: Rh eri 

• 

HYl1RO~ORPHIE 

/// Forte (à gley) 

/Il Moyenne (à pseudogley). 

/// Faihle (à concc-é tions). 
I 1 / 

STRUCTURE VERTIQTIE . 

CALCAIRE 

\ \ \ 1-iovenne 

aplat 

... .. ..... ..... 

() % 

à 25 % 

25 à 50 % 

III - FACTEURS MINEURS . 

-------Q·-~------

l assez riche en humus . 

f Présence de cailloux • 

• " d'une nappe. Risque de s ubmersion. 

Erosion en surface. 
.. 
'~ Risque d ' érosion de surface. 

Végétation naturelle hien cotmervée. 

" " dégradée. 

" Il défrichée. 

limite du titre domanial. ' ·, 

' 
Limite de la zone pr ospectée. ' ' ' ' 


